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Nouveaux enjeux dans la didactique
de la civilisation etrangere

Am Maria Huvelle

Nuevos retos en didactica de la civilizacion extranjera.

Resumen
En la actualidad, se ha vuelto evidente que el aprendizaje de una lengua extranjera no se reduce
solo a un dominio del aspecto lingiiistico, sino que este debe estar acompanado por competencias
ctilturales e intercultvurales. Existen multiples y variados enfoques que permiten abordar una
cultura, este articulo propone privilegiar el de una antropologi'a comprensiva y no solo explicativa
de lo cotidiano, que pertnitin'a evitar el totalitarismo cviltural. Uno de los tantos caminos posibies
para abordar un sistema cultural diferente es el del texto literario, tomado como encarnadon
concreta de la universalidad en la creacion de una persona determinada. El ejercicio del encuentro
con el Otro es tambien factible a traves de la pluralidad de situaciones, de personajes y de culturas
presentes en el genero literario. La realizacion y puesta en practica de herramientas que permitan
abordar la literatura desde una optica antropologica podrfan constituir una de las metas de la
reflexion didactica. Y aiin si el camino por recorrer puede parecer largo, creemos que es posible
logrario por medio de la elaboracion de conductas/prdctica/caminos riginales e innovadoras.
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New challenges in foreign culture didactics

Abstract •
It has been made evident, at present, that learning a foreign language cannot be reduced to the
mere mastery of the linguistic area, but must be accompanied by the development of cultural
and intercultural competence. Though there exist a wide variety of approaches that allow
teachers to know a foreign culture, instead of attempting a mere description of every day facts,
our aim is to privilege a comprehensive, anthropological approach, which would prevent us
from any kind of cultural totalitarianism. literary texts - the concrete embodiment of universality
in a creation of a given person - are one of the possible paths towards an understanding of a
different cultural system. The plurality of situations, characters and cultures present in the
literary genre will also permit exercising points of encounter with the Other. The design and
implementation of tools, which will facilitate an anthropological approach to literature might
constitute the aim of didactic reflection. Even though the task may appear hard, we believe that
by means of innovative and original practices, our objectives can definitely be met
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Des notre naissance, I'entouragt fait pinetrtr en nous, par milk

demarches conscieittes et inconscientes, un jiigtment de valetir,

molivntions, centres d'lnterits, y compris la viic reflexive que

Education nous impose du dcnenir historiqiic de notn civilisation,

sans laquellt celle-d deviendrait impensable ou apparaitrait en

contradiction avec Its conduites reelles. Nous nous deplafons

litteralement avec ce ysteme de references, et les realites culturelles

du dehors ne sont observables qti'd travers les deformations qu'il

leur impose, quand il ne vapasfusqu 'a nous mettre d'en apercevoir

quoi que ce soit.

Claude Levi-Strauss, Anthntpohgie structurale, II, Race et Histoire. p. 397

Introduction

Depuis quelques annees, nous assistons, dans l'enseignement des langues, a une montee forte des
enjeux culturels, qu'une certaine didactique classique laissait a l'ecart. Ceci patce qu'il est devenu
evident que l'apprentissage d'une langue etrangere requiert une triple competence : linguistique,
communicative et culturelle. En effet, la communication en langue etrangere ne se reduit pas a une
quelconque maitdse linguistique et celle-ci ne sert a rien si elle n'est pas accompagnee de competences
culturelles et interculturelles.

Des lors on voit l'interet d'integrer la dimension culturelle dans l'apprentissage. Mais en fait,
rintroduction de la variable « culture » ne peut s'effcctuer a la maniere d'unc addition, et entralne, ou
devrait entrainer une veritable revolution dans la didactique des langues et des cultures.

Allant dans ce sens, le texte litteraire, production de l'imaginaire, constitue un objet culturel qui
peut constituer le point de depart de l'exploration d'une pluralite de personnages, de situations, de
cultures, evitant ainsi la reference a un modele unique et reducteur. C'est cette dimension humaniste
que nous nous proposons d'evoquer dans ce travail.

Evolution m^thodologique de l'enseigtiement / apprentissage de la civilisation

"Elle voulut apprendre l'italien ; elle acheta des dictionnaires, une grammaire, une provision de
papier blanc" (Flaubert: 1856). Tels sont les outils dont se dota Emma Bovary pour etudier l'italien,
dans la province frangaise, au milieu du XIX siede. Elle aurait sans doute fait d'autres choix si Charles
Bovar)' l'avait emmene a Parme ou si Flaubert etait ne 150 ans plus tard. Derriere ces mots s'ebauche
cependant l'idee d'une methode, d'un « ensemble de procedes raisonnes pour faire quelque chose »
(Littre). Flaubert fait done un choix methodologique, reflet des usages de son siecle, mais aussi de la
situation de son heroine : ni maitres, ni echanges, ni environnement italien.

Mais pour mieux comprendre revolution subie depuis Flaubert par la didactique des langues
etrangeres, il semble utile de retracer brievement la maniere dont la civilisation s'est introduite dans
l'enseignement de la langue etrangere.
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Historiquement, la 'civilisation s'opposait a la « barbarie » et designait, selon F. Braudel (cite par
Le Berre: 14), un ideal profane de progres intellectuel, technique, moral et social. Et c'est dans ce sens
que les groupes dits 'plus evolues' ont entrepris d'amener les groupes dits 'moins evolues' vers un
etat plus proche de cet ideal.

On sait que l'enseignement du FLE est plus ancien que Tapparitlon du mot« civilisation ». II a
certainement ses origines au Moyen Age et l'elite d'alors utilisait pour l'apprendre principalement la
grammaire et le dictionnaire.

Au XIX'"" siecle, le public d'apprenants s'accroit et les finalites de Tenseignement du FLE se
voient bouleversees: le contact avec les natifs n'etant plus aise, pour des raisons financieres, la
preoccupation deviendra essentiellement« culturelle » ou «livresque ». On enseignera la litterature a
fortes doses et l'enseignement de la civilisation se reduira a celui de la litterature.

11 faudra attendre la deuxieme moitie du XX siecle pour que la civilisation soit admise comme
une etape necessaite dans le deroulement de l'etude de la langue etrangere. Neanmoins, si elle a su se creer
un espace, elle se reduit a apprendre des notions d'histoire, de geographie, d'economie, d'histoire de Fan...

Dans les annees '80, apres une eclipse, l'enseignement de la civilisation etrangere revient surle
devant de la scene et se constitue en une nouvelle specialite, informee par les sciences sociales,
legitimee par ranthropologie cognitive, l'ethnographie et les theories de la communication.

II parait necessaire alors de redefinir le concept de civilisation. De nos jours, le sens du mot a
evolue et historiens, sociologues, ethnologues et meme professeurs de langue etrangere Tentendent
comme l'ensemble de caracteres propres a une societe quelconque. Or le terme 'civilisation' denote
« culture » et c'est ce dernier terme qui est de plus en plus utilise en France.

Mais essayons de cerner de plus pres ce concept qui oscille entre un pole anthropo-socio-
ethnographique et un pole cthico-esthetique. Reprenons pour cela le schema qui distingue, d'aprcs
Claude Olivieri (1996 : 9), trois niveaux: .

• une conception restreinte de la culture, le plus souvent limitee aux domaines de la litterature et
des beaux-arts;
• une conception elai;gie qui y ajoute la prise en compte des realites sociologiques, politiques, historiques,
geographiques, etc. et qui a ete longtemps consideree comme l'enseignement de la civilisation ;
• une conception glohalisante, qui inclut aussi dans la notion les modes de vie et de pensee, les
comportements langagiers, les rites sociaux.

C'est cette derniere conception large, a vocation d'universalite, qui prevaut dans la didactique
actueliedu FLE.

Uacquisition d'lin savoirfaire

La competence culturelle ne peut pas etre entendue comme une connaissance de l'Autre, ce qui
reviendrait a un savoir statique, mais comme un savoir-faire, c'est-a-dire comme "la capacite de
s'orienter dans la culture de l'Autre a partir d'une demarche comprehensive et non plus seulement
descriptive" (Abdallah-Pretceille 1996: 32). Louis Porcher definit la competence culturelle comme "la
capacite de percevoir les systemes de classement a l'aide desquels fonctionne une communaute
sociale et, par consequent, la capacite pour un etranger d'andciper, dans une situation donnee, ce qui
va se passer, c'est-a-dire aussi quels comportements il convient d'avoir pour entretenir une relation
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adequate avec les protagonistes de la situation" (Porcher 1988: 92). Ce serait la culture « en acte » par

opposition a la culture 'objet'. Pour Martine Abdallah-Pretceille 'l'important est de connaitre des

faits et des caracteristiques culturelles et de comprendre comment ils sont manipules a des fins de

communication a travers des discours et des pratiques' (Abdallah-Pretceille 1996 : 33) .

L'evidence s'impose, l'enseignement de la civilisation ne saurait plus se limiter a l'acquisition

d'un contenu sur la culture etrangere, a un simple savoir de type informatif, tant il est vrai que la

comprehension d'une culture ,semble beaucoup plus efficace qu'une connaissance au niveau des

savoirs. L'objectif devenant alors la competence cultunlk., il est question de se construire des reperes

pour s'orienter dans les pratiques culturelles.

Une maniere d'apprehender la ctdltire etrangere

L'enseignement d'une culture etrangere consiste alors a apprendre des regies de fonctionnement,

dites et non dites, qui regissent les actes des acteurs d'une communaute et que l'apprenant ignore. II

s'agit d'apprendre un systeme, non pour lui-meme, mais pour comprendre comment les natifs

d'une culture mettent en ceuvre ce systeme.

Or, les individus, et par consequent les apprenants, n'abordent pas l'apprentissage d'une culture

etrangere vierges de tout savoir culturel. Ils disposent d'outils conceptuels qui leur permettent

d'interpreter leur propre systeme culturel.

Dans ce contexte, la rencontre avec un systeme culturel different risque de donner lieu a des

interpretations arbitraires qui peuvent conduire a des lr.alentendus culturels ; c'est pourquoi la

competence culturelle implique une education du regard, sur soi-meme et sur l'autre, reposant sur

un questionnement sur le fonctionnement de la culture maternelle et de la culture cible. 11 faut

apprendre a porter sur toutes les deux un regard d'anthropologue.

Trois posttilats pour la creation d'une didactique des cultures

Selon Le Berre (Le Berre: 23), la problematique des objectifs et de la methodologie d'apprentissage

etablit trois postulats dont doit tenir compte la nouvelle didactique des cultures;

1) Une culture se definit comme modes de production plutot que comme catalogue de produits.

2) Une competence culturelle, comme maitdse personnelle de ces procedes de construction, est

l'objectif specifique de l'enseignement des cultures.

3) La methodologie d'acces a cette competence est done fondee sur l'apprenant / producteur de sens

culturel et sur une pedagogie active d'apprentissage.

La litterature, un objet culturel pertinent pour une approcbe de la civilisation

Dans cette perspective, Tetude d'objets culturels pertinents, tels que la langue au sein des discours ou
elle s'incarne permettra de degager des aspects culturels specifiques d'un groupe humain.

La litterature apparait alors comme l'expression de la mise en forme des representations partagees
par les membres d'une communaute. Ainsi, les oeuvres litteraires peuvent-elles constituer une voie
d'acces a des codes sociaux et a des modeles culturels car elles parlent de la vie des hommes, dans leur
verite quotidienne comme dans leur histoire.

G;pendant, toute oeuvre litteraire traduit a la fois une realite generale, verifiable et une affectivite individuelle,

irreducdble, le vecu propre d'un individu. Elle s'appuie sur des faits specifiques, tres souvent biographiques
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C'est cette seconde dimension qui remet a l'honneur "la subjectivite, l'ephemere, l'heterogene,
I'aleatoire, la complexite et l'incompletude qui sont autant d'expressions de l'humain. II s'agit d'un
t)'pe de lecture des cultures qui, loin de revendiquer une quelconque suprematie sur les autres
approches, se presente comme un point de vue, (...) en evitant de sombrer dans une approche
reductionniste par categorisation" (Abdallah-Pretceille 1996 : 38).

Cette affirmation a une importance certaine pour la didactique d'une langue etrangere : si
l'enseignant adopte cette optique, il fera appel systematiquemment a des biographies metisees, a des
parcours en zigzag, qui permettront aux apprenants de percevoir la richesse du singulier, evitant ainsi
de tomber dans les pieges du culturalisme et de l'integrisme culturel.

Quelques notions concemant le 'litteraire'

D'apres Ducrot (1995 : 623) , pour qu'un texte soit considere litteraire, il doit constituer l'expression
personnelle et a la fois exemplaire d'un individu, relevant de l'art et d'un fonctionnement esthetique
de la langue. Ceci englobe done une realite tres vaste comprenant:
• La litterature ecrite, 'savante', les 'belles lettres', telle que la congoivent "toutes les grandes civilisations
a ecriture, qu'il s'agisse de l'lnde, de la Chine, du Japon ou encore la vaste aire culturelle de l'lslam".
• Mais aussi la litterature orale, terme qui met I'accent "sur une parente fonctionnelle des deux champs
-l'oral et l'ecrit- qui se partagent le domaine de l'usage (potendellement) esthetique du langage
humain [...] meme si c'est selon d'autres modalites que dans la litterature ecrite, [...] meme si elle
s'organise selon des contraintes qui sont partiellement differentes" (Ducrot 1995 : 624).

ha competence culturelle par I'approcbe anthropologique de la litterature tij

La litterature actualise certaines visions du monde, en ce sens elle est dans une situation privilegiee 5
pour les etudes culturelles. Elle permet d'explorer differents personnages, differentes situations, ce ' §3
qui permet d'eviter la reference a un modele unique. ^

L'objectif est de chercher le general a travers le particulier, ainsi l'observation de la dimension
culturelle revient a rencontrer l'etrange familiarite de l'alterite. L'Autre se situe au centre de la creation
litteraire et si l'experience de l'alterite est une des finalites de l'education a la culture par cette approche,
on trouvera dans la litterature de nombreux (pre)textes.

L'ecrivain s'adresse a tout le monde mais est refu differemment par chaque lecteur particulier, car
les faits specifiques qu'il presente font echo chez les lecteurs par leur pouvoir d'exemplifier, a travers
des differences de surface, des ressemblances profondes. Le contexte romanesque enracine et
individualise des universaux.

l^s implications didactiques d'une approche anthropologique

Une education a la perception interculturelle, fondee sur une approche anthropologique, devrait
permettre d'operer un changement de perspective au moment de « regarder » une realite differente
de la propre realite. En effet, regarder une autre culture pour l'apprehender devrait obliger chacun a
regarder la sienne, attitude qui n'est pas evoquee dans les cours traditionnels.

Le Berre (op.cit. p. 51-53) souligne le role de l'anthropologie en detaillant un ensemble d'acdons
necessaires pour mener a bien cette nouvelle education du regard;
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• II faudra que 1' etranger qui veut proceder a ce type d'approche apprenne a se decentrer, pour

apprehender cette culture autre que la sienne, mais en ne perdant pas celle-ci de vue.

• II devra aussi 'objcctiver' son action, mettant a distance, considerant comme de l'extcrieur lc

phcnomcne en question, sans jamais oublier que le savoir acquis est toujours provisoire.

• II le fera en n'ignorant pas que tout phenomene culturel -dont la litterature- doit necessairement

etre inscrit dans son 'contexte' sans quoi il ne saurait etre reeUement compris.

• Tout ceci accompagne d'une forte 'conscience' de son 'enracinement qulturel' et de la prise en compte

des 'relations' existant entre sa culture et la culture etrangere.

L'observateur qui 'objective' sa lecture prend conscience differemment du texte litteraire qu'il ^proche

et, par son intermediaire, de son auteur. Ainsi, dans sa 'confrontation' avec l'Autre, il sera tres vite

contraint a admettre sa propre subjectivite et a se resigner a subir une 'incommunicabiJite relative' a son

egard, puisqu'il se decouvre incapable de demonter 'tous' les ressorts culturels mis en oeuvre. II ignore

done consciemment le 'jardin secret' que l'Autre n'est sans doute pas conscient de lui cacher.

Placer ce 'produit culturel' qu'est l'ecrivain dans son 'contexte' est un procede qui ne saurait etre

contourne, car il permet d'eviter les malentendus produits par Tignorance de l'environnement

personnel, social, politique, economique, ideologique enfin...

G. Zarate (1986:35-40), didacticienne de renommee internationale, dans son ouvrage Enseigner

une culture etrangere, (cite par Le Berre op.cit. p.58), propose de s'appuyer sur trois lignes directrices

pour acquerir une competence culturelle:

1) II existe une «incommunicabilite relative » entre membres de cultures differentes, reconnaitre

l'existence d'une certaine impermeabilite entre cultures permet d'eviter remission de propos dictes

par des enjeux politiques.

2) La frequentation d'une culture etrangere constitue un 'apprentissage de la relativite'.

3) L'objectivation du rapport culture maternelle / culture etrangere permet une prise de conscience de

la propre identite.

Travailler sur l'histoire, les racines, les mythes, la difference, la deviance, permet de retrouver les

questions existentielles et les reponses que donnent les uns et les autres.

Focaliser l'Autre, a travers son CEUvre, dans sa globalite et sa diversite, apprendre a le comprendre

-done a le respecter-, eviter la 'parole d'autorite' elargissant de cette maniere la perspective, telles sont

les prctentions d'une approche anthropologique de la litterature.

Justement, comme la litterature facilite ces pratiques qu'il est souhaitable mener a bien en

classe sous differentes modalites, nous en analyserons une en pardculier: l'approche anthropologique

de la litterature comme 'universel singulier'.

La litterature. un universelsinetdier

Le concept 6"universelsinguUerz ete forge d'abord par le philosophe allemand Hegel, au debut du

XIX siecle, pour exprimer la synthese possible entre un individu, une particularite, une singularite et

la presence de l'universalite. Un universel singulier, c'est Tincarnation concrete de l'universalite dans

une personne precise, vivante, done mortelle. (cf. La phenowenologie del'esprit).

Selon Louis Porcher, dans A/a/2/er«c/ec/a55e (1987 : cite par Le Berre 1992 :181),un universel

singtilier'cst une realite (materielle ou symbolique) qui existe partout (objet universel) et que chaque
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societe interprete pourtant a sa maniere, differente de toutes les autres (objet singulier)'. Par exemple,
l'eau est un cas tres eclairant. Elle est presente partout, en reaiite ou en preoccupation, et, en meme
temps, ses significations, les objets qu'on fabrique a son propos, varient d'une culture a l'autre.

Les litteratures des differentes cultures pourraient done etre considerees comme des universaux
singuliers car, tout en exprimant des perceptions singulieres marquees par des contextes d'enonciadon,
elles sont presentes partout.

Pourquoi choisir un universel singulier et en particuUer celui-la?
D'apres Oswald Ducrot, 'que pradquement toutes les societes etudiees connaissent des acdvites
verbales esthitiquemmt marquees semble un fait etabli' (Ducrot 1995:624). Ce qui est certain aussi, c'est
que cette pradque discursive est vecue de differentes manieres selon les cultures et selon les epoques,
car sa percepdon ne releve pas des memes criteres de valeur.

En outre, il faut le savoir et le dire : le texte litteraire n'est pas un « bel objet», sacre, inaccessible,
reserve a des inides. II consdtue un document« authendque », dans le sens ou il n'a pas ete produit
a des fins didacdques. II est le reflet d'une epoque, d'une pensee, d'une maniere de dire, de temoigner;
il est une ecriture, une langue a un moment precis de l'histoire au meme dtre que d'autres formes
d'expression ecrite. Un fait divers raconte par Marguerite Duras, par exemple, revet les memes
caracterisdques structurales qu'un fait divers extrait de la presse ecrite, mais sa litterarite apporte un
autre sens a I'evenement, le transforme en symbole. S

Ajoutons que travailler sur la litterature implique travailler sur la comparaison de patrimoines "g
culturels et mettre a profit le vecu et les connaissances des apprenants.

Ces constatadons faites, il faut cependant se rendre a I'evidence que beaucoup de concepteurs de
methodes font le choix de presenter la langue dans un contexte quoddien, sans entrer dans le
domaine de l'histoire de l'art ou de la litterature, qu'ils preferent releguer a des niveaux d'enseignement
superieur. Ceci presente deux inconvenients dont le premier est de decevoir un peu I'apprenant qui
se trouve confronte a des scenarios, a vrai dire, assez pauvres. Et le deuxieme reside dansle fait de le
priver d'un savoir qui lui permettrait de comprendre, des le debut de I'apprendssage, les fondements
memes de la langue-culture cible.

Andciper les risques de malentendus culturels
Un des objecdfs de I'acquisidon de la competence (inter)culturelle est de trouver le sens donne a un
enonce dans une situadon determinee.

Dans ce sens, on voit comment la litterature peut consdtuer un lieu ptivilegie pour travailler sur
des reseaux de significadon implicites suscepdbles de provoquer des malentendus. Tel est le cas, par
exemple, de I'allusion, du presuppose, du sous-entendu et de bien d'autres pradques qui lient entre
eux les membres d'une communaute culturelle et qui, tout en etant source de richesse, peuvent
consdtuer aussi de malentendus pour des eleves etrangers.

Conclusion

Apres avoir determine les savoir-faire necessaires a qui veut approcher anthropologiquement les
expressions d'une culture (decentradon, objecdvadon, contextuaiisadon, pdse de conscience de la
propre culture), force est de reconnaitre qu'une approche anthropologique permet de (re)decouvrir
autrement la iitterature.
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Ce faisant, nous dit M. Abdallah-Pretceille (1996 : 38), Tanthropologie -un autre point de vue,
un autre choix- revendique la subjecdvite (qu'il ne faut pas confondre avec la non-objecdvite),
l'ephemere, l'heterogene, l'aleatoire, la complexite et rincompletude... qui sont autant d'expressions
de l'humain'.

Ainsi l'Autre et la culture ou il s'insere sont regardes a pardr d'une 'demarche comprehensive' et
non seulement 'descripdve', evitant 'de sombrer dans une approche reducdonniste par categorisadon
aprioritt done hors contexte du comportement communicadf d'autrui' (Abdallah-Pretceille 1996 :38).

En tant que producdon de I'imaginaire, le texte litteraire represente un genre inepuisable pour
proceder a cet exercice de la rencontre et la decouverte de l'Autre, a travers Texploradon d'une pluralite
de situadons, de personnages, de cultures.

La realisation et la mise en cevre d'oudls permettant d'aborder la litterature par le biais de
l'anthropoiogie consdtue un des enjeux dont devrait tenir compte la reflexion didacdque.

Et, meme si le chemin a parcourir peut sembler encore long, nous croyons qu'il est possible d'y
parvenir par l'elaboradon de demarches originales et novatrices.
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