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<Defendre nos langues el leur diyersite,
nolemment conlre la domination d'une
seule, c'est plus que ddfendre nos
cultures. C est defendre notrc vic ,'.

(Hagdge,2000)

l- Contexte ct cadre de la recherche

La mondialisation de l'iconomie et les grandes mutations
technologiques engagent de nouveaux savoirs et de nouveaux
questionncments sur l'enseignement du franqais- deuxidme grande
langue intemationale- i l'universitdr. Ce monde acaddmique est
appel6 i Otre le lieu de la coexistence des diflerences dans la mesure
oi il peut 6tre consid6rd co[ln]e un territoire bas6 sur l'dchange, sur
le dialogue interculturel: ni exclusion de l'autre, ni fusjon avec l'aufe.
Nous partons dor.rc de trois hypothdses :

1) la maitrise d'une ou deux langues dtrangdres repr6sente un enjeu
culturel et professionnel de taille pour les g6n6rations montantes ;

2) la moridialisation ndcessite l'adaptation de l'urivenitd alg6rienne-

secteur fofternent affect6 par les rdcents bouleversements politiques,
socio-6conomiques et scientifiques - aur nouvelles cultures Lechnologiques ;

3) les st6r6otypes exercent des fonctions didactiques essentielles
pour les apprenants comme pour les enseignants, en particulier
lorsqu'il est question d'ouvrir ces demiers i l'interculturalit6.

La prdsente contribution se propose de r6fl6chir sur les enjeux du
plurilinguisme et du dialogue interculturel dans le contexte actuel
de la mondialisation. Que signifie conseruer sa propre langue et que

peut appofier l'apprentissage des langues dtrangdres ? Quelles comp6tences

linguistiques pour faciliter l'adaptation d'6tudiants aux nouvelles
cultures technologiques ? Le frangais peut-il se maintenir comme
langue d'accds au savoir ? Ce sont ces questions prdliminaires qui
nous pennettront de proposer des pistes didactiques pour une valorisation
du plurilinguisme i I'universit6 de manidre d oflrir aux 6tudiants
la possibilit6 de d6velopper leur comp6tence pluriculturelle selon
les exigences de la recherche scientifique et du march6 du travail.
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2. Identit6 culturelle et apprentissage des langues

Langue et culnrre sont dtroitement unies par des liens indiciels
et symboliques. L'arabe est la langue du Coran et l'anglais est celle
de Shakespeare. Cela est in6vitable; lorsque nous utilisons une
langue donn6e, il existe toujours une r6fdrence indicielle li6e i des
rnoddles culturels prdcis.

2. 1. L'identit6 culturelle

Tout d'abord, il est n6cessaire de souligner que le rapport
i l'Autre doit passer par f interculturel, c'est-e-dire par une communication
bas6e sur l'dchange entre les cultures, 1'enrichissement mutuel, une
coop6ration oi I'identitd (ici culturelle) de chacun est toujours
pr6serv6e:

<L'identitd atlntrelle s'appuie sur les factears objectifs, comne
l'hdritage de I'ltistoire, le cadre politique, les origines ethniques,
les h"aditions, lo langue, la religion... Mais elle repose tout autant
sur des dldments subjectifs qui s'inscrivent dans la conscience
des membres d'une communautd; elle existe d'abord sous forme
de reprdsentation sociale qui permet d une collectivitd de se ddfinir
et de se faire reconnaitre par les autres ; cette reprdsentation est

faite d'images, de symboles, de stereotypes, de mythes originaires,
de ricits h.istoriques qui ffient d la conscience collectiye une figuration
de sa <personnalitd> et de son unitd>. (I-adrniral & Lipianskim, 1 989 : 9- I 0)

Ce qui signifie que chaque culture implique reconnaissance
des langues, des valeurs, des modes de vie et des repr6sentations
symboliques auxquels les 6tres humains, tant les individus que les
soci6t6s, se r6fdrent dans leurs relations avec les autres et dans leur
conception du monde.

Pour rester dans le domaine de I'enseignenrent-apprentissage
des langues-cultures, il nous semble que l'objectif de tout p6dagogue
devrait 6tre consacrd i une comprdhension mutuelle des sp6cificitds
de chaque culture et cuvrer pour le dialogue interculturel :

<<En situatiot't interculhu'elle, comme pour tout apprentissage,
<apprendre, c'est comprendre, c'esti4ire prendre uvec moi des parcelles
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de ce monde extdrieur, les intdgrer d mon univers et construirc ainsi
des systdmes de reprdsentations de plus en plus performants, c'est-
d-dire Eti m'ofrent de plus en plus de possibilites d'action sur ce mondel.
L'un des objectfs de I'apprentissage sera donc pricisdntent de modifier
le sl,stdme des representatiow de I'apprenant. L'analyse des representotiotls

est I'une des cles essentielles pour conlprendre la nature et l'dvolution
du phinontdne des interfdrences culturelles. La connaissance
prdalable du phdnontdne et I'dtude de son dvolution ou cours
de I'apprentissage conditionnent I'thhec ou r,lussite fu la communication

interctrlturelle>> (R. Tarin, 2006 : 63).

L'idee fondatrice de l'approche interculturclle est donc de s'interesser

aux reprdsentations qui interviennent dans l'apprentissage des langues,

soit sous la forme de prdjugds, soit sous la lbrme de connaissances
linguistiques acquises dans un cadre institutionnel, notamment
de type scolaire.

2.2. Communication interculturelle et valeurs socioculturelles

Parler de rencontre met l'accent sur le contact entre des individus
appafienant i des cultures difftrentes. < Ces rencontres ne se rdduisent
pas d celles entre individus dont les compdtences linguistiques sont
indgales (communication exolingue) ntais concernent ottssi celles

oi, molgrd une relative egalitd des rdpenoira linguistiques des participants,

se maintiennent des dilfdrences et des variotions dans les normes

contmunicatives qu'ils appliquent >. (?. Charaudeau & D. Maingueneau,

2002 : 322).

'I'h6oriquemen! les premidres manifestations du contact interculturel

sont des interpr6tations, des interactions ; mais ensuite viennent
les interogations sur sa propre culture, les r6actions 6motionnelles
positives et l.r6gatives etc. La comp6tence de communication compofte,

en plus d'aptitudes langagidres, l'apprentissage indispensable
de comp6tences socioculturelles : connaissance et appropriation des

rdgles sociales et des normes d'interaction entre des interlocuteurs
appartenant i plusieurs communaut6s culturelles.

Lorsque nous essayons de r6fl6chir sur I 'interculturel, il semble

indispensable de consii6rer la culture de la langue matemelle2
des apprenants, c'est pourquoi l'enseignant- qui constitue un acteur
trds important pour l'apprentissage d'une langue dtrangdre- devrait
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trouver des exemples emprunt6s au milieu social de ses 61dves et d Ieur
propre culture pour faciliter la comprdhension d'un ph6norndne
culturel :

<Dons I'acquisition d'une langue dtrangdre, l'enseignant doit
prendre en compte le parler propre de I'dldve car une telle opproche
pddagogique a I'avontage de dissimuler ou toli au moins d'amoindrir
la honte ou le doute que peuvent avoir les dldves d I'dgard de leur
langue maternelle >. (Asselah-Rahal & Blanchet, 2001 :112)

La facilitation de l'apprentissage ddpend donc d'une certaine
qualit6 d'attitude dans la relation interpersonnelle entre l'enseignant
et I'apprenant. Un rapport n6gatif d la langue-culture enseign6e peut
influencer n6gativement ou m6rne bloquer l'apprenant.

3. L'Universit6 entre dialogue interculturel et d6fs de la mondialisation

La mondialisation n'est pas seulement le d6veloppement
des 6changes, elle est aussi intemationalisation de I'infbmation,
de la production. Mais ce processus, qui se ddveloppe dans une
guene economique sans pitig rcnouvelle le regard porl6 sur l'enseignement
des langues 6trangdres en Algdrie. C'est I'occasion de rappeler que
l'anglais est d6jd I'outil de cornmunication dominant sur intemet
et que le franqais permet de v6hiculer des contenus scientifiques
et culturels.

3.1. L'importance d'un <vrai bilinguisme> en Alg6rie

L'utilitd de commencer l'apprentissage d'une langue dtrangdre
le plus t6t possible est largement admise par les linguistes,
les p6dagogues ou les parents. Il est important d'insister sur le fait
que toutes les recherches sur la sociolinguistique algdrienne ont
montr6 que l'histoire du pays a toujours 6t6 marqu6e par des faits
de bilinguisrne et de plurilinguisme, of les langues exergaienr
des lonctions diff6rentes et compldmentaires. Le frangais- <butin
de guerre> selon l'expression de l'6crivain Kateb Yacine- ne devait
pas Ctre opposd d l'arabe qui est associd i des repr6sentations
de valeurs sacralisantes: <[angue officielle>, <langue du Coran>,
<langue nationale>, <symbole de la culture et d'unitd nationale>.
S'il y a un mouvement vers la langue de Molidre, pour son utilit6
et ses valeurs, il ne signifie pas un ddtachement de l'arabe.
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3.2. L'enseignement en et du franqais ir I'universit6, un outil
pour relever les d6fis de la mondialisation

[r processus de rnondialisation a multipli6 les siluations de langues

en contact et la ndcessitd de connaitre t6t des langues 6trangdres,
et tout cela a agi en faveur de l'6ducation bilingue. Au moment
of l'anglais semble prendre une place chaque jour plus importante
dans les echanges intemationaur, ce(ains indices montrent que la direction
i suilre actuellement, en matidre d'apprentissage des langues dtrangdres,

est nettement en faveur du frangais, qui est toujours considdrd comme
langue d'accds au savoir. Dans cette optique, il convient de rappeler
qu'elle a dt6 choisie cornme lo" langue 6trangdre dans l'enseignement
par 98,72oh de la population scolaire. Ces donn6es statistiques
officielles diffusdes, dds 1996, par le Ministdre de l'Education
Nationale montrent que la langue de Molidre continue d'occuper
une place importante en Alg6rie m6me si elle reste noy6e dans une
perspective qui met l'accent sur la comp6tence corrmunicative,
sans prendre en compte les aspects interculturels.

La promotion et l'enseignement du frangais dans le domaine
dducatifl- que ce soit i un niveau primaire, moyen, secondaire
ou universitaire- devraient constituer une priorit6, car, selon Rabah

Sebaa, sans 6tre la langue d'enseignement, elle reste une langue
privil6gi6e de transmission du savoir, sans 6tre la langue de I'universalit6,
elle demeure la langue de l'universit6. En efl'et, les disciplines
scientifiques et techniques (m6decine, biologie, sciences v6t6nnaires,
phannacie, architecture, informatique) et les secteurs cl6s de l'dconomie
nationale (industrie, hydrocarbures, technologie, banques...) continuent
d utiliser cette langue, malgr6 les eflbft d6ployds en faveur des traductions.

Le milieu social, le niveau culturel des dtudiants mais aussi
les autres modes d'accds au savoir (relations sociales, volages d l'dtranger,
accds aux moyens d'information (multimddia, documentation
technique, presse, Internet..) sont autant d'6l6ments discriminants
et constitutifs d'une diversit6 culh-relle. Ce constat doit Otre interpr6t6
comme un enrichissement, Ies enseignants peuvent- d titre d'exemple-
amener leurs 6tudiants, i travers les littdratures francophones, les conferences,
les sites intemet, les documents sp6cialis6s.., i enrichir leur propre
univers linguistique, cultureI et scientifique. En effet, la d6couverte
d'ceuvres dcrites en frangais, issues d'identit6s culturelles fiangaises,
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maghr6bine, queb6coise, africaines, leur pennet de se conlronter
d d'auues rdfbrents culturels et i des realit6s historiques parfbis m6connues.

Par ailleurs, il importe de tenir compte des facteurs de variabilitd
culturelle et linguistique dans les interactions pour comprendre
les particularit6s de connaissances et de traitements cognitils mis
en jeu dans les apprentissages. Les dtudiants alg6riens sont souvent
conlront6s au probldrre de Ia spdcificit6 culturelle. Les discours
scientifi ques trancophones et anglophones sont structurds differemment
car des manidres de pens$ la r6alit6, de la d6crire, varient d'un pays
i l'autre d'ot la diffdrence entre le discours scientifique francophone
et le discours scientifique anglophone qui n'ob6issent pas aux m6mes
rdgles) (s.M. CEMBALo, 1993 :61).

3.3. L'Universit6 a196rienne face aux d6fis de Ia mondialisation

Les d6fis majeurs que l'Universit6 alg6rienne devra relever
au cours des d6cennies d venir seront de :

a) promouvoir la diversit6 linguistique- en respectant les langues
matemelles (l'arabe alg6rien et le tarnazight)- i tous les niveaux
de I'enseignement et stimuler l'apprentissage de plusieurs Iangues
dds le plus jeune dge ;

b) maitriser les langues 6trangdres, outil essentiel pour ouvrir
l'univasit6, la formation et la recherche scientifique sur le monde ;

c) g6rer le bilinguisme arabe- liangais en termes de compl6mentarit6
et non de conflit I

d) prendre en charge les lacunes, les besoins et les objectifs
des 6tudiants dans toutes les filidres ;

e) d6velopper une culture d'apprentissage pour agir sur leurs
reprdsentations, remettre en cause leurs acquis ;

0 entreprendre des r6fomtes (formation des formateurs en langues
capables d'analyser la situation de l'enseignement/ apprentissage
et les besoins langagiers et cognitils des 6tudiants) ;

g) valoriser, dans l'espace scolaire puis universitaire, la difference
comme un enrichissement qui n'6te rien d l'identitd culturelle
mais la confbrte ;

h) encourager dans les universitds, au cceur des ddparlements,
des laboratoires et des C.E.I.L (centres d'enseignement
intensif des langues), les enseignants et les chercheurs qui
sont capables de produire toutes les valeurs scientifiques
et techniques dont le monde acad6mique a besoin.
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Conclusion

Pour terminer, nous pouvons dire qu'aprds une terrible d6cennie

que l'Alg6rie a connue, nous sommes pass6s du monolinguisme
i la reconnaissance constitutionnelle du tamazight et, timidement,
i la reconnaissance pragmatique du frangais. Le plurilinguisme
et le dialogue interculnrel permettent d'ouwir de nouvelles perspectives

de recherche et facilitent les rapports Nord-Sud, ainsi que l'insertion
dans la mondialisation.

Nous voudrions aussi mentionner que la francophonie universitaire3

ne peut etre fermeture sur le frangais et son d6veloppement. Elle s'est

l6gitimee sur le plan intemational comme revendication du multilinguisme.

Cela entraine un engagement i prendre en charge le d6veloppement

des auaes langues. Elle peut aussi Ctre l'illustmtion de l'interculturalitd

dans la mesure oir l'on y invite les chercheurs des diff6rents pays

qui ont le frangais en partage a crder des synergies tout en respectant

les particularitds linguistiques, 6ducatives, culturelles, politiques

des uns et des autres. Dans cette perspective, il est ulile de doter

les universitaires alg6riens des moyens leur permettant de proposer

une autre mondialisation, bas6e sur la coop6ration scientifique,
l'echange eI le progres, une mondialisation marquee par une dyramisation

de la communication interculturelle. Celle-ci est devenue un enjeu

et un d6fi auxquels entendent r6pondre les initiatives de divers

organismes nationaux et intemationaux, associations culturelles,

institutions 6ducatives et universitaires.

"Al'Ad6b wa Llughat', N"3/2008
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NOTES

1. L'dquivalent arabe du terme (universitd) (jami'D est un vocable
dynamique. Il ne s'agit pas uniquement d'un lieu de rdunion, mais
d'un processus qui met les choses ensemble.

2 , Le lail d'6tre scolarisd dans sa langue matemelle constitue un droit
fondamental reconnu par l'UNEsco depuis 1985. N6anmoins,
la plupart des communautds linguistiques en sont priv6es.

3 . L'Agence universitaire de la Francophonie, financ6e d plus de 80%
par la France, apparait comme un alli6 majeur dans la recherche

d'horizons agrandis de la francophonie. L'Agence doit favoriser
l'incorporation dans les programmes universitaires d'orientations
compl6mentaires qui pr6parent d une profession parallile ou annexe,
inspirer les dtudiants en littdrature francophone d consid6rer une
<formation plus>> en informatique. colnmunication ou autres spdcialitds
pas du tout incompatibles avec leur formation premidre.
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