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La situation linguistique alg6rienne est complexe lu les langues diff6rentes parl6es par les
Algeriens (Arabe, Frangais, Tamazight) et \a les diff6rents niveaux d'une meme langue; tel que

l'arabe qui, selon la th6orie fergusonieme, se compose de plusieurs vari6t6s qui vont de la plus
basse jusqu'd la plus haute. Selon cette th6orie, al Fusha (arabe classique) est une vari€te haute
par rapport d darija (consid6r6e comme basse). Cet 6tat de fait induit d un bilinguisme au niveau
de l'6critwe et une diglossie au niveau de l'oral. Cependant, ce qui nous interesse dars cette
pdsentation c'est plutot la mise en exergue de la situation sociolinguistique de l'eleve algerien.

<< La situation sociolinguistique en Algirie est trds compla@. La guerre des langues oppose,
bien sfrr, l'arabe scolaire et le frangais en premier lieu, eh taht que langues relevant des

domaines du savoir, de la sphire ofjicielle, et des rapporls formels. C'est un bilinguisme non
stable, dans la mesure oi l'un vise d supplanter ltautle. Ensuite, ce sont l'arabe algirieht (et ses

varidhtes tas proches les u es des aulres) confronft au tamazight (ensemble des variA4s
berbdres diffirenciies dont I'uniti est abstraite) ldseni au dothai e des rappolts person els et

intimes(-.) Notons au passage qu'il est bien rare de trouver un Algbrien monolingue stricto
sensu. ,)

A wai dire, la recherche dans le domaine de l'enfant exige I'approche de plusieurs disciplines
telles que la psychologie, la sociologie, la linguistique, les sciences cognitives, etc. Quant d
notre tmvail, il s'inscrit en sociolinguistique qui etudie les repdsentations des actews sociaux sur
des objets sociaux; ici les langues. Et puisque, dans presque tous les cas, l'int6r0t est accorde

aux repr6sentations des gmnds et des adultes, d'une part, sur leurs langues premidres, que nous

appelons < les langues algeriennes >>3 €tant dom6 qu'elles expriment f identite alg6rienne qu'elle
soit arabe ou tamazight; et d'auhe part, sur l'arabe < classique, standard, soutenu ) et sur la
langue franqaise, nous avons pens6 qu'il serait primordial d'6tudier les representations des 6ldves

sur les langues parl6es et 6tudi6es lue qu'il est le premier int6ress6 si l'on veut arn6liorer son

niveau linguistique; et si l'on veut aussi mettre un teme d l'ins6curitd linguistique et d la
schisoglossie.

C'est pouquoi nous avons effectu€ une €nquete aupres d'6ldves en cinquidme ann6e primaire,
et ce, pour €tudi6 les repfsentations de ces 6coliers sur leurs langues afin de pointer les

probldmes qu'ils rencontrent lols de l'apprentissage des langues et de donner des pistes afin de

d6velopper les prograrmes. La raison pour laquelle nous avons choisi cet 6chantillon est que ces

eldves possddent ( un enseignement fondamental )t qui leur permet d repondre aux questions

posees. L'6co1e de ces 61Cves se houve dars un quartier << populaire >r celui de Bourouba d Al
Harrach.

1- Constats : I'arabe algorietr : une minoration institutionnel



La minoration linguistique consiste d methe d l'6cart, non seulement par un processus

glottopolitique d6lib&6, mais aussi par toutes sortes de discouG et de comportements dominants,
des vari6t6s linguistiques virhrellement 6gales aux formes officielles des repdsentations
institutionnelles et A les maintenir dans une situation subalteme. En Alg6rie, les vari€t6s dont on
veut laisser croire qu'on ne les stigmatise pas, sont d6sign6es cottune des manifestations
folkloriques.

Pour nous, le sens et I'imponance du conflit linguistique sont moins en rapport avec la
capacit6 effective de l'arabe matemel d servir de langue nationale qu'avec la valeur symbolique et
les connotations que les locuteurs alg€riens attribuent e l'arabe litteraire. Nous avons soulignE

deux formes de minoration linguistique : la minoration par l'institution et la minoration par le
discours. L'6cole, par exemple, en r€stant ferm6e d l'arabe matemel, constitue le premier vecteur

de minoration ; tant que cette varie6 est maintenue d 1'6cart des institutions officielles, elle reste,

pour nous, une langue minode.

Plus grave encore, l'a.abe algerien en tant que langue premidre de la majorit6 des Alg6riens,
est stigmatis6, ddvaloris6 par ses propres locuteurs. Si I'on ecarte le discours iddologique,
panarabique ou religieux qui valorise I'usage du li$6rairc, et la minorit6 de linguistes qui
pr€chent la cause de l'arabe matemel, les locuteun alg6riens int€rioriseff souvent les discours
dominants. On leur inculque I'id6e que l'arabe matemel est un "dialecte", qu'il ne possdde pas de

grammaire fixe, qu'il est "tluff6" de t€rmes €trange$ et qu'il existe autant de dialectes que de

locuteuls.

Or, si I'arabe litt6aire est valoris6 au d6triment de l'ambe matemel, le frangais r€ste pour

beaucoup une langue prestigieuse, celle de la promotion et de la r€ussite sociales. Malgr6 les

discours sur l'authenticit6 ou l'identite qui seraient assur6es par I'arabe litt€raire, nombreux sont

les locuteurs qui cherchent i poss6der le fiangais, langue par laquelle se fait l'6valuation scolaire
et outil des transactioDs et des communications avec l'6tranger. C'est pourquoi la discussion
sociolinguistique actuelle autour des concepts de conflit et de contact linguistiques se base sur la
question de savoir s'il y a des diglossies seulemetrt cotrflictuelles ou s'il y en a aussi des treutres.

2- Pr6seotation de l'dchatrtillon

Nous avons distribu€ le questionnaire d 81 6ldves en cinquidme ann6e primaire rcpartis sur
trois classes. Ce nombre constitue la totalit6 des €ldves en cinquidme dans l'6cole << les fidres
Hacdne Bey >r. la raison pour laquelle nous avons choisi une €cole publique non priv6 est que les

ecoles publiques refldtent I'image r6elle de la situation sociolinguistique des 6coliers en Alg6rie,
sans oublier qu'elle constitue la majorit6 ecrasante.

Nous avons retenu deux variables, celle du niveau d'instuction des paretrts et les langues
parlees par ceux-ci pour en mesurcr l'influence sur les r€pr6sentations sur les eofants. Nous
avons remarque que les parents ayant un niveau universitaire repr6sentent un pourcentage bien
important i ce qui peut etre interprete par l'importance accord€e d l'emeignement aprds
I'ind6pendance. Les gens accddent de plus en plus au savoir. Un autre point, c'est que le graphe
fait apparaitre des combinaisons de niveau d'instruction qui affiment une non-stratification
sociale, linguistique, €ducationnel et culturelle.
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Niveau d'instruction des parents

1%
I universitaare

r niveau primaire

a niveaucEM

I niveaudu lYcee

I universitaireet lyaee

r universitaireet primaire

I primaire et niveau CEM

r ty.deet CEM

a primaireet lycee

Quant d la deuxidme figure, elle rcpresente les diff6rents taux des langues parl€es par les
parents. Nous constatons que la langue parl€e le plus est la ( darija r, puisque m€me si elle
figlrle toute seule avec un taux de 25o/o, ot re peut ignorer son usage avec les autres vari€tes
linguistique (darija €t frangais :24o/o, to:utes ces langues: 22Y.). Chose qui met l'accent de
l'importance de cette langue ptefi)ld'te]. <( cette langue qui permet la construction de soi sans
reniement de soi tt (CLERC S., 2012 :2-5)a

Nous avons dgalement rcmarque que la r€ponse < arabe standard >) n'a 6te choisi que par un
seul 6ldve ; mais nous pensons qu'il n'a pas bien compris la question. La r6alit6 en Alg6rie c'est
que nul ne parle l'arabe standard d la maison ou d la rue, seul ou avec d'autes varietes. C'est
pourquoi nous voulons 6tudier l'influence de cette situation sur les r6ponses des 6ldves.
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Les langues parl6es par les parents

1..

a da.ija et amariSh

tdarija

r dariia et frangaas

t%

I arabe standard et fran(ar5

a arabe standard uniquement

I darija et fran9ais et arabe
standard

a arabe standard, franlais et
amaaiSh

r toutes ces lan8ues

Ce qui resort de la figule ci-dessus c'est que la darija est la langue v6hiculaire des alg6riens
qui exprime leur culture et les dif6rencie des autres peuples ambes; c'est pourquoi elle doit 6tre

valoris6e, comme le pr6conise Larcussi tout en donnant une definitio[ de ce que c'est "darija ou

arabe alg6rien"

<< L'arabe matemel ou (algirien), langue de lo majorili des locuteurs (algiriens) (nous

disignons ceue variA, linquistique comme" langue" conlrairemenl a ceu:( qui conlinuenl d

l'appeler" dialecte" non pour des raisons linguistiques mois pour des raisons cuhurelles et
politiq es), est la viritable langue des conversations quotidiennes. L'arabe matenel se

distingue nette ent, sur le plan linguistique, des tariitis prdcddentes : absence de dbsinences

casuelles, modification du paradigme de la conjugaison, odte diffirenl des mols dans la
phrase et sullofi fraque ce de tetules empruntis aux langues occidentales. Il prisente des

ra/iAfts bcales : les deux formes les plus importanles sont l'a/abe ciladin (celui des villes) et

I'arabe rurul, mais sars que l'inter-comprihension ne soit menacde. >5

3- Itrterpr6tatioo des r6sultats
Avant de passer d l'analyse des resultats, nous passerons en rcwe une citation du

sociolinguiste Louis-Jean Calvet sur les niveaux de langues :

"Lo langue nationale, dont la diJinition linguislique pose quelques problimes, doit
essentiellement son statut au fail qu'elle esl la langue de la religion. La langue du Coran,
l'arabe dit classique, est une langue essentiellement ecrite, qui peuteffe utilisie pour les
priches ou pour certains enseighements...Par contre la forme promue au statut de langue
nationale (qu'on appelle arabe modeme, arabe mtdian, ou comme je prifire, arube ollicielle),
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qui procdde de la pricddente par enrichisse e t et fiodemisatiofi du vocabulaire, est plus
largement utilisi dans les midias et la vie publique. Restent les langues maternelles, que l'on
baptise giniralement dans l'usage olficiel dialectes : les parlers arabes ou berbires. Les
pteniers so t bien entendu dans un rapport de frliation ginitique avec l'arabe classtque, les

secon.ls ne le sont pas, fiais da s les detlt cas ils coltslitue t les seuls viritables vihicules de la
communication quotidienne. >6

D'ailleurs, le gaphe ci- dessous fait montrer qu'il existe une relation etroite voire une relatio[
de cause d effet enhe les pratiques langagidres des parents et celles des enfaats. Les 6ldves

avaient r€pondu ainsi quand nous leur avons demand€ qu'elles langues ils pratiquent :

les langues parl6es par lesdlavesi la maison et i la rue

3da 5% 2%

r darija et frantais

I darija uniquement

I darija €t amarigh

I darija et amazigh et
franfais

I franfais et arabe standard

r toutes ces langues

Cornme il est patent, l'arabe standard occupe une place minime dans les pratiques Iangagidres

r6elles des 6ldves ; et la darija est la langue de soi par excellence avec un powcentage de 49o% et

3'7Yo1 .

Cependant, i l'6co1e, l'eDfant apprcnant est conftonte d une situation exceptionnelle de

juxtaposition de moyens linguistiques selon que le locuteur soit arabophone ou berberophone

Cette situation de plurilinguisme voire de diglossie conduit I'enfant d mal apprendr€ l'arabe et le

frangais 6tant dome que de nouveaux idiomes linguistiques apparaissent; ce qui cause des

probldmes p6dagogiques, linguistiques voire culnueis. A cet effet, Denadji8 (2007:547) nous

explique corffnent les politiques liaguistiques inad6quates au contexte plurilingue de l'enfant
peuveflt nuire la scolarisation voire la socialisation de l'eflfant.

Langu€ matemelle (Arabe alg6rien) langue matemelle (tamazight)

++
Langue I (frangais) langue l(l'arabe dialectal)
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+

H6t6rog6D6it6 simple n.turelle Iangue 2 (le fiangais)

H6t6rog6n6it6 lirguistique complexe rrtilicielle

Selon Deradji, l'h6t6rog6n6itd linguistique complexe artificielle est induite par l'6cole qui

<< bouleverse I'ordre naturel des choses par l'introduction d'un idiorne prisenl, com e

suptrieur d sa langue malenrelle et aLr aulres langues (....) I'Acob olgirienne en lartl
qu'instance de lAgifimation, renforce plut6t la rxPture enlre le champ linguistique familial el
social qui a pritalu lors de la premiire socialisalion linguistique de I'enfant el I'environnement
linguistique institutionnel mis en place pa/ le systime ,ducatif te. C'€st pourquoi il appelle i
prendre en consid6ration les aptitudes de communication de l'apprenant dans la langue
matemelle pour pouvoir inculquer la langue frangaise sur des bases scientifiques et etudiees.

C'est dans ce cadre et dans cette optique que nous avons demand6 aux 6ldves comment ils
perCoivent la langue arabe standard, et nous avons obtenu les fsultats suivants :

I'arabe standard est :

r facile

r tras facile

a un peu facile

r difficile

Le fait que les elevent pensent que Ia langue arabe est diflicile (34'/"), cela revient d la non
pmtique de cette langue avant la scolaristion.Et bien que l'importatrce de la langue ambe au

Maghreb ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la religion mais c'est surtout une volonte
d'affirmer son identit6 arabe qui 6tait si longtemps cachee par la colodsatiofl frangaise qui, selon

certain, a cr66 une schizophrenie culturelle, nous trouvons que cette importance se limite au

cadre institutionnel uniquement; la r€alite est celle qu'on vient de divulger par cette petite
enquerc. C'est pourquoi nous pr€conisons un eNeignement qui prend en consideration les

langues premidres des 6ldves.
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Quant au gaphe ci-dessous concemaflt les reprcsentations sur la langue fiangaise, les
reponses 6taient sulprcnantes dans la mesure ou les 6coliers pergoivent le fiangais comme une
langue "un peu facile: 26Yo, facile: l2%, trds facile: 177o". Cela peut s'expliquer par le fait que Ia
langue frangaise est dev€nue un langue alg6rienne , une sorte de frangais alg6rien en altemance
codique avec la darija, I'arabe alg€rien. Les enfants utilisent consciemment ou inconsciemment
les termes fiangais dans leurs pratiques langagidres. D'ailleurs, il existe des mots que les
Alg€riens eII l'occuence les enfants ne connaissent qu'en langue liangaise. C'est pourquoi nous
demandons i ce que cela soit pris en consideration dans l'apprentissage de la langue frangaise et
de la langue arabe.

la langue frangaise est:

4%

tfacile

a tris facile

a un peu facile

t un peu difficile

. dafficile

a trisdiffacale

a pas de r6ponse

Les rapports in6gaux qui existent entre les langues en presence, les conflits et surtout les
tensions qu'elles entretiennent enhainent, necessairement, des cons6quences extralinguistiques.
La soci€te toute entiCre devient un champ de lutte of s'effegistrent des comportements divers
sous-tendus par des raisons subjectives parce que I'homme est d'abord un 6tre subjectil

Il s'avdre, par consequent, n€cessaire d'6tablir une politique linguistique capable avant tout de
marquer le resp€ct et la valorisation des differences afin d'€viter ou de limiter une hierarchisation
des idiomes linguistiques et donc une classification sociale des locuteurs. M€me si l'on sait que
les langues officielles seront toujours celles de la classe dominante parce qu'elle est l'unique
detentrice des moyens de l€s diffuser.

Notes
l-La langue que parlent les Maghrebins s'appelle 6galement : le magk6bin ou la langue magk6bine.

' DOURARI A., 2003, ,e, nataises de la soci6t, abetienne, crke de k'nsues, crbe d identir', Casb editions,
Alser,p.pl6-l?.
r Nous ne pr6ferons pas I'usage "dialects algeriens qui, selon nous, minor€ ces laogues v6hiculaires.



o CLERC S., 2012, "La contextualisation sociolinguistique dans uIIe recherche sociodidactique", conf€rence
pleniire lors des joum6es d'6tude organise€s par le laboratoirc LISODIP les 2.r 3 ,r.ai 2012 sur le thame:

"Reconlisuration der concepts 'variAfts, vananon, contenl, situatian, contetunlbation).Pour une ftletion
ipistamologique et Athodologique en sociolinguittiqrc et en sociodidac,ique .

J LAROUSSI F., 1994, 
""L€ 

fiancais en Tunisie aujornd'fi)i", d$s Letoncais daLe l'espace fraftophone lrns la
direction de DE ROBILLARD (Didier) & BINIAMINO (Michel), Paris, Champion, 1993: tome l, 1996: tome2.

w.7@-110.

6 CALVET L-J., 1999a, /a gue.re des langues et les politiques linguisthues, Hachette, Paris, p.70.

7 Il efl e noter que nous nous sommes r€ndu compte que cette enquete quantitative aurait d0 CEe accompagnee par

un entretien avec ces 6leves, car ce qui esl drt n'est pas necessatemed ce qui est pense ou perqu. C'est pourquoi

nous essayerons dans d'autses recherches d'accorder une Plus grande imporlance au qualitatif.

8 DERRADJI Y., 2007, ( Enseignement, appropriation du Fangais en Alg€rie > dans AraboPhonie et

lroncophonie, acnons et interactiotls, Le Czjtre 6-9 decernbre. p.745.

9 Idem.
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ABtrere

Questiornaire
l- Age
2- Niveau des parents:
-primaire

-lycee

3- Les parents parlentr
- Anbe standard uniquemmt
- Fraagais uniquement
- Arabe standard et fi'angais
- Darija udquement
- Darija et Fangais
- Amazigh uniquement
- Arnazigh el fi'angais
- Toutes ces langues

4- La langue arabe que vous aprenez e l'6cole est
- Facile
- Un peu facile
- TGs facile
- Ditrcil€
- Un peu dificile
' Tres dimcile
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5- tr langue fianpise est:
- Facile
- Un p€u facile
- Tras iacile
- Difficile
- Uo p€u difficile
- Tras difrcile

6- A l'6cole qu'elle langue parlcz-vous?
- Arabe standard uniquement
- Franeais uniquement
- Alabe staodard et ftaflgais
- Dsrija uniquement
- Dalija et frafl9ais
- Arnazigb uniquem€nt
- Am.zigb et fi'.nTais
- Toutes ces langues

?- A h maison et e la rue, qu'elles langues parlez-vous?
- ABbe staDdard uniquerDent
- FraD9ais uriquement
- Arabe slandard et fi.nfais
- Darija u quernent
- Derija et frangais
- Amazigh u quement
- Amazigh et fi'an9ais
- Toutgs ces laDgues
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