
Cahiers du plurilinguisme
européen
ISSN : 2970-989X

11 | 2019 
Dynamique des frontières.
Nationalisme(s) et reconfiguration
identitaire

Occasions manquées ou nouveaux défis ?
Pratiques plurilingues sous l’angle des dynamiques
interactionnelles dans deux écoles néerlandophones en
Belgique

Kirsten Rosiers

https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=1232

DOI : 10.57086/cpe.1232

Référence électronique
Kirsten Rosiers, « Occasions manquées ou nouveaux défis ? », Cahiers du
plurilinguisme européen [En ligne], 11 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2019,
consulté le 06 novembre 2023. URL : https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?
id=1232

Droits d'auteur
Licence Creative Commons – Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0
International (CC BY-SA 4.0)



Occasions manquées ou nouveaux défis ?
Pratiques plurilingues sous l’angle des dynamiques
interactionnelles dans deux écoles néerlandophones en
Belgique

Kirsten Rosiers

PLAN

1. Introduction : Plurilinguisme en Belgique et approche éducationnelle
2. Méthodologie : une recherche ethnolinguistique
3. L’usage illégitime du français dans l’école bruxelloise

3.1. Une politique linguistique éducationnelle en opposition aux pratiques
linguistiques de la ville
3.2. Analyse des interactions en classe bruxelloise

3.2.1. Moments traductifs
3.2.2. Marges discursives de l’espace
3.2.3. Composition de groupe

3.3. Constats et défis
4. Les valeurs du turc dans l’école gantoise

4.1. Une politique linguistique éducationnelle s’approchant des pratiques
linguistiques de la ville
4.2. Analyse des interactions en classe gantoise

4.2.1. Moments traductifs
4.2.2. Ouverture de l’espace
4.2.3. Composition de groupe

4.3. Constats et défis
5. Conclusion 

5.1. Similarités des pratiques constatées
5.2. Différences des pratiques constatées
5.3. Négociation de la politique linguistique de l’école

TEXTE



Occasions manquées ou nouveaux défis ?

1. In tro duc tion : Plu ri lin guisme
en Bel gique et ap proche édu ca ‐
tion nelle 1

La si tua tion lin guis tique de la Bel gique se dis tingue de longue date
par un riche plu ri lin guisme. La Bel gique est un état fé dé ral com po sé
de trois ré gions et de trois com mu nau tés. La langue consti tue le fac‐ 
teur dé ter mi nant pour la di vi sion en com mu nau tés. De cette ma‐ 
nière, cha cune des trois langues of fi cielles est as so ciée à une com‐ 
mu nau té  : le néer lan dais est lié à la com mu nau té fla mande, le fran‐ 
çais à la com mu nau té fran çaise et l’al le mand à la com mu nau té ger‐
ma no phone. Le néer lan dais et le fran çais sont les deux langues de la
ca pi tale bruxel loise, qui est of fi ciel le ment bi lingue. En plus du mul ti‐ 
lin guisme ins ti tu tion nel, la Bel gique fait face à une di ver si té lin guis‐ 
tique due aux vagues de mi gra tion suc ces sives (Van Aver maet, 2009 ;
Van Praag et al., 2014). Venus de tous les coins du monde par di vers
ca naux d’im mi gra tion, les mi grants se sont ins tal lés en Bel gique, ce
qui sus cite une di ver si té com plexe. Or, «  […] la Bel gique ne s’est ja‐
mais iden ti fiée à une mo saïque ou à un melting- pot cultu rels et lin‐ 
guis tiques, mais s’est plu tôt ima gi née comme une na tion avec son ca‐ 
rac tère propre et puis plus tard comme la ren contre de deux (trois)
peuples ayant une iden ti té cultu relle et lin guis tique spé ci fique  »
(Ham bye, 2009 : 39). Dans cette op tique, les im mi grants « mettent à
mal le mythe de l’ho mo gé néi té lin guis tique et cultu relle des dif fé‐ 
rentes ré gions de Bel gique » (Ham bye, 2009 : 39).

1

L’édu ca tion, qui est une des res pon sa bi li tés des com mu nau tés, est un
des do maines dans les quels se ma ni festent les défis de l’in té gra tion
de cette di ver si té lin guis tique. Dans l’en sei gne ment de la Com mu‐ 
nau té fla mande, sur la quelle je me concentre dans cet ar ticle, la réa li‐ 
té du plu ri lin guisme n’est pas in té grée dans la po li tique lin guis tique.
Au contraire, ce qui est pra ti qué, c’est le mo no lin guisme au sens
strict en ce que le néer lan dais est la seule langue au to ri sée comme
langue d’ins truc tion. La com mu nau té fla mande mène une po li tique
vague et res tric tive par rap port à la va ria tion in ter lin guis tique et in‐ 
tra lin guis tique dans le but de pro té ger le néer lan dais (De Ca luwe,
2012). Dans cette op tique, l’ins ti tu tion na li sa tion du néer lan dais dans
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l’édu ca tion as sied son pou voir et sa lé gi ti mi té (cf. Hel ler, 1994). L’ins ti‐
tu tion édu ca tive dé fi nit la langue lé gi time par l’im po si tion des formes
lé gi times du dis cours et par la re pro duc tion du ca pi tal lin guis tique.
Ainsi, l’édu ca tion ac corde dif fé rentes va leurs aux langues pré sentes :

La place que le sys tème d’en sei gne ment ac corde aux dif fé rentes
langues […] n’est un enjeu si im por tant que parce que cette ins ti tu ‐
tion a le mo no pole de la pro duc tion mas sive des producteurs- 
consommateurs, donc de la pro duc tion du mar ché dont dé pend la
va leur so ciale de la com pé tence lin guis tique, sa ca pa ci té de fonc ‐
tion ner comme ca pi tal lin guis tique. (Bour dieu, 1982 : 46)

Ce pen dant, la langue lé gi time ne fonc tionne pas sans être construite,
tra vaillée et com bat tue (Hel ler, 1996). Dans un contexte chan geant et
ti raillé entre la réa li té plu ri lingue et une idéo lo gie mo no lingue, il est
in té res sant de ré vé ler com ment le mar ché lin guis tique est consti tué,
quelles langues sont lé gi times et com ment ces langues sont lé gi ti‐ 
mées (Bour dieu, 1977). Étant donné que cer taines res sources lin guis‐ 
tiques ont plus de va leur que d’autres dans un mar ché plu ri lingue, les
va leurs ac cor dées aux dif fé rentes langues doivent être ana ly sées, de
même que l’adhé sion à ces va leurs par les par ti ci pants (Bla ck ledge,
2011).

3

Le pré sent ar ticle vise, dans le contexte de l’en sei gne ment fla mand, à
ana ly ser com ment les élèves et les en sei gnants né go cient la po li tique
lin guis tique mo no lingue et la réa li té lin guis tique plu ri lingue dans
deux écoles élé men taires néer lan do phones. Bien que l’en sei gne ment
néer lan do phone et la me nace du plu ri lin guisme fassent l’objet de vifs
dé bats dans la presse (Ham bye, 2009) et que l’étude des pra tiques lin‐ 
guis tiques dans une école plu ri lingue « at tire l’at ten tion, parce qu’elle
est un ter rain de lutte de pou voir dans le cadre de l’idéo lo gie de
l’État » (Hel ler, 2004  : 73), de telles études sont peu fré quentes. Ces
der nières an nées, le nombre d’études qui tiennent compte des
langues ap por tées par la mi gra tion a aug men té en Eu rope (Hélot,
2010  ; Auger, 2014  ; Mary & Young, 2017 en France  ; Go go lin, 2002  ;
Duarte, 2016 en Al le magne ; Creese & Bla ck ledge, 2010 ; Creese et al.,
2011 au Royaume- Uni ; Jas pers, 2015a-b en Bel gique). Le pré sent tra‐ 
vail ajoute aux re cherches déjà ef fec tuées la com pa rai son de deux
contextes (Bruxelles et Gand) ayant une po li tique lin guis tique dif fé‐ 
rente, « to lé rant » ver sus « non- tolérant » vis- à-vis du plu ri lin guisme
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des élèves. Le but est de rendre compte d’une image réa liste des pra‐ 
tiques lin guis tiques dans des classes plu ri lingues en prê tant at ten tion
aux choix lin guis tiques des par ti ci pants dans deux salles de classe, à
Bruxelles et à Gand, où de mul tiples langues sont pré sentes. Mé tho‐ 
do lo gi que ment, cette re cherche est basée sur une ap proche eth no‐ 
lin guis tique, dont la mé tho do lo gie est ex pli quée dans la sec tion  2.
En suite, je me pen che rai d’abord sur la classe bruxel loise (sec tion 3).
Après l’avoir si tuée dans le contexte de la ville (3.1), je pro cè de rai à des
ana lyses in ter ac tion nelles de la salle de classe (3.2). La der nière par tie
re lie ra les deux par ties pré cé dentes, en for mu lant quelques conclu‐ 
sions (3.3). La classe gan toise sera ana ly sée selon la même struc ture
(sec tion 4). Dans la der nière par tie, je com pa re rai les deux contextes
en dis cu tant les si mi la ri tés (5.1) et les dif fé rences (5.2) des pra tiques,
de même que la né go cia tion de la po li tique lin guis tique des deux
écoles par les élèves et les en sei gnants (5.3).

2. Mé tho do lo gie : une re cherche
eth no lin guis tique
La pré sente étude est fon dée sur une re cherche eth no lin guis tique
dans deux classes pri maires. Une telle ana lyse nous aide à dé cou vrir
com ment les élèves uti lisent leurs langues, ce qu’ils pensent de leurs
langues et pour quoi  : « they eth no gra phies are use ful means of gai‐ 
ning in- depth des crip tions and ex pla na tions which can cap ture com‐ 
plexi ties, contra dic tions, and conse quences  » 2 (Hel ler, 2008  : 25).
Pour abou tir à cette des crip tion dé taillée, le contexte de com mu ni ca‐ 
tion doit être ana ly sé au lieu d’être ima gi né, de même que l’or ga ni sa‐ 
tion de don nées (ver bales ou d’autres don nées sé mio tiques) afin de
com prendre sa si gni fi ca tion et son po si tion ne ment dans le monde
(Ramp ton, 2007). Une ana lyse eth no lin guis tique re cherche dans les
in ter ac tions d’une part le gé né ral, d’autre part le sin gu lier (Bla ck‐ 
ledge, 2011 ; Bla ck ledge & Creese, 2010 ; Creese, 2008) dans le but de
lier le dé tail de l’in ter ac tion lo cale à l’in ter ac tion em boî tée dans le
monde so cial plus large (Bla ck ledge, 2011 ; Creese, 2008) :

5
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consi ders how these in ter ac tions are em bed ded in wider so cial
contexts and struc tures 3. (Co pland & Creese, 2015 : 13)

La mé thode est donc sur tout ap pro priée pour contex tua li ser mi nu‐
tieu se ment les dy na miques in ter ac tion nelles du ni veau micro en les
met tant au rap port avec le ni veau macro des ins ti tu tions (Col lins &
Slem brouck, 2009). En com bi nant l’eth no gra phie à la lin guis tique
dans une ana lyse eth no lin guis tique, la lin guis tique four nit à l’eth no‐ 
gra phie la pos si bi li té d’exa mi ner en pro fon deur les phé no mènes pour
que cer tains as pects puissent être dé cou verts alors qu’ils courent le
risque de res ter dis si mu lés si l’on se contente de l’ob ser va tion des
par ti ci pants avec prise de notes (Ramp ton et al., 2004). D’autre part,
l’eth no gra phie oblige la lin guis tique à as so cier le lan gage aux pro ces‐ 
sus so ciaux et ins ti tu tion nels de sorte qu’une ana lyse pro fonde du
contexte soit pos sible et ne soit pas uni que ment dé duc tible des don‐ 
nées in ter ac tion nelles (Creese, 2008  ; Ramp ton et al., 2004  ; Shaw,
Co pland & Snell, 2015). Ainsi, Ramp ton et al. (2004  : 4) parlent de
« ope ning lin guis tics up » et « tying eth no gra phy down ». Une étude
eth no lin guis tique nous per met de vé ri fier le contexte local des pra‐ 
tiques plu ri lingues et de le lier à un re gard so cio lin guis tique plus
large. En plus, une étude eth no lin guis tique nous aide à ré vé ler com‐ 
ment les pra tiques lin guis tiques sont connec tées à la vie des gens,
« to dis co ver how and why lan guage mat ters to people in their own
terms 4 » (Hel ler, 2008 : 250). La mé thode est sou vent cri ti quée pour
son in ca pa ci té à pro duire des gé né ra li sa tions parce qu’elle se fonde
sur un nombre li mi té de si tua tions dans les quelles le cher cheur a été
im pli qué (Ramp ton et al., 2004). Or, comme Ramp ton et al. (2004 : 15)
l’in diquent :

6

Re sear chers may only have data on a li mi ted num ber of ins ti tu tio nal
si tua tions, but they en coun ter huge quan ti ties of lan guage, and if
they nar row their units of ana ly sis from si tua tions to par ti cu lar lan ‐
guage prac tices, the scope for ge ne ra li sa tion is sub stan tial ly in crea ‐
sed 5.

Par consé quent, dans la pré sente re cherche, j’ana lyse les pra tiques
lan ga gières dans les in ter ac tions des par ti ci pants dans deux écoles
sé lec tion nées sur la base de trois cri tères. Pre miè re ment, les écoles
de vaient se si tuer dans des contextes qui té moignent d’une grande
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di ver si té lin guis tique. Le re flet de ce contexte dans la po pu la tion des
élèves for mait un se cond cri tère (cf. sec tion 3.1 pour les don nées de
Bruxelles et 4.1 pour les don nées de Gand). Troi siè me ment, deux
écoles qui dif fé raient dans leur po li tique lin guis tique ont été sé lec‐ 
tion nées afin de fa ci li ter la com pa rai son. C’est pour quoi j’ai choi si une
école à Bruxelles et une école à Gand. La pre mière, si tuée dans la ca‐ 
pi tale bi lingue du pays, suit une po li tique lin guis tique stric te ment
mo no lingue en néer lan dais. La deuxième, si tuée à Gand, fait par tie
d’un pro jet spé ci fique et va lo rise toutes les langues pré sentes (sans
les en sei gner). Les élèves ont été ob ser vés en qua trième année de
l’école élé men taire (à l’âge de 9-10 ans) pen dant l’année sco laire 2012-
2013. Des ob ser va tions et des in ter views avec les par ti ci pants (élèves
et en sei gnants) ont été croi sées avec des en re gis tre ments vidéo des
ac ti vi tés en classe. Dans cet ar ticle, l’ac cent est mis sur les en re gis‐
tre ments vidéo. Ces en re gis tre ments ont pro duit res pec ti ve ment 15
et 11  heures de ma té riau d’ana lyse pour la classe bruxel loise et la
classe gan toise. Après trans crip tion et tra duc tion, les en re gis tre‐ 
ments ont été codés selon les prin cipes de la théo rie an crée (Groun‐ 
ded Theo ry, Gla ser & Strauss, 1967)  : des codes ont été as si gnés aux
dif fé rentes ex pres sions. Dans une pre mière phase, la co di fi ca tion
était ou verte, écrite et cy clique. Dans une deuxième phase, la co di fi‐ 
ca tion a été ef fec tuée nu mé ri que ment dans le pro gramme d’ana lyse
qua li ta tive NVivo, de ma nière cy clique et ou verte. Dans une troi sième
phase, axiale, les codes ont été clas si fiés et ca té go ri sés.

3. L’usage illé gi time du fran çais
dans l’école bruxel loise

3.1. Une po li tique lin guis tique édu ca ‐
tion nelle en op po si tion aux pra tiques
lin guis tiques de la ville

La si tua tion lin guis tique à Bruxelles se ca rac té rise par le plu ri lin‐ 
guisme. Po li ti que ment, la ville est bi lingue (néer lan dais et fran çais). Le
bi lin guisme néerlandais- français est uti li sé dans l’éco no mie (Met te‐ 
wie & Van Men sel, 2009), le fran çais est uti li sé dans les ren contres et
dans la vie in for melle et quo ti dienne (Jans sens, 2008). À Saint- Gilles,
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Fi gure 1 : La ville vs l’école bruxel loise

où se situe l’école sé lec tion née, 78  % des ha bi tants sont d’ori gine
étran gère (Da ta wa re house, mar ché du tra vail et pro tec tion so ciale,
2015), re pré sen tant 149 na tio na li tés. Dans la ca pi tale, le fran çais est la
lin gua fran ca do mi nante, qui pé nètre dans les écoles via les élèves
(Jans sens, 2008). Les don nées rap por tées en ce qui concerne les
langues par lées en contexte fa mi lial in diquent que 34 % des fa milles
sont mo no lingues fran co phones, tan dis que 5  % sont uni lingues
néer lan do phones (BRIO Taal ba ro me ter 3, 2013).

La Com mu nau té fla mande dé ter mine la po li tique lin guis tique dans
l’école sé lec tion née parce qu’elle fait par tie des écoles néer lan do‐ 
phones de Bruxelles. Par consé quent, la langue d’ins truc tion est uni‐ 
que ment le néer lan dais. Les 13 élèves de la classe de qua trième étu‐ 
diée ont une ou plu sieurs autre(s) langue(s) d’ori gine 6 dif fé rente de la
langue d’ins truc tion, no tam ment le fran çais ou le fran çais com bi né à
une ou plu sieurs autre(s) langue(s) : le néer lan dais, l’arabe, l’es pa gnol,
le « congo lais » et le « pa kis ta ni » 7.

9

Dans le contexte ur bain de Bruxelles, le plu ri lin guisme est la règle. Si
le fran çais a une va leur si gni fi ca tive en tant que lin gua fran ca, l’usage
du néer lan dais et la va leur ac cor dée à cette langue sont li mi tés. En
re vanche, à l’école, où la po li tique lin guis tique est basée sur le mo no‐ 
lin guisme en néer lan dais, la langue d’ins truc tion a une forte va leur
sym bo lique, alors que d’autres langues ne sont pas lé gi ti mées. La
langue do mi nante dans l’en vi ron ne ment (le fran çais) ne cor res pond
pas à la langue d’ins truc tion (le néer lan dais). Ainsi se ma ni feste dans
l’école bruxel loise une contra dic tion entre une idéo lo gie ins ti tu tion‐ 
nelle mo no lingue et les pra tiques lin guis tiques ur baines des élèves
plu ri lingues (cf. fi gure 1).

10
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Exemple 1 : Tra duc tion en néer lan dais par l’en sei gnante 8

1 Rd ee Jorge hoe zeg je ven ger hé jorge com ment tu dis ven ger

2 J eten man ger

3 Rd eh? hein?

4 J, A eten man ger

5   xxx xxx

    (8.0) (8.0)

6 Rd eten? de ven ger man ger? de ven ger

7 A éten man ger

8 J aah ven ger aah ven ger

9 B in Ne der lands en néer lan dais

10 A juf frouw ma dame

11 Rd? hoe we zeg gen ven ger re vanche? com ment nous di sons ven ger, re vanche?

12 E wraak ven geance

13 A, B, J wraak ven geance

14 VB ah wraak ah ven geance

E : en sei gnante – Rd, J, A, B : élèves. En gras : fran çais

3.2. Ana lyse des in ter ac tions en classe
bruxel loise

3.2.1. Mo ments tra duc tifs

Bien que l’école bruxel loise adhère à une po li tique lin guis tique mo no‐ 
lingue dé cla rée (Sho ha my, 2006), les ana lyses montrent que les pra‐ 
tiques lin guis tiques des élèves à l’école sont plu ri lingues (voir aussi
Ro siers, 2017). Ainsi, le plu ri lin guisme et la pré sence d’autres langues
que le néer lan dais sont bien at tes tés.

11

Pre miè re ment, les élèves font appel à l’en sei gnante — qui a une
connais sance du fran çais — pour tra duire des mots du fran çais vers le
néer lan dais (voir exemple 1). Dans le pre mier exemple, les élèves sont
en train de réa li ser un exer cice in di vi duel.

12

Riad 9 a un pro blème avec la tra duc tion du mot « ven ger » (ligne 1) et
de mande à un autre élève de tra duire. Celui- ci donne une mau vaise

13
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Exemple2 : Tra duc tion en fran çais par l’en sei gnante

1 R juf frouw wat is een woon wijk ma dame c’est quoi un quar tier ?

2 E een euh waar je woont waar al le maal
(vil) alé euh huisjes staan, un quar tier

un euh, où tu ha bites où il y a tout des (vil)
allez euh des pe tites mai sons, un quar tier

E : en sei gnante — R : élève. En gras : fran çais

tra duc tion (ligne 2), et les élèves dé cident de de man der de l’aide au
pro fes seur (ligne  10), qui tra duit en néer lan dais (ligne  12). Dans
l’exemple, Riad ré pète l’in for ma tion reçue (ligne  6), les élèves né go‐ 
cient le sens du mot entre eux et avec l’en sei gnante (lignes 10-14) et
ils dis cutent le mot ap pro prié (cf. Duarte, 2016). Grâce à l’uti li sa tion
de plu sieurs langues, ils abou tissent à l’iden ti fi ca tion et à la com pré‐ 
hen sion du mot (Duarte, 2016).

Qui plus est, l’en sei gnante tra duit par fois aussi dans le sens in verse,
du néer lan dais vers le fran çais (exemple 2).

14

Un élève de mande une cla ri fi ca tion pour le mot « woon wijk » (ligne 1),
l’en sei gnante com mence avec une ex pli ca tion en néer lan dais et finit
par tra duire le mot en fran çais (ligne  2). Le pre mier exemple cadre
en core avec la po li tique lin guis tique de l’école, vi sant à ins truire les
élèves en néer lan dais. À l’in verse, en tra dui sant du néer lan dais vers le
fran çais, l’en sei gnante met tem po rai re ment la po li tique lin guis tique
de l’école entre pa ren thèses.

15

Trois ob ser va tions peuvent être dé duites des deux exemples. Pre miè‐ 
re ment, les exemples montrent l’ai sance avec la quelle les élèves in‐ 
tègrent les com po santes néer lan do phones et fran co phones de leur
ré per toire lin guis tique (cf. code- switching, Auer, 1988  ; Gardner- 
Chloros, 2009 ; res sources plu ri lingues, Lüdi, 2011 pour n’en nom mer
que quelques- uns)  : ils passent d’une langue à une autre dans le but
de faire sens. Deuxiè me ment, les exemples montrent que l’en sei‐ 
gnante est, pour ainsi dire, ré duite à un dic tion naire tra duc tif dans
ces in ter ac tions. Troi siè me ment, l’en sei gnante ac corde jusqu’à un
cer tain point une lé gi ti ma tion au fran çais dans ces exemples. De
cette ma nière, elle admet la créa tion d’un es pace plu ri lingue afin d’al‐ 
lé ger cer taines dif fi cul tés lin guis tiques des élèves (Jas pers, 2015a) et
sus pend l’usage unique du néer lan dais dans sa classe (cf. Hélot, 2010).
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Exemple 3 : Les marges dis cur sives de l’es pace : l’en sei gnante comme élève

1 E hoe zeg gen ze da So raya, c’est foutu
of wa zeg gen ze int Frans

com ment ils disent ça, So raya, c’est foutu ou
qu’est- ce qu’on dit en fran çais

2 S c’est fini c’est fini

3 E c’est fini da wast c’est fini c’était ça

E : en sei gnante — S : élève — So raya est le pré nom d’une élève. En gras : fran çais

Exemple 4 : Les marges dis cur sives de l’es pace : ac cep ta tion de l’arabe

1 Rz er is hel louf hè il y a porc hein

2 ? ma nee daar is er geen daar is er geen mais non il n’y a pas il n’y a pas

3 Rz? xxx xxx

4 E wad is da Riaz? qu’est- ce que c’est Riaz?

5 Rz he hel louf dat is euh Po porc c’est euhm

6 S var ken porc

7 E in een me lo cake? dans un melo cake?

Dans les en tre tiens, l’en sei gnante in dique que la pro gres sion pé da go‐ 
gique et le plai sir de ra con ter l’em portent sur l’exi gence de mo no lin‐ 
guisme (cf. Jas pers, 2015b sur l’im por tance d’un « modus vi ven di » et
le cli mat de tra vail dans la classe). Or, par l’uti li sa tion du fran çais, l’en‐ 
sei gnante re lâche tem po rai re ment la po li tique mo no lingue de l’école.
Les deux exemples pré cé dents illus trent des si tua tions où les
échanges plu ri lingues avec l’en sei gnante se li mitent à la tra duc tion
(exemple 1 et 2).

3.2.2. Marges dis cur sives de l’es pace

L’en sei gnante in ves tit par fois plus de temps dans les ré per toires lin‐ 
guis tiques, par exemple en se pla çant à la hau teur des élèves, en de‐ 
man dant à l’un ou l’une d’entre eux de tra duire (exemple 3, cf. Hélot,
2010) ou en ac cep tant des dis cus sions des mots arabes (hel louf,
exemple 4). Dans les deux exemples sui vants, ex traits de la même ac‐ 
ti vi té, les par ti ci pants ne s’oc cupent pas des as pects for mels de l’ap‐ 
pren tis sage en classe : les élèves et l’en sei gnante fêtent l’an ni ver saire
d’un élève et mangent un gâ teau. Il s’agit donc d’une ac ti vi té in for‐ 
melle dans la quelle les re la tions entre les par ti ci pants l’em portent sur
l’ap pren tis sage for mel.
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8 N hu hu

9 ? wat is een me lo cake? hu c’est quoi un melo cake?

10 E dat daar een var ken in zit qu’il y à un porc là- dedans

11 N eh? Eh?

12 S ma ge la tine mis schien mais de la gé la tine peut- être

E : en sei gnante — Rz, S, N, ? : élèves — Riaz est le pré nom d’un élève. En gras : arabe

Dans l’exemple 4, l’en sei gnante met à pro fit le contexte pé da go gique
in ter cul tu rel et uti lise la di ver si té lin guis tique comme un sti mu lus qui
fa ci lite la co opé ra tion entre par ti ci pants et la dis cus sion des
concepts (Auger, 2014). Il s’agit de si tua tions qui sont dis cur si ve ment
moins im por tantes et dans les quelles la langue d’ori gine des élèves
est re pré sen tée comme «  mar gi nal to the cen tral goings- on at
school » (Jas pers, 2015a  : 111). Les in ter ac tions qui ne sont pas as so‐ 
ciées au pro gramme d’études font par tie de ces marges dis cur sives.
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L’en sei gnante in verse en quelque sorte les rôles  : elle de vient l’élève
et elle donne à l’élève un rôle d’ex pert(e) en vé ri fiant une ex pres sion
en fran çais au près de So raya dans l’exemple 3 et en de man dant la tra‐ 
duc tion néer lan daise d’un mot arabe dans l’exemple  4. Comme Jas‐ 
pers (2015b) l’in dique par rap port à une école se con daire bruxel loise,
l’en sei gnante de vient tem po rai re ment une ap pre nante de langues
dans les quelles ses élèves sont ex perts. L’au to ri sa tion d’autres
langues dans ces contextes
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per met de neu tra li ser en mi lieu mul ti lingue le fait que c’est im pos ‐
sible de main te nir une seule langue d’en sei gne ment à l’école et de
gom mer éga le ment l’im pos si bi li té d’en sei gner dans un contexte où
les élèves ne pos sèdent ni langue ni sa voir lé gi time déjà en ar ri vant à
l’école, y in clus les stra té gies de pas se relle qui pour raient fonc tion ‐
ner si seule ment l’école al lait vrai ment ou vrir des voies au pa ra vant
fer mées. (Hel ler 2004 : 83)

L’en sei gnante est ti raillée entre le re lâ che ment prag ma tique de la po‐ 
li tique lin guis tique de l’école d’une part, et la confir ma tion de la po li‐ 
tique lin guis tique mo no lingue de l’école d’autre part. D’une part, elle
ac cepte l’usage d’autres langues, to lé rant ainsi une forme li mi tée de
plu ri lin guisme dans les in ter ac tions. D’autre part, elle doit suivre la
po li tique lin guis tique de l’école en en sei gnant uni que ment en néer‐ 
lan dais.
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Fi gure 2 : La gra da tion dans la pré sence d’autres langues

Exemple 5 : Chan ge ment lin guis tique lié à la com po si tion d’un groupe

1 S ʻt is te veel c’est trop

2 S zes tig ze ven tig tach tig ne gen tig hon ‐
derd hon derd en tien

soixante, sep tante, quatre- vingts, quatre- 
vingt-dix, cent, cent- dix

3   (ze fluis te ren en discussiëren, eerst in
het Ne der lands)

(elles chu chotent et dis cutent d’abord en
néer lan dais)

4 S on di mi nue quelque chose on di mi nue
ça? on di mi nue quelque chose on di mi nue ça?

3.2.3. Com po si tion de groupe

Les élèves connaissent bien la po li tique mo no lingue de l’école, si bien
que le plu ri lin guisme n’est pas beau coup ob ser vé en sur face. Or,
l’ana lyse dé taillée des vi déos ré vèle que les élèves font assez fré‐ 
quem ment appel aux élé ments non néer lan do phones de leur ré per‐ 
toire lin guis tique. Ces mo ments plu ri lingues sont prin ci pa le ment in‐ 
fluen cés par la com po si tion des groupes et, spé ci fi que ment, par la
pré sence/ab sence de l’en sei gnante. Quand l’en sei gnante est pré‐ 
sente, l’usage d’autres langues se li mite aux tra duc tions de mots ou
au chu cho te ment (cf. Hel ler, 1995). Pen dant les ac ti vi tés en groupe
sans l’en sei gnante, d’autres langues sont pré sentes de façon plus pro‐ 
non cée. L’uti li sa tion d’autres par ties du ré per toire lin guis tique aug‐ 
mente au fur et à me sure que l’en sei gnante se dis tance phy si que ment
des élèves (phé no mène illus tré dans la fi gure 2).
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Dans l’exemple sui vant (exemple  5), les élèves ef fec tuent à deux un
exer cice sur un pays in ven té, tan dis que l’en sei gnante n’est pas phy si‐ 
que ment pré sente. Ils doivent choi sir un nombre li mi té d’une liste
d’élé ments à ajou ter au pays in ven té.
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5 N at tends da ʻs wat dat? at tends, ça c’est quoi ça?

6 S xxx ça c’est quoi en fait ? xxx ça c’est quoi en fait

7 N ça c’est sui ker avec xxx man ger tu peux
faire toi- même ton à man ger avec XX

ça c’est sucre avec xxx man ger, tu peux
faire toi- même ton à man ger avec xxx

    […] […]

8 S moi je fais comme ça, écoute zes tig ze ‐
ven tig tach tig ne gen tig hon derd

moi je fais comme ça, écoute soixante,
sep tante, quatre- vingts, quatre- vingt-dix
cent

9 N xxx xxx

10 E lukt het meisjes? lukt het? Vous v ar ri vez, les filles? Ça va?

11 N ja juf frouw xxx oui Ma dame xxx

12 S we heb ben al hon derd nous avons déjà cent

13 N (telt ver der in het Ne der lands) (conti nue à comp ter en néer lan dais)

    […]  

14 S stad das te leuk stad (2.0) we heb ben ci ‐
né ma xxx bi blio theek bis bios coop

ville c’est trop chouette ville (2.0) nous
avons ci né ma xxx bi blio thèque, ci, ci né ma

15 N je weet da ʻs wat bios coop? ci né ma tu sais c’est quoi ci né ma? ci né ma

E : en sei gnante – S, N, Ch : élèves. En gras : fran çais.

Les élèves dis cutent des élé ments à ajou ter en néer lan dais et en fran‐ 
çais (lignes  1-8), mal gré le fait que selon les règles de la classe, le
fran çais n’est pas au to ri sé. Quand l’en sei gnante s’in tro duit dans le
groupe, un chan ge ment lin guis tique sur vient (ligne  10). Afin de
s’adap ter à la nou velle com po si tion du groupe au quel l’en sei gnante
par ti cipe, les élèves passent au néer lan dais. Les choix de langues sont
in fluen cés par la dy na mique de prise de pa role (Hel ler, 1996). Le pas‐ 
sage au néer lan dais en pré sence de l’en sei gnante semble mon trer
l’ac cep ta tion de l’au to ri té sco laire, l’usage du fran çais — sym bole de la
so cié té do mi nante — semble avoir la va leur d’une contes ta tion, pro‐ 
ba ble ment in cons ciente (cf. le fran çais et l’an glais dans les classes au
Ca na da, ob ser vé par Hel ler, 1996).
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L’exemple montre la va lo ri sa tion des deux langues par les élèves et
l’atout d’avoir la pos si bi li té d’uti li ser les deux afin de trans mettre de
l’in for ma tion (Creese & Bla ck ledge, 2010) : à la ligne 14, So raya est en
train d’énu mé rer les élé ments sé lec tion nés. Or, elle énu mère deux
fois le même élé ment, en néer lan dais (bios coop) et en fran çais (ci né‐ 
ma). Nou ria en dé duit que So raya n’est pas au cou rant du fait que les
deux mots sont sy no nymes, et elle vé ri fie si So raya le com prend bien
en uti li sant le mot en néer lan dais et en fran çais (ligne 15). Grâce à sa
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com pé tence plu ri lingue, elle est ca pable d’abou tir à la connais sance
et à la com pré hen sion du mot (Duarte, 2016).

3.3. Constats et défis
L’ana lyse des in ter ac tions montre com ment la po li tique lin guis tique
mo no lingue est né go ciée en fonc tion des pra tiques plu ri lingues par
l’en sei gnante et les élèves. L’en sei gnante de la classe bruxel loise ap‐ 
plique la po li tique lin guis tique en va lo ri sant le néer lan dais comme
langue lé gi time et montre ainsi un « ha bi tus mo no lingue » (Go go lin,
2002), à part quelques in frac tions prag ma tiques pour at té nuer les dif‐ 
fi cul tés des élèves. Elle ac cepte le fran çais dans des mo ments tra duc‐ 
tifs et dans les marges dis cur sives de la classe. Les adap ta tions de la
po li tique lin guis tique par l’en sei gnante montrent la com plexi té de la
po li tique lin guis tique : au ni veau de la po li tique lin guis tique, il est sti‐ 
pu lé que seul le néer lan dais est la langue lé gi time de l’école. Or, dans
les in ter ac tions en classe, l’en sei gnante s’adapte aux élèves pour al lé‐ 
ger cer taines de leurs dif fi cul tés (voir aussi les né go cia tions des pro‐ 
fes seurs dans Codó & Patiño- Santos, 2014 ; Jas pers, 2015b). Ce fai sant,
elle met tem po rai re ment la po li tique mo no lingue de l’école entre pa‐ 
ren thèses.
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Les élèves se rendent compte que le néer lan dais a une place im por‐ 
tante à l’école : ils ne contestent pas le néer lan dais comme langue lé‐ 
gi time et s’adaptent à l’idéo lo gie mo no lingue qui va lo rise et ins ti tu‐ 
tion na lise le néer lan dais comme langue lé gi time. In ter ac tion nel le‐ 
ment, cela s’ac com plit par la li mi ta tion des autres langues sui vant dif‐ 
fé rentes stra té gies. Pre miè re ment, les autres langues ont des fonc‐ 
tions li mi tées : le fran çais est res treint aux « mo ments dic tion naire »
(exemples 1 et 2) et le fran çais et l’arabe sont re lé gués aux marges de
l’es pace dis cur sif (exemples 3 et 4). De plus, la pré sence du fran çais
est sou mise aux dy na miques in ter ac tion nelles de la com po si tion du
groupe et sur tout à la pré sence/ab sence de l’en sei gnante (exemple 5).
Or, les élèves né go cient dis cur si ve ment entre eux des pos si bi li tés
dans les quelles d’autres langues et sur tout le fran çais sont uti li sés,
contre di sant ainsi l’idéo lo gie mo no lingue de l’école (à com pa rer avec
Creese et al., 2011).
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Par l’uti li sa tion du fran çais, la po li tique lin guis tique de la ville de
Bruxelles où le bi lin guisme est va lo ri sé dans l’éco no mie (Met te wie &
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Van Men sel, 2009) et où le fran çais est uti li sé dans les ren contres et
dans la vie in for melle et quo ti dienne (Jans sens, 2008), entre sur le
mar ché sco laire mo no lingue. Comme le fran çais fait par tie de la vie
quo ti dienne des élèves à Bruxelles, ces pra tiques so cio lin guis tiques
ac quises en de hors de l’école peuvent être mises à pro fit par les
élèves en tant que res source dans un contexte sco laire (Saxe na,
2009). Les ana lyses des in ter ac tions montrent que la po li tique lin‐ 
guis tique de l’école ne se tra duit pas di rec te ment dans les pra tiques
lin guis tiques de l’en sei gnante ni des élèves dans la salle de classe
bruxel loise.

Les don nées in ter ac tion nelles de la classe de Bruxelles ré vèlent
quelques oc ca sions man quées en ce qui concerne l’ex ploi ta tion des
ré per toires lin guis tiques des élèves. L’ai sance des élèves à in té grer
leur ré per toire lin guis tique en tier et l’atout d’avoir la pos si bi li té d’uti‐ 
li ser plu sieurs langues pour com prendre des exer cices et des mots en
néer lan dais, ne peuvent pas être ex ploi tés, mal gré le po ten tiel pé da‐ 
go gique (Saxe na, 2009). À cause des mé ca nismes de pou voir ins ti tu‐ 
tion nels et idéo lo giques (Hélot, 2010), l’en sei gnante reste dans la plu‐ 
part des cas in sen sible au po ten tiel du plu ri lin guisme, si bien que la
pra tique en est lais sée à l’ini tia tive des élèves. Dans la sec tion sui‐ 
vante, je me de man de rai ce qui se pas se rait si la mise en œuvre de la
to ta li té du ré per toire lin guis tique était au to ri sée, quand l’en sei gnant
fait consciem ment et ac ti ve ment appel aux langues d’ori gine des
élèves, en fai sant de ces langues une res source.
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4. Les va leurs du turc dans l’école
gan toise

4.1. Une po li tique lin guis tique édu ca ‐
tion nelle s’ap pro chant des pra tiques
lin guis tiques de la ville

La ville de Gand est si tuée en Flandre, où l’en vi ron ne ment lin guis‐ 
tique est do mi né par le néer lan dais. Néan moins, Gand se ca rac té rise
par une di ver si té mon tante : 29 % des ci toyens ont une ori gine étran‐ 
gère, ré par tie en 156 na tio na li tés dif fé rentes. Cette di ver si té est sur ‐
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tout vi sible dans l’édu ca tion pri maire : 31 % des élèves ont une langue
d’ori gine qui n’est pas le néer lan dais (Mo ni teur de l’ac cul tu ra tion et de
l’in té gra tion lo cale, Gand 2016). La classe sé lec tion née com prend
17 élèves, ayant dif fé rentes langues d’ori gine (an glais, es pa gnol, arabe,
bul gare). Tou te fois, une ma jo ri té par tage le turc comme langue d’ori‐ 
gine, ce qui cor res pond au fait que les tur co phones re pré sentent la
mi no ri té la plus im por tante dans la ville (Ve rhae ghe et al., 2012).

Étant donné que l’école se situe en com mu nau té fla mande, le néer‐ 
lan dais se rait nor ma le ment la seule langue au to ri sée. Tou te fois,
l’école par ti cipe à un pro jet va lo ri sant le plu ri lin guisme des élèves
(sans en sei gner ces langues) 10, dans le cadre du quel les élèves
peuvent faire appel à leurs langues d’ori gine lors des in ter ac tions en
groupe où cha cun des élèves par tage la langue uti li sée (groupe ho‐ 
mo gène). Quand le groupe est consti tué d’élèves qui ne com prennent
pas tous cette langue (groupe hé té ro gène), ils sont obli gés d’uti li ser le
néer lan dais.
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Po li ti que ment, la ville de Gand adopte un point de vue po si tif par rap‐ 
port au plu ri lin guisme dans les écoles 11. Par consé quent, le plu ri lin‐ 
guisme est va lo ri sé, mais le néer lan dais garde bien sa va leur de
langue do mi nante, de lin gua fran ca dans l’en vi ron ne ment. Cela se re‐ 
flète à l’école  : le néer lan dais garde sa va leur comme lin gua fran ca,
tan dis que d’autres langues sont lé gi ti mées et va lo ri sées.
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Contrai re ment à l’école bruxel loise, où l’en vi ron ne ment lin guis tique
do mi né par le fran çais ne cor res pond pas à la langue d’ins truc tion (le
néer lan dais), la langue d’en vi ron ne ment (le néer lan dais) cor res pond à
la langue d’ins truc tion en classe gan toise (cf. fi gure 3). Les élèves dans
cette école sont en cou ra gés à faire appel au plu ri lin guisme dans une
pé da go gie de trans lan gua ging 12 (García, 2009  ; García & Wei, 2014).
Les re cherches dé cri vant les pos si bi li tés pé da go giques of fertes par la
théo rie du trans lan gua ging sont moins dé ve lop pées que celles sur la
théo rie ex pli ci tant ce concept (Ca na ga ra jah, 2011)  : les études se
concentrent sur la des crip tion des pra tiques et sur la théo ri sa tion du
concept en pré sen tant le trans lan gua ging comme un mé ca nisme de
jus tice so ciale (García & Leiva, 2014). Une pé da go gie de trans lan gua‐ 
ging semble être pro met teuse pour neu tra li ser les hié rar chies de pra‐ 
tiques lin guis tiques par la pos si bi li té d’écla ter «  the “stan dard lan‐ 
guage” bubble in edu ca tion  », et, en tant que telle, d’être un mé ca ‐
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Fi gure 3 La ville vs l’école à Gand

Exemple 6 : Fonc tion tra duc trice des élèves

1 E
weet je gif tig? Poi son poi son (tegen P) poi ‐
son (tegen Se.) wil zeg gen euh Fi danke gif tig
wat is dat in het Bul gaars?

Tu sais poi son? Poi son poi son (à P) poi ‐
son (à Se.) veut dire euh Fi danke poi son
c’est quoi en bul gare?

2 P xxx xxx

3 S türkce söyle dis- le en turc

4 H zehir zehir poi son poi son

nisme de jus tice so ciale (García & Leiva, 2014 : 215). Or, la des crip tion
d’une pé da go gie réa li sable te nant compte des défis en traî nés est peu
pré sente : il faut ana ly ser les in ter ac tions afin de vé ri fier en pro fon‐ 
deur ce mé ca nisme pro met teur.

4.2. Ana lyse des in ter ac tions en
classe gan toise

4.2.1. Mo ments tra duc tifs

Confor mé ment à la po li tique lin guis tique dé cla rée de l’école (Sho ha‐ 
my, 2006), d’autres langues que le néer lan dais sont en ten dues dans la
classe gan toise. Comme dans le cas de la classe bruxel loise, l’en sei‐ 
gnant de la classe gan toise de mande aux élèves de tra duire. Dans
l’exemple 6, l’en sei gnant ini tie le mo ment tra duc tif et de mande à une
élève de tra duire le mot « gif tig » (toxique).
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3 E zehir (2.0) gif tig poi son (2.0) toxique

E : en sei gnant — P, S, H, Se : élèves — Fi dan ka est le pré nom d’une élève. En gras : turc, en
gras et sou li gné : an glais.

Exemple 7 : Fonc tion éten due des autres langues : en cou ra ge ment de l’uti li sa- 

tion des autres langues par l’en sei gnant

E E
Kijkt ne keer ier Hayat kan jij es een
keer ver ta len voor haar kan jij ʻt haar
es een keer uit leg gen?

Re garde une fois ici Hayat tu peux une fois
tra duire pour elle peux- tu le lui ex pli quer une
fois?

2 E (…) pro beer es een keer in het Turks (…) es saie une fois en turc (…)

3 H
şimdi bak var ya zes komma der tig
ama kijk da ga nie maar burda ol muyo
dus we moete de nulle aan vulle

re garde main te nant il y a six vir gule trente
mais re garde, cela n’est pas pos sible mais pas
ici donc nous de vons aiou ter les zéros

E : en sei gnant — H : élève — Hayat est le pré nom d’une élève. En gras : turc.

L’en sei gnant uti lise d’abord lui- même la tra duc tion en an glais pour
ini tier le mo ment tra duc tif (ligne  1). Après la tra duc tion de l’élève
(ligne 4), il ré pète le mot en turc et en néer lan dais (ligne 5).
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4.2.2. Ou ver ture de l’es pace

Or, contrai re ment à la si tua tion bruxel loise, les ques tions de l’en sei‐ 
gnant ne se li mitent pas uni que ment aux tra duc tions. Bien que l’en‐ 
sei gnant ne maî trise pas la langue d’ori gine le plus fré quem ment par‐ 
lée par les élèves (le turc), il fait tout de même appel à cette par tie du
ré per toire lin guis tique des élèves. Qui plus est, l’en sei gnant met en
va leur les sa voirs des élèves en leur de man dant de tra duire. En plus,
son in ter ven tion peut être liée à une tâche sco laire (en op po si tion aux
exemples  3 et 4 de la classe bruxel loise dans les quels l’en sei gnante
in ter vient dans un contexte lié aux marges dis cur sives de la salle de
classe). L’en sei gnant en seigne de puis quelques an nées dans cette
école qui au to rise le plu ri lin guisme. Cette ex pé rience a pro ba ble ment
in fluen cé son com por te ment sti mu lant le plu ri lin guisme des élèves.
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Dans l’exemple sui vant (exemple 7), il ac cepte ou ver te ment l’usage de
la langue d’ori gine (voir aussi l’étude de Mary & Young, 2017) en de‐ 
man dant à Hayat d’ex pli quer en turc un exer cice de ma thé ma tiques à
une autre élève tur co phone (cf. Hélot, 2010, où le pro fes seur lui- 
même tra duit en turc pour les élèves) pour ga ran tir le pro grès pé da‐ 
go gique et l’ac qui si tion de sa voirs (Creese & Bla ck ledge, 2010).

36



Occasions manquées ou nouveaux défis ?

Comme Auger (2014) le sug gère, l’usage des langues d’ori gine peut
aider les élèves mi grants à construire les sa voirs dans les deux
langues. Il est im por tant de si gna ler qu’après l’ex trait, l’en sei gnant
dia logue de nou veau avec l’élève sur le conte nu de l’exer cice en néer‐ 
lan dais. Ainsi, il fa ci lite des connec tions entre la langue d’ori gine et la
langue d’ins truc tion et il ga ran tit le trans fert vers la langue d’ins truc‐ 
tion (Mary & Young, 2017).
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Bien que le turc soit la langue par lée par la ma jo ri té des élèves dans la
classe sé lec tion née, l’en sei gnant es saie de mettre en va leur toutes les
langues de ses élèves. Ainsi, il fa ci lite et sti mule ac ti ve ment l’usage de
l’an glais d’un élève qui n’a pas de par te naire lin guis tique en classe.
Afin de fa mi lia ri ser ses élèves avec d’autres langues, il consacre le
conte nu de cer tains cours en tiers aux langues. Lors de l’ap pren tis‐ 
sage d’une chan son en an glais et en es pa gnol, il de mande aux élèves
maî tri sant ces langues de fonc tion ner comme in ter prètes. Par la pé‐ 
da go gie de trans lan gua ging, la com pé tence plu ri lingue est mise en
va leur, sti mu lée et en cou ra gée par l’en sei gnant et mo bi li sée par les
élèves : sui vant l’exemple de l’en sei gnant et pro ba ble ment grâce à ses
sti mu la tions, les élèves uti lisent leur com pé tence plu ri lingue.
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Parce qu’ils ne peuvent uti li ser leurs langues d’ori gine que dans des
groupes où chaque élève com prend ces langues et étant donné que la
langue par ta gée par la ma jo ri té des élèves (à part le néer lan dais) est le
turc, cette langue est ob ser vée le plus fré quem ment dans les in ter ac‐ 
tions. Afin d’ana ly ser la dis tri bu tion des langues, j’ai fo ca li sé mon re‐ 
gard sur cinq élèves bi lingues (turc- néerlandais) en dé tail (une ana‐ 
lyse plus dé taillée peut être re trou vée dans Ro siers, 2016).
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Comme c’est le cas dans une classe se con daire lin guis ti que ment di‐ 
ver si fiée en Al le magne (cf. les ana lyses de Duarte, 2016), les élèves de
la classe gan toise uti lisent dans la plu part des si tua tions la langue
d’ins truc tion. Sur la base des ob ser va tions, je constate que les deux
langues sont uti li sées dans des si tua tions liées aux marges dis cur sives
de la salle de classe de même que dans des si tua tions as so ciées au
pro gramme d’études. Or, les deux langues sont dis tri buées dif fé rem‐ 
ment dans les deux si tua tions. Les cinq élèves parlent plus le turc que
le néer lan dais dans les si tua tions in for melles, non liées au conte nu
sco laire, par exemple pour ba var der, pour don ner une opi nion, pour
dé fier quel qu’un ou faire des re proches et pour poser des ques tions
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Exemple 8 : L’en cou ra ge ment à par ler le turc

1 H gel video çe kiyo wij gaan
Turks prate

viens la vidéo est en train d’en re gis trer nous al lons
par ler le turc

2 M vier quatre

3 K ey gerizekalı ey ni gaud

4 M een twee drie vier un deux trois quatre

5 M yes er is niks oui il n’y a rien

6 H (tegen M) türçe konuş yes jul‐ 
lie jul lie (À M) parle le truc yes vous vous vous

non liées à l’école. Néan moins, il faut noter que, dans la ma jo ri té des
cas dans les quels le turc ap pa raît, les élèves parlent de si tua tions as‐ 
so ciées au pro gramme d’études. Dans ces si tua tions, les élèves uti‐ 
lisent quand même plus le néer lan dais que le turc, par exemple pour
par ler des ma thé ma tiques et pour uti li ser des termes qui ap par‐ 
tiennent au ré per toire sco laire (ex. noms d’ani maux, de cou leurs, de
pays et de conti nents).

Contrai re ment aux ob ser va tions bruxel loises, il y a donc une ou ver‐ 
ture de l’es pace, dans le quel au cune langue n’est ré duite aux marges
dis cur sives de l’es pace de la salle de classe. Le néer lan dais reste la
langue la plus uti li sée parce que c’est la langue par ta gée par tout le
monde et la langue de sco la ri sa tion. Ainsi les in ter ac tions confirment
le sta tut sco laire du néer lan dais.

41

4.2.3. Com po si tion de groupe

Le choix d’une langue pour les in ter ac tions au sein d’un groupe ne se
fait pas ar bi trai re ment. Les élèves sont bien au cou rant de la po li tique
lin guis tique de l’école  : ils savent qu’ils ne peuvent opter pour une
langue que quand tout le monde dans un groupe la com prend. Dans
le cas contraire, ils sont obli gés d’uti li ser le néer lan dais. Au vu de
cette règle, les élèves adaptent leurs langues aux dy na miques et à la
com po si tion du groupe au quel ils ap par tiennent  : plus de turc dans
les groupes ho mo gènes turcs, plus de néer lan dais dans les groupes
hé té ro gènes. Dans l’exemple 8, les élèves se trouvent dans un groupe
ho mo gène turc, mais tous les élèves n’optent pas pour le turc. Les
élèves font un de voir en groupe, il s’agit d’une com pé ti tion avec
d’autres groupes.
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7 K (tegen H) biz as lin di sizi ye ne riz ki (à H) en fait nous pou vons vous battre

8 H jul lie jul lie vous vous

9 M wij gaan winne wij gaan winne nous al lons ga gner nous al lons ga gner

10 H türkçe konuşun par lez le turc

11 M zeker en vast sans aucun doute

12 H türkçe konuş (tegen M) parle le turc (à M)

13 S zes six

14 M biz sizi ye ne riz oğlum zeker en vast nous vous bat trons gar çon sans aucun doute

15 K tras etme len çocuk fais pas chier

16 H ja: len biz kazanıcaz on va ga gner connard

H, M, K, S : élèves. En gras : turc, en gras et sou li gné : an glais

Exemple 9 : Contes ta tion des langues : rap pel des règles

1 H ss shhh çe kiyo gözüküyoz sshh il en re gistre nous sommes sur l’écran

Pour Hayat, l’ac ti vi té doit se dé rou ler en turc. Elle en cou rage les
autres membres du groupe à par ler le turc (lignes 1, 6, 10, 12). Creese
et al. (2011) ont at tes té la même ex pres sion qu’Hayat uti lise « Türkçe
konuş » (« parle le turc », ligne 6, 10, 12) chez des en sei gnants dans
leurs écoles (com ple men ta ry schools). En fait, Hayat a in té rio ri sé le fait
que le turc peut être uti li sé à l’école, et d’après elle, la langue doit ap‐ 
pa rem ment être uti li sée. Elle se com porte en quelque sorte comme
l’en sei gnante dans le groupe. Re mar quons que pour Hayat, le néer‐ 
lan dais et le turc ne peuvent pas être uti li sés si mul ta né ment (cf. bi‐ 
lin guisme sé pa ré, Creese et al., 2011) et doivent être sé pa rés, ce qui
s’op pose à la pé da go gie de trans lan gua ging. Pour les autres membres
du groupe, par lant le néer lan dais et le turc, l’es sen tiel ne semble pas
être la langue par lée, mais l’exé cu tion de l’exer cice com pé ti tif. Musa
parle d’abord le néer lan dais (lignes 2, 4, 5, 9, 11) pour ac com plir l’exer‐ 
cice. Il passe au turc (ligne 14) pour sa tis faire à la de mande de Hayat
de par ler le turc.
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Ex cep tion nel le ment, les élèves ne res pectent pas la ten dance à uti li‐ 
ser uni que ment le turc quand tout le groupe com prend cette langue.
Les règles de la classe im posent le néer lan dais en groupe hé té ro gène.
Dans l’exemple sui vant (exemple 9), Ami nia rap pelle aux autres élèves
les règles de l’école et conteste dou ce ment le pou voir in ter ac tion nel
de Hayat, qui dis pose des deux langues.
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2 A alé spreek geen Turks allez ne parle pas le turc

3 H Ok (1.0) gözüküyom Ka.? (1.0) ah ok
(1.0) die zie da

Ah d’ac cord (1.0) je suis sur l’écran Ka. ? (1.0) il
voit ça

4 A

Alééé (1.0) goed ma we zijn wel nie al ‐
le maal Turks dus (2.0) je mag soms te ‐
rug zegge ma als kadir bi j voor beeld
iets nie snapt ma nie al ti jd want ik ik
ik ben nie Turks en jul lie wel e dus ja
(5.0) ma kvin da nie erg da je Turks
spreekt e ma ik vin da ge woon nie
leuk als je da al ti jd [doet].

Allez (1.0) bon mais nous ne sommes pas tous
Turcs donc (2.0) tu peux par fois re dire mais
quand Kadir par exemple ne com prend pas
quelque chose mais tou jours parce que je je je
ne suis pas turque et vous l’êtes bien tu sais
donc oui (5.0) mais je ne trouve pas grave que
tu parle le turc tu sais mais je n’aime pas
quand tu le [fais] tou jours.

H, A : élèves — Kaner est le pré nom d’un élève. En gras : turc

Exemple 10 : Contes ta tion de l’uti li sa tion d’autres langues : le cas du bul gare

1 V xxx bana bu glar ca konuşma senin
ağzını bur nu nu kırarım

xxx ne parle pas le bul gare avec moi ou je te
cache la bouche et le nez

2 N sus len tais- toi im bé cile

V, N : élèves. En gras : turc

Ami nia né go cie ces règles en pro po sant un com pro mis : elle ac cepte
que Hayat ex plique quelque chose en turc à Kaner. Dans ses com‐ 
men taires, Ami nia at tri bue les langues aux élèves. Ces rôles dé‐ 
pendent selon elle de la com po si tion du groupe : en groupe hé té ro‐ 
gène et quand chaque élève a un rôle de par ti ci pant, le néer lan dais
doit être la langue uti li sée  ; or, dans une si tua tion dans la quelle
quelques par ti ci pants du groupe s’en tre tiennent entre eux et oc‐ 
cupent dès lors un po si tion ne ment et un rôle dif fé rents par rap port à
l’ac ti vi té fo cale, Ami nia au to rise le turc.
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Une autre contes ta tion de l’uti li sa tion d’autres langues est consta tée
dans l’exemple 10.
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Un élève parle le bul gare, un autre élève conteste l’usage du bul gare
bru ta le ment en turc (cf. aussi Cha ra lam bous et al., 2016 sur la cen sure
des élèves par lant le turc dans des si tua tions de classe plus for‐ 
melles).
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4.3. Constats et défis

Les ana lyses en classe gan toise montrent com ment la po li tique plu ri‐ 
lingue de l’école fonc tionne in ter ac tion nel le ment entre l’en sei gnant
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et les élèves. L’en sei gnant de la classe gan toise s’adapte à la po li tique
plu ri lingue de l’école : il va lo rise toutes les langues pré sentes au près
des élèves en sti mu lant et en en cou ra geant des tra duc tions et des ex‐ 
pli ca tions d’un élève à l’autre (exemple  6 et 7), en consa crant des
cours en tiers au plu ri lin guisme et en dia lo guant avec les élèves qui
n’ont pas de par te naire lin guis tique en classe. Grâce à l’ou ver ture de
la po li tique lin guis tique de l’école gan toise, l’en sei gnant a adop té un
ha bi tus plu ri lingue et a ou vert les es paces au sein de la classe où le
plu ri lin guisme des élèves sert à ap prendre et à échan ger. Il a créé des
pos si bi li tés de pé da go gie plu ri lingue adap té au contexte plu ri lingue
(Hélot, 2010 ; Go go lin, 2002).

D’une part, les élèves se com portent confor mé ment à l’en sei gnant. Ils
uti lisent prin ci pa le ment le néer lan dais, mais ils va lo risent aussi ac ti‐ 
ve ment leurs ré per toires plu ri lingues, avec une vo lon té de ne pas li‐ 
mi ter une langue aux marges dis cur sives de l’es pace de la salle de
classe. D’autre part, des contra dic tions sont consta tées par rap port
aux va lo ri sa tions d’autres langues. Ainsi, les élèves tur co phones fa vo‐ 
risent l’em ploi du turc en classe (exemple  8), même en pré sence
d’élèves qui ne connaissent pas cette langue (exemple  9). En même
temps, les élèves né go cient les règles de l’école (exemple  9) et
contestent par fois l’em ploi d’autres langues (exemple  10). Ce fai sant,
ils va lo risent le turc comme nou velle langue lé gi time dans les dy na‐ 
miques in ter ac tion nelles, ce qui va à l’en contre de la po li tique de
l’école, qui pro meut l’ou ver ture et l’éga li té des langues.
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Selon García et Leiva (2014), la pé da go gie de trans lan gua ging est un
ins tru ment de jus tice so ciale qui re pose sur l’éga li té de toutes les
langues. Quand l’in ter ac tion est as su rée par l’en sei gnant, la pé da go‐ 
gie de trans lan gua ging est mise en va leur et le ca rac tère de jus tice
so ciale est as su ré. Toutes les langues sont va lo ri sées et lé gi ti mées
dans des mo ments in ter ac tifs entre élèves et entre élèves et en sei‐ 
gnant 13. Or, les ana lyses in ter ac tion nelles montrent que les élèves se
com portent au tre ment. La va lo ri sa tion de toutes les langues, pos tu lée
par la po li tique lin guis tique de l’école gan toise, est contes tée parce
que la plu part des élèves en classe par tagent une langue, à sa voir le
turc. La ma jo ri té tur co phone de la classe ré duit le plu ri lin guisme à un
bi lin guisme néerlandais- turc. Dès lors, quand l’in ter ac tion n’est pas
mo dé rée par l’en sei gnant, il y a des si gnaux qui in diquent que les
élèves hié rar chisent les langues et fa vo risent le turc, contes tant ainsi
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tem po rai re ment la po li tique lin guis tique de l’école. L’exemple  10
montre que le turc a plus de va leur que le bul gare, ce qui est pro ba‐ 
ble ment lié à la ma jo ri té tur co phone en classe : après la contes ta tion
du bul gare, les élèves conti nuent en turc. En plus, une élève qui ne
parle pas le turc in dique dans un en tre tien qu’elle a ap pris cer tains
mots turcs de la ma jo ri té des élèves tur co phones (cf. aussi Go go lin,
2002  ; Ramp ton, 1995 sur le pres tige du turc, aussi au près des per‐ 
sonnes ne par lant pas le turc à la mai son). Plus de re cherches se raient
né ces saires afin de vé ri fier si une langue mi no ri taire mais for te ment
re pré sen tée peut se ma ni fes ter comme lin gua fran ca, com ment cette
langue peut être lé gi ti mée et de ve nir la se conde langue do mi nante.

En ana ly sant les dy na miques in ter ac tion nelles, il est clair que la va lo‐ 
ri sa tion du plu ri lin guisme en traîne de nou veaux défis. Quand les dy‐ 
na miques in ter ac tion nelles ne sont pas mo di fiées par l’en sei gnant, les
élèves donnent aux langues des va leurs nou velles. Ces pra tiques im‐ 
pliquent une hié rar chi sa tion de langues, au dé tri ment des va leurs de
jus tice so ciale at tri buées à la pé da go gie de trans lan gua ging par la po‐ 
li tique lin guis tique de l’école (cf. Cha ra lam bous et al., 2016 sur une
pé da go gie de trans lan gua ging im pli quant d’autres risques, comme
une in sé cu ri té lin guis tique et une uti li sa tion dif fé rente du turc selon
la for ma li té du contexte).
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5. Conclu sion 
Dans le pré sent ar ticle, j’ai ana ly sé la né go cia tion de la po li tique lin‐ 
guis tique et les pra tiques in ter ac tion nelles plu ri lingues dans deux
écoles néer lan do phones en Bel gique. L’école bruxel loise suit la po li‐ 
tique de l’en sei gne ment néer lan do phone, sti pu lée par la Com mu nau‐ 
té fla mande  : le néer lan dais est la langue d’ins truc tion. L’école gan‐ 
toise adhère à une autre po li tique et va lo rise toutes les langues pré‐ 
sentes à l’école dans des in ter ac tions orales, tan dis que la langue
d’ins truc tion reste le néer lan dais. Dans cette sec tion je com pa re rai
les deux contextes ana ly sés en dis cu tant les si mi la ri tés (5.1), les dif fé‐ 
rences (5.2) et la né go cia tion de la po li tique lin guis tique par les en sei‐ 
gnants et les élèves (5.3).
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5.1. Si mi la ri tés des pra tiques consta tées
Une pre mière ob ser va tion est la si mi la ri té des pra tiques consta tées :
l’usage de plu sieurs langues est ob ser vé dans les deux classes. À
Gand, les com pé tences plu ri lingues des élèves sont ou ver te ment pra‐ 
ti quées et fa ci li tées par la po li tique lin guis tique et par la pé da go gie de
trans lan gua ging. À Bruxelles, ex cep tion faite des mo ments res treints
où l’en sei gnante admet le fran çais pour aider les élèves, la pra tique
est en gé né ral plus dis crète sous forme de chu cho te ment des élèves.
Les élèves montrent dans les deux classes une cer taine ai sance à in‐ 
té grer dif fé rents élé ments de leur ré per toire lin guis tique. Les choix
de langues sont in fluen cés par la dy na mique des in ter ac tions et la
com po si tion des groupes. Le rôle de l’en sei gnant des deux classes est,
jusqu’à un cer tain point, si mi laire. Les en sei gnants jouent pre miè re‐ 
ment un rôle dans les tra duc tions  : soit ils aident à tra duire
(Bruxelles), soit ils en cou ragent les tra duc tions et les ex pli ca tions
(Gand).
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En deuxième lieu, les deux en sei gnants créent (Gand) ou to lèrent
(Bruxelles) des es paces plu ri lingues pour at té nuer les pro blèmes lin‐ 
guis tiques des élèves. Troi siè me ment, les en sei gnants in fluencent les
com pé tences plu ri lingues des élèves. À Bruxelles, une gra da tion dans
les pra tiques plu ri lingues des élèves est ob ser vée, liée à la pré sence
de l’en sei gnante  : quand elle n’est pas phy si que ment pré sente, les
élèves font appel à plus d’élé ments de leur ré per toire lin guis tique.
Quand elle est plus à proxi mi té, ces pra tiques de viennent moins pré‐ 
gnantes. À Gand, la pré sence du plu ri lin guisme dé pend aussi de la
pré sence de l’en sei gnant : quand il mo dère les in ter ac tions, toutes les
langues sont va lo ri sées. Quand les in ter ac tions se dé roulent sans im‐ 
pli ca tion de l’en sei gnant, la va lo ri sa tion des langues se li mite au néer‐ 
lan dais et au turc.
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5.2. Dif fé rences des pra tiques consta ‐
tées
Les po li tiques lin guis tiques dis tinctes des écoles ap portent aussi des
dif fé rences au ni veau des pra tiques in ter ac tion nelles. Dans la lo gique
de la po li tique lin guis tique de son école, l’en sei gnant gan tois a la pos‐ 
si bi li té de faire consciem ment appel aux pra tiques plu ri lingues de ses
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élèves, une pos si bi li té dont l’en sei gnante bruxel loise ne jouit pas. Par
consé quent, l’ana lyse de la si tua tion bruxel loise montre quelques oc‐
ca sions man quées de tirer avan tage du plu ri lin guisme des élèves.
Bien que la si tua tion gan toise ait ré so lu quelques défis en sti mu lant le
plu ri lin guisme dans la pé da go gie de trans lan gua ging, l’ana lyse in ter‐ 
ac tion nelle in dique que cette pé da go gie com porte de nou veaux
défis  : les élèves fa vo risent le turc au lieu de va lo ri ser toutes les
langues et ils contestent par fois d’autres langues.

Selon la si tua tion liée aux marges dis cur sives de l’es pace, les pra‐ 
tiques lin guis tiques des élèves dif fèrent. À Bruxelles, le néer lan dais
est uti li sé dans des si tua tions liées au pro gramme sco laire, tan dis que
le fran çais est plus li mi té aux marges dis cur sives de l’es pace. Dans la
classe gan toise, le néer lan dais et le turc sont uti li sés dans les deux si‐ 
tua tions. À Gand, il y a donc une vo lon té de ne res treindre au cune
langue aux marges dis cur sives de l’es pace.
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5.3. Né go cia tion de la po li tique lin guis ‐
tique de l’école

Au ni veau de la né go cia tion de la po li tique lin guis tique de l’école, les
ana lyses in ter ac tion nelles montrent que les deux en sei gnants s’y
conforment gé né ra le ment  : à Gand, l’en sei gnant va lo rise le plu ri lin‐ 
guisme dans les in ter ac tions, mon trant ainsi un «  ha bi tus plu ri‐ 
lingue  », tan dis qu’à Bruxelles, l’en sei gnante res pecte la plu part du
temps la norme mo no lingue et a ainsi un « ha bi tus mo no lingue » (Go‐ 
go lin, 2002).
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Dans le trans fert de la po li tique lin guis tique au près des élèves, les en‐ 
sei gnants in fluencent les pra tiques des élèves, qui se com portent
par tiel le ment confor mé ment aux en sei gnants dans leur ap proche des
langues  : à Gand, ils es saient de va lo ri ser toutes les langues et
confirment ainsi la pé da go gie de trans lan gua ging et donc la po li tique
lin guis tique de l’école. À Bruxelles, mal gré quelques in frac tions plu ri‐ 
lingues, le néer lan dais n’est pas contes té dans les in ter ac tions. La po‐ 
li tique lin guis tique mo no lingue est va lo ri sée  : les élèves savent qu’ils
doivent uti li ser le néer lan dais en classe, confor mé ment à la po li tique
lin guis tique.
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Or, les élèves dif fèrent aussi des en sei gnants dans les deux
contextes : ils né go cient les lé gi ti ma tions des langues dans les in ter‐ 
ac tions et contestent ainsi la po li tique lin guis tique de l’école en
s’adap tant à la réa li té de la vie quo ti dienne. À Bruxelles, le sta tut lé gi‐ 
time, ac cor dé uni que ment au néer lan dais par la po li tique lin guis‐ 
tique, est beau coup plus contes té par les élèves que par l’en sei gnante,
qui n’admet d’autres langues que dans les tra duc tions et dans les
marges dis cur sives de la classe. Les élèves, quant à eux, va lo risent le
bi lin guisme néerlandais- français et le fran çais. Ainsi, ils se
conforment à leur cadre bruxel lois/ur bain dans le quel le fran çais et
le bi lin guisme sont va lo ri sés. À Gand, une ob ser va tion si mi laire est
faite  : les élèves lé gi ti ment le bi lin guisme néerlandais- turc dans les
in ter ac tions, et contestent ainsi la po li tique lin guis tique de l’école qui
va lo rise toutes les langues. La po li tique lin guis tique des deux écoles
est né go ciée et mo di fiée dans les in ter ac tions des élèves : à Bruxelles,
le bi lin guisme en pra tique s’op pose au mo no lin guisme de la po li tique
lin guis tique ; à Gand, le bi lin guisme s’op pose au plu ri lin guisme.
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L’ana lyse montre que la po li tique lin guis tique ne se tra duit pas de
ma nière di recte dans les in ter ac tions : à Gand, il se rait in té res sant de
se de man der com ment la pé da go gie de trans lan gua ging peut être op‐ 
ti mi sée en sur veillant la lé gi ti ma tion des langues dans les in ter ac tions
afin de veiller à la va leur de jus tice so ciale ac cor dée à la pé da go gie de
trans lan gua ging (García & Leiva, 2014). À Bruxelles, il est im por tant de
faire at ten tion à la ma nière de ré con ci lier la réa li té plu ri lingue avec
des pra tiques plu ri lingues en in ter ac tion. Les ana lyses in ter ac tion‐ 
nelles à Bruxelles comme à Gand ont dé mon tré l’as so cia tion et l’ac‐ 
cep ta tion du néer lan dais comme langue de l’au to ri té sco laire dans les
in ter ac tions (cf. Hel ler, 1994). De plus, les pra tiques en classe gan toise
ont mon tré que les élèves s’ap puient plus sur la langue d’ins truc tion,
même quand la langue d’ori gine est au to ri sée (cf. Al lain, 2004). Les
pra tiques plu ri lingues ne mettent pas en dan ger la langue d’ins truc‐ 
tion. Un point de dé part pour de nou velles re cherches et pour une
po li tique lin guis tique ré si de rait dans le fait de ne pas consi dé rer les
in ter ac tions ou la po li tique lin guis tique en vase clos, mais d’ana ly ser
les pra tiques plu ri lingues ob ser vées dans leur contexte plus large afin
de ga ran tir une des crip tion fine qui per met tra de re pen ser la pé da‐ 
go gie du plu ri lin guisme.
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bourg) pour lui avoir fa ci li té un sé jour scien ti fique à l’uni ver si té de Stras‐ 
bourg, où cet ar ticle a pu être ré di gé.

2  «  Ces études eth no gra phiques sont des ou tils utiles pour ob te nir des
des crip tions et des ex pli ca tions poin tues qui peuvent cap tu rer les com‐ 
plexi tés, les contra dic tions et les consé quences. » (tra duc tion : Kirs ten Ro‐ 
siers)

3  « L’eth no gra phie lin guis tique est une ap proche in ter pré ta tive qui étu die
les ac tions lo cales et im mé diates des ac teurs de leur point de vue et exa‐ 
mine com ment ces in ter ac tions sont in té grées dans les contextes et struc‐ 
tures so ciaux plus larges. » (tra duc tion : Kirs ten Ro siers)

4  « dans le but de dé cou vrir com ment et pour quoi le lan gage est im por tant
pour les gens dans leur mise en mots. » (tra duc tion : Kirs ten Ro siers)

5  « Les cher cheurs pour raient uni que ment avoir des don nées d’un nombre
li mi té de si tua tions ins ti tu tion nelles, mais ils ren contrent des quan ti tés
énormes de pro duc tions lan ga gières, et s’ils pré cisent leurs uni tés d’ana lyse
pour pas ser des si tua tions à des pra tiques lan ga gières par ti cu lières, le po‐ 
ten tiel de gé né ra li sa tion est sub stan tiel le ment aug men té.  » (tra duc tion  :
Kirs ten Ro siers)

6  Par «  langue d’ori gine », j’en tends la langue par lée à la mai son, qui peut
cor res pondre à la langue ma ter nelle ou à L1, mais qui ne l’est pas for cé ment.

7  Les langues sont ainsi nom mées par les élèves.

8  Pro to cole des trans crip tions :
L’in ter ac tion ori gi nale se trouve dans la co lonne de gauche, la tra duc tion en
fran çais est don née dans la co lonne de droite. Les mots qui ne sont pas en
néer lan dais sont in di qués en gras dans les deux co lonnes. Les noms des
par ti ci pants sont ano ny mi sés.
en gras : dé via tions de la langue d’ins truc tion
xxx : in au dible
(1.0) : pause d’en vi ron une se conde
(laughs) : in for ma tion pa ra lin guis tique, ajou tée par le cher cheur
[…] : par tie omise de la trans crip tion

9  Riad est le pré nom d’un élève, tous les noms sont des pseu do nymes.

10  L’on peut ob ser ver que les langues d’ori gine ne sont pas aussi pré sentes
dans la ville de Gand, ce qui peut, dans une cer taine me sure, ex pli quer la
dif fé rence avec la po li tique lin guis tique à Bruxelles. La do mi nance du fran‐
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çais à Bruxelles peut être per çue comme une me nace pour la po si tion du
néer lan dais dans l’en sei gne ment, une crainte moins me na çante à Gand.

11  Une ap proche po si tive par rap port au plu ri lin guisme, liée à l’ex pé rience
dans cette école, est gé né ra li sée dans les écoles de la ville de Gand de puis
jan vier 2014.

12  Dans la théo rie de García, le trans lan gua ging est aussi un concept pour
dé crire les pra tiques plu ri lingues. Dans cet ar ticle, le trans lan gua ging est
uni que ment uti li sé pour dé crire la pra tique pé da go gique.

13  No tons que la va lo ri sa tion ne se gé né ra lise pas dans les éva lua tions, qui
sont mo no lingues en néer lan dais (cf. aussi García et Wei, 2014).

RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle ana lyse com ment les élèves et les en sei gnants ré con ci lient une
po li tique mo no lingue avec une réa li té plu ri lingue dans les in ter ac tions de
deux écoles élé men taires néer lan do phones en Bel gique qui adhèrent à une
po li tique lin guis tique dif fé rente. L’école bruxel loise suit la po li tique néer lan‐ 
do phone, sti pu lée par la Com mu nau té fla mande  : le néer lan dais est la
langue d’ins truc tion. L’école gan toise adhère à une autre po li tique et va lo‐ 
rise toutes les langues pré sentes à l’école dans des in ter ac tions orales, bien
que la langue d’ins truc tion soit le néer lan dais. Les ana lyses ré vèlent que la
po li tique lin guis tique ne se tra duit pas de ma nière di recte dans les pra‐ 
tiques in ter ac tion nelles. Tan dis que les en sei gnants se com portent confor‐ 
mé ment à la po li tique lin guis tique de l’école, les élèves né go cient la po li‐
tique lin guis tique. Ils se conforment à la réa li té de la vie quo ti dienne en
contes tant et en mo di fiant les va leurs ac cor dées aux langues par la po li tique
lin guis tique quand les dy na miques in ter ac tion nelles ne sont pas mo di fiées
par l’en sei gnant. Au ni veau du plu ri lin guisme, les dif fé rences dans la po li‐ 
tique lin guis tique ap portent des li mi ta tions et des op por tu ni tés dans les
deux classes.

English
This paper ana lyzes how pu pils and teach ers re con cile an edu ca tional policy
of mono lin gual ism with a mul ti lin gual real ity in in ter ac tions in two Dutch- 
medium primary schools in Bel gium with a dif fer ent lan guage policy. The
Brus sels school fol lows the Dutch policy that is stip u lated by the Flem ish
Com munity: Dutch is the lan guage of in struc tion. The Ghent school ad heres
a dif fer ent policy and val or izes all the lan guages that are present at school
in oral in ter ac tions, al though the lan guage of in struc tion is Dutch. Res ults
in dic ate that lan guage policy does not trans late uni lat er ally in in ter ac tional
prac tices. While teach ers tend to con form to the lan guage policy of the
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school, pu pils ne go ti ate this lan guage policy. They com ply with the real ity
of their daily lives in con test ing and modi fy ing the val ues at trib uted by the
lan guage policy to these lan guages when the in ter ac tional dy nam ics are not
mod er ated by the teacher. On the level of mul ti lin gual ism, dif fer ences in
lan guage policy come with lim its and op por tun it ies in both classrooms.

Nederlands
In deze paper wordt ge a na ly seerd hoe leer lin gen en leer krach ten in in ter ac‐ 
tie een een ta lig be leid ver zoe nen met een meer ta li ge re a li teit in twee Ne‐ 
der lands ta li ge la ge re scho len in Bel gië met een ver schil lend taal be leid. De
Brus sel se school volgt het Ne der lands ta li ge taal be leid dat voor ge schre ven
wordt door de Vlaam se Ge meen schap: Ne der lands is de in struc tie taal. De
Gent se school volgt een ander taal be leid en waar deert alle talen die aan we‐ 
zig zijn op school in mon de lin ge in ter ac tie, hoe wel de in struc tie taal het Ne‐ 
der lands is.
De re sul ta ten tonen aan dat het taal be leid zich niet recht streeks ver taalt in
de in ter ac ti o ne le prak tij ken. Ter wijl leer krach ten zich con form het school‐ 
taal be leid ge dra gen, on der han de len leer lin gen het taal be leid. Ze pas sen zich
aan de re a li teit van hun da ge lijk se leven aan en be twis ten en mo di fi ë ren de
waar den die toe ge kend wor den aan de talen door het taal be leid wan neer de
in ter ac ti o ne le dy na mie ken niet ge mo de reerd wor den door de leer kracht.
Op het ge bied van meer ta lig heid wordt aan ge toond dat ver schil len in taal‐ 
be leid be per kin gen en kan sen met zich mee bren gen in beide klas sen.

INDEX

Mots-clés
éducation, interaction, plurilinguisme, politique linguistique, recherche
ethnolinguistique

Keywords
education, interaction, language policy, multilingualism, ethnolinguistic
research

AUTEUR

Kirsten Rosiers
Kirsten Rosiers est actuellement chercheure postdoctorale à l’université de Gand
(Belgique), après l’avoir été à l’université Libre de Bruxelles. Dans sa thèse de
doctorat soutenue à l’université de Gand, elle a analysé le plurilinguisme des
élèves dans l’enseignement primaire. Kirsten Rosiers a été professeure de langue
avant de se tourner vers la recherche et s’intéresse aujourd’hui aux pratiques
plurilingues, aux attitudes par rapport au plurilinguisme et à la politique
linguistique dans l’enseignement.

https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=1237


Occasions manquées ou nouveaux défis ?

IDREF : https://www.idref.fr/265544238
ORCID : http://orcid.org/0000-0002-7763-5472


