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La politique linguistique en Algérie a longtemps poussé en

avant I'essor de la langue araber c.orlme langue nationale (langue

officielle de I'Etat)r- Ce .statut a non seulement imposé une langue

au,x différerrtes instiiutions rnais aussi, une noutelle «< realité » et

une ideatité nationale. La hiÉrarchisation des lægues imposees par

l'Etat dicte à ces dernieres un statut qui ne colle pas forcénrent à

la réalité r'écue" En effet, le terrain linguistique algérjrefr ressencble

plus à une nébuleuse dans laquelle s'erttrechoquent: les langues

officielles3, latgues Étnangères et dialectes, se coilcurrençant lors de

la pratique- Le concept des representations à rm poids irnportarrt dans

le jeu de leur classernenl En effet, ce que l'on pense être, ce que

l'on imagine, commtnt l'on considÈre une langue, comurent orr la

met en concurrerce définit et constnrit qui l'on est ce que I'on veut

être mais aussi ce que I'on rrejette. t^a langue fraryaise est une de

ces langues qui <( existe r» dars la sphère linguistiquc algeriennea-

I - En elfet « L'rabisatiqr derimt rm myar d'affirrner I'idedité rabc (- - -)ç ceæ politique

lingUistique a pennis d'aftmcr le stahr officict de la langu§ a.abe Et sa place d*ns la

société algériennÈ en Guvrant à la généralisation de son utilisation, clms tous les domaines

de la'rie quotidienne et sociale des citoyens"»- 'Ialeb Ibrahimi K- : Les Alg6æs et leur(s)

langue(s), El Hikma Àlgcr, 1995, p.186.

2 -Dès 1963, tes tertcs qui regisserrt la coo*itrriqr atgsriemc kleffiil la lan§rle arabe

con11ge langrre nationalc et officielle snr le erritoire dc la repblique, (I-cs articles 5 et 76

aüestent cela).
3 - L'a"abe à €ûÉ rEjùte p te tanaziglu tc lO arnil mA gâcc à l'articlc 3 bis de lc

constiûrtion de 1996.

4 - « L'Algéria bien que nnn merrbre de l'Orgilisdioa irfsndicnale de la t'ancophoniq

reste cit€Ê a ÀOl}.xxüre lc dcrxidme pays ûrarcahme dans le rrlüde, (---), avec pes

de 16 millions de locuterus », IËlegation generale à La langue fiuçaise et aux langUes

de France, «< Réferences 2ol2 : L^r langrrc freçaisÊ rlenq lÊ morde r», 2ol2 (ISSN 195&

52IX), p- 3. httprlit*,ifipdiasg/ÿi@ite-nofÊ-l l.
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50 ans apres I'indépendance, cette pérennitê est plu-s que visible à

tral'ers l'engouement lié à son e ; son usage fait partie
de la réalité des Algériens'- Cet engouement est aussi r"isible dans
les départements de largue où des milliers d'étudiants rejoignent les
bancs de la faculté afin d'étudier cette langue.

Dans noüe travail, nous essayerûns de comprendure guelles sont
les représemfations qu'mtretiennent les étudiants du departennent de
français sur cette langue, et parcontraste, comment la considèrent-ils
par rapport à la langur nationale? Est-ce que les représentations sont
les mênres pour toutes les années ? Est-ce qu'elles se recoupent?
Evoluent ? Se renforcent-elles au courant des années? Un rapport
dominantl dominé s'est-il instaure entre I'arabe e,t le français? Si
c'est effectivement le cas qü, reellemrent, endosse tel ou tel rôle?
À aavers un travail d'enquête sur le tcrrain aupres de Ia cible visée,
nous avons proposé un questionnaire visant à cemer ce que pensent
nos étudian* des diverses langues qu'ils exerc€nt et quelles sont
leurs attitudes vis-à-vis d'elles-

1. Bræf retoursurquelquec concepts pivots

1.I. L'imeginrirelinguistique

cette notion æt souvcnt à la têfe des descriptions mélionatives ou
péjoratives qü mènent à leur classiûcation hierarchique. ce concept
largement adopté en sociolinguistique donne la po*sibirité aux
cherchetrrs de de.crire le << sentiment »» qu'entrctiennent les locrxeurs
envers les lmgues gu'ils utilisent et la dynamique linguistique
engendrée suit€ à ce[a- Arxrur, rejef, cutpabilite, insfoirite,
en somme, une sofirme de ressentis sont entreteûus grâce à ce
conc€pt. s, Bronca-Rossof dælarre : <<La notion de représentation
et d'imaginaire langagier désigne l'easemhle des images que
les locuteurc associent aux langues qu'ils pratiquent, qu;il s,agit
de valeur d'esthétiqae, ds sentiment normatif ou plus rargement

I - Filali A. : << Bilinguisme et bijuridisrre, l,exemple fu droit "fgÉri*G;;6;des Amrales de l4 ünivtrsiæ d'Alger I : Le tlilinguisme jrridiquÊ dans hs pays du Maghreb,
h4Jrçs,w-oriv-algcr.dz,,uaiv_ælimagcsfu dfl3-pdf.

Rqréseilariots linguis riqæs vis,À.,ûs de la laague frwçais e d' étudi ants
de licence defrança,is de l'Uniwrsité Alger2

Al'Adâb tw lluglaût



métalingaistique >rr- Le caractrre collectiF et souvent impûsé de cet
imaginaire fait de fui un élément incontournable dans lts recherches
sur les langues,les politiques,les dynamiqurs et les représentations
linguistiques.

1.2. Læ représcntations

Les repr€sentations, qtelles qu'elles soi€ntnaissent d'<< un priulcæslalr

d'élabratian pcepttrw et mentale de la reahft qat transforme
les objets sæiaw cantmrtes, situations) an catégories
symboliques (wlatrs,, cttj,ts11çn, iüologies) et leur confrre un statut
cognitiJ'pernæmfi d'appréheder la aspects de la vie ordinaire par
un rucadrage de nos Wpw-s conùûtæ à l'futffieur dæ intemctionç
sociales.»3- Socidæt élaborcee smsnritÊs # enfemÉes c{rrcrc
des rrodèles de pensées herites et tnavaiiles Fr une corrmunauæ; Ies

representations sont ancrees grâce à des expériences individuelles qui
confortent cc idées reçues an point de hs frire par*ire cstme des vÉrites

prËnilfi les alhrres de norflres sociales qui assurent la perenniûe et le socle

des comrnrmar*és. Ces constuctkns meffales sffi, donc, vues eomrne «
des formes de sawir nmf, destinéæ à otgmise4 læ conduitæ et orienter
les communications»4, elles <«sonf fait* autaü de connaissances

awVchryediques ffiryuÆ à dÆ granrys sæiæultaæls (outrement

drr, sar.uirs Wtegps), de mlthæ etdepmjectiorx idénlagiques, que de

préjugés el de stéréoty,pes r>5. Ces images mentales premrent fiorme sous

des schèmes collectifif qui guidffit le comportemt d€s idividus dails

rm mouvsnent salidaire irrpliqumt le groupe entier.
I - Braoca - Rossof S-, in Bortr H. : Socbliryuistique, gritoirr d ûi.t, l-aûsatrre :

Delachaux et Niestlet, L996, p-79.

3 - « La repÉsentatisr collective est I'tm des moyens par lesqrrcls s'a{§rnre la primauté du

social sur I'itrdiliduel »- Beitæ A-, Dollo C-, Roeigues C- Dættgis Àt-d : Les sci€oce§

&onomiqrrcs eû sociales: €aseigt€mflt et aprrentissages, Ed- de Booclq Bruxefie, 2iX)4'

p.79.
3 - Fischer C. cite pu lrlasenati J- des: Ia traasitisn entre ecole et monde du
travail: prÉpær les jeorcs à l'entree en formatim professiomclle Peter lÆg; 200'l , p- 54.
:t - Moscorici S- : La psphanatyse, son imge et sæ public, 196l ' p- 39-

5 - Djordjevic IC : « Vrolence urbaine : lorsque la pæsse en parle » in Boyer H -, Stffioÿpage'
stérco§"es: fmctiomffi ordimires et Dises en scÈne - TffiiÊ 1, Medi{isacion)s »,

Paris, l'Harmanaa" 2007. p. 136.

6 - « I'ideatité sociale est un « pmcessus psychosocial de construction * de rcpré:senAfian

de soi résalmnt des intqactiotts et des «tgaüww dw indizidus cmcermû leur

apparteomcî sociale ». Ammsy IL. Hemhberg Pierrat"A* : §lffiypes et Clichéq.{rmmd
Colin,2007, p. zt4.
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Les représentations remplissent une fonction prirnordiale
dans la cognition sociale en jouant un rôle fondarnental << dans la
cohësion du groupe et de la consolidation de san unité>>r. C'est
preciserneut cette iclee que I'on retrouve chez Moscoüci S. lorsqu'il
dit que << l* représentatian remplit une fonction saciale essentielle :
celle tle « conlrihucr ürff prri(rcessus formateurs el üE pfiooessus

d'orientution des communications et des comportsnsn§ sacianæ>>z.

Grâce à elles les persornes exprirnent lern rypartenarce au groupe
auquel ils estiment faire parti, ils leurs << identiftcation à
une collectitité en assurnaa, ses modèles stéréatypés >>3. Le &uit de
ces visions e-st risible au niveau des producti6ç5 lpngaFèr,es et des
representations liées aux langues. Boyer H. et Mignit X. declarent
à ce sujef : << les represmtations linguistiques po*r lesquelles an a
des représentalians pr,rement imaginaires jouent alars le rôle de
n\fërcn1 bienqa'elles nefassene pûs pattie de Ia réalitéetérieure >>a.

Le jeu de classement des langrres nait de cela- II estpousse par les
idées que I'on se hit des langues, bie,n entenùr ces idées « reçues »
sont souvent heriûÉes par le milierr la culffie, le poids des religions,
des politiques étatiques, des change,ments economiques qui dressent
un ensemble de rsmes souvent cryues ooilrrne rn:aies et rarement
remises en question par la commrmaute. L.J. Calvet décrit ces
repÉsentations conune « ce que les locateurs disenl, pensent des
langues qu'ils prl.ent (ou de lafaçon do* ils parlent) a de celles
que parlent d'autres(ou de lafiryon dont ils pa,rlent) »5.

2. Les représentations autoum des hngues

I-e choix des langues à parler / à hnnir obéit au dme système
organisationnel de pensee, certaines sont héritees, d'autres adopées
et certaines autres sont occultées ou mises au mng de sous langues à
l'ryellaticn adlie & dialectes. Les jugeretrs âits sur les lailgues
<< peuvent totæher la nsture estk1tique de la langae, ils pewent
I - Arnoesy Ç Her$üerg Pierrot ,{-, Op- Ch-: 2OO7, p- 43.
2 - \fmesomean G- : Ctùlture et eoryuMeil, Amd Coli4 f 997, p- 92-
3 - Amosqf R., Her$berg Pienot A.: Ibid-, p. 43.
4 - Baylm C-, Mipd X- : Initiutirn à h sémildqæ ù hgæp, Nathan rminer:siæ, Zm$,
p.46.
5 - cal,et L. J- : Pow ,,r.e ecologie des lmgrs e node, plom, pris, 1999, p- l4s-146-

Repr*entatiwts I inguistiqtæ^s visà-vis de la lugue fraaçaise d' éatdianx
de licetce defronçais de l'Uniwnité Atg*2

Al'Àùôb*a llughôt



concerner le sptàme lui-même comme ils peavent se Wrter sar la
valeur de la langæ sar le marché linguùstique »»r. Les representations
enchainées aux langues dependent du regard subjectif et du jugenrent
positif ou régatif dicté par Ie cours du marché linguistique dans

lequel se concrurencert les langues. Ce dernier leur octroie rme

valeur qui se dessine sur le plm de Izur es&etique, de leur richesse,

de leur efficacitÇ etc. Un tel processus fioit p* les classer dans

un ordre décroissant allaot des lmgpss favorisées vers les langues
défavorisées- l: langue devient alors << ua ensemble fu pratiques et
de représentatio tts »>2 .

Néanmoins, cette cl,assification oHit, aussi, à dÊs décisions
étatiques, ces dernieres, poussées par des fins politiques, idéologiques
ou économiques diaent des attitrdes3 à suivre ; attihrdes gui diffirent
souveut de ta realite vécue mais qui <<particÈpeat (néarunoins) à la
constrtrction d' une résliaÉ comttmne à tm æsætble s ocial ou culturcl,
elles datent lcs actetns sociaus d'ua savoir cotniln n et partagé qui

fæiliæ la communication >>4.

3. Nollre enquête

Sur les bases de ces balises ûéoriques, mus allons essayer de âire
le point srr les representations qu'ort les étudiants du @artement
de franÿiis de la fâcülûe d'Algrr 2 srn les lmgrcs qu'ils pratiryent
et plus pmticolierement str celles $d gèrent leurrapport au couple

de langue Arabe/Français.Apres nous être positionné snn les traees

de Houdebine A. M. qui considÈre que : « l'otulyse fu l'imaginaire
linguistique, des imaginaircs, ûtitades, rcprésenta;tions, opintons,

crloyance§, etc. (--.) se ÿfllent et (---) ap*nctWl objectifdc permettre

de ügager wæ panie de eausalité de la dywædque linguistigue et

I - Mestfui L <*Pw rrrrc 4Eroche soei,otingdstfofrc Aes repgsemæims » in Rcrrr de

frcuh dâs kt€s €t fu siæ humaim et sociales, JilYfor 2010-

2 - Calvet. L J- : Op- Cir, 1999, p- 145-165-

3 - L'dimde e§Ê «rre disroe*tion à Éagir de mmiÊæ ftlt..ble (E üBr à me chsse

d'objet »- CâsEtlo{ti V., Mome D" : ReFEssntEtion sociale &s hgpes et eosig0Êtmûs'
Guide pour l'élabordion des politiques linguistiques édocatives en Europe - De la diversité

tinguisiqE à l'éùratirn StËstoEB M2, p- 7- @Jturv-æ-ûA*4t
linguistic/source/casteltrottiooorefr.pdf
4 - MestiriZ- : Op. Cir, Jmvier20l0.
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langagièrc »r, nous voudrions <<observer les proùrctions (-J artn
d'en dégager leurs rcprrfuentulions, celles<i parnant varier selon
les situations, les interactions, etc- >>2.

Le questiormaire établi potu cette exquête a constihré I'outil
prürcipal qui trous a servi de débusquer (quantitativement /
qualitativement) les repÉsentations explicites et implicites
entretenues par nos interlocuterus, represenhtions qui devaient nous
eclairersur le raipport fuositifounégatif) que ces deruiers enketiennent
avec les langues mais aussi vis-à-vis dæ politiques linguistiques qui
sous tendent la presence effective de ces mêmes languÊs dens le
champ linguistique algérien- Calvet J. L- declare : << ily a derciere
chaque langue wt ensemble de représetûalions ou non,
qui apliquent le rqtport à cette langue sous forme d'attachement
ou de répulswn »ti et c'est pr'ecisement ces << sentimen8 >r, ces liens
que mznifestent tes interroges envers leurs langues et qui Eaduisent
leur attachement à dss ensembles plus larges à savoir: leur culture,
l'idéologie et la religion dominantea de leur pays qne l'on s'attèle à
metEe à jour.

Le questionnaire élaboré est dirigé vers un peu moins d'une
centaiue d'éfudiants denotre divises a3 niveaux : ltu,
2*', 3* année LMD. Les questions posées tentent de comprendre
leurs affitudes, Ierrs positionnements et les perceptions qur
influencent leurs pratiques linguistiques lisâ-üs des langrres. La
notion d'attitude est vue cornne : << Ls prédisposttiox de l'indtvidu
à e-+aluer un sy,mbole dlm objet ou un aqrect de son monde d'uile
manière favarable ou üfavorable- L'avis est I'apression ver.bole
d'une atlitude, mais les attitudes peuvent aussi êtrc æprirmâes en
comportement nafr verbal >»s.

I - Horffiiae A. M-, « Thmie et méûodohgie e l,imagiraire Ifoffi
(ed), lnragiruires en Afrique, 1997. p. ?3-
2 -IloudebineA" M., Op. CrL,l997,p-23.
3 - Catvet LJ- : Ibid-, 1999, p- 145- p. 82.
4 * Le terrain algérim est fwtement pæ le por& de lareligiou La laague arabe,
langue cmaaQue êst 1ue comr11e a pilier fonrtrnental de h personnalité algeri6me.
5 - KaE D-, « L'approche fonctioaæIle pourl'etde fu diurdes », tn : L,opinion publique
trimestrielle, lfti0 : p- 168.

Represenutions linguistiques rzs<i-urs de la langue françoise d'é*utiants
de liceace defrançais de l'IJntyeryitè Alger2
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Présentetiou des résultats

Afin de synthétiser nos résultats nous arrons structuré notre
observation sur trois (3) niveaux que nour exposerotrs comme suit :

1) Un prernier tableaur servira à déterminer Ie profil
de nos étudiants (âge, milieu, langues prisées pour differentes
activités, etc.) ;

2) Un second tableau nous aidera à comprendre le
mpport qu'entretiennent les langues avec I'histoire mais aussi
avec les politiques linguistiques en vigueur;

3) Un dernier Ebleau nous permettra de saisir, grâce
à des adjectifs qualificatifs ou des plmases descriptives, le
sentiment de nos interlocuteurs sur les langues-

Résultats du premier tableau

A la lecture de I'article 4 de la Lai du 2i janvier' 2A08 portant
sur I'orientation des abjectifs visés de l'éducationnationale, iL

parait clair que le projet du gouvemement attende d'assurer la
maîtrise de la langue arabe, promouvoir et étendre l'enseignemnent
de la langue tâmâzight ainsi que de permethe la maîtrise d'au
moins deux langues étangères afin d'assurer l'ouverture aru< autres

civilisations- Instinctivement nous nous attendious à lire à travers
notre questionnaire ç'une large majorité de nos étudiants rnaitrisent
/ pratiquent ces langues dans I'ordre ordonné pæ l'Etat.

Néanmoins, le terrainnous montre une facette diffirente dupaysage
linguistique de nos aprprenants- Fn effel les questions orientees vers
le classement des langues montrent bien que ilos usager§ les classent

dzns rur tout autre ordre qui est: I'arabe dialectal, le Aauçais,
I'angla§ l'arabe classique et le berbere- Cûle classiûcation change

moyennemerrt en L3 lorsque les étudiants surclassent [e français en
le mettant derrant I'arabe dialectal laissant les autres langues en bas

de classemenl Le camctère irrposé des langues nationales semble,

donc, n'avoir aucrm impact sur leurs pratiques reelles- Ce constat se

I - \bir les ebleaux en armexe.

Nabila BESTANDJI. Université d'Àlger 2
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solidifie lorsque nous leur al'"on§ pose la question sur lcur jugment
vis-à-üs de leur compétence lingUistique. Ces duniers sonf "nanime§
et posent I'arabe dialectal en haut du podirm (excelle,nte mâitrise),

te français en second (T. Bien), I'anglais (Bien) pour laisser I'anabe

et [e berbère (Médiocre) en bas de classemeat. Fait surprenant la

langue prônée, soignée, choyee par l'Etat, pass€ en Ll e G- Bien)

à (Médiocre).

Ce rapport aux langues et le rapprochernent aux langues étrangàes

apparait aussi à mvers les questions relatives au ÿpe de mfrias
regardés/lu#écoutes. En efret la majorité des éûxlimts placent les

chaines/la musique/la pr€sse française en première position suir,i

de pres par I'anglais, l'arabe dialectal puis du berbère et de I'arabe

classique. Ceüe hiérarchisation montre bien que les langues d'usage

ne semblent pas constifuer des langues d'ouverture vers les autres

sociétés, l'ers I'extérieur st restent confinées à des taches intra-

territoriales.

Résuttats du second t*bl,ean

En ce qui concerne ce deuxième tableau recapitulatif, un constat

est clair: deux langues se partagent le podium: l'arabe dialectal
(dimension affective, maternelle, populaire et fonctionnelle) et

le français (dimerxion utile de langue outil placee au service de

l'évolution, la modemité, I'ouvertüre vers I'aute, vers l'étranger).
Néanmoins, le caractère non normé de I'arabe dialectal fait d'elle
une langue handicapée cloitrée et assignee au rôle d'outil social

versé aux tâches confinées aux besoins internes de la sociéæ. Cette

derniere s'efface complàtemer'! r'oir perd son statut de langue âce
aux autrres langues et aotaurment faee à I'arabe classiqus lorsqu'on
se met à poser des questions sur le stâtut et la guerre des lægues en

présence dans la sphère algffenne.

Les attitudes vis-à-vis des tmgues sont souvert poussfu pardes
faits objectifs ou par des idees reçueü des clichés, des sterfotypes
hérités qui ne sont pas forcément vérifles. Elles servent les indiüdus
à construire un ensemble de connaissances, à se poser daus [e rnonde,

elles son! doac, des moyens d'auto protection qui rassurent et qui

Représeatations lingistiques vrs-ri-rns rle la lange J'rançaise d'éndiants
de licence clefrtmçais de l'Untversilé Alger2
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assureut le taux d'appartenmce des individus à lerr société. Ir.{algré
le fait que ros interroges soient pleinernent conscieng que le français
est la langue de I'ancien colonisateur {9tr/oen Ll str2l lW/o des
étudiants en L3) et rralgÉ la politique linguistiquer entretenue en
faveurde l'æabe classique depuis 1963 ; 50 ans apres l'indépendance,
cette idée a laisse place aux priorites du mornmt à savoir Ie besoin
et la nécessité de s'agripper au train de la mondialisation. Leur
pCIint de vue sur l'influence de cet événemt historique est vu
majoritairement comme positif 5ÿ/o æ, Ll et TOYa en L3 pensent
que I'irnpact final laisse rm héritage exploitable et fecond pour la
sociÉté. Cette idee est accentree lorsqu'on constate que l0{P/o des
étudiane pensent que la francisation ainsi que la francophonie est
une chose positive ,hns l'Algérie d'aujourd'hui- Ce lien entre les
jeunes algériens et les langues éearyÈres est d'arüant plus marqué
lorsqu'on contraste le recul de lern intérêt par rapport à l'arabisation.
En effet, l'o,pini*a des étrxliants passe de Sff/a eir Ll en favg:ur de
l'arabisation à 809/o contre cette reforme en L3.

Résulteh du troicième tableeu

Les representations linguistiques influencent le choix des codes
lors des pratiques langagières. L'adoption ou le rejet des langues
dépendent des pÉjugés, des idees reçues, des points de vue que l'on
a srr les lægue§. A travers noüe éatde, nous ayotrs derrande à nos
étudiants de &crfue leur sentirnent exlvers les langues, cette mise
en mot nous a psrmis de dessiner rm ensemble d'images souyent
caricaturales sur les langues.

1. Laryue ffrbe clæriquc

Cette langue est hguee 1['unanimité "oà* la langue
du coraf, ce stigmate persistant, beaucorry car poussé par

I - « L'expressiur politiare linguistis* esÊ pftrs souvd emplo5ne 
"" 

Àtilr-ffiîI
planification linguistiquÊ : tantôt elles sont considérees sourne des væiauhs d'rme mêrne
désignatica eü& elles permeueût de distinguer deur niveaux de l'actim ôr politique sur
tra/les hgw(s) en usage à facte juridiqæ, la conrretisxim srr le plan des institutions
(étatiques, Égiomlcs, v'oire intemdionales) de considération & cholr, de perspectives qui
sont ceux d'ffi politiqoe tingsistfo1rre ». Boyer H. , Op. Ct-" 1946, p- 23-
2 - « L'islanr et la langue a'abe orû éte ûilisæ cornre forces de resist*nce et d'opposition
à h politique & deculMation et de desæabisaûion du peuple algérien mais aussi coûmre

Nabila BESTANDJI. Université d'Alger 2

Al'Ad,frb *w llaghât



l'Etatt,colle à cette lmgue une étiqu*æ qui continue à exister

et qui sans nul doute confibtre forternent à sa perennité.

Néanmoin-s, cette facette est aussi accompagnee d'autres

images moins reluisantes- En effet, malgré le fait qu'elle est

vue coilrme : traste et riche langue académiçre, elle est aussi

largement representée æmme ure langue : vielle, ennuyeuse

et difficile. Ses attribues paradoxaux dont est afflblé la
langue nationald nrontrent bien le tiraillement vécu par les

étudiants entre le désir d'explorer d'autres horizons et le
besoin de rester lié à une des ancres les plus solides de leur

personnalité et de leur authenticité arabo-musulmaoe.

2. L'arahe dialectal

Qualifiée péjorativement coillme charabia médiocre,

simple ou cosrrre langue facile, cette langue parlee est

maitrisée pm toute la population algérierne- Son caractàe

accessible grâce à la force de I'usage lui ôte sa noblesse en

lui confèrent un caractère utile devant servir aux besoins

joumaliers de [a communication- Malgré ces préjugés

souvent affublés aux langues orales, les studiants üsffit
fréquemment de vocabulaire dénotant leur appropriation

et leur attachement à cette langue- Cette demière e§t posée

coûlme : notre langue, faisant partie de notre culûrre, elle est

la langue populaire et maternelle, la langue de tout [e monde ;

celle qui échappe à æute forrne de coatrôle à totses les lois.

En sornme, cette langue trouve sa noblesse dans [a rue ou au

sein des f,oyers qui assurent son existelrce.

facteurs de cohésion ç1 d'rmiq1 »- Quefelec A-, Derâdji Y-, Debov V-, Stnaali-Dekdæk
D., Cherrad- Btrher&a Y., Le îrulnçais en Algérie- lexique et d.vnamirye des langues,

Bruxelles, Editions Dueulot, 2m2, P.44.

I - « L arabisation est devenue synonyrne de ressoülcemenf, de remur à I'arthenticité, de

récuperation des attribur & I'i&rtité arabe (..-) bafüÉe par les cololrisateurs et corditiûn
élémentairepourse récsmitieratec soi-rnême » - Tateb lbrahimi K- : Op- Cfu., 1995, p-I86-

2 - La langre nationale, véhicule les codes de la cir.ilisaton arabo-tmrsulrnane « uu tel
système de croyances partagees par I'emenble d'rme population, cotr§titueat üne tromre

sociale ». Mackey- W. F. : << Irredentimre linguistique : uue enquêæ témoin »" Publication :

Université taÿal. Cetrtrc intemational de rechetches sur le bilinguisne. Votume 77,1978.

Rqrésentations linguistiques r,zs-à-uri de la langue française tl'éudiants
de licence defrançais de l'Uni*'ercité Alger2
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3. Le français

Lors du IX" Somrnet de la Francophonie de 20t2
(Beyrouth), le président Bouteflika déclare : <<Auiowrd'hui,

nous dwow sm,oir nous départir d-e la nostalgie chatoui lleuse,

qui s'exprime en repli sur soi, et nous ouwir sans complexe

à la cultarc de l'autre, afin de mieux offronter le défi de la
wodernité et du développement, par nous-memes et dans

nous-mêm.es [...]. L'asage de la langue française est un lien
qui assure notre unité- », pds il déclare encore : << L'Algérie
a consciance que l'u.sage de la languefrançaise permet à nos

jeunes d'élargir leur harizon et de participer à l'évolution du

monde moderne. >>t.

Sur le ærrain, loin d'être vue uniquement ctxnme Ia langue
du colon, le français est considéré corlme une belle langue :

riche, la langue de la culture, elle est chique facile et agréable.

Les repmesenatians véhiculees la considèrent en majorité
commenn moyen de communication, essentiel qui garanti la

réussite et la promotion sociale2. Ce qui revient à dire que «
l'étendue de la dive,-rsité des champs d'action de cette langue
ainsi que son prcstige semblent êtru lesfacleurc dynamisant
qui lui conlàrent une funne positon dans la hiérarehie des

valeurs sut' le marché linguistique algéfien->>i. Le français

devieot donc, un butin de guerre, rme richesse au statut
atnbigu. Caub« D- declare à ce sujet que le français << attitre
le mépris oficiel {...), mais d'aatte patt, il est sy-nonyme de

réussite et d'sccès à la caltwe et au modernisme >>a et c'est
exactement ce même phénomène que I'on con§tate à travers

les dires de nos étudiants.

I - Bouteflika A. discours rononcé lors do DG somnet de la Frarrcophonie de 2002

(Beyrouth).
2 - « Elle æst€ h hgoe de* citilti{ms cuüirÉer, dn rmè dc l'inôrstrie et ùr corrmerce

inûunatimal ». Assahh S- : PlùrilingEiûe tt migratioru Ed L Harmafian, Paris, 2()04, p- 29.

3 - Quefelec 4., Deradii Y., Nov V-, Smaali-Ddrdouk D., Cherrad- Bencherfra Y, Op-

Cit.,2@2, p.37.
4 - Caubet D. : « Alttrnance de codes au Maghrcb, porpquoi le frarçais esl-il arabisé ? »,

In Pllritingrrisme, alternance des langnes et ryrentissage €n cootextes plurilingues, nol4,

décerrbre 1W8,P-122.
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4. L'anglais

Introduiæ lors de la premiàe anmee du college, cetfe lan$rc
est considÉrée par excellence conrme langue internationaler,

son caractàç universel semble motiver les étudiants à

I'acquérir malgré le fait qu'ils la voient comme une langue

difficile. Belle, liee à la modemité et à la technologrg elle est

aussi we coilrme l'instrumert de l'Évolution sociale srrtout
dans le climat actuel où le mot d'ondre @ne la nécessité d'un
decloisonnement et la cotrrse verc la mondialisation. Calvet
J. L. declare que: « L'organisatian mondiale des rappor8
entre les langues (-.-) est en quelque sorte une photographie
d'un processus Drtuvant de rapports deforce- L'anglais en

est au.jourd'hui le pivot, la langue hlper-cenlrale, mais (...)
cette situationput h,ohteret qu'une oatre langue peat, (...),
prendre eette place- >»7.

5. Le berüère

Considéræ par la majorite des étudiants inærrogcs coûlme
une langue dépassée, compliguee, et inutile et cela en depit
de son staüt de langue nationald depuis 2W2. Le berbere
æt relié au passé, aux mcêtres, et à une culture s@ifique.
Malgre cela ceffe langue continue à êtne considé.ree cosrme
la langue maternelle adorée et heritÊe- Là éside pelrt fue
le secret de sa perennité dans I'imaginaire linguistique des

algériens. En effet, même si I'usage du berbère ne permet
pas l'exportation vers I'international, le napport affectif qui
existe entre elle et les locuteurs participe à la faire exister
dan-q lia societé algérienne,

I - r,-englais cst vu cwrre : « unc laguc futemdionale pqlr s€s rapports extâierrt§-
ümglaiq qni m"Iit tre phs smvm odte furctirn, pmnzit être dÉfiri rxln pos Grxnme rmc
langue internationale prmi d'autnes rnais csnre la lmgue'globale" ds mornent, résultat
de la nrmdielisdion. »- Cafvet J, L- : « Mordialisatian, hryues * poliüçes linguis*iques >»,

b@il gËtf,ifi-tulBmal Chili I /CalveLpdf- p. 5.
2 - Calvet J. L. : Op. CiL, @:llgerflirnfrlBaselChili!/Calvet pdf- p- 2.
3 - &üre 17 % à 25 % dc natifs batérophcrcs dant rm fu dialettes ôt hmâ?ight http#
f-udti@iaorgft ÿi@lg-C3 Âgrie

Rqiæentattons ltnguistiquæ vis4vis fu la laaguefrançaise d'étudtunæ
de ücence deftançais de l'Univercité Alger2
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Conclusion

Les repÉse,ntations « u)mrne facteurs susceptibles
d'infruencer l'évolution des usdg'ers : c'està-dire des

indicatatrs, indices, indæes de changement linguistique »>l

sont des idées terraces qui guident et entretierrnent le rapport
ainsi que le positionnement des êtres avec leurs langues.

Grace à cetæ contributiqr nous avons prpénétrer l'imaginaire
linguistique, sou!'ent influencé par les politiques et la culture,
de nos étudiants.

Une nette hiérarchisation des langues apparait; poussée

par le poids de la nrondialisation Ge classement muri et

s'affirme avec les années, les étudiants du département de

liançais d'Alger 2 trouvent dans les langues internationales
(français i anglais) une porte de sortie, un visa, une ouverture
vers le monde extérieur. Elles repésentent la réussite

économique et sociale. La langue arabe reste le symbole et

Ia garante du conservatisme auquel il ne reste que la religion
comme pilier principal faisant fi de Éference cultur'elle et

linguistique. L'arabe dial€c.tal et I'amazigh endossent le

rôle de refuges identitaireq leurusage est confiné à la sphère

familiale ou privee. I-a stigmatisation et le manque d'intérêt
prononcé envers ces langues les classe en fin de liste dans le

podium des langues à parler.

I - HædebineA- M- : Ibid- 1997" p. 23.

Al'Ad,ôh wa llughât
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