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Avant-propos : Les langues des enfants
« issus de l’immigration » dans le champ
éducatif français
Dominique Huck

TEXTE

Les jour nées d’étude, dont ce vo lume des Ca hiers du GEPE est issu,
s’ins crivent dans une pré oc cu pa tion de re cherche plu rielle de
l’équipe GEPE.

1

Par na ture, les tra vaux des cher cheurs du GEPE se si tuent dans le
champ du plu ri lin guisme et du contact de langues. Par ailleurs, le plu‐ 
ri lin guisme dans l’es pace sco laire joue un rôle ma jeur dans la re‐ 
cherche au GEPE, tant comme objet de re cherche que comme ter rain
de re cherche. Et c’est par le biais du monde édu ca tif que plu sieurs
cher cheurs se sont in té res sés à des ques tions en lien avec la mi gra‐ 
tion, sans qu’il s’agisse d’un do maine de re cherche pri vi lé gié. C’est la
rai son pour la quelle notre pro pos s’est voulu à la fois pru dent et mo‐ 
deste.

2

Nous avions sou hai té abor der la ré flexion sur la place ré ser vée aux
mi grants, à leurs langues et leurs cultures dans la so cié té d’ac cueil, en
nous in té res sant aux dis cours dans et sur l’es pace sco laire. En effet, le
ter rain sco laire, ca rac té ri sé par la di ver si té lin guis tique et cultu relle
de son pu blic, consti tue un es pace so cial spé ci fique où s'ar ti culent les
dis cours de nom breux ac teurs : d’un côté, les ac teurs po li tiques (dis‐ 
cours of fi ciels, pro grammes sco laires, etc.), so ciaux (syn di cats, as so‐ 
cia tions, etc.) et mé dia tiques (presse, au dio vi suel) et, de l’autre, les
dis cours des ac teurs à l’école, où se cô toient les élèves (issus de l’im‐ 
mi gra tion ou pas), les en sei gnants, l’ad mi nis tra tion sco laire et les pa‐ 
rents.

3

Dans sa contri bu tion sur le « Dis cours of fi ciel fran çais sur les élèves
(ex-)étran gers et leur ap pren tis sage de la langue fran çaise », Ga brielle
Varro re vient sur qua rante ans de pro duc tions dis cur sives des au to ri‐ 
tés sco laires et tend à mon trer que, fon da men ta le ment, les po si tions
ont peu chan gé, no tam ment dans la per cep tion de la pré sence d’une
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langue autre que le fran çais. Si les ca té go ri sa tions / dé si gna tions des
élèves ont pu connaître des chan ge ments (cf. aussi la contri bu tion de
S. Gal li ga ni) et si, éven tuel le ment, les angles d’at taque ont pu être dif‐ 
fé ren ciés, s’agis sant de la ques tion de l’enseignement- apprentissage
du fran çais, G.  Varro sou ligne l’ab sence per sis tante de son ar ti cu la‐ 
tion avec l’usage d’autres langues, fon dée sur une ab sence cen trale  :
dans les dis cours des au to ri tés sco laires, ces élèves semblent être des
per sonnes sans langue.

Sté pha nie Gal li ga ni re vient pré ci sé ment sur les ca té go ri sa tions / dé‐ 
no mi na tions des « en fants venus d’ailleurs » pro duites dans les textes
of fi ciels et s’in ter roge sur la ma nière dont des ac teurs à l’école, plus
spé ci fi que ment les en sei gnants, s’ap pro prient ces ca té go ri sa tions et
quels rôles elles sont ap pe lées à jouer, ten dan ciel le ment, chez les en‐ 
sei gnants. D’une cer taine ma nière, elle tend à mon trer que ces ca té‐ 
go ri sa tions / dé no mi na tions jouent un rôle sé cu ri sant dans la me sure
où elles four nissent un outil dans un contexte où les ac teurs eux- 
mêmes se trouvent par fois en dif fi cul té pour lire et com prendre les
chan ge ments so cié taux. In di rec te ment, le dis cours des en sei gnants
de vient ainsi un re lais des ca té go ri sa tions / dé no mi na tions des au to‐ 
ri tés po li tiques.

5

C’est au dis cours d’autres ac teurs de l’école, celui des élèves, que s’in‐ 
té resse Ann- Birte Krüger. Dans une étude ex plo ra toire, elle exa mine
le « dis cours sur l’en sei gne ment sco laire des langues », à par tir d’en‐ 
tre tiens avec des en fants « issus de l’im mi gra tion turque en Al sace ».
Elle cherche à étu dier les re pré sen ta tions par ta gées (ou non) à pro‐ 
pos des dif fé rentes langues en pré sence (« turc », « fran çais », « al le‐ 
mand »), qui n’ont ni les mêmes sta tuts ni les mêmes fonc tions. C’est
donc un autre angle d’at taque qui est choi si et qui, d’une cer taine ma‐ 
nière, montre la com plexi té du rap port entre les langues, d’une part,
et l’hé té ro gé néi té des si tua tions sin gu lières, d’autre part. Il s’agit là
d’élé ments qui ne peuvent qu’in ci ter à ap pro fon dir l’étude de ces
« dis cours sur » pro duits par les ap pre nants.

6

Jeanne Gonac’h s’at tache à ana ly ser « l’effet des pra tiques de la langue
d’ori gine en fa mille  » (ici  : le turc, parce qu’on lui prête une vi ta li té
par ti cu lière) «  sur la com pé tence dans la langue du pays d’ins tal la‐ 
tion  ». C’est par une étude em pi rique faite avec des ly céens et des
étu diants que la ques tion de la com pé tence à l’écrit (en fran çais)
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entre « mo no lingues » et « bi lingues » a été exa mi née. Elle en ar rive à
la conclu sion que c’est pro ba ble ment un fac teur so cié tal, celui de
l’ex clu sion, qui est en cause et non les com pé tences lin guis tiques en
fran çais en tant que telles.

Un ar ticle ori gi nal de Laurent Puren donne une di men sion dia chro‐ 
nique à la fois aux re pré sen ta tions so ciales et au mé ta dis cours scien‐ 
ti fique, si gnal de ce que l’al té ri té reste une pré oc cu pa tion au sein
d’une so cié té mal gré tous les chan ge ments qu’elle connaît et que le
dis cours or di naire comme le dis cours sa vant doivent sans cesse être
scru tés sur leur sens et leur por tée, comme le montrent les contri bu‐ 
tions de G. Varro et de S. Gal li ga ni.

8

Les champs de re cherche dans les quels s’ins crivent l’en semble de ces
ques tions res tent étroi te ment dé pen dants du dé ve lop pe ment des so‐ 
cié tés et du re gard des cher cheurs, qui n’échappent pas aux contin‐ 
gences so cié tales. Jac que line Billiez pro pose un re tour sur l’ac ti vi té
scien ti fique au tour des langues des des cen dants des mi grants à
l’école, avec une lec ture ré flexive des re cherches en tre prises dans le
champ aca dé mique au tour de ques tion ne ments so cié taux de puis une
qua ran taine d’an nées. Cette lec ture rap pelle la né ces saire conscience
dont le cher cheur doit faire montre en se sou ve nant à chaque ins tant
qu’il s’ins crit lui- même dans un contexte so cié tal situé tem po rel le‐ 
ment et so cia le ment, d’une part, et qu’une ap proche ré flexive reste
sans doute une forme de né ces si té pour que le lec teur sache « d’où »
parle le cher cheur 1, d’autre part.

9

Nous re mer cions tous les cher cheurs et ac teurs qui ont par ti ci pé aux
jour nées d’étude et re gret tons de ne pas avoir pu pu blier l’en semble
des in ter ven tions et les échanges qui ont eu lieu après chaque com‐ 
mu ni ca tion.

10

Ce nu mé ro des Ca hiers du GEPE n’en sera pas moins une pierre, sans
doute mo deste, dans la construc tion du champ du sa voir au tour des
ques tions que sou lèvent « Les langues des en fants “issus de l’im mi‐ 
gra tion” »
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NOTES

1  Un en tre tien conduit par Sté pha nie Gal li ga ni avec Jac que line Billiez en
mars 2010 (en quatre par ties) illustre et com plète la contri bu tion pu bliée  :
https://www.you tube.com/watch?v=Mwt PY Wub Dec (consul ta tion  : avril
2012)
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