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Iutr,oduction

A la veille de I'indépeodance q 1962, t'Algérie était totalement

francophone .lâns son administation, son enseignement et son

environnement t-alangrretzoçaiseéàitalorsdominaoteütftitdeson
statut de langue ofrcielle, durant la periode coloaiale. r.-rabisation,
corsiderée omme la face cdürcll€ de I'indépendmæ, a eu pour

objectif de rerylaccr la langue tarryaise par la languÉ uabe dans

son usage de langræ ofrcieltre. Rien de plus bgitime qtæ & rétablir

la langue arab€ daos ses drroits, si ce n'est que I'arabisation était

dwenue I'objet d'enjeux politiques et idéologiques.

Cependant, s'il existait rm relatif consemsus quant à la necessite

de restarrer la langue arabe dms ses droi§ hmmimite ne s'est pas

faite quant au rôle qu'il convenait d'iryttir au ftuçais, devenu

objet de controverses et de querelles. La questim qui consiste à

savoir si b Aæçais est lmguc éFügère or langrr véhiculaire

reûète t'ambivalence & sa sitrntim et le decalage tme le discours

polit'rque Êt la rcalité fu tEirein- Dans ce cæ' le ftançais pouvait-il

âire I'objet d'rm enseigæom liciæ, crédible €t mdivmt ?

Pour épon&e à ce double questimcnt, mus observerons

d'abord le processus d'arabisation dâns ses différenæs

rtprés€nrations, nous tmiterons eDsuile ür statut du français et de

ses paradoxes, arüe motif dc l'échec de sm enseignement à I'ecole

algérienne.
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l. L'erabisation et ses cnieur

La question des langues ne se Éduit pas à I'aspect strict
d'inærcommrmication, elle touche à I'identité d'une sociéié, à
l'ideologie et devie souveot tm enjeu de pouvoir.

1.I. Urrrbfuetinn d.nr rcr difiércntcr rcpréreltetions

Le projet de I'arabisation n'est pas É, en 1962 (dare de
l'independanc.e) puisqu'il a preexiste €n r4'rr que rcvendication
politique et en tant que composante cultu€lle de la decolonisation. Il
s'agissait de rendre à l'ambe la place qui lui était ôre, et de lü faire
remplir les fonctims que &tenait jusque [n le Êançais, domhart
dans tous les secteurs de la vie active (adurinistratior, économie et
culture).

L arabisation constihait un objectif sacre €n rqnr que Eoteur de
la évolutim culttrelle, identiûee corrrme "troisième revolution.
avec la Évolution agrafue et la Évolution industrielle. Elte devait
Épondre à des enjeu fondamentauJq come ta cohésion sociale, la
consrruction de I'identité nationale le développement economique et
l'ùrdependaace culhnelle- Elte Époa&it edn à rm choix de sociéæ.

l.Lf. Urrlbisrtbq moyctr dc Iibéntion
politiqug lirgrirtiqæ et culfurÊlle

Pour des misons éüdentes, I'arabisation un moy€xr
de liberation politiqrrc pour mettse fn à .'ne politique de substitution.
La politique de colonisdion avait expüciteirent vise à l'éradication
de la langue et de la culture arate. I.a langue arabe n,étâit alors
enseignee, quand elle l'était que comm langue éFmgère, dans rm
esprit d'assimilatirm. Cette forme d'impédalisme culturel, selon G.
Grandguilh"me (1983 : 2945), se traôrisait par .'la colûscation de
tout ce qui rendait possible l'enseigne,ment de l,anbe" comme les
écoles coraniques ou les medersas.

Ainsi la libération politique et culhnelle était la pr€rnièrc
revendication liee à I'arabisation avec une laugue nnificarrice daag
un eûat souverair, aûn & permethe à l,Algerie de .,rreÉrrouver 

son
hisoire", comme I'obaerve A. Memmi (1973 : 39).
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En àit, la politiçr d'anbisatio çi consistait à substituer la
lmgw a'àbe à la laûgue ft'ânçaise était rme teatative pour ésoudre
symboliçe,mer la pobÉoatipe de l'ideffié ndimale a§erienne.
A ce propog l'éuivain R Bou{iedra, cite par M. Chelaoune ( I 99O :

70) parle de "rapt linguistique et culffiel", résultat de la politique

aepersonnatlsmte fu systèm€ scolaire colonial. Ljrabisation était

donc rm moyen de Éhabilitation de I'identité nationale, rtnforcée par

le rnouvementÉfumisæde CheithÀ Ben BadiE avec lemuvement
des oulémas (1930). ll avait come emblhe : "l'Algérie est ma

paEie, l'Arabe ast ma laogue et flshm est ma religion"- Ainsi,

I'id€ntité fâisait Éference au*si bien à faspoct sacral de la langue,

emblème de fishm qu'à I'arabite' d'où sa valew symbolique. En

eftt, l'æabisation avait egalenmt rmp valeur culturelle islamique

en tant que lange du Coran, et de fait elle rc,prÉsentait un moyen de

commrmication universel. De ce point & væ, I'arabisation était une

forme de réponse à l'hostilile faiæ à l'islam ôrrmt la colonisation,

avoc notamment la confiscation des mosquées transformees en

églises. Sehn Q. Meynier (1981), h langræ arabe et la religion

musrlmne sont au cæu de I'ide,rüæ algérienne au point de devenir

me composmte de base de l'idêologie oationalise. Ainsi, la trilogie
rabité, islâmité de la laûgue arabe a toujours été mise

en avant dans le cadre de I'arabisation Elle constitue rme forme de

rehabilimion de t'identité, de l'auth€ntieite rabo-musulmarc et

de ses valeurs crrlturelles et rmiûcatrices. A ce propos À. Boucherit

QN2 :5449) ù*rveque "la question linguistique est rme question

ou le symbolique et fid€nütafue se mêlent au politique"- En fait'
l'arahisation qui devait ête un ageot unifirateur s'est lraosformée

en instrument ideologique de controverse et de diverge'lrce politique

et sociale.

1.12. L'arebiretion : irutrrnclrt de divtrgence
idéologique

Certes, porn des raisoos énidentes, I'arabisation représ€'ntait rm

moye,n de libération politi+rc linguistique et cultuelle, symbolisant

la problématique de l'ide'rtité naimale donc rm moyen de cohésion

sociale. Mais elle a égplement fonctionué comme instnment de
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divergence ideologique, représ€ntée pu derx courails oposes : le
courant nationaliste et comervateu dit couf,ant arabophone, et le
cou?nt tecbnocrate dit courant francophone, prônant le bilinguisme
arabe/fiançais. L'arabisaüon se taürisait donc par des mesures plus
ou moins radicales, avec des phases d'accéleration et des phases de
pause, au gÉ des changements des dirigeants politiques et de leurs
tendances. C'est pourrquoi nous distinguaons deux étapes dans le
processus d'arabisation. Une première énape ente 1965 et. lyîO, dûE
"arabisatiou ideologiçe" avec A. Taleb Ibrahmi cornme Minis[e
de I'Education Natiomle, héritier ùr mouvænt Éformisile- Et lme
seconde étape, entre 1970 et 1977, dite "aabisation sysrématfuue"
avec A. Mehri (secétaire genéral du Minisêrc de I'Eôrcation
Nationale) partisan d'une arabisation générale et accéleÉe. Un plan
d'arabisation est mis sur pied- fobjectif d'À Mehri à travers son
plan était d'aboutir à I'arabisation totale de I'enseignement primâire
et secondaire avant 1982.

Enf4 la laryue a-dbe va rcar»rv€r dé6nitivement sa légitimite
dans l'fiucation, devenue langue d'enseipement de hrtes les
matières avec de muvelles struchrres et de muveaux progrmmes.

En conclusion, les progres de I'arabisation dans le secteur de
I'enseignemeirt sont indubitables et les reaüsations dépassent tout
ce qui était pÉvisible. Les disciplines scientiûques elles-fu
s'arabisent à rm rythme accélcré, notarrrm€nt dans l'eoseigpement
primaire et secondâire en genaal. Seul le secteur de I'enseignement
technique reste en marge du p(rcessr§. A tite d'illustation de
cette évohûion rxrus present ns quclques chiftres (etrectifr et
pourcentrges) Évélateurs, ringt ans apres I'indépendance.

Dans l'elrseignerænt élfuientâire, en l'espace de vingt aus, les
effectifs dles élèves,l,ns les differents cycles ont éte muhipliés par
4,5 (G. Perrin, l98l : ll9).

Dans I'enseignement moyeD et secondaire, les efrectifr ont
pmgresse plus vite que oeux de l'emeipelnent élemmtâire. htre
1962 et 1981, ils ont été multiplies par 24 G. perrin (l98l : I20).
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L enscignonent techniqræ avu §(m importuce reldive diminuer,
ce qui est paradoxaf éht &mé les besoim de &veloppe,me,nt
economique (G. Püriq 1981 : 121).

L'enseignement genéral est celui qui a le plus beneficié du
développe,me,nt de l'enseignemt moy€n et secondaire- En effet,
il passe de I'indice 100 à l'idice 36%: les effectiÊ sont donc
multipliés par 37 entre 1962 et 1981.

L emseignement normal passe & l'indice 100 à l'indice 240,8-

L évolution du pouce,ntage des fill€§ scohrisées est plus fluchrante
(G. Pffin, 1981 : 121).

On observe qræ dans l'enseignement techique, I'arabisation a

peu progresse :6,4o/e des élèves se trouvent en sætim arabisee. En
revanche, dans l'enseignement mrmal, em. 1980, 60% des futurs
professeus de I'enseignænt moyexr sont formés dans les sections

arabisées.

Si l'on considère le developpement de l'æabisation au sein du

corps e,nseignant dans les différents cycles :

Dans le prirnairc, on rcllrâxque que de l%2 à 198014

des maîtres arabisants est passée de 17,3o/o à 69,2Yo, l'effectif
total a été miltiplié pr 4,2 et I'efrsctif des mafues arabisants été

muttiplié par 17 G. Perrin (1981: 78)- Ce sont les ensei8rnants les

ptus qualifrés (instituærrs) qtd sorrt le plus souvent amabismts- On

rc,milqus égale,ment que sur 57.000 enseignants arabisants e,nviron

29.000 sont affectes en læ et 2tu année (enrièreme* arabisees)- 11

reste 28.0ü) enseigrants pom les aüæs années wit 52o/o &r total des

e,nseignants (C. Pemi4 l98l : 78).

Dæ.s le seændaire it fats distingrm ffie l'æabisdion verticale

(trabisationdecertaim discblfues danstoutes les classes) etl'uabisæion

horizomle (accroiss'rrs* d€s fiIifues arâbi§ées, mi I'emseiguemt des

maæmxlçes et fu scim est dispelrse en æabe)-

Pourl'arabisationverticale, onobscrneçr'eir 1980, I'enseignement

de I'histoire, de la geographie et de la philosophie n'est plus assuré
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qrrc par d€§ profesæurs arabisaffs et que 562% des prcfeseurs sont
arabisants (G. Perriq l98l : 79). Autre rcmarqrrc: les progÈs de

l'arabisation et de l'algérimisation &r corps enseignant au niveau du
secondaire sont tres lents comparativerent à ceux de l'enseignement
primaire (G. Perrin, 1981 : 80-82).

Nous avoüs également obserrré rm idicateur des prcgrès de
I'arabisation au niveau de I'enseignement secondaire: le taux de

réussite au Baccalaurréd selon le §pe d'examen (arah/bilingue).
Alors qu'en 1971 - l972,le taux des élèveg admis au baccalauréat
en arabe 6t de l5,8yo, il est psse à 58,6yo en 1978 - 1979, (G.
Perrin, 1981 : 83).

A la kmiàe de ces chiffies, on pant affirmer que l'arabisation
a progressé e,n I'estrnce do vingt ans, même si certains sesteum
techniques et scientifiques restent en rmrgc de ceme évolrübn-

Ainsi, la question linguistique et notamment l'otrrposition mtre
les deux langues arabe/fraoçais, a abouti à une fractrre sociale. De
ce point de vue, I'expérience de l'arabisation est plutôt rm échec,
suite au prejudice porté à I'enseignement et à ta lângue arabe elle
même, et suite au ftit çle le fræçais qu'elle vouliait combattre est de
plus en plus encre dans la société

l. Querelles autour du sÉdut du frençais

2.l.Lefrançrb : lengue véàicnhirc ou hngue étrangèrc ?

C'est cette ambivalence qui va seulÊr le dor$e et la confrision
sur I'objet et les objectifs er français dans l'enseigneinent Nous
rappelons que le ftançais enAlgérie a o(xmu officiellemelrtplusieurs
statuts. Il fut d'abord langue officielle drrant la période coloniale,
puis langue séconde au len&main & l'independance et enûr Iangue
étrangère «à cwactèrc panicttlier», dens la nouvelle stnrcture
fondamentale de l'école algérienne. C€§ différelüs stafuA ù français
ont donné nais§'ance à plusieurs générations d'apprenan8 dB frasçais
diffirentes, de formation et de niveau : rme génération francnphone,
une génération diæ bilingue et enfin rme génératiou clairemeNü
arabophone.
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Au lendemain de l'Ind@ndmce, les besoins en éducation
ûaient énormes, avec rme eroissaûce dém%rdphiEre galopmte et
avec un tatrx d'alphabétisation tnès rcfuit (W" de la po'pulation

était analphabete). Aiffii le programnre culturel et éducatif était
cusequent arræ frois objoctifs fondmentaux : scolarisation de

toute la population scolarisable ; arabisation de l'erseignernent et de

la formatim à tous les niveaux ; orientation scientifique et technique
de l'enseignemçnt.

Entrc temps, s'est instaurré rm <ôilinguisme» scolaire de fait.

r-"enseignement fonctionnera parallèlement dans les deux langues

(en arabe et en français). Ce «bilinguisme»» circonstmciel allait
bientôt évoluer vers une formation <rfrancophone»> de circonstance,

car "bilinguisme" signifait alors, non pas un même einseigneme,nt

dans les deux lmgueq mais corresprxrdait darratrage àune situation

de choix de la discipline- Les sciencæ hurnaines et sociales étaient

assrr&s en æabe et les disciplines scientifiques ettechiques étaient

a§$rrcos en français. Cette situaüon allait acceirtuo la sclerose

dejà atrrnræ d€ l'afiabo, provoqumt une scission e,nke sections

arabophones et sections francophonæ. On peut observer que c'est un

bilinguisrn€ de fait qui a functiomé en attrib,uant à l'arabe le sectzur

sociat ct cultwel, et au frmçais le secteirr économiqre et financisr.

C'est avec l'installation de la stnrcûne fomdamentale (1976) que

s'est o@ te véritabte changement au sein du système éducatif

algérieil. L'enseignerrent est assuÉ en langue nationalg à tous les

niveanx d'éducatiur et de fumation, ct dms toutes lcs disciplines.

Liappremtissage du français àl'ecole fmdamutale se âitreellelnent

au titre de langue étnangère, mais avec un cractère particulier qu'il
s'agt de péciser.

L"inüoductiül drr fi:ançais a lietr en 3erne fiInee fondarnentale,

au titre de Fremiàe langue étrangere et obligdoire- Ainsi, l'élève

algérien renmtne obtigatoire,mm le eryis à l'âge de 8 ans jusqu'à

l'âge de 14 ans, correryonAnt à la geme année fondamentale, à

râism de 6 hslr€§ hebdomadaires.
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I1 faut sans dolrte signaler que la stnrcture de I'ecole fondamentale

n'admet pas l'echec. Par consequent exceptiolr faite dtr abmdons,
presque tous les €mf,mts scolarises, dont le tax s'élève d'année eir

année, suiventds enseignemen8 de français (lamgue) jusqu'en 9tu
ann&,, ce qui l'éErivalmt de f -m0 hrures de français at
total pgur le pnemier rycle.

Si l'on considère la durée de la scolarité en langue fræçaise et
plus precisément le rapport niveau d'études aueint / nombre d'heures
de français, ou nombne d'heures en frmçais, on observe que porr les
sections arabisees, le nombre total d'lreures de la scolarité primaire,
moyenne et secondaire est de 2-5W heures en LetEes, de 2-415
heures en Mathématiques et d§ 2-415 heirres m Scimces-

Pour les sections bilingues, le nombrrre s'élève à 5.145 heures en
Mathématiques avec 2é15 herres dc français d.2.73û henres cm

français, et il s'élève à 5285 heures en Scieæes avæ 2315 heures

du fi:ançais el,2870 heires en frmçais (G. Perrfux, l98l : 128)-

Sur la hse des donnees du recersement de l977,pon l'ensemble
de lapopldion de.l0 aos etplus,m estinrc qucpres de 6,4millims
de personnes sont francophones (ôr niveau 

( 'lm" au niveau ''cinq"),
wil 51,9o/o de la pryilatioa c'mtâdire qu'une persme sur &rx
parle le français. Les hommqs sont plus souveirt frurcophones (6,5
hommes sr 10) que les femmes (moins de 4 femmes sur l0). La
populatim est d'aut*nt pfus fran ophme qu'elle est plus jeune, et
l'ecart ente les sexss, bien que dsm€ürmt iryofimt tlans les plus
jeunes genératiurs, tÊnd à diminuer. Ceci concerne la population
francophone (G. Perrin, l98l : l40,l4l).

Quaût à laprydatim en frmça§ elle s'élève à FÈ§
de 4,5 millions de persoanes (du niveau 2 au niveau 5), soit plus
d\ ll3 de la population de plus dr l0 ans (16,2Yo). tes hommes
sout également phrs nombrrcux à êtrre alphabétiscs en français (4,7
hommes snr l0) çæ ks femmes (2,6 femmes sur lO)- I-a population
æt l,à anssi d'antmt phrs a$habétisee en frmçais qu'elle est ptus
jeune, à l'exceptiondu groupe d'âge 10-14 ans dontune prtie alors
scolarisée n'a pas erloore atfeint le stade minimrrm (la ckse dc 6*)
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pourêtre considére€ comme alphabetisee enfrançais (G. Perrin,1981

:147,148)

Enûn, lapopulation fiancophone, selon son niveau de connaissance

du français se repartit du niveau I au niveau 5 (G- PeNTitt, 1 98 I : 148).

D'apres l'étude de G- Perrin (Id-» il ryaraît que 30% de

la poprlation frurcoplrone, soit 1,9 millions de personnes est

anatphabete. L analyse menée selon les sexes montre que 28% des

hommes francophmes sont analphabètes, contre 33,5yodes femmes.

La populetion franco,phone est d' anht moins malphabete qu'elle est

phrs janne, à l'excegion de la classe d'âge la phrs jame. La moitié de

la population ftamcophone, soit le qurt de la population au total (prés

de 3,1 millions d'indiüdus) est de niveau 2" correspondant à la fin de

l'foole primaire mr à l'enseignement moym arâbi§e. E;nfail dffis la

mesure où te frurçais continue d'être enseigné à pratiquement tous

les niveaux &r cursus scolaire, laFrt de la population francophone

s'accroît d'âge en âge, corÉlativment æecla gaé,ralisation de lia

scolarisation, même si l'arabisation en elle - mê,me t€nd àrfigire la
part dÊ la pry{ation îyarrtrme parfriæ maîfise du français.

Ainsi bieir qu'il soit aléatoire de faire des previsims strictement

basées s.rr lia cmsidsation des vofumes hmairæ, il faut retenir qu'à

l'issu de la scolarité fondamentale, l'élève algérien aura atteint

l'éçrivalent d'un nivean ptus que moyen en langue étrangere- Or,

selon les estimations de G. Perrin pour 1990 et 20(X), suite à la

poussee dÉrnogap6iq*, dont le taux 6t parmi les plus élevés du

nronde, 51dæ égêlemmt à la scolaisatim massive, la pnopmtion de [a

poprlation apprenant le &ançaisva en augrnsntant Seloncesmê'mes

previsions, l'Évohüion & la pryulation M Ç14 ans derrait dépasser

les ?,9 millions, sottz3yo de la pqulation totale- Or, d'après les

resultats de l'enquête menee par le cNEAP(CentrreNational d'Etudes

et d'Anabrse purr la Plurific æiof. 19p7- I 998), le total des élèves du

cycle fondamental, donc pour la même tranche d'âge, s'élève à un

par plus & 6,7 milliurs. Comptc tenu des deperirlitims scolaires et

des abandons, les résultats de I'enquête semblent codrmer la thèse

de G. Perrin.
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Il y a donc lizu de s'interroger $r cette nouvelle forme de

franco'phonie et de son extension que ni l'arabis*ion, ni la baisse de
niveau ne sont €n mestrre de faire dispraître.

1.2.1-c frrnçris est.il der,rttrG, crtil vatrorisé ?

Au vu de sa sitration particulièrement frvorable au nineau
scolaire, il est évidcnt que le français est Eiplmt valqisé en tmt
que langue étrmgÈre, comparativernent à l'anglais.

En effet, le fiançais est inüofuit en 4'ème année fodmenAte,
donc à un stade præoce de la scolarite, le français eS obligatoire, et
emfin il est consideré oürune pûEmière tangue éttraryère.

Le français est égalernent 1lres€nt aux niveaux secmdaire et
supérieur, cornme langue vehiculaire de certaines disciplines
scieirtifiques et techniques, non €,lrcore arabisees. Cet etat fiansitoire
risque de ürrer, tant que l'ffiabe de,merne absent dans [e domaine
technologiquÊ. l,es aûes situdions d'aprentissage du françaiq
relèvemt danmtage des domaines speciâlises dans I'enseignement
univeisitaire. De fait, le frmçais occlpe errcore rtne positim
dominante dans quelques secteurs de l'enseignemen! notamm€nt en
médecine etphârmæie, où il est toujours langue outil etvéhiculaire.
En fait, le français est resté langue vehicrrlaire lmgtexnps a1rès
l'independance, avec rm statut implicite mais privilégié, àlafois du
point de vue scoliaire et extra scoliaire.

En réponse à la qnestim que posait G. Grandguinffie (1979:
33-34),l'arabisæion "n'a effectiveinent ps gommé le français,,.
Paradoxalernent elle va plutôt confofier sa @æe avec la
"francophmrisation sociale" selon I'expression dc R- Sehaa eAA».
En effeg le français est toujours langue de tavail et & promoûion
sociale. n e$ h langue de l'éoonomie, de la finance et de la
mfiecine. Pu aillelrrs, selon M. Benguenra (2m0: 2l) dans le
cadre d'une enquête pon le CENEAP, Ie frangis üent en deuxième
poeitiur ryrès l'ar& dialcctal dans tes lansres utilisfu dans Ia
üe quotidienne. Quant aux choix culhrels, le ûmmçais oocrpe la
premiàe place porr les films et læ furmenfaires. tr est égplffit
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classé cotrrme première langue de lecfure de janrnarx, de magazines

et autres docunents. De son coté R. S€ba4 (20-[Ji2), observe
égalernent que le choix du frmçais scientifrque ettechmique, n'a pas

empêché I'aspect culfficl de se dwelopper. Le framçais continue à
"fa4rlmla l'irnaginaire collectif'. ffin, G. Crardguillanme (1979
: 33) va phrs loin dans son ana§rse sn la langue françaisc ef, son arra,
puisqu'il parle de langrc fraopise "s&fucfic.e".

Suite à cette image, ou mythe et realih se confondent le
frmçais échæe errcore une fois æx claseificatims classiques
qui l'identifient courme lamgue étrægère" lvlais, par ailleurs, et

paradoxalenrent, l'enseignement el français est de plus en plus

dévatué au vu de la baisse & uiveau et de la qualité de la langue.

A ce prryos, rxllrs citous deru. témoignagro celü de M. Greffou
(1989 :65-73), steeûemseign equiafaitrmeenquête
sur des étudiants de premièle, de delxième et de troisième annee

miversitair:e de la genératim fdmentate. Ses obseryations ont

ÉvéIé que les étudiants possédaiemt presque tous un registre oral

rmique, qu'ils utilisent porr cormrmiquer quelque soit la situation

de corrrmunicatim- Ce rregistrreesttm mélmge de codffi, relevant du

dialecæ arabe classique et ûr frânçais. Elle a oMvé les dangere

de ce méhnge et surtout lcs iîcidences dans l'rymwisse,me,nt
des c4pacites linguistiçrcs des apprenau§ au coùr§ de leur cursus

scolaire, mais 4gssi en tant que locuteurs actcir§ sociaux- Elle
qualiÊe le ésrlæ "d'enahrhebétisnre bilingue"-

L'autne tÉfiorgragl, celui dc Ch- GhÊtta§ (1995 : 301), dans le

cadre de sa reçfoÊrche {octrate" &sÊrYE qlre la méûode utilisee

"fr,eine l'expression fu élèves et l'a1ryratrwit"-

3. L'enscignement du fr*nçeis : les ceuts d'un échcc

3.1. Les rcerescrttfm dG L Lrgncfttrçai§e

Il y a c€rtes dÊs raisons âddeBtes à c€tE baisse de niveau et

d'antrres raisffi ruÉns énidemæ €û qgi §6t d'ordûe sydolique
qui tmrchent arx r,epr&entatim de la langtrc tancaise- En effet,

chs les paüisaûs &rmmotinguisme arah, il y arm éd P{'oblèm€
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de rapport à "la langue étrangere" corrme on veille à la nommer-

On diluine aisemsnt la connotation associee à ceüe dé,nomination,
due à l'image négative du colon, à trave,rs sa langue. Cette image
rappelle le retard de h langue et culfure arabe, d'oùun certain recul
ou refirs, exprimé ou inconscieut, vis-à-vis de la lmguÊ française,
souvent appelee langue du colonisateur, 1urcÊ que vécue jusque

là comme facterr d'aliénation. Au lendernaia de I'in&pendmce,
il fallait redonner à l'Algérien une autre echelle de valeurs, objet
de rerypropriation intellectuelle et crrlûrclle, en cassant l'ancime
echelle, celle de la " mission civilis#ice "assignée à la langue et
de la culture étrangère, De faiL la revalorisation de la langue arabe
a laisse.lrrs I'ombre l'exigence d'ryrenfre les lmgrres vivætes

en genéral- L'apprentissage &s langues, alors Elnonyme
de culturc étrmgère, repæsentait dmc rme forme de danger dans le
contente ideologique de l'ipoque.

Par ailleur:s, le refris fl'adhesion aux organismes culhrcls de la
francophonie, wt égalernent un signe impofiant de la dimension de
symbolisation de la problématique et cularelle.

Quant au choix du français conrme lmgue scientifique et
technique, iI estrévélateuràdouble ü'he- tr exprime à lafois le refus
de lavaleurcutturellede Ialangue française, etlechoix d'une Imgue
admise comme largr. de dsveloppement economique.

Cette ambivalence n'est pas sens cunséquence sur l'errseignement
du français et sur le grsteme éürcatif dans son ensemble.

3J. Le frençais scientifique et teclnique : üne chimère

Rryelons qne I'orientation scientifique d tochniqne de
I'enseignemt devait être assuree en français
(dans l'afrrynrte d'une arabisæion geoeralisee). Ce qui impliquait
une reconnaissancc, même implicite du français, corrrme langue
de développement en Algérie- Or cette ori€ntation
sciatiÊquc st tschi$æ r,a été que *ryerficielle, farrre d'rur
appeil scientitqtre et technique cryable de gerer Ie dispositif
dans son cnsÊrnble, en raism notammemt du poids des cmtraintes
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in$iartionne[es, de I'hstabilité des objecti§ de la disparité des

fins dites prioritaires (tætôt sociales, tmtôt econorniques, tantôt
culturelles).

En effet s'agissant du FLE, à priopos de ses objectifs, tantôt

on parlera de langue fonctionnelle, tantôt de lan$e scientifique et

technique, tantôt d'instnrment de conunrmication sans contÉau.

Il faut sans dotrte rappeler que l'euseignement scientifique et

technique corrcenrc l'e,nseigneme,lrt sæondaire avec la mise en place

en 1975 d'tme Éforme de l'emseignememt de français dans les lycecs.

Elle vise à la fois les objectifs, les méüodes et les progzmmes-

Le but est d'enseigner le frmçais rxxr Gurune me "lmgue de

cululre '', mâis c(Nrrrne tme "lantgue Miomelle", arr sctrvice de la

"comûrunicdim scientifiquc ct techique-"

A cette conc@ion Épord dm rm progrmme pédagogique

anrbitieux, mais les rypots didactiques qtr'il irplique, lui furt
largerrent defaut

En faiq la maitrise d'une langue étrangere cornme outil

de communiçation et d'eryresisr était en inaderyation aYec

l'enseigmreirt fu FI.E alss en viguanr: le modèle F-L-E, tÊl

qu'il était enseigpé, relevait de l'enseignmt génrÉrat (littéraire ou

culnrrel par assimilaûim), $. értfrit fu,inadapté au co,ntrnte algérierl

A partir de làt bearcury de qndions interËrent: qui doit

i15;surer cette fsmatirm spécialirÉe, t'enseigrant de tmgue ou bien

l,enseigrant de la disçblire ? tæ francais spfuiâlise denrait-il passer

prlefiaryais geffiral de ba§Êsrinveisemmt ?En effe't, te frânçai§

scientiûque * echnique suppo§e la commaissmce préalable de la

sciemce et de la teclmiqne, f,mmatim idispemsable à tffit enseignant

de français scientifique et technique-

Ueffieignmt de frmçais devrait-il pour s'nd4:ûer, acquerir

égalemmt une fmmation en @ysiqræ, en chimie, en économie ou

en technolagiÊ?
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Or, le rôle de l'mseignant de français est de "donner les

moyens linguistiqum", de "déooüvrir l'objet par le langage" et rûn
l'inverse. Il y a tà dmc rur Éel problème de prise en chargs de cet
enseignement.

Quânt æ modèle de langue reternl' /epond-il aux objectifs ? La
Iangue estreûdte à rm e,nse,mble de repreenhtions sociocultrelles
stéreotypées et generalisfu (contenus et tkmes)- Ainsi la somme
de ces reductions a donmé, non seulement un langage prefabriqué
(mélrrrge code oraUsode écrit, réductioo du code ffit dans ses

registres et ses nomes), mais aussi rme hngue fabriquée, «<artiÊcielle»»

Inrce que <<asociale», non representative de la sociéte ori elle est en
nsage eû de sa culttrre, ayec une sorte de "g#ralisaÉiur" des modes
de üe ou <«trmsferü».Iæ d;at** est à la fois rm modèle de languÊ
orale ef de laûgue ffiÊ Grdde fu Maîbe (1981 : 12).

Au problème de prise en charge ôr modèle de langue s'ajante celui
de la prise en chargp fu moyens materiels et hrmains: le manque
de qualifi64i6q des mseignants avec un encadrement insuffisant en
nombre et en qualiæ, avec des rroyens réûrits face à la croissame du
taux de scolarisation rapide.

Ftrfin, 1r pedagogie &r Mitionrrerem et de rcflexq alors en
ügueur, a sclcrosé l'enseignement dans rme concqrtion relevant
de la premiàe genération avoc ure pedagogie oholèfe: "celle du
même mot dumê,rne geste, aumfuemomentdmstoutes les classes
d'Algérie" selæ l'expnession de fv{. Crretrou (1980: 40).

On s'interroge une fois de plus: est ce là l'objet d,une langue
fonctionnelle ?

Ainsi, l'école étant l'anti ch*mbre de la socieûé, l'e,njeu n,est
pas süictement p&grlgiqrrc mis aussi in*in*imel et social.
Les changements rÉpétés de cadres insitutionnels, pris d'objectifs,
de contenus et de méthodeg ont miné les fmdements de tous les
sy*Èmes didactiquæ smessivmæt ævisages. Ni Ia ratimlisation
des élémenb ür système, ni les rcyens financiers trrès iryutmfs, ni
les ressorrcs lnrmaines eng"gees (corps iryortæt de ooopérmts-
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puis algeriadsdion g#xale des ca&es pêdagogiry§) n'ont
reussi à frfue naître rm systè,me diedique adryte et durable. tr
se,mble qu' 'n€r esquisse de sohrtions pouûait se &irre à p rtir d'une
approche foactioanelle qui prendrait rypui srr les Éalités sociales,
sociocultrrelles et sociolinguistiques de I'AlgÉrie, efin d'élaborer
une didactique &r FLE qui interpÉterait læ besoiæ &s locutære
en rapport avec les projets de développement et func des realités
socioeconomiques- Coci srrypose,rait des moyens @agogiques, un
niveau de tormation scientifique et pedagogique des enseignmts et
une stabilite des objecüfs de I'institution éducative. En dehors de ces

contrainûes, il ne peut y avoir que &s demiéchecs, des arrl€rtumes,

des retards et à terme, l' abm&n de I'une des funées fdamentates
& problè,me: le rôIe particulier fu FLE.
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