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l- Conlcxte ct cadrc dc la rechcrch'c

Notre articlc se veut une r6llexion globale sr-rr les cl'fcts rlcs
contcxtcs liistoriqucs et cultruels sut' la comtruction dcs rcprisentatiou-s
des connaissances d l'irc du numirique ct clc la moudiirlisatiou.
Nous partons ici d'r.rn double constat : l) l'acquisition clc n'inrlo11..
cprelle langue cst fondic sur unc certaine idic de son utiliti tlans
la vie concrdte ; 2) l'lntcrnet. plus cluc tout aure mol.cir cle

cornmunication de la < sociili de l'inlbrnration ), est aLr ccntrc
dlcnjeux scientiliques ct sociaux. Cornmcnl la langue de N4olidr.c
s'esGellc imposic au cours de ces deux derniers siicles cn Algir.ic,
au point clc dcver.rir aujourd'hui une languc d'accds au savoir? Dans
quelles conditions, I'lnternet pcut-il pl'omollvoir l'er.rscignenrent/
apprentissage du FLII clans le domaine dducatil quc cc soit a un
niveau nloyen, scconclairc on universitaire ? QLrc peul appr:rtcr le
I:OS d l'apprentissage/cnseigncment du ti'anqais et r:n fiangais'?

Quels besoins dc fbrrnalion ?'felles sont lcs questions qui ",rus
permel.tlont de repdrcr, d travers ull corpus coustilui d'inlerviclvs
avec dcs itudiants dc I'Universitd d'Alger, les repriscntations
associ6cs i la langue franqaise en Algiric.

2- l,a probl6matique sociolinguistiquc al96ricnnc

La rialiti colonialc a trcs gravcmclrt bor-rlevcrs6 lc phdnomine
identitaire cn Algdrie. tant du point dc vue de Ia langr.rc arabc cpe
dc la langue berbdre. Toutcs les deux lurcnt lotalemcnt r.narginalisics.
De ce point de vue. Paul Ilcrnard icrivait dans le Bulletin
cle I'Ensaigncment de:; Incligines tlc I Acudintie tl Alger, cn 1908 :

<< Le prantier soin cl'un pcuple conqudrttnl davrait itre d qon
at,is de ruiner au plus t,ile la lctngue dc .ses nouveottr sulcts... C'est
le.fi'anEuis qu'il.[aut uider, c'est le.franqais qtt il./tntl ripmth'a>1 .

2.1. La question linguistique dans Il colonis:rtion : le cas dc la Kabylie

L'idde selon laquelle il fallait ddvelopper l'assimilation
coloniale d partir dc la Kabylie s'dtait emparie tGs 16t des colonis]tcru's,
et dans leur diversit6, alors m6me qr-re lcs conditions dc la conqu6tc
auraient dt ddrrcntir bien des arguments, la Kabylie ayant itd
ri [a fois la demidre r6gion d 6tre conquise, et la dernidrc i avoir it6
lc thdAtrc d'une insurrcction d la fois trds violente et trds sivdrement
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rdprimde cr1 1871. Pourquoi cet illGret pour la Kabylie ? D'uue part

parce que lcs historiens rappelaient que son islanrisation avail ite
tardive, d'ot les elIbr1s catlloliques pour y d6vr:lopper leur anrbition

de rcconqudtc religieusc. Poul l'histofien Pieut Foxcl,.'. Ie mpprochcnrdtt

entre Kabyles et paysans frangais s'imposait, en matiire uotammcnt
de langue et de cultu'e. Considirant que ces dernicrs disposaicnt
de langues incornpldtcs, ddgraclies en patois, dtant donnc le manque

de littirature 6critc correspoudante, et dc ce fait cu situalion
comparablc au kabyle par rapporl ir l'arabo, il postrlait i I'invcrsc
quc, puisque les paysans tianqais itaient cn train de pcrdre cettc
culture et cette langue volontairement, grice d l'dcolc, au plolit
du fianqais national, on pouvait aussi faire I'hypothdse qu'il
en pouvait etre dr: mdme avec les Kabyles :

< le berbire s'elface peu d peu, contntc chez nous lc /lunand,
le basque, le bus-brelon ou le provenqal. A qttoi bott I'entpAcher tle

. ',2pct'tr a,
Donc, si l'on pouvait leur pr6senter le lrangais ct sa culture

dans ces conditions, ce qui sr.rpposait que I'on mette i lcur disposition
des icoles, qu'on leur dimontre I'utilitd supdrieure cle la lat.rgue

du colonisateur, nul doute qu'ils seraient, plus rapidemcnt que toutc
autre population autochtone sournise d la colonisalion, ceux que

l'on poulrait le plus thcilenrent < contluirir moralement )), suitc
normalr: de la contlucte militairc.

Ccpcndant, on renlarquela que FoNctN sous-estimait dcux
qucstions imporlantes et de fait liies, d'une part la liaison ldrguc-
culture-rcligion, qui donnait i l'arabe, langue de la rdvdlalion
coranique. de I'identit6, un statut particulier, y compris en pays

kabyle ; d'autre part que la < conqudte morale > ne pouvait pas

faire oublier la conqu6te injuste et la colonisation, le codc
de l'indiginat instaurant une inlbriorit6 permanente du sujet urusulmar.r

par rapport au citoyen Iiangais : comment l'acquisition de la languc
du vainqucur pouvait si facilernent faire oublier tout cela ?

A cet 6gard, il serait opportun de prdciser que la recherche
dc l'authcnticit6 a conduit l'Association dcs Ouldmas, l'ondic par
Ben Badis en 1937, d crier des mddersas of I'enseignemcnt
de l'arabe scrait dispensi atx Alg6riens menacds pat la < fiancisation >.

De Constantine, Abdelhamid ben Badis la',9a son cildbre slogan :

____ 253



254 "Al'AdAb wa Llughaf', N"5/201I

( L'islam est notre religion, I'arabe est notre lxngue, l'Algdrie est

notre patrie >. L'impact des medersas sur la classe pauvre est trds

important, surtout sur < Ies enfants de la paysannerie moyenne ou

pauvre, ou ceux des masses prol6taris6es > qni constituerollt plus

tard une 6tite arabophone, protbnd6ment attachde aux valeurs

et principes de la religion musulmane. (Queflilec, Dcnadji.
Cherrad-Benchefra, 2002 : 22).

2.2. Le frangais entre h6ritage historique et volont6 d'ouverture
culturelle

Au lendemain de l'inddpendance, malgri le mauqtte de moyens,

les h6ritiers des Or.rl6mas ont mis au point une politique

linguistique d'arabisation pour affirmer i'ideiltitd arabo-musulmane

sans tenter de pr6server les langues rnatemelles ou preniidres

(tarnazight et < derdj a > (arabe dit dialectal ou par[6), qui sont

utilisies essentiellement d l'oral ; I'arabe dialectal ne bdn6flcie

d'aucune reconnaissance institutionnelle ou du moins n'est pas

ddlrni comme une variit6 distincte de I'arabe moderue ; tamdzight

est semi-ol'ficialis6 (reconnu depuis peu comme une langue

nationale). Dans cette m6me perspective, il convient de distinguer'

< I'arabe classique > de < l'arabe moderne ))! comme nous

l'explique J-P Cuq :

<On doit, en rialitd, dislinguq malgrd les ddnominations

coltrantes, I'urabe classique de I'arabe moderne. Le prentict est kt

langue du Coran, de la thtiologie, de la littdralure classique [ ]'
[L'arabe moderneJ est une langue aux slruclures un peu

simplifides, au lexique plus ouvert aux sciences et d I'dconomie

modeine [...]. C'est la langue de la presse, de la radio arabophone

et tle la piupart des administrations ))J .

Loin des 6temels ddbats sur l'arabisation, nous nous trouvons

en Algdrie devant ( une volonti officielle d'arabisation et une

sittntiin de bilinguisme qui rdsultent parfois d'un hiritage historique,

parfois d'une nicessiti subie (telle le recours d la coopdration),

parfois d'une option (telte que celle qui concerne les enseignements
'scientifiques), 

parfois tl'une volontd ddlibdrde, lide d une mi.fiance

de principe vis-d-vrs de lo langue et de la cullure arabes v'

(G. Granguilaume, 1983 : 30).
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La langue frangaise, h6rit6e du colonialisme, peut etre

consiitude en ( butin de guerre ), selon I'expression de 1'6crivain

algdrien Kateb Yacine. elle a 6td ramende au statut de 1"'" langue

6trangdre depuis la g6n6talisation de la langue nationale et olficiclle
l'arabe standard et continue d'occuper une place importanlc
en Algdrie surtout depuis l'aniv6e de M. Abdelaziz Bouteflika
i la pr6sidence de la Rdpublique sn 1997l

< La langue fi'anEaise et la haute ailure qu'elle vdhicule

restent, pour l'Algirie, des acquis importants et pricieui Lluc

la rdhabilitation de I'arabe, notre langue nationole et officiella.
ne sourail frapper d'oslracisme. C'est ld ttne richesse d mArne

de fdconcler notre propre culture et c'est pourquoi le ./ianguis,
d I'instar d'aulres. langues modernes, et pltrs encore cn ruison
de ses verlus inftinsiques et de son anciennetd dans nolre pays,

gardera une place qu'aucun complexe, aucltn ressenlimcnl tti

aucune conjoncho'e quelconque ne saurqient lui disputertt.
(A. Boucherit, 2002:54- 69).

Cependant, si les textes officiels (chartes et constitutions)
parlent < d'ouverture sur le monde >, de < dialogue de culture >,

I'expression < culture frangaise ) est soigneusement 6vit6e, sans

doute de peur de s'attirer les foudres des partisans de I'arabisation,
qui considdrent la langue de Molidre comme un simple instrument
d'accds au savoir.

En'somme, les d6cideurs politiques - obsdd6s par l'arabisation -

ont priv6 le pays du multilinguisrnea pou(ant bien r6el dans

la soci6t6. Bien entendu, et sans meme 6voquer ce que l'avenir
allait d6montrer d'erreur dans le choix du monolinguisme (une

langue= une Nation), ce qui serait bien str trop facile, il nous parait

important de pr6ciser que la premidre bataille qui intdresse

la communautd universitaire, dans un c<,ntexte plus sp6cifiquement
scientifique et directement reli6 d [a mondialisation, est celle

de la production de savoir et non celle que mdnent les politiques
linguistiques nationalitaires, qui ferment les horizons scientifiques,
techniques et cultnrels.
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3. < Le franqais demcure la langue de I'universit6 >' Quel cons{at ?

Quellcs repr6sentations ?

Dans le contextc universitaire alg6rien, il y a des donnees qui
doivcnt 6tre prises en compte: Ie plurilinguisme, le statut spicihclue
du flrangais, l'lnternet, le poids des repr€ser-rtations, un champ
m6diatique ouvert sur l'extdrieur (chaines de tdl6vision Canal

Alg6rie,'fV5, TFl, France Tdldvision, Euronews...), tur cnseignemcnt

des scienccs dispensd en frangais, etc.

Qucl conslat peut-on 6tablir sur l'enseignement/apprenlissagc
du lranqais ir I'universitd? Sans vouloir nous monuer trop pessimistc

ou trop polimique: nous sommes dans une situation clc crisc.

Il suliit i cet efl€t, comme le soulignent cerlains colldgues enscignartts'

de consuher les copies des 6tudiants inscrits en licence de lianqais
pour sc rendre compte que le probldme est bien rdcl et qu'il ne

ccsse de prendre de I'ampleur d'une ann6e d l'autre.

3.1. Le lrangais cst < la prentiirc langue de I'internct >> en Alg6ric

Depuis la fin des annies 2000. le web a pris unc anrpleur

incroyablc. Rarement une tcohnologie ne se sera in.rposie i unc

telle vitcsse. Certes, chaque jour, le frangais perd des positions ltrce

i l'anglais dans le monde mais il demeure une languc de grande

diffusion en Algirie.

Nous avons travailli avec un ichantillon de 50 itr'rdiants

de l'universiti d'Alger donr le frangais possdde le statut de langue

6trangdre. Voici les deux questions qui leur ont dt6 posdos :

l- L'lnternet, avec ses puissants moteurs de rcchcrche. peut-

il promouvoir la langue frangaise en Algirie ?

2- Y a-t-il Llne concurrence enlrc le frangais et l'anglais dans

['en scigncrnc ttt?

Les donn6es que nous avons recueillies auprds des 6tudiants

interrog6s nous indiquer.rt aussi que Ie fianqais est la languc qui

domine loutes les autrcs langues dans les relations lamiliales,
universitaires et meme profcssionnelles. Leurs r6llonscs refldtent

les multiples reprisentations qu'ils peuvent se faire de la langrte

frangaise. Celle-ci continue d jouer un r6le ddtemrinant dans
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la diilusion des connaissances d'une maniere gin6r'ale et dcs sciences

et des technologies d'une manidre particulidre :

- (l'enseignement des longues dtra,rydres dons le dontctine
itlucatif- que ce soit it un niveau prinaire, moyen. secondaire
ou ttttittersitaire- devrait constiluer une prioriti , :

- < le franqais esl une langue de culture et d'6change pafiout
clans le monde > ;

- r le Jrangais, l'ttnique langue d'enseignement en sciences
et cn mddecine, Dermet I'accds d la docurnentalion scienlifique
et technique, ;

- < il y a de lout sur Internet, des renseignements scicntificlues,
des calalogues (bibliothdques, commerces), des journuux, des
littdrcrtures, des Jilms, absolument toutD ,'

- ( Internet met d notre disposition plusieurs documents
authent iques (euvres littdraires, biogrophies, revues, cottrs... ) qu i
pourront nous aider dans nos itudes , ...

Comme on le constate, l'accds aux moyens d'inlbrmation
(multim6dia, documentation technique, revues..) a compldtement
boulevsrsd la situation pddagogique du fait du manque de documen-
tation. De nombreux dtudiants ont mis I'accent sur les possibilitds
oflertes par Intemet, sphdre mondiale des dcritwes et des langues,
dans le soutien i l'enseignement (pr6paration de cours, cxcrcices
p6dagogiques, communications dlectroniques, accds aux banques
de donnies documentaires mondiales, accds aux bibliothdques les
plr'-s richement do16es et les plus prestigieuses..).

L'lntemet permet, d travers les reponses obtenues, de remplir
les tAches suivantes:

a) I'interculturel (par les 6changes et par la recherche sur les
sites);

b) Ie multim6dia (inclusicn du son, image, vidio et du texte) ;

c) I'autonomisation (vers une grande libertd de recherche) ;

d) la comnruuicalion authentique (groupes de discussion.
correspondance 6lectronique) :

e) la ddcouverte des litt6ratures du monde . ..

257
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Les rdponses ir la deuxidme question montrent que nos
enqudtds considdrent l'anglais comme la langue la moins impoflante
ir leurs yeux, accordant la primautd au frangais et A l'arabe modcrne.
Selon eux, le frangais apparait comme indispensable d un cursus
scolaire de qualitd tandis que l'anglais, considird comme languc
6trangdre seconde, revdt une importance plus grandc pour
Ia poursuite des dtudes d l'dtranger ou pour laire des itudes plus
pointues dans le domaine de la recherche.

3.2, La n6cessit6 de I'enseignement du FOS

Cet entrctien semi-directif nous .r permis de confirnier
l'hypothdse selon laquelle l'acquisition.le la langue est fondic sur
une certaine idde de son utiliti dans la vie concrdto. Nous nous
proposons donc de r6flichir sur ce sujet en nous plagant dans

Ia perspective de la didactique actionnelle, c'est-ir-dirc en considirant
Ie cot6 pratique et praticable du frangais langue dtrangdre comnle
outil de communication, ce qui soutient [a n6cessit6 de I'enseignement
du FoSs.

Etant donn6 un certain flou dans la terminologie de la didactiqur-
du rLe, nous croyons utile de pr6ciser un point irnportanl :

il appartient d t.u Mangiante et C. Parpette d'avoir lraci
de manidre difinitive la frontidre entre le liangais de spicialit6
et le Fos, c'est ainsi, que la distinctioh entre ttangais de spdcialiti
et Fos recouvre au plan institutionnel et didactique deux logiques:
celle cii:i reldve de I'offre et celle qui reldve de la demande : la l"'"
est une approche globale d'une discipline, le Fos, d I'inverse,
travaille au cas par cas ou branche par branche, rnitier par mdtier,
en fonction des demandes et d'un public pr6cis. Le frangais
de sp6cialit6 conespond d un ensemble de d6marches pddagogiques
cenffdes sur des domrines de sp6cialit6 parmi lesquelles les enseignants

puisent pour 6laborer leurs cours.

Dans le conlexte universitaire, on enregistre, depuis quelques

anndes, une demande accentude d'un frangais plus < utilitaire >.

En effet, certains 6tudiants sont de plus en plus int6ressis par

I'enseignement du FOS pour conrntuniquer efftcacement. lls souhaitcnt

acqu6rir ou perfectionner leurs compdtences cn un frangais bicn
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ddtermind, que ce soit le franqais mddical, julidique, politique
ou des affaires :

<<les actetrrs du FOS se singularisent, en ce qui conccrnc
les apprenants, par une perception aigue de leurs besoins focolisis
su' des savoir-faire langagiers dictds par une ndcessiti de maitrise
d'm rdel pro.fessionnel, en ce qui concerne les enseignanls, pttr une

tension entre mattrise langagiire, u ln'elle et (md)cor.tncissance

relalive de la sphire sociale pour laquelle ils doivent fornter
les apprenants en termes de compdlence d communiquer langa-
gidrement >s6 .

Ainsi qu'it a 6td signald prdc6demment, le t'os depend
essentiellement de I'analyse des objectifs, des besoins et des
contenus. Selon Jean-Jacques Richer, <il n'y a plus de place pour
la gratuild de I'apprentissage et sa non-utilisation dans la yie

concrite rrj

Pour analyser les besoins, trois op6ralions compldmentaircs
sont indispensables:

- identifier lcs bcsoins langagiers. c'est recueillir les inlormations
auprds des universitaires (6tudiants, boursiers, stagiaires. professiormels,
etc.), par des interviews, questionnaires, etc. C'est la plus imporrante
dtape d'un cours FoS.

- formuler des objectifs d'apprentissage ;

- ddfinir des contenus d'apprentissage en fonction d'un
certain nombre de donndes permettant de faire des choix.

Nous dirions que le FOS est en train de devenir un concapt
cli dans la didactique du FLE, parce que l'apprentissage d'une
langue 6trangdre est lbnd6 sur son utilisation dans la vie concrdte.
Les besoins de communication en langue dtrangdre sont
gdn6ralement ddtermin6s par l'activit6 scientifique ou professiomelle.
Dans la visie actionnelle promue par le Cadre Europ6en Cornmun
de Rdfdrence pour les Langues, toute compdtence langagidre
est utilisde pour <accomplir des tAches (qui ne sont pas seulement
Iangagidres) dans des oirconstances et un environncment donn6s,
i I'int6rieur d'un domaine d'action particulier. )) (C E C RL. 2000 :15 ).
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Pour conclure

Nous avons cherch6 2r appr6hender les repr6sentalions que
les dtudiants ont de la langue frangaise dans tous ses dtats.
Les premicrs rdsultats obtenus de cette enquCte semi-directive
confirment l'utilitd de tenir compte des besoins de forrnario.ns
en langues dtrangdres des itudiants, atln de Ieur tlonner davantage
de chances et d'opportun.it6s pour €tre plus cornpdriti{! sur les deux
plans scientifique et prol-essionnel. Dans cette optique, il nous
semble possible de formuler deux propositions. La premidre, c'est
que le liangais doit 6tre utilis6 comme un vecteur de coop6ration
scientifique pour s'adapter aux nouvelles cultures technologiques
et aux nouveaux modes d'expression de l'intelligence, en termes
d'apprentissage cognitif et de construction du savoir. La deuxidrne
concerne la formation continue des enseignants universitaires. Ces
derniers devraient 6tre ibrmds dans le sens d'une plus forte
professionnalisation impliquant leur formation aux TIC. outil
indispensable pour ( une pddagogie active ). M6diateurs, ils
devraient effectuer des rdflexions sur le contenu d enseigner et 01re

capables de se positionner entre les savoirs th6oriques et les savoirs
d'actions.
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1. Lc <plurilinguis,r,e) sc rappofie au rdpertoile de langucs utilisies par

run individu; il est donc, en un scns, le cotrtraire du muhilinguisllrc
(pr('sence. dans une zone giographique ddtennin6e plus d'une <variiti
dc langues>). Ce r'6pedoire englobc la variitd de langue considtlrdc

cornrle <langue D.ratcrnellc) ou <plentidle langue>, airlsi que toutc

autrc langue ou variitd de langue, dont le nombre peut 6tre illinlitd.
Ainsi, ccrlaincs zoncs gdographiqttes multilingues peuvenl 0tre

peLrplees ir la fois dc pcrsonnes Inottolitrgues ct dc personncs

pluriliugues.

5. Lc lrangais sur objectif spdcifique se r6fdre cn m€nte tetnps d deux

donraines qui coexistent, celui du lrangais gdndral ayant tlait plut6t d

des cultules et celui des conraissances professionne lles, d'ot la

ndccssiti d'assurer la lolmation continue aux enseignants de fi'angais

langue 6trangdre dans tel ou tcl domaine de sp6cialiti pour qu'ils
puissent acquirir, au moindre niveau, les nol.ions de base du rnitier
dans lcquel le l.os est pratiqud.

6. J-J Richer. Le ros est-il soluble dans le /rrl-?, www.edu.fle.

7. Idenr.
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