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Malefane Victor Koele et Paula Prescod

TEXTE

De nos jours, les pra tiques plu ri lingues ne sont guère ex cep tion nelles
même dans les ter ri toires qui sont of fi ciel le ment mo no lingues. Si l’as‐ 
so cia tion entre langue et fron tière a long temps im po sé une vi sion ré‐ 
duc trice de la cir cu la tion des langues, on est au jourd’hui obli gé de
consi dé rer que ce ne sont pas les na tions qui font vivre et se dif fu ser
les langues mais bien les lo cu teurs. De ce fait, les pra tiques plu ri‐ 
lingues se mul ti plient sur et au tour des fron tières com mu nau taires
(cf. les cas belge et suisse) ou éta tiques.

1

Des per sonnes de langues et cultures di verses sont ame nées à in ter‐ 
agir en per ma nence et pour des rai sons di verses. Tout in di vi du a in‐
té rêt à op ti mi ser ses in ter ac tions avec les autres. Toutes les langues
et toutes les cultures — les nôtres et celles que nous connais sons de
l’autre — peuvent être mises à contri bu tion pour op ti mi ser et réus sir
ces in ter ac tions. Par tant de cet in té rêt pour l’in ter ac tion avec l’autre,
la re con nais sance mu tuelle de la culture et la langue de l’autre s’im‐ 
pose. Il im porte peu que les par ti ci pants de ces échanges se trouvent
dans le même es pace phy sique ou qu’ils entrent en contact vir tuel le‐ 
ment par le biais du té lé phone ou d’In ter net. Op ti mi ser les échanges,
c’est avoir un ter rain com mu ni ca tion nel par ta gé et c’est mettre en
œuvre des com pé tences lin guis tiques ef fi caces qui per met tront à l’in‐ 
di vi du d’être com pris par son in ter lo cu teur et de com prendre à son
tour l’in ter lo cu teur.

2

In ter agir avec l’autre qui pos sède des langues et cultures dif fé rentes
des nôtres pré sup pose qu’une ap pro pria tion ait eu lieu. Der rière ce
terme gé né rique d’ap pro pria tion — qui connait un re gain en di dac‐ 
tique des langues non pre mières de puis quelques dé cen nies — se
trouvent deux termes que cer tains cher cheurs ont sou hai té op po ser
dans les an nées 1980, à sa voir ap pren tis sage et ac qui si tion (Kra shen,
1981). Le choix de ce terme neutre nous évite d’en trer dans le débat
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sur l’adé qua tion de la dis tinc tion de Kra shen entre ap pren tis sage et
ac qui si tion et entre lieux ou contextes na tu rels et non na tu rels dans
les quels les pro ces sus s’ef fec tuent. De plus, il nous épargne la tâche
ardue de dif fé ren cier la na ture vo lon taire et in vo lon taire de cette ap‐ 
pro pria tion. Ce tan dem ap pro pria tion/ap pren tis sage est en tout cas
le re vers de la mé daille de l’en sei gne ment, pro ces sus qui en globe la
trans mis sion de sa voirs, de savoir- faire, de savoir- être, mais aussi
l’in té gra tion de ces dif fé rents sa voirs par le pu blic cible.

À quoi sert l’en sei gne ment d’une langue à un pu blic dont la langue de
so cia li sa tion en est une autre si ce n’est à dé ve lop per chez ce pu blic
des com pé tences glo bales dans cette langue et à élar gir son ré per‐ 
toire lin guis tique et cultu rel ? Si l’ob jec tif final de tout en sei gne ment
d’une nou velle langue est de dé ve lop per le plu ri lin guisme chez l’ap‐ 
pre nant, il ne s’agit nul le ment d’en faire un po ly glotte ex cep tion nel
mais un agent so cial doté des com pé tences va riées dans les ac ti vi tés
de com mu ni ca tion lan ga gières or di naires  : ré cep tion, in ter ac tion,
pro duc tion, mé dia tion, pour re prendre la ter mi no lo gie du CECRL
(2001, 2018).

4

Par tant du constat que des faits cultu rels sont vé hi cu lés par la
langue, l’en sei gne ment d’une nou velle langue doit éga le ment viser à
aider l’ap pre nant à in ter pré ter ces élé ments so cio cul tu rels (Abdellah- 
Pretceille & Por cher, 1996) et à dé ve lop per une conscience cultu relle
(Za rate, 1986). Ap prendre une nou velle langue im plique alors une ou‐ 
ver ture à ses lo cu teurs et à leurs pra tiques cultu relles, ainsi qu’un
plu ri lin guisme/plu ri cul tu ra lisme. Il convient, tou te fois, d’ad mettre
que l’in di vi du plu ri lingue n’uti lise pas une langue en fai sant abs trac‐ 
tion des autres idiomes qu’il pos sède. L’in ter ac tion des cultures et des
langues s’opère aux ni veaux cog ni tif, so cial et émo tion nel. En outre,
le plu ri lingue ne peut être dé fi ni comme un in di vi du pos sé dant au tant
d’iden ti tés que de langues (Busch, 2012). De même, le ré per toire plu‐ 
ri lingue et plu ri cul tu rel est com po sé d’un « ca pi tal co or don né d’ex pé‐ 
riences » im pli quant l’in ter ac tion des langues de na ture et de sta tuts
dif fé rents pour l’in di vi du (langues pre mières, se condes ou étran gères)
et dans les quelles les com pé tences peuvent être in égales (Moore,
2006).

5

Les contri bu tions réunies dans ce vo lume sont prin ci pa le ment is sues
de la jour née d’étude du 18 mai 2022 du même in ti tu lé ; deux contri‐
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bu tions in vi tées com plètent ce vo lume. Elles in ter rogent toutes les
no tions de com pé tences lan ga gières et cultu relles plu rielles dans le
pro ces sus d’ap pro pria tion des langues non pre mières. Les com pé‐ 
tences plu rielles en globent né ces sai re ment l’al té ri té  : par ler une
langue, que ce soit celle qu’on a parlé dès sa nais sance ou celle qu’on
a ap prise de ma nière for melle ou in for melle après celles dans les‐ 
quelles on a été so cia li sé, nous met en re la tion et en in ter ac tion avec
l’autre dans une di ver si té de contextes.

Dans le contexte sco laire, les res sources pré sen tées par les pu blics
plu ri lingues dans les classes doivent être op ti mi sées. C’est ce que
sou lignent l’en semble des contri bu tions. L’en sei gne ment doit aider à
in ci ter l’ap pre nant à va lo ri ser son ba gage lan ga gier et à mo bi li ser les
sa voirs et connais sances ac quis dans toutes les langues qui consti‐ 
tuent son ré per toire ver bal, que ces sys tèmes lin guis tiques soient ou
non ap pa ren tés ou re con nus dans l’es pace où se dé roule l’ap pren tis‐ 
sage. C’est ce qui res sort de plu sieurs contri bu tions. Tout d’abord, la
syn thèse de Ma riel la Causa se concentre sur les dis cours for ma tifs et
la com plé men ta ri té entre les rôles des en sei gnants et des ap pre nants.
Plus pré ci sé ment, elle étu die le rôle joué par l’en sei gnant dans le dé‐ 
ve lop pe ment de la com pé tence plu ri lingue et plu ri cul tu relle et com‐ 
ment la for ma tion le pré pare à adop ter une ap proche cir cu laire vi sant
à mieux ac com pa gner l’ap pre nant dans son ap pren tis sage de la
langue et des faits cultu rels qui fa vo ri se ront son in té gra tion so ciale.
Bien Dobui prône une ré flexi vi té de la pra tique pé da go gique en vue
d’op ti mi ser les ré per toires plu riels des élèves en Pi car die. L’étude
pré sente le compte- rendu d’un pro jet qui in vite les en sei gnants en
for ma tion à dres ser des por traits lan ga giers et à s’in ter ro ger sur les
langues qui les en tourent. Ce fai sant, ces en sei gnants dé couvrent et
ré flé chissent au mul ti lin guisme du ter ri toire pi card. La contri bu tion
d’Uma Da mo dar Srid har re vient sur l’in té rêt de don ner à l’ap pre nant
la pos si bi li té d’uti li ser sa langue d’hé ri tage dans la classe de fran çais
au même titre que ce der nier, quitte à na vi guer avec flui di té entre
des sys tèmes lin guis tiques au to nomes. L’ap proche trans lin guis tique
dé cla rée par des en sei gnants est per çue comme bé né fique à l’ac cep‐ 
ta tion du soi plu ri lingue.

7

Le lien in ex tri cable entre langue et culture est mis en évi dence dans
les études de Sa bine Eh rhart et Paula Pres cod qui in ter rogent éga le‐ 
ment les no tions de fron tières réelles, ter ri to riales, lin guis tiques et
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cultu relles pour la pre mière et celle de la fron tière in sai sis sable qu’est
l’es pace nu mé rique où les fron tières lin guis tiques et cultu relles sont
brouillées, mais, où les faits cultu rels cir culent li bre ment en as so cia‐ 
tion avec les uti li sa teurs de ces langues ainsi que les re pré sen tants
des cultures. Les in di vi dus fran chissent al lè gre ment ces fron tières en
per ma nence, jus te ment parce qu’ils doivent né go cier leur rap port
avec les langues et les cultures de l’autre. Dans les deux cas, les
contri bu tions sou lignent la na ture po reuse de la fron tière entre les
langues fa mi liales ou sco laires et les cultures vé hi cu lées par ces
langues et leurs lo cu teurs.

Plus que ja mais, on re con nait que l’école fran çaise est le lieu où le
plu ri lin guisme foi sonne, le lieu de la ren contre et du contact entre
une mul ti pli ci té de langues. Les com pé tences pour agir et in ter agir
sont com plexes et com po sites, comme nous l’avaient déjà rap pe lé
Coste et al. (1997, p.  12). Elles concernent non seule ment des sa voirs
et des savoir- faire, mais aussi des savoir- être : quelles pos tures adop‐ 
ter avec l’autre dans sa langue ou dans une langue qui n’est la langue
de so cia li sa tion d’aucun des in ter lo cu teurs ? Les ques tions de l’in ter‐ 
dé pen dance des ac teurs et de la dy na mique des in ter ac tions entre
eux dans l’ap pren tis sage en contexte plu ri lingue sont de pre mière
im por tance. L’agir et l’in ter agir à l’école sont au cœur des contri bu‐ 
tions d’Anne- Laure Biales et de Na rai na de Melo Mar tins Kuyum jian.
La contri bu tion d’Anne- Laure Biales s’in té resse aux in ter ac tions plu‐ 
ri lingues en classe entre les élèves al lo phones en UPE2A, no tam ment
en vue d’amé lio rer leur culture lit té raire en langue pre mière comme
en langue cible. Celle de Na rai na de Melo Mar tins Kuyum jian pré co‐
nise des ap proches per met tant aux élèves de re con naitre et d’ac cep‐ 
ter la di ver si té lexi cale de leurs pairs dès l’école ma ter nelle.

9

Ce pro jet de pu bli ca tion a bé né fi cié de l’aide de plu sieurs spé cia listes
des do maines abor dés qui ont contri bué à sa réus site de puis son lan‐ 
ce ment en 2022. Nous te nons à re mer cier vi ve ment Na tha lie Auger,
Phi lippe Blan chet, Cé cile Bul lock, Em ma nuelle Eg gin ton, Xa vier Mar‐ 
tin, Vé ro nique Mi guel Ad di su, Da nièle Moore, Jean- Charles Ra fo ni et
Jean- Michel Ro bert. Le sou tien de l’UR 4283 – CER CLL est éga le ment
ap pré cié.
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