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TEXTE

La so cié té hu maine est une so cié té com plexe dans la quelle la dif fé‐ 
rence des va leurs et des cultures est fon da men tale et si gni fi ca tive.
Aussi l’in té gra tion har mo nieuse de l’in di vi du dans ce cadre implique- 
t-elle sa construc tion dans et par la so cié té, à tra vers l’Édu ca tion 1

tant for melle, non for melle, qu’in for melle. La langue- culture fait par‐ 
tie in té grante de l’Édu ca tion. Elle en est un re père in con tour nable.

1

Convain cus de l’im por tance de la langue- culture dans une visée in té‐ 
gra tive, les pays nou vel le ment in dé pen dants ont dé ci dé de for mer
une com mu nau té or ga nique fon dée sur la langue- culture des co lo ni ‐
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sa teurs : l’an glais pour le Com mon wealth 2 et le fran çais pour la Fran‐ 
co pho nie, « un Com mon wealth à la fran çaise » 3.

En 1960, la Confé rence des mi nistres de l’Édu ca tion des États et gou‐ 
ver ne ments de la Fran co pho nie (CONFÉ MEN) est la pre mière ins ti tu‐ 
tion in ter gou ver ne men tale fran co phone à voir le jour, avec 15 pays 4.
De puis, elle dé fi nit comme constante ma jeure l’in té gra tion de la
langue fran çaise 5 et des va leurs cultu relles qu’elle vé hi cule dans les
dif fé rents en vi ron ne ments ins ti tu tion nels, géo po li tiques et éco no‐ 
miques des pays membres, en adop tant le prin cipe de l’édu ca tion
pour tous, de l’in ter cul tu ra li té, du dia logue de la langue- culture fran‐ 
çaise avec celles dites lo cales 6, et de la conser va tion des pa tri moines
cultu rels lo caux 7.

3

Ac tuel le ment, la Fran co pho nie compte 54 membres et re groupe 88
États et gou ver ne ments, dont Ma da gas car de puis 1970 8. Consi dé ré
comme un pays fran co phone à part en tière, Ma da gas car a ac cueilli le
XVI  Som met de la Fran co pho nie en no vembre 2016. «  La crois‐ 
sance par ta gée et le dé ve lop pe ment res pon sable comme condi tions
de la sta bi li té du monde et de l’es pace fran co phone  » 9 furent le
thème de ce Som met. L’un des as pects im por tants à cet égard est
l'édu ca tion in ter cul tu relle.

4

ème

À l’heure ac tuelle, où en est Ma da gas car quant à l’édu ca tion in ter cul‐ 
tu relle en F/fran co pho nie ? La langue comme sys tème, mais aussi et
sur tout les re pré sen ta tions et les pra tiques en sont des vé hi cules es‐ 
sen tiels de culture. De ce fait, quelles sont les re pré sen ta tions et pra‐ 
tiques ef fec tives de la langue fran çaise et de la culture fran co phone
au sein de la so cié té et du sys tème édu ca tif mal gaches ? Qu’en est- il
de la pra tique du fran çais comme vé hi cule de culture fran co phone ?

5

Pour le cas de Ma da gas car, la plu ra li té lin guis tique et cultu relle fait
par tie in té grante de son his toire. L’iden ti té du peuple mal gache a été
construite à par tir des mé langes de di vers mi grants qui com posent
ses ori gines, ce qui fait que : « le plu ri lin guisme n’est pas ré cent à Ma‐ 
da gas car. En effet, plu sieurs siècles de contact avec des cultures
étran gères ont fait du pays une so cié té plu ri cul tu relle et plu ri‐ 
lingue » 10.

6

Ter rain so cial, l’Uni ver si té 11 en per met une vi sion «  méso  » no tam‐ 
ment en ma tière de culture fran co phone. Ainsi notre ob jec tif est
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d’éta blir un état des lieux des re pré sen ta tions et pra tiques de l’édu ca‐ 
tion in ter cul tu relle dans un champ uni ver si taire fran co phone par des
étu diants du par cours de for ma tion d’en sei gnants de mal gache et du
par cours de for ma tion d’en sei gnants de fran çais 12. Les ques tions
prin ci pales de la pro blé ma tique de re cherche sont :

Quelles re pré sen ta tions et pra tiques, les étu diants en for ma tion d’en sei‐ 
gnants de langues (le mal gache et le fran çais), uti li sa teurs du fran çais de puis
l’école pri maire et fu turs en sei gnants au lycée, ont- ils de la F/fran co pho nie
et des contacts de langues- cultures dans leur cur sus en for ma tion ini tiale ?
Quelles uti li sa tions du fran çais peut- on ob ser ver au près de ces étu diants au
cours de leur cur sus de for ma tion ini tiale ?

L’oral est un outil dé ter mi nant dans la com mu ni ca tion et dans l’iden‐ 
ti té des in ter lo cu teurs. Il est un « vec teur d’af fir ma tion de soi » 13, un
« puis sant mar queur so cial » 14 et un fac teur qui (dé)fa vo rise le « dé‐ 
ter mi nisme sco laire » 15. Tou te fois, lors de l’exer cice de notre fonc tion
d’en sei gnant de langues (fran çais et mal gache) au lycée et à l’uni ver si‐ 
té, force est de consta ter la dif fé rence d’im por tance – voire une hié‐ 
rar chi sa tion – ac cor dée aux deux modes de com mu ni ca tion (l’oral et
l’écrit) dans l’en sei gne ment/ap pren tis sage d’une langue- culture dans
le contexte sco laire et uni ver si taire mal gaches. L’écrit prend le des sus
par rap port à l’oral. Le pro blème per sis tant du sta tut et de la place du
fran çais dans le contexte mal gache rend la si tua tion en core plus
com plexe  : langue d’en sei gne ment et langue co- officielle 16, langue
étran gère et/ou se conde.

8

Notre prin ci pal objet de re cherche est l’édu ca tion in ter cul tu relle à
tra vers la pra tique orale de la langue, dans un contexte fran co phone
uni ver si taire. Il se dé cline en quatre sous- objets :

9

La no tion de F/fran co pho nie chez les étu diants en for ma tion d’en sei gnants
de langue ;
L’en vi ron ne ment lin guis tique fran co phone de ces étu diants dans l’en ceinte
uni ver si taire ;
Leur dé ve lop pe ment in ter cul tu rel à tra vers la pra tique orale de la langue
dans un champ uni ver si taire fran co phone ;
Des pers pec tives pour le dé ve lop pe ment des va leurs fran co phones et in ter‐ 
cul tu relles à tra vers la pra tique orale de la langue fran çaise dans le champ
uni ver si taire fran co phone.
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L’in té rêt im mé diat en est d’éta blir un état des lieux sus cep tible d’être
re vi si té par la suite, et l’in té rêt à long terme, une meilleure com pré‐ 
hen sion de la re pré sen ta tion de la F/fran co pho nie chez les étu diants
en for ma tion d’en sei gnants de langue, ainsi qu’une dé fi ni tion des dif‐ 
fé rentes uti li sa tions de l’oral dans la construc tion de leur iden ti té
pro fes sion nelle en sei gnante du rant la for ma tion ini tiale.

10

L’École nor male su pé rieure (ENS) de l’uni ver si té d’An ta na na ri vo, un
éta blis se ment pu blic d’en sei gne ment su pé rieur et de for ma tion d’en‐ 
sei gnants de lycée, est choi sie comme ter rain de re cherche. Le par‐ 
cours de for ma tion d’en sei gnants de mal gache et celui de for ma tion
d’en sei gnants de fran çais consti tuent le champ de re cherche, au re‐ 
gard de nos par cours de for ma tion res pec tifs  : for ma tion en en sei‐ 
gne ment de langue mal gache d’une part, et de langue fran çaise
d’autre part.

11

Dans ce sens, la F/fran co pho nie, la re pré sen ta tion, la pra tique lin‐ 
guis tique et la construc tion de l’iden ti té pro fes sion nelle en sei gnante
lors de la for ma tion ini tiale consti tuent le cadre théo rique et concep‐ 
tuel de la pré sente re cherche.

12

I. Contexte, théo ries et concepts
de base

I.1. Contexte de la re cherche
La re cherche en ques tion s’in tègre dans le contexte uni ver si taire
mal gache, lui- même ins crit dans le contexte de la F/fran co pho nie à
Ma da gas car, in té grant de fait le contexte lin guis tique et in ter cul tu rel
mal gache.

13

I.1.1. Contexte de la F/fran co pho nie à Ma da ‐
gas car

Ma da gas car est un pays fran co phone. Son in té gra tion dans la Confé‐ 
rence des mi nistres de l’Édu ca tion des États et gou ver ne ments de la
Fran co pho nie (CONFÉ MEN) date de 1960 17. Tou te fois, la F/fran co‐ 
pho nie ne s’est pas am ple ment dé ve lop pée à Ma da gas car et a même
ré gres sé. La ré in té gra tion dans la Fran co pho nie et l’ac cueil même du
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XVI  Som met furent pro blé ma tiques. Nom breuses sont les rai sons
de ce dé clin :

ème

L’ac cul tu ra tion due à la co lo ni sa tion  : pen dant cette pé riode, la langue et la
culture mal gaches étaient dé va lo ri sées. Par consé quent, les écri vains mal‐ 
gaches se sont mo bi li sés dans un mou ve ment qui vi sait la « re cherche de ce
qui a été perdu » 18. Au début du XIX  siècle jusque dans les an nées 1930 s’est
dé ve lop pé le mou ve ment lit té raire de «  Dé fense et illus tra tion de la langue
mal gache  » 19, pro mou vant l’iden ti fi ca tion de l’hé ri tage mal gache dans la
créa tion contem po raine.
Le choix de la langue fran çaise comme deuxième langue of fi cielle dès l’in dé‐ 
pen dance, puis le choix fort mar qué par la mal ga chi sa tion en 1972 : cette po li‐ 
tique ré sulte éga le ment du désir pro fond de re trou ver la sou ve rai ne té, et vi‐ 
sait la re dy na mi sa tion et la re va lo ri sa tion de la langue- culture mal gache.
La crise po li tique de 2009 lui coû tant sa place au ni veau in ter na tio nal : Ma da‐ 
gas car a été ban nie de la Fran co pho nie en 2010, à la suite d’un coup d’État
pré su mé, avec la mise en place d’un ré gime de tran si tion. En 2016, son ac cueil
du XVI  Som met de la Fran co pho nie a été consi dé ré comme « un grand re‐ 
tour sur la scène in ter na tio nale » 20.
La crise iden ti taire et les pro blèmes so cio lin guis tiques re le vant du contexte
de mon dia li sa tion : cer tains de leurs as pects liés à une ges tion non co hé rente
de la plu ra li té lin guis tique et cultu relle ont de même eu des ré per cus sions
dom ma geables au dé ve lop pe ment de la F/fran co pho nie dans la Grande Île.

e

ème

Ces dif fé rents élé ments per mettent de per ce voir le rôle es sen tiel du
contexte so cio po li tique, lin guis tique et in ter cul tu rel mal gache dans
l’an crage de la F/fran co pho nie à Ma da gas car.

15

I.1.2. Contexte lin guis tique et in ter cul tu rel
mal gache

De puis 2010, la Consti tu tion mal gache confirme le sta tut de la langue
mal gache et de la langue fran çaise comme langues of fi cielles de Ma‐ 
da gas car 21. Ainsi les rencontre- t-on dans les dif fé rentes si tua tions
d’en sei gne ment/ap pren tis sage. Néan moins, leurs usages comme
leurs re pré sen ta tions ne sont pas les mêmes. Pré ci sé ment, la ques‐ 
tion de leur uti li sa tion n’est pas à né gli ger, en par ti cu lier le fran ga sy 22

qui consiste en une al ter nance co dique malgache- français pra ti quée
par la masse po pu laire mal gache. Ce type de « dis cours mé tis sé » 23

est très ré pan du dans la pra tique lan ga gière quo ti dienne mal gache,

16
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aussi bien dans la rue, au bu reau, dans la cour d’école que dans la
salle de classe. Tou te fois, son sta tut éven tuel de mé dium pour l’en sei‐ 
gne ment/ap pren tis sage des dis ci plines lin guis tiques (langue ma ter‐ 
nelle et langue étran gère) et des dis ci plines dites non- linguistiques
n’est pas en core re con nu of fi ciel le ment.

Il semble, d’après nos ob ser va tions per son nelles en tant qu’en sei‐ 
gnantes, que dans les si tua tions d’en sei gne ment/ap pren tis sage aussi
bien au lycée qu’à l’uni ver si té, la langue mal gache do mine à l’oral et à
l’in verse, la langue fran çaise dans les traces écrites. Conscients de
l’exis tence d’une norme lin guis tique pour chaque langue, les lo cu‐ 
teurs choi sissent vo lon tai re ment la langue mal gache qu’ils pensent
mieux maî tri ser que le fran çais, dans les si tua tions de com mu ni ca tion
orale. Sub sé quem ment, la dis cri mi na tion lin guis tique ou « glot to pho‐ 
bie » 24 prend place dans les éta blis se ments sco laires. Elle consiste en
dif fé rents as pects :

17

« le mé pris, la haine, l’agres sion, le rejet, l’ex clu sion de per sonnes,
dis cri mi na tion né ga tive ef fec ti ve ment ou pré ten du ment fon dés sur
le fait de consi dé rer in cor rectes, in fé rieures, mau vaises cer taines
formes lin guis tiques (per çues comme des langues, des dia lectes ou
des usages de langues) usi tées par ces per sonnes, en gé né ral en fo ‐
ca li sant sur les formes lin guis tiques (et sans tou jours avoir plei ne ‐
ment conscience de l’am pleur des ef fets pro duits sur les per ‐
sonnes) » 25.

À cette si tua tion s’ajoute le phé no mène de di glos sie comme conflit 26

dont les im pacts lan ga giers ne sont pas mi nimes dans le cur sus de
for ma tion des étu diants. Ma da gas car connaît une si tua tion de di glos‐ 
sie com plexe ou de double di glos sie, « où se su per posent une di glos‐ 
sie langue co lo niale / langue na tio nale et une di glos sie plus an cienne
et re la ti ve ment sta bi li sée langue na tio nale / ver na cu laires  » 27. Le
pro blème per sis tant de sta tut peu dé fi ni du fran çais (langue of fi cielle
et/ou co- officielle, langue étran gère et/ou langue se conde) vis- à-vis
du mal gache 28 in fluence les re pré sen ta tions lin guis tiques des lo cu‐ 
teurs. Ces re pré sen ta tions vont par fois jusqu’à une vi sion écla tée des
deux langues où elles sont per çues avec contraste, ri va li té et hié rar‐ 
chi sa tion. Cette di glos sie per siste dans le champ de l’en sei gne‐ 
ment/ap pren tis sage de ces langues of fi cielles.

18
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L’en sei gne ment du fran çais se fait ac tuel le ment en ré fé rence au
Cadre eu ro péen com mun de ré fé rence pour les langues (CECRL), au‐ 
tant dans les Al liances fran çaises qu’à l’uni ver si té d’An ta na na ri vo, no‐
tam ment au pre mier se mestre de la fa cul té des sciences, de la fa cul té
des lettres et de l’ENS. Par contre, la langue mal gache, bien que
langue of fi cielle, ne pos sède pas de ré fé ren tiel de com pé tences. Mal‐ 
gré celui éta bli au XIX  siècle avec l’ac tion de la LMS (Lon don Mis sio‐ 
na ry So cie ty ou So cié té mis sion naire de Londres) pour le pri maire 29,
les lin guistes sou lignent à ce sujet qu’« il n’existe pas en core de ter mi‐ 
no lo gie mal gache of fi cielle » 30. Le mal gache dit langue ma ter nelle est
d’ailleurs consti tué de di verses va rié tés ré gio nales. Ainsi, pour plus
d’ef fi ca ci té en ma tière de for ma tion ini tiale et conti nue, la langue
mal gache de vrait être dotée d’un ré fé ren tiel de com pé tences en tant
que langue ma ter nelle pour les lo cu teurs mal gaches uti li sant comme
langue pre mière la langue of fi cielle avec les va rié tés ré gio nales, et
éga le ment en tant que langue étran gère pour ceux qui ne l’uti lisent
pas comme langue pre mière. La langue pre mière dé signe la « langue
ap prise dans l'en fance à la mai son » 31, « la pre mière langue de so cia‐ 
li sa tion » 32, celle «  ac quise hors si tua tion for melle d’en sei gne ment,
par in ter ac tion avec le mi lieu so cial » 33.

19

e

Dans l’éta blis se ment même de ce ré fé ren tiel, un équi libre de vrait
s’éta blir entre langue na tio nale / va rié tés ré gio nales étant donné la
proxi mi té de la langue na tio nale par rap port à la va rié té me ri na, d’au‐ 
tant plus que faute de moyens, les va rié tés ré gio nales n’ont pas en‐ 
core accès au sta tut de langues de sco la ri sa tion bien que leur uti li sa‐ 
tion soit re com man dée dans les pro grammes du pri maire de puis plu‐ 
sieurs an nées, tout comme dans le Plan sec to riel de l’Édu ca tion (PSE)
2018-2022. Dans l’in ter valle, il convient de les stan dar di ser en les do‐ 
tant d’une or tho graphe nor ma li sée, ce qui de mande du temps, des
moyens hu mains et fi nan ciers et sur tout une grande vo lon té po li‐ 
tique.

20

En somme, Ma da gas car est un pays fran co phone qui, jusqu’à pré sent,
se trouve dans une si tua tion lin guis tique dont l’in sta bi li té est loin
d’être ré so lue. Cela af fecte, d’une ma nière ou d’une autre, la pra tique
du fran çais voire les re pré sen ta tions de la F/fran co pho nie, au tre ment
dit, son an crage dans la Grande Île.

21
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Une telle si tua tion im plique le re tour à la dé fi ni tion du mot « F/fran‐ 
co pho nie », ce qui nous amène à abor der éga le ment les théo ries et
concepts de base de cette re cherche, tels que l’in ter cul tu ra li té, le
contact des langues, les re pré sen ta tions face aux pra tiques.

22

I.2. Théo ries et concepts de base
De puis des dé cen nies, l’his toire s’ouvre à une vi sion élar gie de l’ex‐ 
pres sion F/fran co pho nie et nous per met de ne plus être res treints à
la France hexa go nale, bien que celle- ci ait pu en être consi dé rée
comme la source et le pivot. Étant donné que cette no tion sup pose la
prise en compte de lo cu teurs qui ont le fran çais en par tage, sans que
celle- ci soit leur langue ma ter nelle, la F/fran co pho nie va de pair avec
l’in ter cul tu ra li té et le contact des langues- cultures en pré sence.

23

I.2.1. Fran co pho nie, in ter cul tu ra li té, contact
des langues- cultures

Le terme fran co phone avec un « f » mi nus cule dé signe les lo cu teurs
du fran çais. L’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie (OIF)
uti lise dif fé rentes ty po lo gies pour re cen ser les fran co phones, dont
celle se ré fé rant aux « che mins qui le mènent à la langue fran çaise et
ceux que cette der nière em prunte pour venir jusqu’à lui » 34, et celle
se ré fé rant au «  re cours à cette langue de façon quo ti dienne  » 35.
Avec la pre mière ty po lo gie, l’OIF re cense trois types de fran co‐ 
phones 36 :

24

Les « fran co phones de nais sance » dé si gnant les lo cu teurs vi vant dans un en‐ 
vi ron ne ment fran co phone de puis leur nais sance ;
Les fran co phones d’un «  en vi ron ne ment fran co phone  » dé si gnant les lo cu‐ 
teurs vi vant dans un en vi ron ne ment fran co phone, où « le fran çais n’y est ja‐
mais une langue tout à fait étran gère (on parle sou vent de "langue se‐ 
conde") », et y est une langue of fi cielle ou une langue d’en sei gne ment ;
Les fran co phones vi vant dans un en vi ron ne ment où ils sont « en or bite » au‐ 
tour du fran çais dont l’uti li sa tion est ponc tuelle, et où sa connais sance n’est
pas une exi gence de la vie quo ti dienne.

Avec la se conde ty po lo gie, l’OIF re cense quatre types de fran co‐ 
phones. Ma da gas car fi gure dans la ca té go rie «  Vivre aussi en fran 

25
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çais ». Cette ca té go rie in clut les pays où le fran çais « par tage le sta tut
de langue of fi cielle avec une ou plu sieurs autres langues » 37.

En 2018, l’OIF es time le nombre de fran co phones à 300 mil lions ré‐ 
par tis sur les 5 conti nents 38. Au- delà des lo cu teurs, la di men sion po‐ 
li tique est en ques tion.

26

La Fran co pho nie, avec une ma jus cule, dé signe le dis po si tif ins ti tu‐ 
tion nel vi sant à pro mou voir la langue fran çaise au contact des autres
langues, sur tout celles du pays d’an crage, ce, en par te na riat avec les
pays fran co phones, et en termes de co opé ra tion po li tique, édu ca tive,
éco no mique et cultu relle.

27

Consé quem ment, la « F/fran co pho nie » avec un « f » ma jus cule, suivi
d’un se cond en mi nus cule, dé signe à la fois le dis po si tif ins ti tu tion nel
et le lo cu teur. Nous fai sons ré fé rence à ce terme tout au long de cette
pré sen ta tion.

28

«  Pour mettre en œuvre la co opé ra tion mul ti la té rale fran co phone,
l’OIF agit en sy ner gie avec l’As sem blée par le men taire de la Fran co‐ 
pho nie (APF) et les quatre opé ra teurs du Som met : l’Agence uni ver si‐ 
taire de la Fran co pho nie (AUF), TV5MONDE, l’As so cia tion in ter na tio‐ 
nale des maires fran co phones (AIMF), l’Uni ver si té Sen ghor. » 39.

29

La F/fran co pho nie peut être vue sous dif fé rentes di men sions dont la
di men sion in ter cul tu relle, celle que nous choi sis sons d’étu dier dans
la pré sente re cherche, étant donné les en jeux d’une in ter ac tion entre
les deux langues- cultures as so ciées de puis plu sieurs siècles. Cette
di men sion in ter cul tu relle exige que dans l’es pace fran co phone, le lo‐ 
cu teur « ap pré hende les langues dans leurs re la tions, plu tôt que dans
leur sé pa ra tion  » 40. Il s’agit d’ailleurs d’une va leur po si tive de la
F/fran co pho nie.

30

Elle par tage éga le ment d’autres va leurs po si tives telles la to lé rance, la
di gni té hu maine, la di ver si té cultu relle, la dé mo cra tie et la so li da ri té,
ainsi que des prin cipes fon da men taux dont 41:

31

Le trai te ment spé ci fique des biens et ser vices cultu rels  : par ce prin cipe, la
Fran co pho nie re vient à re con naître la double na ture des pro duits cultu rels :
na ture éco no mique, mais en core et sur tout « por teurs de sens, d'iden ti té, de
va leurs non ma té rielles dans les quels se re con naissent des com mu nau tés hu‐ 
maines » ;
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L'at ta che ment aux po li tiques cultu relles pu bliques et l'af fir ma tion de leur lé‐ 
gi ti mi té contre les ten ta tives ré cur rentes de dé man tè le ment  : par ce prin‐ 
cipe, la Fran co pho nie évoque une li mite des forces du mar ché dans la pré ser‐ 
va tion et la pro mo tion de la di ver si té cultu relle ;
L’af fir ma tion du lien entre di ver si té et dé ve lop pe ment  : par ce prin cipe, la
Fran co pho nie per met aux pays en dé ve lop pe ment de s’ap pro prier concrè te‐ 
ment la di ver si té cultu relle et d’y trou ver leur in té rêt afin de pou voir l’in ves tir
dans une di men sion élar gie voire uni ver selle. Il s’agit d’échange équi table et
de cir cu la tion des œuvres à sens mu tuel.

Ainsi, la F/fran co pho nie pro meut l’union dans la di ver si té, en ré fé‐ 
rence au concept d’in ter cul tu ra li té, en par ti cu lier dans le do maine de
l’Édu ca tion. En semble des re la tions et in ter ac tions entre des cultures
dif fé rentes, l’in ter cul tu ra li té im plique des échanges ré ci proques, dont
les contacts entre des langues qui sont vé hi cules de cultures.
« Comme d’ha bi tude, l’in ter cul tu ra lisme reste d’abord une lutte » 42.
Or, l’édu ca tion est une ac tion re quise pour per mettre à l’in di vi du de
vivre har mo nieu se ment, li bre ment et de ma nière res pon sable au sein
de la so cié té 43.

32

Dans ce sens, l’édu ca tion in ter cul tu relle est une édu ca tion qui per‐ 
met à l’in di vi du de vivre se rei ne ment et har mo nieu se ment l’in ter cul‐ 
tu ra li té dans la di ver si té. Elle vise à dé ve lop per 44:

33

«  une com pé tence à com mu ni quer avec des per sonnes aux ré fé rents di‐ 
vers » ;
« des at ti tudes d’ou ver ture, de to lé rance et de so li da ri té » car la di ver si té lin‐ 
guis tique en tend « l'ac cep ta tion des langues des autres et de la cu rio si té que
cha cun a pour celles- ci ».

For melle, l’Édu ca tion im plique sys té ma ti que ment l’École, une ins ti tu‐ 
tion de la so cié té qui agit par l’in ter mé diaire de son ac teur prin ci pal :
l’en sei gnant. Nous cen tre rons notre at ten tion sur ce plan for mel de
l’édu ca tion où la so cié té ac corde à l’en sei gnant un rôle pri mor dial à
tra vers l’école.

34

Afin d’exer cer avec as su rance et réus site, l’en sei gnant se construit
une iden ti té pro fes sion nelle re con nue par la so cié té. Cette construc‐ 
tion a no tam ment lieu du rant la for ma tion ini tiale des en sei gnants.

35
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I.2.2. For ma tion ini tiale : construc tion de
l’iden ti té pro fes sion nelle en sei gnante, re ‐
pré sen ta tion et pra tique de la langue

La construc tion en ques tion se fait d’une ma nière évo lu tive. Tout au
long du pro ces sus, l’étu diant tend vers l’adop tion de la pos ture d’en‐ 
sei gnant pro fes sion nel. Le cou rant so cio cons truc ti viste, vi sant à pro‐ 
mou voir le dé ve lop pe ment de l’in di vi du par et dans la so cié té, voit
l’en sei gnant pro fes sion nel comme un être formé avec une « ca pa ci té
de ré soudre des pro blèmes com plexes et va riés par ses propres
moyens, dans le cadre d'ob jec tifs gé né raux et d'une éthique, sans être
tenu de suivre des pro cé dures dé taillées conçues par d'autres  » 45.
Cette ca pa ci té im plique une ap pro pria tion des savoirs- savants, des
com pé tences et savoir- faire pra tiques lors de sa for ma tion ini tiale 46.

36

Pour que l’ap pro pria tion soit ef fec tive, l’étu diant, sous l’en ca dre ment
et le suivi de l’éta blis se ment de for ma tion, doit faire preuve de vo lon‐ 
té d’ap prendre et de sa voir ap prendre. Cette vo lon té se ma ni feste par
son im pli ca tion concrète dans son ap pren tis sage. Ainsi, jouent un rôle
pré pon dé rant aussi bien dans cette vo lon té que dans la mise en
œuvre et dans la réus site même du dis po si tif de for ma tion, les va leurs
et re pré sen ta tions at tri buées à la for ma tion en tant que telle, à son
conte nu (entre autres la langue à en sei gner), à ses mé diums d’en sei‐ 
gne ment/ap pren tis sage (y com pris la langue) et à son en vi ron ne‐ 
ment, ainsi que la pra tique des ac quis.

37

La re pré sen ta tion est le mode mé ta phy sique de pré sen ta tion du réel.
Elle ré sulte de la lec ture et de la copie, par fois faus sées, de la réa li té.
Elle est une struc ture en soi « qui à la fois sé pare la conscience du
réel et donc de la vé ri té et qui, en même temps pro duit sa propre vé‐ 
ri té, par et dans le prin cipe de rai son » 47. In di vi duelle ou col lec tive, la
re pré sen ta tion est di rec te ment liée à la pra tique 48, et se rat tache à
un sys tème de va leurs ré gis sant cette pra tique.

38

Les re pré sen ta tions lin guis tiques « portent sur la langue de la com‐ 
mu nau té d’ap par te nance, mais éga le ment sur celles des groupes ex‐ 
té rieurs à cette com mu nau té, [elles] sont si mul ta né ment ac trices et
ré vé la trices des contacts entre langues et entre com mu nau tés lin‐ 
guis tiques » 49. La re pré sen ta tion lin guis tique ré sulte de l’ap pro pria ‐

39
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tion de la langue qui est en même temps in fluen cée par cette re pré‐ 
sen ta tion.

No tons que l’in ter cul tu ra li té est une «  ma nière de vivre les dif fé‐ 
rences cultu relles  » 50. Elle peut être per çue comme «  une quête
d’en ri chis se ment de soi par la culture de l’autre  » 51. Dans ce sens,
l’édu ca tion in ter cul tu relle consiste à «  créer un cer tain degré de
com pré hen sion des cultures autres, de ma nière à éta blir avec les
membres de ces com mu nau tés des formes de com mu ni ca tion aussi
exemptes que pos sible de pré ju gés et de sté réo types » 52.

40

En outre, la pra tique lan ga gière consiste en l’uti li sa tion d’une langue
dans le contexte ins ti tu tion nel, cultu rel et per son nel. Nous fai sons
ré fé rence à cette no tion en par lant, tout au long de cette pré sen ta‐ 
tion, de pra tique lan ga gière dans un contexte fran co phone uni ver si‐ 
taire, en par ti cu lier à l’oral. Cette pra tique se fait dans un contexte où
la langue en ques tion est uti li sée d’une ma nière in di vi duelle, sans être
dé ta chée de son en vi ron ne ment. Elle est ainsi en contact de plu sieurs
autres langues- cultures (sou vent en com pé ti tion) qui in fluencent son
dé ve lop pe ment. On parle éga le ment d’éco sys tème 53.

41

Bref, notre tra vail est ancré dans la théo rie de la re pré sen ta tion
comme fac teur ma jeur pou vant in fluen cer la pra tique de la langue.
Nous nous ré fé rons éga le ment aux prin cipes de base de la F/fran co‐ 
pho nie qui sont liés aux théo ries so cio cons truc ti vistes et à celles de
l’in ter cul tu ra li té dans l’étude de la re pré sen ta tion et de la pra tique
lan ga gière à l’oral des étu diants en for ma tion d’en sei gnants de
langues. La par tie sui vante dé taille la mé tho do lo gie mise en œuvre
ainsi que les ré sul tats ob te nus par cette étude.

42

II. Mé tho do lo gie et ré sul tats de
re cherche
Dans le cadre de la pré sente re cherche, il est es sen tiel de choi sir une
mé tho do lo gie per met tant d’éta blir un état des lieux des re pré sen ta‐ 
tions et des pra tiques de l’édu ca tion in ter cul tu relle chez les étu diants
en for ma tion d’en sei gnants de langue.

43
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Ta bleau 1. Par ti cu la ri tés res pec tives de la po pu la tion selon le ni veau

II.1. Mé tho do lo gie
De ce fait, nous adop tons l’ap proche qua li ta tive dont la par ti cu la ri té
ré side dans la lo gique com pré hen sive 54, ce, en sui vant une dé marche
in duc tive qui « consiste à s’in ter ro ger sur le fonc tion ne ment et sur la
si gni fi ca tion de phé no mènes hu mains » 55.

44

II.1.1. Consti tu tion du cor pus

L'ENS d’An ta na na ri vo consti tue le ter rain de re cherche. De puis 2012,
l’éta blis se ment adopte le sys tème LMD (licence- master-doctorat)
avec des en sei gne ments par par cours de for ma tion ainsi que par
tronc com mun.

45

Le contexte de l’en sei gne ment au sein de l’éta blis se ment laisse voir
l’exis tence d’une dy na mique des langues- cultures en évo lu tion, étant
donné la va rié té des pro mo tions d’étu diants qui le fré quentent. Le
souci de l’in ter cul tu ra li té se laisse aper ce voir à tra vers le dis po si tif de
for ma tion pour l’en sei gne ment des langues. Dans ce dis po si tif mo bi li‐ 
sé au sein de la men tion En sei gne ment, ap pren tis sage et di dac tique
des langues et de la phi lo so phie, et tel que le dé crit le dos sier pour
l’ha bi li ta tion d’une offre de for ma tion 56, le tronc com mun du pre mier
se mestre forme un creu set de l’in té gra tion cultu relle fran co phone. Il
per met aux étu diants de chaque par cours une in ter ac tion avec les
étu diants des autres par cours, dans des si tua tions d’écrit et d’oral. De
même, des en sei gne ments re la tifs à la ci vi li sa tion sont pro gram més
dans les ma quettes du grade de li cence.

46

La consti tu tion du cor pus se base sur le prin cipe du vo lon ta riat, et
suit la lo gique qua li ta tive à par tir d’étude de cas mul tiples 57 per met‐ 
tant une vi sion élar gie des ob jets d’études. En effet, la po pu la tion est
com po sée d’étu diants des trois ni veaux avec leurs ca rac té ris tiques
res pec tives, et en ré fé rence à quatre cri tères  : genre, âge, sta tut
(fonc tion naire / bour sier), aire géo gra phique d’an crage, selon le par‐ 
cours de rat ta che ment au grade de li cence (for ma tion d’en sei gnants
de mal gache, for ma tion d’en sei gnants de fran çais). Le ta bleau 1 ci- 
après ré ca pi tule les par ti cu la ri tés de la po pu la tion en quê tée.

47
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Ni veau Par ti cu la ri tés
For ma tion
d’en sei gnants
de mal gache

For ma tion
d’en sei gnants
de fran çais

Total

1  année
(Se‐ 
mestres 1
et 2)

Ap pre nants en pleine tran si tion du sta tut
ly céen au sta tut étu diant 7 7 15

2
année
(Se‐ 
mestres 3
et 4)

Étu diants :

avec des bases épis té mo lo giques sur la
langue à en sei gner ;
in té grés dans le cur sus de la for ma tion
ini tiale (for ma tion pro fes sion nelle) ;
en contact avec les pairs du même et des
autres par cours.

15 15 30

3
année
(Se‐ 
mestres 5
et 6)

Étu diants :

en phase de fi na li sa tion de la for ma tion
ini tiale ;
en pré pa ra tion pour le stage.

1 1 2

Ef fec tif total 23 23 46

Source : Jes si ca Ran dria me na za fy et Fa no me zant soa Fa ra ma la la Ra ko toa ri son Ran dria
(don nées re cueillies au cours des an nées uni ver si taires 2021-2022 et 2022-2023)

ère

ème

ème

Dans la col lecte des don nées, nous fai sons appel à deux ou tils d’in‐ 
ves ti ga tion :

48

Un ques tion naire 58 pour mieux ré per to rier les va riables et fa ci li ter ainsi
l’étude des pro pos ;
Un en tre tien semi- directif 59 pour dé fi nir les re pré sen ta tions des étu diants à
tra vers leur dis cours qui « ap porte à la re pré sen ta tion une di men sion ob ser‐ 
vable » 60.

Une pré- enquête ef fec tuée au près d’une di zaine d’étu diants a per mis
d’ap por ter des re touches per ti nentes à ces ou tils.

49

II.1.2. Trai te ment des don nées

Le trai te ment ef fec tif des don nées se fait en trois étapes suc ces sives :50

La trans crip tion de type so cio lo gique 61 ;
Le co dage où le cor pus est ré duit à des codes sou mis à des trai te ments sta‐ 
tis tiques plus ou moins so phis ti qués don nant lieu à des fré quences d’oc cur‐ 
rence 62, avec les lo gi ciels One Note et Excel de Mi cro soft Of fice ;
L’ana lyse des (ir) ré gu la ri tés 63.
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Le trai te ment des don nées nous mène de prime abord à des ré sul tats
re la tifs à notre champ de re cherche  : des étu diants du par cours de
for ma tion d’en sei gnants de mal gache et de celui de for ma tion d’en‐ 
sei gnants de fran çais.

51

II.2. Ré sul tats de re cherche

II.2.1. La F/fran co pho nie chez les étu diants
en for ma tion d’en sei gnants de langue

Nous ren con trons trois si tua tions au tour de la no tion de F/fran co‐ 
pho nie chez les étu diants en for ma tion d’en sei gnants de langue :

52

Une connais sance som maire et/ou res treinte de la F/fran co pho nie : les étu‐ 
diants re con naissent la F/fran co pho nie en tant que fait lié à la France et à
l’ex pres sion en langue fran çaise ;
Une fausse re pré sen ta tion de la Fran co pho nie et de ses éta blis se ments (par
exemple, « Toutes les écoles qui parlent fran çais sont des éta blis se ments de
la Fran co pho nie. ») ;
Une dif fi cul té de per cep tion de la Fran co pho nie en tant qu’ins ti tu tion.

Si l’on aborde la ques tion de la pra tique de la langue, en par ti cu lier
l’oral, au sein de l’en ceinte de l’éta blis se ment uni ver si taire en ques‐ 
tion, les étu diants pré sentent des ré ac tions dif fé rentes. Les rai sons
qui les poussent à par ler le fran çais sont hé té ro gènes :

53

Uti li sa tion vo lon taire, par amour de la langue, no tam ment pour ceux du par‐ 
cours de for ma tion d’en sei gnants de fran çais ;
Uti li sa tion par ha bi tude de puis les classes pri maires  : ce cas concerne les
étu diants qui ont fait l’école dans des éta blis se ments d’ex pres sion fran çaise,
et pour qui le fran çais est de ve nu une langue du foyer 64 ;
Uti li sa tion oc ca sion nelle du fran çais : les étu diants du par cours de for ma tion
d’en sei gnants de mal gache ou mal ga chi sants n'ont pas l'ha bi tude d'uti li ser le
fran çais pour com mu ni quer avec leurs condis ciples ainsi qu’avec les en sei‐ 
gnants de leur par cours. Ils ne se sentent pas non plus obli gés d'uti li ser le
fran çais pour com mu ni quer ora le ment, étant donné leur spé cia li sa tion dans
la dis ci pline mal gache ;
Uti li sa tion du fran çais par contrainte / ré si lience, étant donné son sta tut de
langue of fi cielle et de langue d’en sei gne ment : les étu diants en for ma tion ac‐ 
ceptent d’ap prendre et d’uti li ser le fran çais, sans le vou loir vrai ment. Par
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consé quent, ils s’ef forcent de rendre son ap pren tis sage po si tif et de pra ti quer
la langue en dépit de leur vo lon té : cas consta té au près des étu diants du par‐ 
cours de for ma tion d’en sei gnants de mal gache ;
Uti li sa tion dic tée par la place même ac cor dée à la langue fran çaise au sein de
l’éta blis se ment : dans la ma jo ri té des cas, même par lant le mal gache, de nom‐ 
breux en sei gnants des autres par cours que celui de for ma tion d’en sei gnants
de mal gache ne re courent pas à cette langue en de hors de la salle. Par consé‐ 
quent, les étu diants, no tam ment ceux du par cours de for ma tion d’en sei‐ 
gnants de mal gache, se sentent tenus de com mu ni quer avec eux en fran çais.
Par ler en mal gache of fi ciel 65 et/ou en fran çais avec les en sei gnants leur pa‐ 
raît comme un signe de res pect, s’agis sant alors de dis cus sions à titre aca dé‐ 
mique, non fa mi lier.

Sur le plan psy choaf fec tif, deux sen ti ments dif fé rents sont notés par
rap port à la pra tique orale du fran çais :

54

Un sen ti ment d’in sé cu ri té lin guis tique chez les étu diants du par cours de for‐ 
ma tion d’en sei gnants de mal gache qui re con naissent leurs dif fi cul tés à s'ex‐ 
pri mer ai sé ment en cette langue, même pour un sujet simple en ap pa rence,
et l’im por tance des ef forts qui leur sont exi gés pour at teindre le ni veau re‐ 
quis. Dans le cas des re grou pe ments inter- parcours, la pré sence vi si ble ment
mas sive des étu diants du par cours de for ma tion d’en sei gnants de fran çais
(par ti ci pant ou non aux dis cus sions) fa vo rise cette in sé cu ri té qui s’at té nue
dans le cas contraire (par exemple, « Nous n'avions eu aucun souci à nous ex‐ 
pri mer en fran çais car les étu diants du par cours de for ma tion d’en sei gnants
de fran çais étaient peu nom breux, et par consé quent ne nous in ti mi daient
pas. (…) Quand nous ne sa vions pas quoi dire, nous pas sions im mé dia te ment
au mal gache. »). L’uti li sa tion du fran ga sy consti tue ainsi une échap pa toire à
ce sen ti ment d’in sé cu ri té, leur per met éga le ment de trou ver de nou velles
idées comme le dit An toine Com pa gnon : « pas ser d’une langue à l’autre : cela
li bère des rou tines de pen sée ; cela donne des idées nou velles » 66 ;
Un sen ti ment de dé so la tion af fec tant les étu diants des deux par cours. Il ré‐ 
sulte de deux rai sons dif fé rentes  : les étu diants du par cours de for ma tion
d’en sei gnants de mal gache sont at tris tés par le mé pris qu’ils ob servent vis- à-
vis de la langue mal gache et, co ro lai re ment, vis- à-vis des étu diants de cette
langue. De leur côté, les étu diants du par cours de for ma tion d’en sei gnants de
fran çais sont na vrés de se sen tir jugés comme des êtres ar ro gants et in ti mi‐ 
dants quand ils s’ex priment en fran çais au sein de l’éta blis se ment, en de hors
de leur salle de classe.
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Face à ces contraintes lan ga gières dans la pra tique orale, les étu‐ 
diants ont ten dance à une prise de dis tance afin d’évi ter d’être mal
consi dé rés, ou à feindre une in dif fé rence af fi chée, face à toute si tua‐ 
tion im pli quant la mo bi li sa tion de langues- cultures au sein de l’éta‐ 
blis se ment comme à l’ex té rieur, mal gré le sou hait d’in té gra tion au
sein des groupes plu ri lingues de l’éta blis se ment. Cette ré ac tion
semble s’ex pli quer dif fé rem ment selon le sujet :

55

L’es time de soi chez les étu diants fonc tion naires qui sont gé né ra le ment un
peu plus âgés que les bour siers ;
La peur de l’in con nu, no tam ment chez les étu diants de sexe fé mi nin en début
de par cours.

Par ailleurs, la re cherche d’un ter rain d’en tente dans l’uti li sa tion des
langues est notée chez les étu diants en for ma tion du par cours de for‐ 
ma tion d’en sei gnants de mal gache qui re courent au mal gache of fi ciel
et au fran ga sy pour com mu ni quer. En effet, tout en étant dans le
même par cours, ces étu diants en for ma tion viennent de di verses ré‐ 
gions de Ma da gas car et ont, comme langue ma ter nelle, la va rié té de
leur ré gion res pec tive. Pour se fa mi lia ri ser avec les autres, s'in té grer
dans la com mu nau té uni ver si taire, et évi ter d'être constam ment
ques tion nés sur le sens de ce qu'ils disent, les étu diants ve nant des
ré gions choi sissent d’uti li ser le mal gache of fi ciel. De même, pour par‐ 
ti ci per ai sé ment aux ac ti vi tés d’en sei gne ment/ap pren tis sage lors des
séances inter- parcours, les étu diants du par cours de for ma tion d’en‐ 
sei gnants de mal gache re courent au fran ga sy.

56

Un di lemme est ainsi consta té au ni veau de la construc tion de l’iden‐ 
ti té pro fes sion nelle des étu diants des deux par cours. Ils prennent
deux « routes » dif fé rentes par rap port à la langue d’en sei gne ment :

57

La ma jo ri té des fran ci sants pa raît se rat ta cher à la théo rie de «  l’en sei gne‐ 
ment du fran çais uni que ment en fran çais » pour un ap pren tis sage plus « na‐ 
tu rel  » de la langue. En ce sens, on a af faire à un phé no mène de mo no lin‐ 
guisme dans un contexte plu ri lingue. Du point de vue de la F/fran co pho nie,
le pre mier prin cipe de base (uti li sa tion de la langue fran çaise) est res pec té,
sans pour au tant s’ali gner sur les autres prin cipes.
Les mal ga chi sants pri vi lé gient les ré sul tats par rap port aux moyens, et ac‐ 
ceptent, voire en cou ragent l’uti li sa tion d’autre(s) langue(s) ou va rié té(s) ré gio‐ 
nale(s) du mal gache, ainsi que l’uti li sa tion du fran ga sy pour tout objet d’en sei‐ 
gne ment/ap pren tis sage. Une telle op tion mar quée par le plu ri lin guisme
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s’aligne sur le prin cipe in ter cul tu rel de la Fran co pho nie, sans pour au tant in‐ 
clure le fran çais comme pivot dans un contexte uni ver si taire fran co phone.

Quel que soit le type de pra tique lan ga gière, les étu diants en for ma‐ 
tion re con naissent à l’una ni mi té l’im por tance de la langue fran çaise,
aussi bien dans le cadre de la for ma tion ini tiale que dans leur ave nir
pro fes sion nel. Ainsi souhaitent- ils amé lio rer leur ni veau lan ga gier en
fran çais. Il semble que ceux du par cours de for ma tion d’en sei gnants
de mal gache sou haitent amé lio rer leur com pé tence gram ma ti cale,
lexi cale, sémantico- lexicale et leur com pé tence en com pré hen sion
orale, tan dis que ceux du par cours de for ma tion d’en sei gnants de
fran çais sou haitent amé lio rer leur com pé tence pho no lo gique.

58

Ces ré sul tats nous per mettent entre autres d’en vi sa ger des pers pec‐ 
tives quant au dé ve lop pe ment in ter cul tu rel des étu diants dans le
champ uni ver si taire fran co phone.

59

II.2.2. Le dé ve lop pe ment in ter cul tu rel des
étu diants dans le champ uni ver si taire fran ‐
co phone : faits et pers pec tives

Alors que la ma jo ri té des en quê tés dit ne pas pou voir par ti ci per à des
ac ti vi tés cultu relles fran co phones, faute de temps, quelques- uns
prennent l’ini tia tive de dé ve lop per leur es pace cultu rel par :

60

la fré quen ta tion des éta blis se ments de la Fran co pho nie de la ville d’An ta na‐ 
na ri vo, dont le Cam pus nu mé rique fran co phone basé dans l’en ceinte de l’uni‐ 
ver si té d’An ta na na ri vo à An kat so, l’Ins ti tut fran çais de Ma da gas car (IFM) et
l'AUF si tués au centre- ville ;
des ac ti vi tés per son nelles et in di vi duelles telles que la lec ture et l’écoute ;
la pra tique et la re con nais sance de l’im por tance des ac ti vi tés d’en traî ne ment
ré gu lières ;
la sai sie des oc ca sions de com mu ni ca tion qui se pré sentent  : dis cus sion en
fran çais avec les étu diants du par cours de for ma tion d'en sei gnants de fran‐ 
çais pour cer tains étu diants du par cours de for ma tion d'en sei gnants de mal‐ 
gache.

De telles ini tia tives ré vèlent chez les étu diants en for ma tion d’en sei‐ 
gnants de langue, une im por tance (in)consciem ment ac cor dée à la
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culture fran co phone. Cela consiste en une édu ca tion in ter cul tu relle
en cours de dé ve lop pe ment au sein du champ uni ver si taire concer né.

Les as pects de cette édu ca tion s’avèrent ex trin sèques à l’aire géo gra‐ 
phique d’an crage et aux voyages ef fec tués par l’étu diant. Des étu‐ 
diants en for ma tion ayant sé jour né dans plus de deux ré gions de Ma‐ 
da gas car ont des re pré sen ta tions er ro nées sur l’in ter cul tu ra li té et af‐ 
firment, dans ce sens, la né ces si té d’évi ter la dif fé rence, alors que
d’autres étu diants en for ma tion n’ayant vécu ni sé jour né que dans une
seule ré gion de Ma da gas car re con naissent le prin cipe de l’in ter cul tu‐ 
ra li té et af firment ainsi la to lé rance de la di ver si té.

62

L’édu ca tion in ter cul tu relle des étu diants ré sulte plu tôt de la for ma‐ 
tion ini tiale sui vie dans l’éta blis se ment. Leurs connais sance et per‐ 
cep tion de la no tion de F/fran co pho nie pro gressent au fur et à me‐ 
sure de leurs études dans ce cadre. En pre mière année, ils ont des
idées peu claires, voire er ro nées de la F/fran co pho nie et de l’in ter‐ 
cul tu ra li té tan dis qu’en deuxième année, ils semblent en ac qué rir les
bases, ce qui mène à deux constats :

63

Les ly céens semblent avoir très peu ou presque pas de connais sance sur la
F/fran co pho nie ;
La for ma tion ini tiale à l’ENS per met aux étu diants en for ma tion d’en sei gnants
de langue un dé ve lop pe ment mi ni mal de leur culture fran co phone, qui de‐ 
mande à être ren for cée, sur tout à l’oral, pour être plei ne ment consciente.

Tous ces ré sul tats in citent à la re cherche de la qua li té, par le biais
d’une re pré sen ta tion po si tive de la F/fran co pho nie chez les étu diants
et une pra tique aisée de la langue fran çaise dans un contexte uni ver‐ 
si taire et in ter cul tu rel fran co phone en par ti cu lier à l’oral, d’où les re‐ 
com man da tions sui vantes :

64

Pour une re pré sen ta tion cor recte et une meilleure pra tique dans le contexte
uni ver si taire, il y a lieu de « vul ga ri ser » da van tage la F/fran co pho nie dès le
lycée ;
Pour une meilleure in té gra tion entre langues- cultures, du point de vue de la
F/fran co pho nie, dans le champ uni ver si taire, il y a lieu d’en cou ra ger les ma‐ 
ni fes ta tions cultu relles, et de créer au sein de chaque par cours une com pé‐ 
tence in ter cul tu relle de type Conseil de l’Eu rope 67, per met tant un meilleur
rap port entre soi et les autres ainsi que des in ter ac tions concrètes entre les
lo cu teurs de fran çais et ceux des autres langues 68 ;
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Pour un meilleur vécu et une meilleure com pré hen sion du fran çais en
contact avec les autres langues- cultures à Ma da gas car, il s’agi rait de pro mou‐ 
voir l’édu ca tion in ter cul tu relle et l’édu ca tion fran co phone dont la lo gique de
l’in té gra tion de la langue fran çaise et des va leurs cultu relles qu’elle vé hi cule
dans le contexte lin guis tique mal gache, et de rompre ainsi la ten dance à une
vi sion écla tée entre le mal gache et le fran çais.

Étant un phé no mène pé da go gique, di dac tique et so cial lié à la
F/fran co pho nie, l’uti li sa tion de la langue mal gache dans l’en sei gne‐ 
ment des langues, no tam ment dans les éta blis se ments sub ur bains,
de mande éga le ment à être étu diée.

65

Les ré sul tats des en quêtes sur le ter rain montrent que l’édu ca tion in‐ 
ter cul tu relle fran co phone est une réa li té peu concrète à l’ENS, sur‐ 
tout pour les étu diants en début de for ma tion. Leur re pré sen ta tion
de la F/fran co pho nie semble être figée, car ré duite à la langue fran‐ 
çaise, avec une mé con nais sance du dis po si tif ins ti tu tion nel, de ses
éta blis se ments membres, et des va leurs et prin cipes qui la ré gissent.
L’ab sence de ce sa voir sa vant sur la F/fran co pho nie n’em pêche pas
pour au tant la pra tique (in)consciente et pro gres sive de l’édu ca tion
in ter cul tu relle par les étu diants en for ma tion d’en sei gnants de langue
tout au long de leur cur sus de for ma tion ini tiale.

66

En ma tière de pra tique lan ga gière, no tam ment à l’oral, des pra tiques
hé té ro gènes sont consta tées chez les étu diants. Dans ce contexte
uni ver si taire plu ri cul tu rel fran co phone, ces étu diants en for ma tion
d’en sei gnants de langues s’alignent sur la va leur im por tante at tri buée
à la langue fran çaise en si tua tion. Une telle consi dé ra tion de la langue
fran çaise as sure « le futur de la fran co pho nie » 69 dans le champ uni‐ 
ver si taire concer né et au- delà.

67

Ainsi y a- t-il lieu de pro mou voir la langue fran çaise dans « le cadre de
la di ver si té cultu relle et du mul ti lin guisme  » 70, en la consi dé rant
comme « un moyen d’accès à la mo der ni té, un outil de com mu ni ca‐ 
tion, de ré flexion et de créa tion qui fa vo rise l’échange d’ex pé‐ 
riences » 71, selon les prin cipes même de la F/fran co pho nie.

68

Il y a éga le ment lieu de pro mou voir une po li tique lin guis tique, édu ca‐ 
tive et cultu relle ne se li mi tant pas uni que ment à la maî trise des deux
langues aca dé miques (fran çais et ma la ga sy), dans la me sure où l’uni‐ 
ver si té est une en ti té ac cueillant des étu diants de la ca pi tale et des
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ANNEXE

An nexe 1 : Ques tion naire / Andiam- 
Panontaniana
Dans le cadre d’une re cherche sur le thème « Édu ca tion in ter cul tu relle et
F/fran co pho nie à Ma da gas car. Le point de vue des ap pre nants », nous sou‐ 
hai tons re cueillir puis ana ly ser les points de vue des ap pre nants des par‐ 
cours FEM et FEF sur la F/fran co pho nie, et les contacts de langues- culture
dans leur cur sus es tu dian tin.

De ce fait, nous vous sommes re con nais sants de ré pondre à ce ques tion‐ 
naire qui nous ser vi ra de cor pus de re cherche.

NB : Les don nées re cueillies res tent ano nymes.

Ao ana tin'ny fi ka ro ha na momba ny lo ha he vi tra "Fa na bea za na ho amin’ny
fifangaroan- kolontsaina sy ny F/fran ko fo nia eto Ma da ga si ka ra. Ny fomba fi‐ 
je rin'ny mpia na tra”, ma ni ry iza hay ny hanao angon- kevitra ary han da li na ny
fomba fi je rin'ireo mpia na tra ao amin’ny lalam- piofanana FEM sy ny FEF,
momba ny "F/fran co pho nie" sy ny fi fan drai san’ny teny- kolotsaina man dri tra
ny dingam- piofanana la lo van’izy ireo mandram- pahatapitry ny fio fa na ny.

Noho izany an to ny izany dia an ka si tra ha nay in drin dra ianao amin’ny fa ma‐ 
lia na ireto andiam- panontaniana ireto izay ho akora fo to try ny fi ka ro ha na
ha tao nay.

NB : Mi ja no na ho tsiam ba ra te lo ny ana ran’ireo mpan dray an ja ra na nao va na
ny fanangonan- kevitra.

I. In for ma tions sur l’en quê té

Wolff (Alexandre), «  Qu’est- ce qu’un
fran co phone  ?  », dans Mau rer (Bruno)
(dir.), Me su rer la fran co pho nie et iden ti‐ 
fier les fran co phones. In ven taire cri tique
des sources et des mé thodes, Paris, Édi‐ 
tions des ar chives contem po raines,
2015, p. 3-10.

You nès (Mi chel), «  L’in ter cul tu ra li té
vécue. Re pères et condi tions pour une
ex pé rience réus sie  », Revue Lumen
Vitae, 2015, vol. 10, n° 4, p. 415-428.
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N° d’iden ti fi ca tion de l’en quê té.e : ……………………………………………………….…

Par cours : …………… Ni veau : ………… Pas sant.e Re dou blant.e

Sta tut : bour sier.e fonc tion naire

Sexe : fé mi nin mas cu lin Âge : ……………….

Si tua tion ma tri mo niale : cé li ba taire marié.e veuf.ve

Nombre d’en fants et âge : …………………………………………………………………..

Lieu de do mi cile : ……………………….……………………………………………...…….

Par cours sco laire [Se ko ly nia na ra na] :

Éta blis se ment / Se ko ly An nées / Taona Ré gion / Fa ri tra

École pri maire
Am ba ra ton ga fo to tra (I)

Col lège 
Am ba ra ton ga faha- II

Lycée 
Am ba ra ton ga faha- III

Aire géo gra phique d’an crage [Fa ri tra nio re na na]

1. Dans quelle.s ré gion.s avez- vous passé votre en fance, votre ado les cence
et votre âge adulte ?

Fai tra taiza teto Ma da ga si ka ra no niai na nao ny fa ha za za nao, ny fa ha ta no ra‐ 
na sy ny maha olon- dehibe anao?

Ré gions / Fa ri tra Durée / Fotoam- paharetana

En fance
Fa ha za za na

Ado les cence
Fa ha ta no ra na

Âge adulte
Fa ha le bea za na

2. Dans quelle.s ré gion.s de Ma da gas car avez- vous déjà voya gé et sé jour né ?
Pen dant com bien de temps ?

Taiza teto Mad a gas ikara no to er ana efa not sidi h inao? Ha fi ria na ny fa ha re‐ 
tan’ny fit si di ha na?

………………………………………..……………………………………………………..…
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………………………………………..……………………………………………………..…

………………………………………..……………………………………………………..…

II. Édu ca tion in ter cul tu relle et la fran co pho nie

No tion de F/fran co pho nie [He vi tra ma ha ka si ka ny "F/ fran co pho nie"]

3. Ma da gas car est un pays fran co phone. Men tion nez trois (03) autres pays
fran co phones de l’océan In dien.

Firen ena “fran co phone” i Mad a gas ikara. Mitanisà firen ena “fran co phone” telo
(03) hafa eto amin'ny Ran o masimbe In di an ina.

…………………………………………………………………………………………………

4. Men tion nez trois (03) va leurs qui fondent la F/fran co pho nie.

Mi lazà soa toa vi na telo (03) io re nan’ny “F/fran co pho nie”.

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………

En vi ron ne ment fran co phone lin guis tique

À Ma da gas car, le fran çais est une langue d’en sei gne ment.

Teny enti- mampianatra ny teny frantsay eto Mad a gas ikara.

5. En salle de classe, utilisez- vous d’autre.s langue.s ou dia lecte.s que le
fran çais pour com mu ni quer ora le ment avec :

Ao an- dakilasy, mam pia sa tenim- pirenena na tenim- paritra hafa noho ny
teny frant say ve ianao hi fan drai sa na re he fa mi re sa ka amin’ny:

Vos condis ciples ? Non oui, la quelle / les quelles ? ………………...……………

mpiara- mianatra? tsia eny, inona avy?........................................................

Les en sei gnants ? Non oui, la quelle / les quelles ? ………….…………………..

mpampi anatra? tsia eny, inona avy? ..................................................................

6. En de hors de la salle de classe, la langue fran çaise figure- t-elle parmi les
langues que vous uti li sez pour com mu ni quer ora le ment avec :

Any ive lan'ny efi tra no fia na ra na, ta fi di tra ao ana tin’ny teny fam pia sa na reo
ve ny teny frant say re he fa mi re sa ka ? mia ra ka amin’ny:
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Vos condis ciples ? Non [tsia] oui [eny]

Ireo mpiara- mianatra aminao?

Les en sei gnants de votre par cours ? Non [tsia] oui [eny]

Ireo mpam pia na tra ao amin’ny làlam- piofanana misy anao ?

Les en sei gnants des autres par cours ? Non [tsia] oui [eny]

Ireo mpam pia na tra ao amin’ny làlam- piofanana hafa ?

7. À l’école, la langue fran çaise figure- t-elle parmi les langues que vous uti li‐ 
sez pour com mu ni quer ora le ment avec :

Ao an- tsekoly, ny fiteny frantsay ve an isan’ireo teny ampi a sainao hifandrais‐ 
ana am- bava amin’ny:

La di rec tion ? non [tsia] oui [eny]
La sco la ri té ? non [tsia] oui [eny]
Le ser vice mé di cal ? non [tsia] oui [eny]
Le ser vice lo gis tique ? non [tsia] oui [eny]
Le ser vice de la bi blio thèque ? non [tsia] oui [eny]
Le ser vice in for ma tique ? non [tsia] oui [eny]

8. Dans la pra tique orale du fran çais, qu’est- ce-qui pour rait vous gêner et ne
vous per met pas une uti li sa tion aisée de la langue ?

Inona amin’ireto no tena ma na hi ra na anao ka ma ha ton ga anao tsy afaka
mam pia sa ny teny frant say amin’ny to ko ny ho izy re he fa mi te ny ?



Éducation interculturelle et francophonie à Madagascar. Les représentations et les pratiques des
apprenants

9. Quelle.s est.sont votre.vos langue.s pré fé rée.s ?

Inona (avy) ny (ireo) fiteny ankafi z inao?

……………………………………………………………..……………………………………

III. Dé ve lop pe ment in ter cul tu rel [Fi ve la ra na ara- kolontsaina irai sa na]

L’in ter cul tu ra li té est l'en semble des re la tions et in ter ac tions entre des
cultures dif fé rentes. Elle im plique des échanges ré ci proques. Dans cette in‐ 
ter cul tu ra li té fi gurent éga le ment les contacts entre des langues qui sont des
vé hi cules de culture.

Ny atao hoe "in ter cul tu ra li té" dia ny fi fan drai sa na sy ny  fi fa ne ra se ra na eo
amin'ny ko lont sai na samy hafa. Mi ta ky fi fa na ka lo za na izany. Ao ana tin’io
ihany koa anefa ny fi fam pi ka so han’ny teny izay mpi ton dra ny ko lont sai na.

10. Dif fé rentes cultures se ren contrent à l’uni ver si té.

Ko lont saina sami hafa no mi haona ety amin'ny ton to lon’ny fampi anarana
am bony.

Au début de votre par cours, quel sen ti ment éprouviez- vous par rap port à cette
mul ti tude de cultures ?

Teny am- panombohana ny fianaranao, inona no fa hat sapana nanananao
nan o loana ireo ko lont saina marobe ireo?

https://publications-prairial.fr/rif/docannexe/image/1507/img-1.png
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Ac tuel le ment, après une fa mi lia ri sa tion avec la vie uni ver si taire, quel sen ti ment
éprouvez- vous par rap port à cette mul ti tude de cultures ?

An ke hi tri ny, re he fa zatra niai na tety amin'ny an je ri ma non to lo, inona no fa‐ 
hat sa pa na ana na nao na no loa na ireo ko lont sai na ma robe ireo?

in dif fé rence / tsy fi rai ha na

peur / ta ho tra

ré serve / fa ha mai lo na

cu rio si té / fa ni ria na aha fan ta tra

ou ver ture / fisokafan- tsaina

pro mo tion / fa ni ria na ham pi ro bo ro bo

autres / hafa: ……………………....…

…………………………………………

……………………………………………

11. À l’uni ver si té, pensez- vous vivre et étu dier ac tuel le ment dans un
contexte in ter cul tu rel ?

Aty amin'ny an je ri ma non to lo, mie ri tre ri tra ve ianao fa miai na sy mia na tra ao
ana tin’ny ton to lon’ny fi fam pi ka so han’ny ko lont sai na an ke hi tri ny?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tena izay mi hit sy

12. À votre avis, com ment, à l’uni ver si té, la di ver si té cultu relle et lin guis tique
devrait- elle être vue et trai tée ?

Ara kan ny he vi trao, ahoa na no to ko ny han drai sa na sy iai na na io
fahasamihafan- kolontsaina io?

vue comme une si tua tion d’op po si tion entre les étu diants : évi ter les dif fé rences

toy ny toe- javatra mi te ra ka fi fa no he ra na eo amin'ny samy mpia na tra: so ro‐ 
hi na ny fa ha sa mi ha fa na

vue comme une si tua tion de droit pour chaque étu diant : to lé rer la di ver si té
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toy ny zo ana nan’ny mpia na tra tsi rai ray: ekena ny fa ha sa mi ha fa na

13. La for ma tion que vous avez reçue jusqu’à pré sent vous a- t-elle aidé à
vivre ai sé ment dans ce contexte in ter cul tu rel à l’uni ver si té ?

Ny fio fa na na no me na anao teto amin’ny am ba ra ton ga am bo ny, ha tre to, ve
ma nam py anao hiai na am pi la mi na na ana tin’io ton to lo hi sian’ny fifangaroan- 
kolontsaina io?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tena izany mi hint sy

14. À l’uni ver si té, com ment voyez- vous l’uti li sa tion de langues ou dia lectes
as so cié.e.s / com bi né.e.s avec le fran çais dans les conver sa tions orales :

Aty amin'ny an je ri ma non to lo, ahoa na no fa hi ta nao ny fam pia sa na teny na
fitenim- paritra mi fam pi ka so ka amin'ny teny frant say re he fa mi re sa ka:

a. entre étu diants ?

ny samy mpia na tra?

Signe d’or gueil / Ma ri ka fi ham boa na

Im po li tesse / Tsy fahalalam- pomba

Im ma tu ri té / Tsy fa ha ma to ra na

Non- maîtrise de la langue / Tsy faha- fehezana ny teny

Signe d’ou ver ture / Ma ri ka fisokafan- tsaina

Fait or di naire / Tran ga ma ha za tra

Autre.s à pré ci ser / Hafa, am ba rao:

…..….……..….……..……………………

b. entre étu diants et en sei gnants ?

eo amin’ny mpi anatra sy mpampi anatra?

Signe d’or gueil / Ma ri ka fi ham boa na

Im po li tesse / Tsy fahalalam- pomba
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Im ma tu ri té / Tsy fa ha ma to ra na

Non- maîtrise de la langue / Tsy faha- fehezana ny teny

Signe d’ou ver ture / Ma ri ka fisokafan- tsaina

Fait or di naire / Tran ga ma ha za tra

Autre.s à pré ci ser / Hafa, am ba rao: ……………..….……………………..

15. L’uti li sa tion de la langue fran çaise vous permet- elle :

Moa ve ny fampi as ana ny teny frantsay mamela anao:

a. une fa mi lia ri sa tion et une in té gra tion dans la vie uni ver si taire dans votre
éta blis se ment ?

hi fan ka za tra sy hi di tra amin'ny fiai nan’ny an je ri ma non to lo ato amin'ny se‐ 
ko ly misy anao?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tena izany mi hit sy

b. un dé ve lop pe ment de votre culture per son nelle ?

fam pan dro soa na ny ko lont sai na nao ma no ka na?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tena izany mi hit sy

c. une in té gra tion dans la so cié té mal gache ?

fi di ra na ao amin’ny fiaraha- monina ma la ga sy?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tena izany mi hit sy
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16. Jusqu’ici, avez- vous bé né fi cié d’une édu ca tion in ter cul tu relle en F/fran‐ 
co pho nie qui vous per met / per met tra votre in ser tion :

Ha tre to, ianao ve ni si tra ka fa na bea za na ho amin’ny firaisan- kolontsaina ao
amin'ny "F/fran co pho nie" izay ma me la / ha me la anao hi di tra:

a. Dans l’uni vers local (à Ma da gas car) ?

Eto an- toerana (eto Mad a gas ikara)?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tan te ra ka

b. Dans le monde ex té rieur (à l’étran ger) ?

Any am- pita?

Je ne sais pas / Tsy fan ta tro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tan te ra ka

c. Dans le monde du tra vail après les études ?

Amin'ny ton to lon'ny asa aorian'ny fianarana?

Je ne sais pas / Tsy fantatro

Pas du tout / Tsia dia tsia

Un peu / Eo ho eo ihany

Tout à fait / Tanteraka

17. À votre avis, quelle.s langue.s faut- il im pé ra ti ve ment maî tri ser pour pou‐ 
voir in té grer le monde du tra vail ?

Araka ny hev it rao, teny inona no il aina voafehy hahafa hana miditra amin'ny
ton to lon'ny asa?

a. Dans l’uni vers local (à Ma da gas car) ?

Eto an- toerana (eto Mad a gas ikara)?
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……………………………………………………………………………………………..

b. Dans le monde ex té rieur (à l’étran ger) ?

Any am- pita?

……………………………………………………………………………………………..

Nous vous sommes re con nais sants de votre pré cieuse col la bo ra tion.

Man ka si tra ka in drin dra amin’ny fiaraha- miasa

An nexe 2 : Guide de l’en tre tien semi- 
directif
I. No tion de fran co pho nie

1. D'après vous, que si gni fient les termes F/fran co phone ?

Araka ny hev it rao, inona no azonao am ar itana ny atao hoe “F/fran co phone”?

Le terme fran co phone avec un « f » mi nus cule est un ad jec tif dé si gnant une
per sonne par lant le fran çais. Cela peut être total (avec une ca pa ci té de faire
face, en fran çais, aux si tua tions de com mu ni ca tion cou rante) ou par tiel.

Par contre, le terme Fran co phone avec un « F » ma jus cule dé signe le dis po‐ 
si tif ins ti tu tion nel or ga ni sant les re la tions entre les pays fran co phones, au‐ 
tour, en par ti cu lier de l'Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie
(OIF).

Ilay teny hoe “fran co phone” ma nom bo ka amin’ny zana- tsoratra "f" dia ma‐ 
non dro ireo olona mi te ny frant say. Mety ho fam pia sa na feno (mia ra ka
amin'ny fahaiza- manao re he tra ha ha fa ha na mia tri ka, amin'ny teny frant say,
ireo toe- javatra iai na na isan'an dro) na amin'ny am pa ha ny izany.

Etsy an ki la ny, ny teny hoe "Fran co phone" ia lo ha van’ny re ni so ra tra "F" dia
ma non dro ireo andrim- panjakana man drin dra ny fi fan drai san'ny fi re ne na
Fran co phone, voa re sa ka ma no ka na amin’izany ny Or ga ni sa tion in ter na tio‐ 
nale de la Fran co pho nie (OIF). Ivo- pitantananan iraisam- pirenena ny "Fran‐ 
co pho nie".

2. Vous êtes fran co phone, qu’est- ce-que cela si gni fie pour vous ?
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“Ianao izany dia atao hoe fran co phone raha io famar itana io, midika inona ho
anao izany?

3. Quels sont pour vous les avan tages / in té rêts à être fran co phone ?

Inona avy no mety ho tombony azo amin’ny maha "fran co phone"?

4. Quels sont les ap ports de la F/fran co pho nie dans vos études ?

Inona ireo an ja ra bi ri ky nen tin’ny “F/fran co pho nie” teo amin'ny fia na ra nao?

5. Men tion nez des éta blis se ments de la Fran co pho nie à An ta na na ri vo. Les‐ 
quels fréquentez- vous, pour quelle.s rai son.s ?

Mi ta nisà ivon- toerana an’ny « Fran co pho nie » eto an ta na na ri vo. Iza amin’izy
ireny no mba efa not si di hi nao ? Inona no an to ny nan de ha na nao tany?

6. Connaissez- vous des pro jets de la Fran co pho nie dont votre éta blis se ment
jouit ac tuel le ment ? Les quels ?

Ma ha fan ta tra te ti ka sa ia ra ha na amin’ny «  Fran co pho nie  » ve ianao eto
amin’ny ENS? inona (avy)?

II. En vi ron ne ment lin guis tique fran co phone

Dif fi cul tés lin guis tiques à l’oral

7. À l’oral, quand vous avez en vous des idées à ex pri mer en fran çais, mais
que vous n’y par ve nez pas, ou quand vous écou tez des pro pos en fran çais, et
que vous ne par ve nez pas à les com prendre, com ment réagissez- vous ? À
qui, à quoi recourez- vous ? Pour quoi ?

Re he fa sa hi ra na ianao ma ne ho he vi tra mi te ny frant say; na ihany koa ma na na
olana amin’ny fi hai no na olona na za va tra amin’ny teny frant say  ; inona no
ha tao nao, iza no olona ha to ni nao? Na hoa na?

Re pré sen ta tion lin guis tique

8. À votre avis, dans le contexte de l’en sei gne ment à Ma da gas car, peut- on
faire appel à une va rié té de langue.s et/ou de dia lecte.s pour en sei gner la
langue que vous étu diez ? Pour quoi ?

Ara kan ny he vi trao, ao ana tin’izao rafi- pampianarana eto Ma da ga si ka ra izao,
azo atao ve ny mam pia sa ny fitenim- paritra hoen ti na mam pia na tra io teny
io fa na nao io? Na hoa na?
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9. Quel sen ti ment éprouvez- vous pour l’uti li sa tion de la langue fran çaise à
l’uni ver si té ? Pour quoi ?

Aho ana ny hev it rao man o loana ny fampi as ana ny teny frantsay ho teny enti- 
mampianatra aty amin’ny am baratonga am bony? Na hoa na?

III. Dé ve lop pe ment in ter cul tu rel dans le champ uni ver si taire fran co‐ 
phone

L’in ter cul tu ra li té est l'en semble des re la tions et in ter ac tions entre des
cultures dif fé rentes. Elle im plique des échanges ré ci proques. Dans cette in‐ 
ter cul tu ra li té fi gure éga le ment les contacts entre des langues qui sont des
vé hi cules de culture.

Ny atao hoe "in ter cul tu ra li té" dia ny fi fan drai sa na sy ny  fi fa ne ra se ra na eo
amin'ny ko lont sai na samy hafa. Mi ta ky fi fa na ka lo za na izany. Ao ana tin’io
ihany koa anefa ny fi fam pi ka so han’ny teny izay mpi ton dra ny ko lont sai na.

10. Pouvez- vous men tion ner des faits im por tants mar quant votre in té gra‐ 
tion ou non dans la vie in ter cul tu relle à l’uni ver si té ?

Afaka mi la za trangan- javatra iray ve ianao ma na ma ri ka ny fi di ra nao na tsia
ato ana tin’ny ton to lon’ny fam pia na ra na am bo ny  izay hiai na na ma no ka na
fifangaroan- kolontsaina io?

11. Dans le champ uni ver si taire, voire dans la so cié té en gé né ral, avez- vous
ren con tré des dif fi cul tés en ma tière de contact de langues- cultures, entre
autres la langue- culture mal gache et la langue- culture fran çaise ? Com ment
vous y êtes- vous pris ?

Ato amin’ny ton to lon’ny fam pia na ra na am bo ny, na ihany ko eo amin’ny fia‐ 
ra ha mo ni na an ka po be ny, efa nisy ve toe- javatra niai na nao ve ka na na hi ra na
anao ma ha ka si ka ny fi fam pi ka so ha na ko lont sai na (contact de langues- 
culures), ani san'iza ny ny an'ny ma la ga sy sy ny frant say? Ahoa na no fomba
ni ha tre ha na izany?

12. Quels genres de ma ni fes ta tions cultu relles appréciez- vous ?

Karazana hestika ara- kolontsaina manao aho ana no ankafi z inao/ma hali ana
anao?

13. Assistez- vous à des ma ni fes ta tions cultu relles fran co phones ? Les quelles
(quand et où) ? Com ment en êtes- vous in for mé ?
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Efa na na tri ka het si ka ara- kolontsaina "fran co phone" ve ianao? Inona ilay izy?
Ovia na? Taiza? Tamin’ny fomba ahoa na no na ha fan ta ra nao ny fi sia ny?

14. Participez- vous à des ac ti vi tés  / ma ni fes ta tions cultu relles fran co‐ 
phones ? Les quelles ? Pour quelle.s rai son.s ?

Efa nan dray an ja ra tamin’ny het si ka ara- kolontsaina "fran co phone" ve
ianao  ? Inona ilay izy? Ovi ana? Taiza? Inona no ant ony nanosika anao
handray an jara?

La culture fran co phone est le dé ve lop pe ment cultu rel dans un contexte
fran co phone.

Ny ko lont sai na fran ko fo na "culture fran co phone" dia ny fi voa ra na ara- 
kolontsaina ao ana tin'ny ton to lon'ny fran ko fo nia.

15. Com ment promouvez- vous votre culture fran co phone ?

Ahoa na ny fomba ham pi ro bo ro boa nao ny ko lont sai na fran ko fo na ana na nao?

IV. Pers pec tive des va leurs fran co phones et in ter cul tu relles

16. Dans quel par cours êtes- vous ? Pour quoi ce choix ?

Lalam pi ofan ana inona no misy anao? Inona no anton’izay safidy izay?

La com mu nau té fran co phone par tage des va leurs po si tives telles les va leurs
de to lé rance, de di gni té hu maine, de di ver si té cultu relle, de dé mo cra tie et
de so li da ri té qui sont le fon de ment même de la Fran co pho nie.

Ny vondrom- piarahamonina fran ko fo nia dia mi za ra soa toa vi na mi ha bo toy
ny soa toa vin’ny fan de fe ra na, ny ha si na ma hao lo na, ny fahasamihafan- 
kolontsaina, ny de mo kra sia sy ny fi rai san ki na izay tena fo to try ny Fran co‐ 
pho nie.

17. Dans le contexte fran co phone de l’in ter cul tu ra li té, quelle pro fes sion
pratiqueriez- vous à l’issue de vos études à l’ENS ? Pour quoi ?

Ao ana tin'ny ton to lon'ny fran co phone hi sian’ny fi fam pi ka so ha na ko lont sai na
"in ter cu tu ra li té" inona no asa ha taoa nao re he fa vita ny fia na ra nao eto
amin'ny ENS? Na hoa na?

18. Que pensez- vous de l’ap port du sys tème édu ca tif, des dé ci deurs (mi nis‐ 
tères) et des en sei gnants dans le ren for ce ment de l’édu ca tion in ter cul tu relle
en fran co pho nie ?
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Ahoa na ny he vi trao momba ny fan drai sa na an ja ran'ny rafi- panabeazana, ny
tom pon’an drai ki tra mpanapa- kevitra (mi ni si te ra) sy ny mpam pia na tra,
amin'ny fa na ma fi sa na ny fa na bea za na sy fam pia na ra na ma nome lanja ny fi‐ 
fam pi ka so ha na ko lont sai na entin’ny "fran co pho nie"?

19. Avez- vous des sug ges tions à leur ap por ter pour la pro mo tion de l’édu ca‐ 
tion in ter cul tu relle en fran co pho nie à Ma da gas car ?

Ma na na soso- kevitra en ti na eo amin’izy ireo ve ianao ho fam pi ro bo ro boa na
ny fa na bea za na ma nome lanja ny fi fam pi ka so ha na ko lont sai na entin’ny
"fran co pho nie" eto Ma da ga si ka ra io?

20. Quelle.s contri bu tion.s pensez- vous pou voir ap por ter pour la pro mo tion
de l’édu ca tion in ter cul tu relle en fran co pho nie à Ma da gas car ?

Inona no an ja ra bi ri ky azo nao en ti na ho fam pi ro bo ro boa na ny fa na bea za na
mio ri na amin’ny fi fam pi ka so ha na ko lont sai na entin’ny "fran co pho nie" eto
Ma da ga si ka ra izay?

Nous vous sommes re con nais sants de votre pré cieuse col la bo ra tion.

Man ka si tra ka in drin dra amin’ny fiaraha- miasa
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Français
La langue- culture consti tue un re père in con tour nable pour (sur)vivre au
sein d’une so cié té hé té ro gène. Qu’en est- il dans les pays an cien ne ment co‐ 
lo ni sés, en Afrique, no tam ment dans l’océan In dien  ? L’in dé pen dance est
mar quée par une dy na mique de ré ha bi li ta tion des langues- cultures long‐ 
temps dé va lo ri sées au XIX  siècle et cor ré la ti ve ment par la créa tion d’or‐ 
ga ni sa tions ras sem blées au tour d’une langue- culture com mune  : entre
autres, l’an glais pour le Com mon wealth et le fran çais pour la Fran co pho nie.
Pré ci sé ment, la Fran co pho nie met en avant le concept d’édu ca tion in ter cul‐ 
tu relle. Pour un pays comme Ma da gas car qui a ac cueilli le XIX  Som met
de la Fran co pho nie en 2016, la pro blé ma tique et les réa li tés liées à l’édu ca‐ 
tion in ter cul tu relle sont dignes d’in té rêt.
Ter rain so cial, l’uni ver si té en per met une vi sion « méso » et « micro ». Ainsi
notre ob jec tif est d’éta blir un état des lieux des re pré sen ta tions et des pra‐ 
tiques de l’édu ca tion in ter cul tu relle fran co phone des étu diants en for ma‐ 
tion d’en sei gnants de langues mal gache et fran çaise, nos par cours de for‐ 
ma tion. D’où les ques tions de re cherche ci- après :
- Quelles re pré sen ta tions les étu diants en for ma tion d’en sei gnants de
langues (le mal gache et le fran çais), uti li sa teurs du fran çais de puis l’école
pri maire et fu turs en sei gnants au lycée, ont- ils de la Fran co pho nie et des
contacts de langues- cultures dans leur for ma tion ini tiale ?
- Quelles uti li sa tions du fran çais peut- on ob ser ver au près d’eux au cours de
cette for ma tion ?
De puis 2010, la Consti tu tion mal gache confirme le sta tut du fran çais comme
deuxième langue of fi cielle du pays après le mal gache. La mise en ap pli ca tion
de cette dé ci sion n’est guère évi dente pour dif fé rentes rai sons : ni veau hé‐ 
té ro gène des lo cu teurs dans ces deux langues, in éga li té tant au plan de leur
pra tique qu’au plan de la va leur ac cor dée à leurs modes d’uti li sa tion : l’écrit
et l’oral. Force est de consta ter que le cur sus uni ver si taire pri vi lé gie l’écrit.
Or, l’oral dé tient un rôle pri mor dial dans toute com mu ni ca tion. Ce constat
jus ti fie en grande par tie notre choix dans le cadre du pré sent ar ticle.
En consé quence, notre prin ci pal objet de re cherche : l’édu ca tion in ter cul tu‐ 
relle à tra vers la pra tique orale de la langue, dans un contexte fran co phone
uni ver si taire, se dé cline en quatre sous- objets, tous liés aux étu diants en
for ma tion d’en sei gnants :
- Leur no tion de F/fran co pho nie ;
- Leur en vi ron ne ment lin guis tique fran co phone dans l’en ceinte uni ver si‐ 
taire ;
- Leur dé ve lop pe ment in ter cul tu rel à tra vers la pra tique orale de la langue ;
- La pers pec tive pour le dé ve lop pe ment des va leurs fran co phones et in ter‐ 
cul tu relles à tra vers la pra tique orale du fran çais à l’uni ver si té.
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L’in té rêt en est un état des lieux et une com pré hen sion de la re pré sen ta tion
de la F/fran co pho nie et de la va leur ef fec tive de l’oral chez ces étu diants. Le
tra vail s’ins crit dans la lo gique so cio cons truc ti viste et com pré hen sive, et re‐ 
pose sur les concepts de la F/fran co pho nie, de la re pré sen ta tion, de la pra‐ 
tique orale de la langue et de la construc tion de l’iden ti té pro fes sion nelle
en sei gnante. Dans ce sens, il suit une dé marche in duc tive mo bi li sant une
ap proche qua li ta tive. Son cor pus est éta bli à par tir d’étude de cas mul tiples
avec deux ou tils d’in ves ti ga tion :
- Un ques tion naire pour une étude de l’en vi ron ne ment lin guis tique oral des
étu diants, à par tir de va riables pré dé fi nies ;
- Un en tre tien semi- directif, avec une grille d’ana lyse comme outil d’ob ser‐ 
va tion, pour dé fi nir leurs re pré sen ta tions de la F/fran co pho nie, leur dé ve‐ 
lop pe ment in ter cul tu rel et leur pra tique orale du fran çais.
Comme ter rain de re cherche, nous choi sis sons l’École nor male su pé rieure
de l’uni ver si té d’An ta na na ri vo au re gard de ses par ti cu la ri tés.
La re cherche a per mis de consta ter chez les étu diants, entre autres une re‐ 
pré sen ta tion som maire et/ou res treinte voire faus sée de la F/fran co pho nie,
des pra tiques hé té ro gènes du fran çais, en par ti cu lier à l’oral, une vo lon té
d’amé lio ra tion du ni veau lan ga gier et une édu ca tion in ter cul tu relle en cours
de dé ve lop pe ment.

English
Language- culture is a key point for liv ing/sur viv ing in a het ero gen eous so‐ 
ci ety. What about formerly col on ized coun tries, in Africa and es pe cially in
the In dian Ocean? In de pend ence is char ac ter ized by a re hab il it a tion dy‐ 
namic of languages- culture that have been un der val ued for a long time in
the XIX
cen tury, and cor rel at ively by the cre ation of or gan iz a tions gathered around
a com mon language- culture: such as Eng lish for the Com mon wealth and
French for the Fran co phonie.
Spe cific ally, the Fran co phonie high lights the in ter cul tural edu ca tional
concept. For a coun try like Mad a gas car which hos ted the XVI
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Sum mit of the Fran co phonie in 2016, the is sues and real it ies re lated to in‐ 
ter cul tural edu ca tion in Fran co phonie are mat ters of in terest.
As a so cial field, Uni ver sity al lows a meso and micro vis ions of this issue.
There fore, our goal is to es tab lish an in vent ory of the rep res ent a tions and
prac tices of French- speaking in ter cul tural edu ca tion in the uni ver sity field
to those at tend ing Mala gasy and French Lan guage Teach ing (our ma jors).
Hence the main re search ques tions are:
- What rep res ent a tions do those who at tend lan guage teach ing (Mala gasy
and French), users of French since primary school and fu ture teach ers in
high school, have of the Fran co phonie and language- cultural con tacts in
their ini tial train ing?
- What uses of French can we ob serve to them dur ing this train ing?
Since 2010, the Mala gasy Con sti tu tion has con firmed the status of the
French lan guage as the second of fi cial lan guage of the coun try, after the
Mala gasy lan guage. The ap plic a tion of this de cision is not ob vi ous for vari‐ 
ous reas ons: het ero gen eous level of speak ers in these two lan guages, in‐ 
equal ity both in terms of the prac tice of one or the other, and in terms of
value given to their modes of use: writ ten and oral ones. It is clear that the
uni ver sity cur riculum fa vors writ ing, whereas oral holds a prim or dial role in
any com mu nic a tion. This ob ser va tion largely proves our choice in the con‐ 
text of this work.
Thus, our main ob ject of re search is in ter cul tural edu ca tion through the
oral prac tice of the lan guage, in a French- speaking uni ver sity con text. It is
di vided into four sub- objects re lated to those who at tend the train ing:
Their no tion of F/fran co phonie;
- Their French- speaking lin guistic en vir on ment in side the uni ver sity peri‐ 
meter;
Their in ter cul tural de vel op ment through the oral prac tice of the lan guage;
- The per spect ive for the de vel op ment of fran co phone and in ter cul tural val‐ 
ues through the oral prac tice of the French lan guage at uni ver sity.
The in terest is to es tab lish an in vent ory, to un der stand the rep res ent a tion
of F/fran co phonie and the ef fect ive value of the oral with those at tend ing
the train ing. The work is part of a socio- constructivist and com pre hens ive
logic, and based on the concept of the F/fran co phonie, the rep res ent a tion
and the oral prac tice of lan guage and the con struc tion of the teacher pro‐ 
fes sional iden tity. In this per spect ive, it fol lows an
in duct ive pro cess with qual it at ive ap proach. Its cor pus is es tab lished from
mul tiple case stud ies with two in vest ig at ive tools:
- A ques tion naire for a study of the oral lin guistic en vir on ment of the train‐ 
ees, based on pre defined vari ables;
- A semi- directive in ter view, with an ana lysis grid as an ob ser va tion tool, to
define their rep res ent a tions of F/fran co phonie, their in ter cul tural de vel op‐ 
ment, and their oral prac tice of the French lan guage.
The École nor male supérieure
in the Uni ver sity of Ant ananarivo is chosen as a field of re search due to its
par tic u lar it ies.
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The re search showed a sum mary and/or re stric ted or even dis tor ted rep‐ 
res ent a tion of F/Fran co phonie, het ero gen eous prac tices of French, es pe‐ 
cially in oral, a will to im prove the level lan guage, and in ter cul tural edu ca‐ 
tion being de veloped for those at tend ing the train ing.
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