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TEXT

In tro duc tion

Du bi lin guisme… vers le trans lin guisme

La ques tion de la place de la langue ma ter nelle ou pre mière 1 dans la
classe de langue n’est pas ré cente dans l’his toire de l’en sei gne‐ 
ment/ap pren tis sage des langues. L’évo lu tion du débat dans l’en sei ‐
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gne ment des langues re monte aux an nées 1990, en par ti cu lier dans le
do maine de la lin guis tique ap pli quée, avec les ar gu ments de Ka chru
(1994), Srid har (1994), Agni ho tri (1995) en Inde et Cum mins (1986) et
Or te ga (2009) ailleurs, contre le mo no lin gual bias (Ka chru, 1994,
p. 795) et la né ces si té de prendre en compte les contextes bi lingues
et mul ti lingues dans la re cherche sur l’ac qui si tion des langues se‐ 
condes (Se cond Lan guage Aqui si tion). Les théo ries cog ni ti vistes de
l’ap pren tis sage ont dé mon tré que le pro ces sus d’ap pren tis sage est
une ac ti vi té com plexe qui se greffe sur les schèmes lin guis tique et
cultu rel déjà en place dans le cer veau de l’ap pre nant. Ces ap ports ont
tou te fois été né gli gés dans les pra tiques pé da go giques qui se sont
tou jours tour nées vers la concep tion de la langue comme un sys tème
étanche à mai tri ser, fa vo ri sant ainsi le mo no lin guisme dans la classe.

Or, le mul ti lin gual turn (May, 2014) des an nées 2000 a remis l’ac cent
sur la né ces si té de prendre en compte le plu ri lin guisme et le plu ri cul‐ 
tu ra lisme des pu blics ap pre nants dans un monde de plus en plus glo‐ 
ba li sé. Le mo dèle dy na mique du bi lin guisme (Her di na & Jess ner,
2002 ; Gar cia 2009, p. 48) a éta bli que les langues co ha bi tant dans les
ré per toires lin guis tiques des lo cu teurs bi- ou plu ri lingues sont in ter‐ 
dé pen dantes et in ter agissent constam ment les unes avec les autres.
Cela im plique que les pra tiques lan ga gières sont in té grées dans un
seul sys tème lin guis tique. Cas tel lo ti (2014) re marque, par ailleurs, que
cette dy na mique a un effet so cial : « Les langues, c’est en effet ce qui
per met de s’ex pri mer, de se dire, de dire l’autre, donc de se trans for‐ 
mer au contact des autres per sonnes et d’autres langues » (p. 437).

2

Par ailleurs, le bi lin guisme dy na mique de Gar cia (2009, p. 48) se rap‐ 
proche de celui du « plu ri lin guisme » dé ve lop pé par le Cadre Eu ro‐ 
péen Com mun des Ré fé rences pour les Langues (CECRL) dans le
contexte de l’ap pren tis sage des langues en Eu rope, qui dé fi nit la
com pé tence plu ri lingue et plu ri cul tu relle comme la com pé tence du
lo cu teur qui « pos sède, à des de grés di vers, la mai trise de plu sieurs
langues et l’ex pé rience de plu sieurs cultures, tout en étant à même de
gérer l’en semble de ce ca pi tal lan ga gier et cultu rel. » (Conseil de l’Eu‐ 
rope, 2001, p. 129). Il ne s’agit pas d’une « su per po si tion ou de jux ta‐ 
po si tion de com pé tences dis tinctes, mais bien de l’exis tence d’une
com pé tence com plexe, voire com po site, dans la quelle l’ac teur peut
pui ser. » (p. 129).
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La no tion de plu ri lin guisme a ainsi fait son en trée dans le do maine de
l’en sei gne ment des langues étran gères, en lien avec le plu ri cul tu ra‐ 
lisme des so cié tés mul ti lingues (ce der nier terme se rap por tant plu tôt
à l’exis tence de plu sieurs langues au sein d’une so cié té concer née et
non au ré per toire in di vi duel de ses membres). Pour le CECRL, le lo cu‐ 
teur plu ri lingue agit dans le res pect des langues et des cultures qu’il
est sus cep tible de ren con trer. Pa ral lè le ment, Cas tel lot ti (2001a),
Auger (2005), entre autres, ont évo qué en Eu rope la né ces si té d’in té‐ 
grer les langues pre mières des ap pre nants étran gers dans l’en sei gne‐ 
ment. Il s’agit d’ins crire les en sei gne ments dans des ap proches plu ri‐ 
cul tu relles et in ter cul tu relles, de fa vo ri ser le dia logue et l’in ter com‐ 
pré hen sion et de pri vi lé gier la ren contre avec l’autre et l’ac cep ta tion
de l’al té ri té, qu’elle soit iden ti taire ou lin guis tique.

4

Plus ré cem ment, a éga le ment été dé ve lop pée la no tion de « trans lin‐ 
guisme », 2 pour in di quer un état de langue « mo bile, chan geante et
fluide » (Ca na ga ra jah, 2013, p. 15, tra duit par nos soins). Elle dé signe la
ca pa ci té des lo cu teurs à al ter ner entre les langues, in cor po rant les
di verses langues de leur ré per toire per son nel dans un sys tème in té‐ 
gré. Ce terme in di que rait la re con nais sance que les lo cu teurs plu ri‐ 
lingues pos sèdent des pra tiques lin guis tiques com plexes et des
modes de com mu ni ca tion com plexes, li bé rant les langues de leur ré‐ 
per toire des di vi sions lin guis tiques her mé tiques. Ainsi, le «  trans lin‐ 
guisme in clut des pra tiques dis cur sives di verses dans les quelles s’en‐ 
gagent les bi lingues pour or don ner et don ner une si gni fi ca tion à leurs
mondes bi lingues » (Gar cia & Wei, 2014, p. 22, tra duit par nos soins).

5

Les re cherches sur le ter rain

Un sur vol de la lit té ra ture exis tante ré vèle des tra vaux menés sur les
pra tiques mul ti lingues et trans lingues des en sei gnants dans les cours
de fran çais langue étran gère (FLE). Ca la fa to (2021) se fo ca lise sur les
pra tiques pé da go giques dans l’en sei gne ment de plu sieurs langues par
un même en sei gnant en Nor vège et en Rus sie. Fleu ret & Auger (2019)
étu dient le re cours aux langues et aux cultures des en fants au tour de
la lit té ra ture de jeu nesse des ti née à un pu blic al lo phone à Ot ta wa et à
Mont pel lier. Dans le contexte de l’Asie du Sud, nous trou vons des
études me nées sur le mul ti lin guisme dans les classes d’an glais en
Inde. Les re cherches dé montrent que la plu part des en sei gnants se
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servent des langues ré gio nales oc ca sion nel le ment à des fins
d’étayage  : l’ex pli ca tion de concepts, la ges tion des cours, la pa ra‐ 
phrase, etc. Une étude dans une école d’Andh ra Pra desh a ré vé lé que
la ma jo ri té des en sei gnants se ser vaient des L1 mais ne per met taient
pas aux ap pre nants de s’ex pri mer dans des langues autres que l’an‐ 
glais. Chi mi ra la (2017) dis cute éga le ment des at ti tudes des en sei‐ 
gnants du se con daire dans les En glish me dium schools qui se servent
des L1 pour les ex pli ca tions ou l’étayage mais qui in ter disent à leurs
élèves de les uti li ser. Dans une autre étude ex ten sive, An der son &
Light foot (2018) ont consta té que les phé no mènes de code- switching
et de trans lin guisme étaient très cou rants chez les en sei gnants de di‐ 
verses ma tières dans les écoles (p.  1218). Dans toutes les études ci‐ 
tées, il a été dé mon tré que les en sei gnants se ser vaient des L1 mais
n’en cou ra geaient pas les ap pre nants à s’ex pri mer dans leurs L1 en
cours. Ceci est lié à l’em prise du mo no lin guisme, alors que les bé né‐ 
fices du trans lin guisme en classe ne sont plus à dé mon ter (Du rai ra jan,
2017, p. 87).

Or, beau coup d’en sei gnants s’ac cordent à dire qu’il est per mis de lais‐ 
ser les ap pre nants uti li ser de temps en temps les L1 en classe, sans
que cela de vienne do mi nant. Cette at ti tude dé coule de ce que Co le‐ 
man (2017, p. 31) dé signe comme le guil ty mul ti lin gua lism (le mul ti lin‐ 
guisme culpa bi li sant) où les en sei gnants se voient dans la si tua tion de
de voir de jus ti fier l’usage des L1 ou des langues autres que la langue
de sco la ri sa tion, comme une to lé rance en vers une pra tique nor ma le‐ 
ment dé cou ra gée dans leurs cours.
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Dans le contexte du FLE, Ba dri na than & Le conte (2018) ont exa mi né
les re pré sen ta tions des en sei gnants et leur at ti tude vis- à-vis du plu‐ 
ri lin guisme dans les écoles à Mum bai. Ils ont ob ser vé que les en sei‐ 
gnants ne pri vi lé giaient pas la pré sence en classe de langues autres
que l’an glais, langue pré do mi nante dans le contexte sco laire in dien.
De sur croit, ils n’en cou ra geaient pas non plus la L1 dans les cours de
FLE, fai sant res sor tir « un manque de re con nais sance des langues de
l’ap pre nant, une dé va lo ri sa tion des langues in diennes, une mé con‐ 
nais sance de l’ap proche plu ri lingue  » (p.  99). Toutes ces re cherches
ré vèlent la pré sence du mo no lin gual bias évo qué plus haut, à sa voir, la
forte pré fé rence pour l’an glais comme vec teur d’ap pren tis sage et une
cer taine dé va lo ri sa tion de la langue pre mière des ap pre nants.
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L’op tique de notre étude
Cet ar ticle pré sente les tra vaux que nous avons réa li sés dans une
étude des pra tiques pé da go giques du pluri-  ou trans lin guisme dé cla‐
rées par les en sei gnants sur une aire géo gra phique au tour d’Hy de ra‐ 
bad. En nous fiant à notre propre ex pé rience, nous sommes par tis du
prin cipe que les phé no mènes de pluri-  ou trans lin guisme existent
dans les cours de FLE. C’est sur la base de ce constat que nous avons
in ter ro gé les en sei gnants sur la façon dont ils tentent d’op ti mi ser (ou
non) les pra tiques plu ri lingues dans leurs cours.

9

Nous avons choi si d’abor der la ques tion du point de vue des en sei‐ 
gnants car nous étions gui dés par notre propre ex pé rience de trans‐ 
lin guisme dans nos classes mul ti lingues au ni veau uni ver si taire. Nous
sou hai tions étu dier la ques tion dans le cadre de l’en sei gne ment se‐
con daire sous forme des ques tions sui vantes.

10

Quelles sont les pra tiques pé da go giques dé cla rées par les en sei gnants pour
ex ploi ter ou gérer le plu ri lin guisme dans leurs classes ?
Les en sei gnants envisagent- ils le plu ri lin guisme de leurs ap pre nants comme
un atout à ex ploi ter ou comme un obs tacle à l’ap pren tis sage du fran çais ?
Quelles stra té gies mettent- ils en œuvre pour pui ser dans le ré per toire lin ‐
guis tique de leurs ap pre nants ?

Notre en quête ré vèle de riches dé tails sur un sujet jusqu’ici passé
sous si lence dans le dis cours pé da go gique sur l’en sei gne ment du FLE
dans les écoles in diennes.

11

Dans un pre mier temps, nous pré sen te rons l’état du mul ti lin guisme
en Inde et de l’en sei gne ment du FLE afin de com prendre le pay sage
lin guis tique com plexe du pays et la place des langues étran gères.
Dans un deuxième temps, nous rap por te rons les ré sul tats de notre
en quête, suivi de notre ana lyse et quelques re com man da tions.

12

Le plu ri lin guisme in dien

État des lieux
En Inde, la langue, ou plu tôt les langues, sont des mar queurs par ex‐ 
cel lence d’iden ti té et d’une ex pé rience com mune par ta gée  : «  dans
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une so cié té plu rielle (comme l’Inde), il existe un noyau com mun, avec
dif fé rents “uni vers” par tiels cor res pon dant à des groupes so cio lin‐ 
guis tiques co exis tant lo ca le ment dans un état d’ac com mo de ment
mu tuel » (Khub chan da ni, 1983, p. 5, tra duit par nos soins).

Mal gré des fac teurs so cio cul tu rels dif fé rents, telle que la si tua tion
so ciale et pro fes sion nelle ou la pré sence de langues ma ter nelles di‐ 
verses, les membres d’un groupe jouissent d’une iden ti té com mune et
d’un noyau d’ex pé riences par ta gées. Par ailleurs, le plu ri lin guisme des
membres de chaque com mu nau té lin guis tique et so ciale fa vo rise et
fa ci lite la créa tion et le main tien de liens com muns entre les groupes
de com mu nau tés lin guis tiques va riées. Ce pen dant, comme noté plus
haut, l’état de ce mul ti lin guisme in dien ne tend pas tou jours vers un
plu ri lin guisme équi li bré ou ad di tif : les lo cu teurs ne « mai trisent » pas
tou jours les langues qu’ils ma nient. Comme le sou ligne Srid har, il
s’agit plu tôt de sa voir se ser vir de dif fé rentes langues en fonc tion des
be soins dans dif fé rents contextes.

14

Le mul ti lin guisme im pli quant une mai trise équi li brée, comme chez
des lo cu teurs na tifs, de toutes les langues du ré per toire est plu tôt
rare. En règle gé né rale, les mul ti lingues mai trisent à des de grés di ‐
vers les dif fé rents ré per toires. Les dif fé rences de com pé tence dans
les langues peuvent aller d’une mai trise de quelques élé ments lexi ‐
caux, d’ex pres sions sté réo ty pées telles que les sa lu ta tions et des
com pé tences conver sa tion nelles ru di men taires jusqu’à une ex cel ‐
lente mai trise de la gram maire et du vo ca bu laire et des re gistres et
styles spé cia li sés (Srid har, 1996, p. 47, tra duit par nos soins).

Aussi pourrions- nous par ler de plu ri lin guisme dé fi ni comme la ca pa‐ 
ci té des in di vi dus à se ser vir de plu sieurs langues à des ni veaux de
mai trise dif fé rents et à des fins dif fé rentes. Cette dé fi ni tion est
proche de celle évo quée par Gros jean (1982, p. 235) pour qui les bi‐ 
lingues ne sont pas deux mo no lingues in car nés dans une seule per‐ 
sonne (p. 293), mais des in di vi dus qui pos sèdent un sys tème in té gré
de langues.

15

La no tion de trans lin guisme, quant à elle, trouve éga le ment un écho
par ti cu lier en Inde, où le mul ti lin guisme et le plu ri lin guisme sont des
réa li tés vé cues quo ti dien ne ment, comme dans plu sieurs autres pays
du monde. Avant de pour suivre l’étude, il convient d’exa mi ner briè ve ‐
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ment la si tua tion lin guis tique in dienne et la re con nais sance de l’im‐ 
por tance du plu ri lin guisme dans les po li tiques ré centes.

Le champ com plexe du mul ti lin guisme
in dien 
L’Inde est une ré pu blique dé mo cra tique avec une consti tu tion adop‐ 
tée en 1947. Les ar ticles  344(1) et 351 de l’an nexe  8 re con naissent
vingt- deux langues of fi cielles en Inde : l’as sa mais, le ben ga li, le gu ja‐ 
ra ti, le hindi, le kan na da, le kash mi ri, le kon ka ni, le ma laya lam, le ma‐ 
ni pu ri, le ma ra thi, le ne pa li, l’oriya, le pend ja bi, le sans krit, le sind hi, le
ta moul, le té lou gou, l’our dou, le bodo, le san tha li, le mai thi li et le
dogri. 3 L’an glais y est men tion né comme la se conde langue of fi cielle
(en an glais, sub si dia ry of fi cial lan guage) de com mu ni ca tion uti li sée
pour re lier les états entre eux, no tam ment entre ceux qui n’ont pas
adop té le hindi comme langue of fi cielle. 4 La langue de com mu ni ca‐ 
tion et d’ad mi nis tra tion dans tous les états peut être une langue ré‐ 
gio nale de leur choix, alors que l’État cen tral se sert du hindi et de
l’an glais. En ce qui concerne l’an glais, consi dé ré une lin gua fran ca en
Inde, force est de consta ter qu’il n’est « mai tri sé » que par une mi no‐ 
ri té de la po pu la tion  : 10,4  % selon le re cen se ment de 2001, et très
peu d’In diens en sont lo cu teurs na tifs (Grad dol, 2010, p. 66). Ce pen‐ 
dant, l’usage de l’an glais est bien in té gré dans la vie quo ti dienne des
In diens, un fait at tes té non seule ment par la riche lit té ra ture in‐ 
dienne d’ex pres sion an glaise, mais aussi par sa pré do mi nance en tant
que langue de l’ad mi nis tra tion et de la com mu ni ca tion quo ti dienne
en Inde. Ce fait re lègue sou vent les autres langues in diennes à un se‐ 
cond rang non éli taire et à un sta tut pro fes sion nel peu va lo ri sé. Tou‐ 
te fois, ces langues conti nuent d’être des langues de com mu ni ca tion
quo ti dienne et de jouer un rôle af fec tif et iden ti taire dans la pre mière
so cia li sa tion de l’en fant, qui y ajoute, au fil des contextes, d’autres
langues de son en vi ron ne ment so cial et sco laire.

17

Pour ces rai sons, la po li tique lin guis tique in dienne reste un ter rain
iden ti taire et po li tique très sen sible et contes té pour les dif fé rents
groupes lin guis tiques qui voient leur langue comme l’ex pres sion prin‐ 
ci pale de leur iden ti té so ciale, po li tique et cultu relle et qui gardent
une at ti tude de mé fiance à l’égard de l’hé gé mo nie re pré sen tée tan tôt
par l’an glais, tan tôt par le hindi selon le cas. Face à ces faits, il est
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évident que le plu ri lin guisme et, avec lui, le trans lin guisme ne re‐ 
lèvent pas de l’ex cep tion en Inde (Khub chan da ni, 2001, p. 18).

Le plu ri lin guisme dans la po li tique édu ‐
ca tive
Venons- en main te nant aux struc tures édu ca tives in diennes et à l’en‐ 
sei gne ment du fran çais. La sco la ri sa tion est obli ga toire de six à qua‐ 
torze ans en Inde. Le sys tème sco laire est do mi né par trois types de
conseils édu ca tifs,  dont deux sont gérés par le gou ver ne ment cen‐ 
tral : le Cen tral Board of Se con da ry Edu ca tion (CBSE) et l’In dian Coun‐ 
cil of Se con da ry Edu ca tion (ICSE). Le troi sième conseil, les State
Boards of Edu ca tion, est géré par les gou ver ne ments ré gio naux de
l’édu ca tion de chaque état in dien, avec leur propre pro gramme sco‐ 
laire. La plu part des en fants sont sco la ri sés dès l’âge de 6  ans, les
élèves ob tiennent un cer ti fi cat d’en sei gne ment se con daire à 16 ans à
la fin de la classe 10 (qui cor res pond à la classe de se conde en France)
ou deux ans plus tard un cer ti fi cat équi valent au bac ca lau réat à la fin
de la classe  12 (qui cor res pond à la classe de ter mi nale en France).
Quant aux études uni ver si taires, les cycles com prennent trois ans de
li cence et deux ans de mas ter, éven tuel le ment sui vis d’un doc to rat.

19

Pre nant en compte la di ver si té lin guis tique qui ca rac té rise l’Inde, la
po li tique édu ca tive est cris tal li sée dans la three- language for mu la,
voire la «  four- language for mu la  » 5 (Khub chan da ni, 1983, p.  138),
énon cée dans la Na tio nal Edu ca tion Po li cy de 1968 et ren for cée ré‐ 
cem ment dans la nou velle po li tique édu ca tive de 2021. Selon la three- 
language for mu la, trois langues se ront obli ga toi re ment en sei gnées
dans tous les états de l’Inde. Là où le hindi est la langue lo cale, l’an‐ 
glais et une autre langue mo derne in dienne – de pré fé rence choi sie
parmi les langues du sud – se ront en sei gnés. Dans les autres états,
l’an glais, la langue de la ré gion et le hindi se ront en sei gnés. Trois rai‐ 
sons prin ci pales ont mo ti vé cette po li tique  : la prise en compte de
l’iden ti té des groupes, l’af fir ma tion de l’unité na tio nale et l’amé lio ra‐ 
tion de l’ef fi ca ci té ad mi nis tra tive.

20

Dans cer taines écoles re le vant du CBSE ou de l’ICSE, les langues
étran gères, qui sont en dé fi ni tive en de hors de cette for mule des trois
langues, sont in sé rées dans le sys tème et of fertes comme troi sième
langue op tion nelle avec d’autres langues in diennes ou étran gères. Le

21
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fran çais ar rive ainsi sou vent comme troi sième étran gère et fait par tie
d’une gamme de langues op tion nelles of fertes par dif fé rentes écoles.

La place du fran çais langue étran gère
L’en sei gne ment du fran çais en Inde connait une his toire de plus de
deux siècles. Pro duit de la co lo ni sa tion et beau coup moins ré pan due
que l’an glais, le fran çais est tou te fois en sei gné comme langue étran‐ 
gère dans presque toutes les ré gions de l’Inde et dans toutes les
grandes villes. Dans cer taines écoles, il est en sei gné aux ap pre nants
âgés de 11 à 18 ans, dans les classes 5 à 12 (cor res pon dant au col lège et
au lycée) par fois même avant la classe  5 de l’école élé men taire,
comme troi sième langue op tion nelle. Le fran çais est éga le ment en‐ 
sei gné au ni veau uni ver si taire dans les de gree col leges qui dis pensent
les cours en an glais (dans le pro gramme de li cence) comme langue
se con daire op tion nelle. Il est éga le ment pos sible de suivre une li‐ 
cence, un mas ter et un doc to rat ex clu si ve ment consa crés à l’étude de
la langue et de la lit té ra ture fran çaises dans cer taines uni ver si tés en
Inde. Évi dem ment, il existe éga le ment des struc tures non uni ver si‐ 
taires comme le ré seau des Al liances Fran çaises et d’autres ins ti tu‐ 
tions in diennes pri vées com pa rables, où l’on peut ob te nir des cer ti fi‐ 
ca tions en fran çais langue étran gère.

22

Ces en sei gne ments prennent des formes dif fé rentes selon les struc‐ 
tures ins ti tu tion nelles dans les quelles ils sont dis pen sés et les cur sus
par ti cu liers sui vis. Nous al lons fo ca li ser notre pro pos sur le cas de
l’en sei gne ment se con daire, cadre dans le quel nous avons mené notre
étude.

23

Les pra tiques pé da go giques de
plu ri lin guisme ou trans lin guisme
dans les classes de FLE

Le cadre de l’en quête

Afin de com prendre les pra tiques de plu ri lin guisme et/ou de trans‐ 
lin guisme réa li sées par des en sei gnants dans les cours de FLE, une
en quête a été menée dans des écoles se con daires qui suivent les pro‐
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grammes cen traux du CBSE et de l’ICSE. Le fran çais est of fert comme
l’une des troi sièmes langues op tion nelles dans ces éta blis se ments à
deux ex cep tions près  : une classe dans le cadre du cur sus du Cam‐ 
bridge IGCSE (pro gramme sco laire sui vant le pro gramme bri tan nique)
et une autre dans un cours de FLE en pre mière année d’uni ver si té.
Les 15 en sei gnants ont été contac tés à tra vers des groupes What sApp
et les ques tion naires en voyés par Google Forms à ceux qui avaient
consen ti à par ti ci per à l’en quête. Deux en sei gnants tra vaillant à Ban‐ 
ga lore et à Mum bai, deux grandes villes si tuées en de hors du Te lan‐ 
ga na, ont éga le ment par ti ci pé à notre en quête.

Cin quième plus grande ville de l’Inde, Hy de ra bad est la ca pi tale cos‐ 
mo po lite de l’État du Te lan ga na. Les langues prin ci pales pra ti quées
dans cette ville sont le té lou gou, l’our dou et le hindi. Il existe éga le‐ 
ment une langue orale lo cale, le da kh ni, née du contact entre l’our dou
et des langues ré gio nales du sud. Ban ga lore, qua trième ville de l’Inde
si tuée à 500 km d’Hy de ra bad, est la ca pi tale du Kar na ta ka, éga le ment
dans le sud. La langue prin ci pale est le kan na da. Mum bai, à 770  km
d’Hy de ra bad, est la deuxième ville de l’Inde et la ca pi tale de l’État du
Ma ha ra sh tra, situé dans le sud- ouest de la pé nin sule in dienne. La
prin ci pale langue pra ti quée est le ma ra thi. Ces trois états sont voi‐ 
sins, car ils font par tie du pla teau du Dec can, et leurs po pu la tions ont
en com mun le hindi, le té lou gou, l’our dou et, dans une moindre me‐ 
sure dans les États du Te lan ga na et du Kar na ta ka, le ma ra thi. Compte
tenu de leur im por tance et de leur na ture cos mo po lite, plu sieurs
autres langues in diennes sont pré sentes.

25

Au final, 10 des 15  en sei gnants, huit femmes et deux hommes, ont
par ti ci pé à notre en quête qua li ta tive. Nous avons re con tac té les en‐ 
sei gnants par té lé phone, par mes sa ge rie té lé pho nique (comme What‐ 
sApp) ou par cour riel afin d’ob te nir da van tage de pré ci sions sur leurs
ré ponses ou des exemples.

26

Le ques tion naire est de type semi- ouvert. Les pre mières ques tions
per mettent d’éta blir le pro fil des en sei gnants. Ces ques tions fer mées
portent sur l’âge, le sexe, la for ma tion, l’ex pé rience, les langues par‐ 
lées, l’année d’ob ten tion du di plôme le plus élevé en fran çais, la na‐ 
ture du tra vail ef fec tué dans l’éta blis se ment et la ville où l’en sei gnant
exerce. Les ques tions ou vertes couvrent des thèmes  cor res pon dant
aux ques tions de re cherche : le ni veau et le nombre de classes en sei ‐
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Fig. 1 : La dis tri bu tion de l’âge des en sei gnants

gnées, la fré quence d’uti li sa tion de la langue des ap pre nants, et les
ef fec tifs des classes, les ma nuels sui vis, les pra tiques de plu ri lin‐ 
guisme et/ou de trans lin guisme dans les classes ainsi que les langues
pra ti quées par les ap pre nants et leurs at ti tudes sur l’uti li sa tion
d’autres langues dans la classe.

Les pro fes seurs ont des pro fils d’âges di vers (les dé tails sont pré sen‐ 
tés dans les fi gures ci- dessous)  : cinq en sei gnants ont entre 40 et
50 ans, trois ont entre 30 et 40 ans, et deux ont entre 20 et 30 ans
(fig.  1). Ils ont des for ma tions très va riées  : quatre ont un mas ter en
fran çais (MA French), deux ont une li cence en fran çais (BA French)
alors que trois ont sim ple ment des di plômes avan cés en fran çais, cor‐ 
res pon dant aux ni veaux B2 et C1 (fig. 2).
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Fig. 2 : Les di plômes ob te nus en fran çais

Trois en sei gnants ont un mas ter dans une autre dis ci pline, « an glais »
ou «  bu si ness  ». La plus grande dif fé rence entre eux concerne le
nombre d’an nées d’ex pé rience  : 26  ans pour l’une, 18  ans pour une
autre et entre 5 et 10 ans pour les autres, le mi ni mum n’étant pas in‐ 
fé rieur à 3 ans (fig. 3).
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Fig. 3 : Nombre d’an nées d’ex pé rience dans l’en sei gne ment du fran çais

Il convient de pré ci ser à ce stade que tous les en sei gnants de FLE en
Inde ne bé né fi cient pas d’une for ma tion pé da go gique par ti cu lière
avant d’être re cru tés. Ceux qui ont ob te nu un mas ter en fran çais (MA
French) ont suivi des cours de mé tho do lo gie de l’en sei gne ment du
FLE et dis posent d’un cer tain ba gage théo rique. Les autres, ti tu laires
d’un di plôme ou di plôme avan cé en fran çais (cor res pon dant aux ni‐ 
veaux B1 et C1) peuvent se for mer de leur propre ini tia tive dans des
stages or ga ni sés par les  bu reaux de co opé ra tion lin guis tique fran‐ 
çaise.

30

Les en sei gnants se dé clarent tous plu ri lingues  : ils parlent au moins
trois langues et ont au moins trois com pé tences dans ces langues  :
l’an glais, le fran çais et, soit le hindi, soit une autre langue in dienne, le
té lou gou, le ma ra thi, le ta moul ou le sans krit). De plus, ils dé clarent
avoir une bonne connais sance d’autres langues comme le ma laya lam,
le gu j ra ti, l’oriya, le ben ga li, le kan na da, le kut chi et le mar wa ri, avec
au moins deux com pé tences dans ces langues (fig. 4).
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Fig. 4 : Les langues mai tri sées et les langues connues des en sei gnants

Ils exercent tous dans des écoles pri vées dis pen sant un en sei gne ment
en an glais (En glish me dium schools). La plu part d’entre eux suivent le
même pro gramme dans leurs écoles  : quatre d’entre eux suivent le
pro gramme éta bli par le CBSE et une autre en sei gnante suit le pro‐ 
gramme de l’ICSE (tous deux re le vant du sys tème in dien) ; une en sei‐ 
gnante suit le Cam bridge cur ri cu lum (pro gramme bri tan nique me nant
au di plôme de IGCSE) tan dis qu’une autre exerce dans le sys tème
uni ver si taire avec des étu diants plus âgés. La plu part des par ti ci pants
en seignent dans les classes de ni veau  5 ou plus (cor res pon dant au
col lège et au lycée). Trois d’entre eux en seignent le fran çais dans
toutes les classes de la pre mière à la dixième classe (cor res pon dant
au CP jusqu’à la classe de se conde). Le nombre moyen d’élèves par
classe est de 25, avec un mi ni mum de 15 et un maxi mum de 50. Le
rythme des cours est en moyenne de trois ou quatre cours par se‐ 
maine et chaque cours dure cin quante mi nutes.
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Le plu ri lin guisme des ap pre nants : un
fait in con tes table
Nous avons posé une ques tion sur le plu ri lin guisme des ap pre nants
afin de vé ri fier si les en sei gnants en étaient conscients. Bien que
toutes les écoles suivent la three- language for mu la pro mul guée par
l’État in dien dès 1968, en réa li té, une grande va rié té de langues est of‐ 
ferte comme « troi sième langue » aux élèves de ces écoles, al lant de
trois langues (le hindi, le fran çais et le kan na da) dans une école de
Ban ga lore et jusqu’à cinq ou six langues dont le hindi, l’arabe, le té lou‐ 
gou, le sans krit, l’our dou, l’es pa gnol, l’al le mand et le fran çais dans
cer taines écoles d’Hy de ra bad. L’an glais est la langue de sco la ri sa tion
dans tous les cas.

33

Les ma nuels uti li sés dans les écoles in diennes sont pu bliés lo ca le‐ 
ment. Pour les autres écoles qui suivent des pro grammes in ter na tio‐ 
naux, les ma nuels sont pu bliés par Ox ford Uni ver si ty Press et Cam‐ 
bridge Uni ver si ty Press. Tous les ma nuels pré tendent adop ter une
mé thode com mu ni ca tive en met tant for te ment l’ac cent sur la gram‐ 
maire.

34

Selon les en sei gnants, les en fants parlent au mi ni mum trois ou quatre
langues  : l’an glais, le fran çais, le hindi, et/ou une langue ré gio nale,
soit le té lou gou, le kan na da, le gu j ra ti, le ta moul, le ma laya lam, l’oriya,
le ma ra thi ou le ben ga li (fig. 5).
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Fig. 5 : Le nombre de langues pra ti quées par les ap pre nants selon les en sei- 

gnants

Trois en sei gnants (E7, E9 et E10) étaient sen sibles aux va ria tions lin‐ 
guis tiques dans leurs classes et ont ré pon du que leurs élèves par‐ 
laient de nom breuses langues. Nous avons re con tac té les autres qui
n’avaient in di qué que deux langues, le hindi et le té lou gou. Ces en sei‐ 
gnants ont dé cla ré que les étu diants de leurs classes par laient plus de
deux langues, mais qu’ils avaient in di qué ces deux langues parce
qu’elles étaient par ta gées par tous les étu diants de la classe et donc
fa ci le ment iden ti fiables.

36

Tous les en sei gnants dé clarent avoir re cours à une langue autre que
l’an glais pour en sei gner le fran çais (fig. 6) : cinq en sei gnants sur huit
ont choi si la men tion « par fois » et trois en sei gnants ont choi si « tou‐ 
jours  ». Ce pen dant, la prin ci pale langue de com mu ni ca tion avec les
ap pre nants reste l’an glais (entre « 75 % » et « 98 % »).
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Fig. 6 : La fré quence d’uti li sa tion dans les classes de la langue des ap pre nants

Intéressons- nous main te nant à la ma nière dont les en sei gnants se
servent du plu ri lin guisme des ap pre nants dans leurs classes de fran‐ 
çais et à com ment ils mettent à pro fit les res sources of fertes par la
va rié té des langues en contact. 6 Nous pou vons iden ti fier les trois ob‐ 
jec tifs sui vants dans notre cor pus. Ce pen dant, ce cor pus li mi té nous
em pêche de faire des gé né ra li sa tions.

38

���L’ob jec tif mé ta lin guis tique
���L’éveil lin guis tique
���Les en jeux de l’ex pres sion en L1

1. La langue pre mière comme res source mé ‐
ta lin guis tique

a. Un sup port pour la pro non cia tion

Les en sei gnants se ser vi raient des langues in diennes pour re pré sen‐ 
ter les sons de la langue fran çaise. La connais sance du sys tème al‐ 
pha bé tique syl la bique des langues in diennes fa vo rise l’ac qui si tion des
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signes dia cri tiques du fran çais et per met une re pré sen ta tion plus ou
moins pré cise de l’al pha bet fran çais, des ac cents et des sons na saux.
Par exemple, les lettres ब े[be] en hindi ou � [be] en té lou gou se pro‐ 
noncent « bé » et re pré sentent la lettre ‘b’ en fran çais.

La pra tique consis tant à s’ap puyer sur les pho nèmes des langues in‐ 
diennes connues pour fa ci li ter l’ap pren tis sage du fran çais a été rap‐ 
por tée par les en sei gnants de deux ma nières dif fé rentes. L’en sei‐ 
gnante  3 (E3) d’Hy de ra bad en seigne aux étu diants de la 5  à la
10  classe (du col lège). Elle est l’en sei gnante la plus ex pé ri men tée du
groupe, avec 26 ans d’ex pé rience pro fes sion nelle. Le fran çais est une
troi sième langue pour ses étu diants. Elle dit en cou ra ger les ap pre‐ 
nants à ap prendre la pro non cia tion de l’al pha bet fran çais en le trans‐ 
cri vant avec l’al pha bet té lou gou ou hindi, au choix de l’ap pre nant.
Pour ses plus jeunes étu diants, elle pré pare des trans crip tions au ta‐ 
bleau (fig. 2) avec des lettres hindi et té lou gou. Il leur est alors fa cile
de re te nir en suite la pro non cia tion des lettres fran çaises. Lorsque la
pro non cia tion se rap proche de celle de l’an glais, elle garde les lettres
en an glais, comme dans le cas de ‘f’, ‘l’, ‘m’, ‘n’, ‘o’ et ‘s’.
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Fi gure 7 : Ta bleau four ni par l’en sei gnante 3 (E3) pour mon trer la cor res pon- 

dance pho né tique entre l’al pha bet ro main et les lettres hindi et té lou gou

L’en sei gnant 7 (E7), ori gi naire de Kol ko ta mais vi vant à Hy de ra bad,
en seigne aux classes  1 à 10 (de l’école élé men taire au col lège). Ses
élèves ont le choix d’ap prendre comme troi sième langue le hindi,
l’our dou, le té lou gou, le fran çais, l’es pa gnol ou le sans krit. Lui aussi se
sert de l’al pha bet hindi pour faire tra vailler les pho nèmes : les voyelles
ou vertes [ɔ] et [ə] et les na sales [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] et [œ̃] ainsi que [ɲ] qui est
in exis tant en an glais. Il ex plique qu’il se sert de l’al pha bet hindi qui
«  contient des lettres syl la biques (comme toutes les langues in‐ 
diennes) à tra vers les quelles on peut re pré sen ter presque tous les
sons fran çais, tels que [a], [ɲ] (comme dans mon tagne), les sons na‐ 
saux (on, an, in, im, ien, etc.)  ». Il de mande à ses élèves d’écrire les
mots fran çais en hindi pour leur ap prendre la bonne pro non cia tion.
Par exemple : mon sieur [mesjø], in tel li gent [ɛ̃teliʒɑ̃] in dien [ɛ̃djɛ̃] im‐ 
por tant [ɛ̃pɔʁtɑ̃], mon tagne [mɔ̃taɲ], peut [pø].

41

https://www.ouvroir.fr/dfles/docannexe/image/611/img-7.jpg


Les pratiques pédagogiques déclarées de plurilinguisme et de translinguisme chez les enseignants de
FLE en Inde

Selon lui, les élèves qui choi sissent les langues étran gères à l’école
ap prennent nor ma le ment le hindi comme langue se conde et
connaissent donc la gra phie de cette langue. Il ajoute :

42

Je suis de l’avis qu’il faut se ser vir d’une autre langue si pos sible pour
mieux en sei gner. Ce qui compte, c’est que les élèves com prennent, et
pour cela, il faut aller vers eux, les rendre à l’aise dans leur ap pren tis ‐
sage. Pour cela, je me sers de plu sieurs stra té gies dont l’uti li sa tion de
le hindi et de l’an glais.

b. Au ni veau gram ma ti cal : la dif fi cile ques tion du
genre des mots

L’en sei gnante 3 (E3) a donné des exemples d’ex pli ca tion du genre en
fran çais à l’aide du hindi, dont elle a four ni des exemples en trans‐ 
crip tion en al pha bet ro main :

43

En classe 5, je donne des exemples d’hindi pour ex pli quer les genres
mas cu lin et fé mi nin.

Les noms mas cu lins en hindi – kamra « salle », ka pa da « tis sue »,
kalam « stylo » etc.

Les noms fé mi nins en hindi - nadi « fleuve », khid ki « fe nêtre » etc.

Je donne mes exemples dans des phrases et je fais com prendre aux
élèves que le fran çais a la no tion de genre comme le hindi. Par
exemple, ka ma ra bada hain (la salle est grande). Bada est l’ad jec tif
mas cu lin pour « grand ». En classe 6, pour les ad jec tifs pos ses sifs
(terme fran çais), je donne des exemples en hindi et leur dis que ces
« ad jec tifs pos ses sifs » sont uti li sés en fonc tion du genre du nom en
ques tion :

a. Mera chas ma toot gaya « Mes lu nettes sont cas sées », où chas ma
« lu nettes » est mas cu lin sin gu lier en hindi et né ces site donc mera.

b. Tum ha ra kalam kitna sun dar hain! « Ton stylo est si beau », où
kalam « stylo » est mas cu lin et né ces site donc « tum ha ra ».
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c. Meri gaadi vi de shi hain! « Ma voi ture est (de marque) étran gère ».
Ici, gaadi « voi ture » est fé mi nin et né ces site donc « meri ».

d. Aapki ladki ka haan hain? « Où est votre fille ? » où ladki « fille »
est fé mi nin et né ces site donc « aapki ».

e. Tum haa ri bo thal fridge mein rakho! « Garde ta bou teille dans le
frigo ! » où bo thal « bou teille » est fé mi nin et né ces site donc tum ‐
haa ri.

Selon cette en sei gnante, les en fants com prennent fa ci le ment quand
elle donne ces exemples. Ce qui est in té res sant pour nous, c’est que
cette en sei gnante a four ni tout na tu rel le ment les trans crip tions des
mots du hindi en al pha bet ro main, car il s’agit d’une langue qu’elle
parle et écrit, mais qu’elle ne sait pas taper [« Sorry, I don’t know to
type in Hindi  », nous informe- t-elle] fai sant preuve d’un trans lin‐ 
guisme pra ti qué dans le quo ti dien. Donc, elle donne ses exemples à
l’oral dans sa classe et par fois de mande aux ap pre nants de les écrire
au ta bleau en hindi.

44

c. Le champ lexi cal, la po ly sé mie et les règles so cio ‐
lin guis tiques

L’en sei gnante 4 (E4), vi vant à Hy de ra bad, est une lo cu trice na tive du
ma ra thi. Ses élèves ont la pos si bi li té d’ap prendre le hindi, l’arabe, le
té lou gou, le sans krit ou le fran çais comme troi sième langue. Elle a
évo qué son uti li sa tion du té lou gou, qu’elle pra tique, pour ex pli quer la
po ly sé mie et les règles so cio cul tu relles :

45

Pour ex pli quer les deux sens d’un mot, je leur donne par fois
l’exemple en té lou gou du verbe ra su ko qui a les deux sens d’écrire et
d’ap pli quer/mettre en té lou gou. Je m’ap puie sur ces langues aussi
pour ex pli quer la dif fé rence entre les re gistres for mel et in for mel en
fran çais, comme tu/vous.

Il faut ajou ter que les règles so cio cul tu relles in car nées dans les
formes d’adresse en fran çais, telles le tu toie ment et le vou voie ment
trouvent un écho im mé diat chez les ap pre nants in diens, qui s’y re‐ 
trouvent grâce à des pra tiques si mi laires en Inde. Ainsi, la langue pre‐
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mière n’est pas uni que ment uti li sée pour ren for cer les élé ments lin‐ 
guis tiques du fran çais, mais aussi pour fa vo ri ser l’ap pro pria tion de
com pé tences so cio cul tu relles.

L’en sei gnante 9 (E9), exer çant à Mum bai dans une école qui suit le
pro gramme d’an glais IGCSE, s’ap puie éga le ment sur la com pa rai son
et l’ana lo gie pour en sei gner des ex pres sions fran çaises. Ses élèves
ap prennent trois langues, l’an glais, le hindi et le ma ra thi, jusqu’à la
classe 8. Le fran çais est en sei gné comme langue étran gère obli ga toire
dans les classes  6 et 7, et les élèves ont la pos si bi li té de conti nuer
avec le fran çais ou le hindi en classe  8. Cette en sei gnante af firme
que :

47

Les langues ré gio nales sont très utiles pour en sei gner la no tion de
temps. En an glais, nous di sons nor ma le ment « 15 (mi nutes) », et non
tou jours « a quar ter ». Tou te fois, nous avons les mots pré cis pour
« et quart », « et demie », « et trois quarts » dans nos langues, que les
élèves com prennent tout de suite, par exemple : 4 15 सवा चार si gni fie
« quatre heures et quart ».

Elle évoque éga le ment la ques tion du genre des mots.48

En ma ra thi, les noms ont trois genres : mas cu lin, fé mi nin et neutre.
Par contre, la no tion de genre pour les noms n’existe pas en an glais.
Les élèves peuvent donc bé né fi cier d’une com pa rai son avec la langue
ré gio nale. Par exemple : कुस� « chaise » est fé mi nin alors que कमरा
« salle » est mas cu lin en ma ra thi.

Comme nous avons vu pour le hindi (cf. l’exemple de l’en sei gnante 3,
E3), il n’y a pas une cor res pon dance exacte entre les genres en fran‐ 
çais et en ma ra thi.

49

2. Les ac ti vi tés d’éveil lin guis tique et l’élé ‐
ment af fec tif : s’ou vrir à dif fé rentes fa çons
de dé crire une ac tion en fonc tion de sa
langue

Les en sei gnants qui n’ont pas dé cla ré de pra tique par ti cu lière liée à
l’ex ploi ta tion lin guis tique concèdent ce pen dant que les langues in ‐
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diennes servent à l’éveil lin guis tique et à la sen si bi li sa tion à la dif fé‐ 
rence.

L’en sei gnant  1 (E1) tra vaille à Ban ga lore. Sa pre mière langue est le
ma laya lam, mais il dé clare être com pé tent plu tôt en an glais, fran çais
et hindi. Au mo ment de l’en quête, il en sei gnait aux classes 7 à 10 dans
une école CBSE à Ban ga lore. Les élèves ap prennent trois langues,
l’an glais, le hindi et le kan na da mais, en dé fi ni tive, ils parlent plu sieurs
autres langues. L’en sei gnant nous in forme qu’il uti lise tou jours l’an‐ 
glais pour ex pli quer la gram maire, par exemple les pro noms objet di‐ 
rect et in di rect, grâce aux as so cia tions entre les deux langues. Il
ajoute :
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J’ai uti li sé un exer cice en classe où je de man dais aux étu diants de dif ‐
fé rentes langues ma ter nelles de tra duire une phrase par ti cu lière de
l’an glais dans leur propre langue. Il ne s’agis sait pas de les aider à
mieux s’ex pri mer en fran çais, mais plu tôt pour les aider à voir que
dif fé rentes langues ex priment une ac tion dif fé rem ment.

Il donne éga le ment un exemple d’éveil lin guis tique par ti cu liè re ment
in té res sant :

52

Le verbe « se ma rier » est ex pri mé dif fé rem ment dans les langues in ‐
diennes. Par exemple, en an glais, c’est « to per form a ma riage » or
« to get mar ried » et en hindi c’est �ववाह करना (vivāh karna), lit té ra le ‐
ment « faire un ma riage », mais en ma laya lam, c’est lit té ra le ment
« man ger un ma riage » വിവാഹം കഴി�ുക (vivāham kaz hi ku ka).
Cela aide les étu diants à com prendre les dif fé rences entre les
langues et aussi à ap prendre des verbes ou des tour nures de phrases,
telles que « s’ap pe ler » (en an glais « Your name is »).

L’en sei gnant 7 (E7) aborde la no tion d’in clu sion de toutes les com pé‐ 
tences en in té grant des langues des ap pre nants dans les cours de
fran çais. Il dé clare :

53

Oui, je leur per mets de dis cu ter ou d’in ter agir en an glais car ils ne
mai trisent pas le fran çais de façon à pou voir com mu ni quer li bre ment
dans cette langue. Quand je leur per mets de s’ex pri mer en an glais, ils
sont à l’aise et posent des ques tions sur leurs doutes, ce qui fa ci lite
leur ac qui si tion du fran çais. J’ai des élèves qui ont des ca pa ci tés et
des com pé tences dif fé rentes en ce qui concerne la com pré hen sion
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et la pro duc tion. Je dois m’oc cu per de tous (et pas seule ment des
élèves qui sont brillants dans leur com mu ni ca tion en fran çais). Ainsi,
l’an glais aide tout le monde à mieux com prendre et ap prendre le
fran çais.

3. Les en jeux de l’ex pres sion en L1

La ques tion de par ler dans sa langue ma ter nelle ou pre mière est un
sujet sen sible qui di vise clai re ment les en sei gnants, quoique la plu‐ 
part d’entre eux es timent qu’il faut lais ser leurs ap pre nants s’ex pri mer
li bre ment dans leur langue pre mière de temps en temps. Par
exemple, l’en sei gnante 2 (E2) pense que « lais ser les étu diants dis cu‐ 
ter d’un texte en langue pre mière pour en dé ga ger le sens peut s’avé‐ 
rer très utile ». Pour l’en sei gnante 9 (E9), qui tra vaille avec de jeunes
ap pre nants, cela de vient même im pé ra tif pour as su rer la com pré hen‐ 
sion et la mo ti va tion de ses étu diants.

54

Tou te fois, pour d’autres en sei gnants (E3, E4, E5 et E10), l’uti li sa tion de
la L1 est per çue comme une en trave à l’ex pres sion en langue fran‐ 
çaise. Comme il s’agit d’une langue étran gère qui n’est pas par lée dans
l’en tou rage des ap pre nants, le seul mo ment où ils peuvent la pra ti‐ 
quer est dans la classe de fran çais. Il fau dra donc ré ser ver cette oc ca‐ 
sion à cela. Pour l’en sei gnante 3 (E3), c’est même par fois l’oc ca sion de
perdre son au to ri té : « lais ser les élèves trop par ler dans leur langue
ma ter nelle de vient vite chao tique car chaque langue a sa propre syn‐ 
taxe et ses propre règles ».
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Enfin, l’en sei gnant 1 (E1) dé clare qu’il laisse ses élèves par ler dans les
langues de leur choix. Mais il se heurte à un pro blème lié à la su pé rio‐ 
ri té per çue de l’an glais parmi ses élèves :
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À Ban ga lore, les élèves pré fèrent par ler en an glais. Par fois, ils sont
gênés de s’ex pri mer dans leur langue ma ter nelle de vant les autres. Ils
as pirent tous à par ler un an glais par fait, de pré fé rence avec un ac ‐
cent amé ri cain, sans au cune in fluence ré gio nale in dienne. C’est
peut- être pa reil ailleurs, mais moi, j’ai re mar qué que c’est nor mal à
Ban ga lore.

Nous consta tons ainsi que la mo ti va tion des ap pre nants est aussi liée
à des as pi ra tions per son nelles et pro fes sion nelles, et à des ques tions
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iden ti taires, cor res pon dant aux re pré sen ta tions qu’ils se font de ces
langues, qu’ils per çoivent comme « éli tistes » (pour l’an glais) ou « non
éli tistes » (pour les autres langues in diennes).

Por tées et li mites des pra tiques
en sei gnantes
Cette en quête conduit à un cer tain nombre de ré flexions sur le trans‐ 
lin guisme dans l’en sei gne ment du FLE en Inde. Il sem ble rait que le
plu ri lin guisme soit un phé no mène re con nu et in té gré dans les pra ti‐ 
qués pé da go giques des en sei gnants de FLE qui ont par ti ci pé à cette
en quête et qu’ils se servent de di verses stra té gies trans lin guis tiques
dans leurs cours. Toutes les langues sont mises au ser vice de l’ap‐ 
pren tis sage. Chaque langue est vue comme ayant une par ti cu la ri té
lin guis tique utile pour ap prendre le fran çais  : le genre mas cu lin/fé‐ 
mi nin en hindi et le genre neutre en ma ra thi ; l’al pha bet de toutes les
langues in diennes pour l’ap pren tis sage de la pro non cia tion ; l’ap pren‐ 
tis sage des règles so cio cul tu relles sem blables à celles exis tant en
Inde ; l’ac qui si tion du lexique et en par ti cu lier de no tions telles que la
po ly sé mie, l’ex pres sion du temps et la sen si bi li sa tion aux dif fé rences
lin guis tiques et struc tu rales.
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Nous avons re mar qué que la L1 sert sou vent uti li sée comme une stra‐ 
té gie d’étayage (De la barre & Mi guel Adis su, 2021) pour mieux trans‐ 
mettre les élé ments gram ma ti caux. Ces stra té gies semblent être
utiles sur tout au début de l’ap pren tis sage, car plus l’ap pre nant avance
dans sa mai trise de la langue, plus il peut s’af fran chir de l’uti li sa tion
d’une autre langue. La com plexi té des ac ti vi tés semble di mi nuer ou
aug men ter en fonc tion de l’âge et des ni veaux lin guis tique et cog ni tif
des ap pre nants.
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On pour rait ima gi ner que de telles pra tiques sè me raient la confu sion
iden ti taire ou lin guis tiques chez les étu diants et fe raient perdre à
l’en sei gnant son au to ri té puis qu’il ne contrôle plus les pro duc tions
lan ga gières (Cal fa to, 2021, p.  3). Ce pen dant, on constate dans cette
en quête que les en sei gnants par ti ci pants, à l’ex cep tion de (E3), ne
men tionnent pas de pro blème de perte d’au to no mie, pro ba ble ment
parce que ce sont eux qui dé cident des uti li sa tions spé ci fiques de
langues ma ter nelles ou pre mières. Au contraire, ils sont una nimes
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pour dire que l’ex ploi ta tion des res sources lin guis tiques des étu diants
avec les quels ils par tagent for cé ment une ou deux langues in diennes
sim pli fie lar ge ment le pro ces sus d’en sei gne ment pour eux et l’ap‐ 
pren tis sage pour leurs élèves. Ils trouvent nor mal d’uti li ser une mé‐ 
tho do lo gie basée sur des pra tiques trans lin guis tiques et cer tains re‐ 
com mandent même l’ex ploi ta tion des res sources lin guis tiques de la
classe pour faire pas ser le mes sage.

Selon les en sei gnants par ti ci pant à l’en quête, faire par ler les élèves
dans leurs langues li bè re rait leur pa role, leur don ne rait la pos si bi li té
d’ex pri mer des pen sées plus com plexes qu’ils ne pour raient pas dire
en fran çais et aug men te rait leur mo ti va tion. Nous pour rons par ler
dans ce contexte de la no tion d’em po werment ou d’au to no mi sa tion
des ap pre nants, un fac teur im por tant dans la réus site de l’ap pren tis‐ 
sage. Ce fac teur a été si gna lé par Du rai ra jan (2015, p.  313) dans
d’autres re cherches, où le fait de pou voir s’ex pri mer dans sa langue
ma ter nelle aug mente la confiance des élèves. L’uti li sa tion de la langue
pre mière des ap pre nants offre un mo ment lu dique et ajoute un fac‐ 
teur af fec tif po si tif qui les aide à conso li der et à élar gir le ré per toire
de leurs pra tiques lin guis tiques, en les trans for mant en ou tils dy na‐ 
miques et mo biles qui s’adaptent à des si tua tions so cio lin guis tiques
va riées. En outre, en en cou ra geant les élèves à s’ex pri mer dans leurs
langues, comme le font ces en sei gnants, il se rait pos sible d’ame ner
tous les ap pre nants sur le même che min d’ap pren tis sage dans un es‐ 
prit d’in clu sion, en va lo ri sant leurs ap ports lin guis tiques per son nels.
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Tou te fois, il est à noter que les en sei gnants hé sitent à em ployer ces
stra té gies de com pa rai son des langues lors qu’ils ef fec tuent un tra vail
ap pro fon di d’ex pres sion orale ou écrite qui se li mite sur tout à l’ex pli‐ 
ca tion lin guis tique. Ils es timent qu’il peut être contre- productif de
per mettre aux ap pre nants de s’ex pri mer trop am ple ment dans leurs
langues pre mières, étant donné les pos si bi li tés li mi tées d’uti li ser la
langue étran gère en de hors de la classe.
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Conclu sion
Le plu ri lin guisme et le trans lin guisme sont des réa li tés na tu relles et
in con tour nables en Inde (An na ma lai, 2001), et les té moi gnages des
en sei gnants dans cette en quête re con naissent ce fait.
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Dans cette étude ex plo ra toire, nous avons en tre pris d’iden ti fier les
pra tiques pé da go giques d’un cer tain nombre, certes li mi té, d’en sei‐ 
gnants dans les écoles d’Inde où le FLE est en sei gné et d’exa mi ner
dans quelle me sure ces pra tiques re lèvent du plu ri lin guisme et du
trans lin guisme. Les en sei gnants qui ont par ti ci pé à l’en quête suivent
dif fé rents pro grammes (CBSC, ICSE ou Cam bridge IGCSE) et ont tous
des classes mul ti lingues. L’en quête a ré vé lé que les en sei gnants pra‐ 
tiquent tous des stra té gies de trans lin guisme dans leurs cours à un
mo ment ou à un autre. Ces pra tiques sont si mi laires à celles d’autres
en sei gnants dans les écoles in diennes.
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Le do maine de l’en sei gne ment du FLE en Inde reste com plexe et par‐ 
ti cu lier, chan geant de ca rac tère d’un état à l’autre. L’usage par ti cu lier
des L1 se dis tingue net te ment du code swit ching (al ter nance co dique),
car il ne s’agit pas dans le contexte dé crit de rem pla cer des par ties du
dis cours en les ex pri mant dans la L1, mais plu tôt d’une uti li sa tion hy‐ 
bride et fluide, en pas sant d’une langue à l’autre pour illus trer ou ex‐
pli quer des as pects lin guis tiques.
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La ques tion de la do mi na tion de l’an glais reste tou te fois posée, d’au‐ 
tant plus que ces écoles sont toutes des En glish me dium schools, avec
l’an glais comme langue d’en sei gne ment. Tou te fois, nous n’avons pas
re mar qué d’at ti tude de dé va lo ri sa tion des langues lo cales dans le cor‐ 
pus ana ly sé, ni de mul ti lin guisme culpa bi li sant si gna lé dans des
études pré cé dentes. Au contraire, cer tains de ces en sei gnants sem‐ 
blaient vo lon taires pour ex pé ri men ter li bre ment dif fé rentes ma nières
de se ser vir des L1 dans leurs cours.
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Est- ce parce que les en sei gnants de FLE sont plu tôt libres des
contraintes rap por tées par les en sei gnants d’autres ma tières vis- à-vis
de l’uti li sa tion de l’an glais en classe ? Les en sei gnants de FLE en Inde
se trouvent dans une si tua tion pa ra doxale, en sei gnant une langue
étran gère très po pu laire. Ce pen dant, cette langue est en marge du
sys tème sco laire et ne subit pas le poids res sen ti par les en sei gnants
de l’an glais, ce der nier étant à la fois vec teur d’un hé ri tage co lo nial et
por teur d’as pi ra tions per son nelles et pro fes sion nelles des In diens. La
po si tion des en sei gnants de FLE dans les in ter stices, en quelque
sorte, du sys tème édu ca tif in dien leur per met de se ser vir, sans com‐ 
plexe, des res sources of fertes par les L1, afin de ren for cer les ac quis
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lin guis tiques des ap pre nants, mais éga le ment sans en faire un usage
sys té ma ti sé ou ins ti tu tion na li sé.

Comme le re marque Cas tel lot ti, les en sei gnants res tent les maîtres
du jeu (2001b, p. 49) dans cette ini tia tive in di vi duelle, car ce sont eux
qui dé cident quand et com ment pui ser dans le mul ti lin guisme pré‐ 
sent dans leurs classes en fonc tion de leur fa mi lia ri té avec les langues
des ap pre nants. Notre en quête montre qu’ils dé cident éga le ment
quand cela leur semble ap pro prié et construc tif pour eux. La langue
pre mière n’est pas ap pré hen dée comme un obs tacle ou une en trave à
l’ap pren tis sage de la langue étran gère, mais plu tôt comme une res‐ 
source et une ri chesse à faire va loir dans la classe.
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Fi na le ment, notre en quête ex plo ra toire nous per met de cor ro bo rer
les pro pos de Ca na ga ra jah (2013) qui fait re mar quer, à juste titre, que
mal gré tous les écrits théo riques sur le phé no mène du trans lin‐ 
guisme, il est en core né ces saire de faire évo luer la mise en œuvre de
son uti li sa tion en classe en les in té grant dans les pra tiques de classe
(p. 202).
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Le cadre édu ca tif na tio nal de 2005 (Na tio nal Cur ri cu lum Fra me work)
pré co nise for te ment le mul ti lin guisme dans l’en sei gne ment sco laire
comme « une res source, une stra té gie pé da go gique et un ob jec tif de
l’en sei gnant créa tif » (NCERT, 2005, p. 36). La nou velle po li tique édu‐ 
ca tive (Mi nis try of Human Re source De ve lop ment, 2020) ac corde
éga le ment une grande place à l’ap pren tis sage de la langue ma ter nelle
à l’école. Les en sei gnants de fran çais ont une réelle op por tu ni té de
dé pas ser le pa ra digme an glais et d’adop ter de nou velles tech niques
pour en sei gner le FLE en se ser vant des L1 des élèves. Pour cela, il
fau drait les en cou ra ger à uti li ser la L1 de leurs ap pre nants de ma nière
sys té ma tique et à in té grer ces pra tiques dans leur agir pro fes so ral
(Ci cu rel, 2011).
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Cette en quête ex plo ra toire re pré sente un pre mier pas mo deste vers
une étude plus large des pra tiques du trans lin guisme chez les en sei‐ 
gnants et les ap pre nants in diens dans le cadre de l’en sei gne ment et
l’ap pren tis sage des langues étran gères. Le pro ces sus semble déjà en
route chez cer tains en sei gnants qui n’hé sitent pas à adop ter cette
voie lors qu’elle leur semble per ti nente et bé né fique. Il se rait né ces‐ 
saire de les sys té ma ti ser lors de la for ma tion pé da go gique et d’in té‐ 
grer ces pra tiques dans une di dac tique qui va lo rise un mul ti lin guisme
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NOTES

1  Ce qu’on ap pelle la langue ma ter nelle ou pre mière dans des contextes
plu ri lingues « ren voie à des réa li tés très di verses : pre mière langue ac quise,
langue par lée ma jo ri tai re ment en fa mille, langue iden ti taire, mais aussi […]
langue de sco la ri sa tion ». (Cas tel lot ti, 2001a, p. 11).

2  L’ap proche par le «  trans lin guisme  » se dis tingue de celle du code- 
switching (Gum perz, 1982, p. 59) qui est une concep tion plu tôt lin guis tique,
im pli quant la jux ta po si tion dans l’in ter ac tion orale des élé ments de deux
sys tèmes ou sous- sytèmes gram ma ti caux.

3  Selon le People’s Lin gus tic Sur ve ry of India de 2010, il existe 780 autres
langues mi no ri taires (Lal mal saw ma, 2013) qui ne sont pas re pré sen tées sur
le plan of fi ciel.

4  Pre si den tial Order, 27 April, 1960.

https://web.ar chive.org/web/20100502221154/http://www.ra jb ha sha.gov.i
n/pre seng.htm.

5  C’est le cas des po pu la tions tri bales ou in di gènes, qui mon traient des
com pé tences en quatre langues, l’an glais, le hindi, la langue de leur état et la
langue d’une tribu de la ré gion. (Khub chan da ni, 2001, p. 26, tra duit par nos
soins).

6  Les ré ponses des en sei gnants ont été tra duites de l’an glais vers le fran‐ 
çais par nos soins.

ABSTRACTS

Français
Le plu ri lin guisme est un fait re con nu en Inde où s’épa nouit une ving taine de
langues of fi cielles et d’autres langues pra ti quées par les groupes mi no ri‐ 
taires. À la suite d’une po li tique lin guis tique sti pu lant l’en sei gne ment de
trois langues à l’école, les phé no mènes tels que le pluri-  et le trans lin guisme
ne sont pas in con nus dans les cours de langue. Or, la si tua tion des classes
de langues étran gères n’a pas été suf fi sam ment étu dié dans ce contexte.
Dans cette étude, nous exa mi ne rons les pra tiques pé da go giques dé cla rées
par des en sei gnants de FLE pour ex ploi ter les res sources of fertes par les L1

Srid har, S. N. (1994). A rea li ty check for
SLA theo ries. TESOL Quar ter ly, 28(4),

800-805.
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de leurs ap pre nants dans quelques écoles in diennes. Notre en quête nous a
per mis d’éta blir que, bien que l’em prise du mo no lin guisme re pré sen té par
l’an glais reste tou jours pré gnante, les en sei gnants de FLE uti lisent sou vent
des stra té gies dif fé rentes pour ex ploi ter le plu ri lin guisme de leurs ap pre‐ 
nants. Tou te fois, leur uti li sa tion est li mi tée à des cas spé ci fiques.

English
Mul ti lin gual ism is a re cog nized fact in India where some twenty of fi cial lan‐ 
guages and other lan guages spoken by minor ity groups flour ish. Fol low ing a
lin guistic policy stip u lat ing the teach ing of three lan guages in schools, in‐ 
stances of pluri and trans lin gual ism are com mon in the In dian classroom.
How ever, the situ ation in the for eign lan guage classroom has not re ceived
much at ten tion in re search. This paper ex am ines the self- declared
strategies used by teach ers of French as a for eign lan guage to ex ploit the
re sources offered by their learners’ L1 in a few In dian schools. We have es‐ 
tab lished that des pite the pre vail ing mono lin gual bias rep res en ted by the
dom in ance of Eng lish in the classroom, teach ers of French often use dif fer‐ 
ent strategies to ex ploit their learners’ pluri lin gual ism. How ever, their use is
lim ited to spe cific cases.
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