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De l'apprentissage d'une langue etrangere : 
Probleme de perception et de production 
Mansour Sayah 
Universite de Toulouse-Le Mirail 
sayah@univ-t1se2.fr 

Introduction 

La problematique de l'oral, que nous envisageons de traiter ici dans Ie 
domaine de l'apprentissage d'une langue etrangere, ne doit pas nous emp&her de 
considerer comme pertinents certains rapprochements avec Ie domaine de 
l'acquisition du langage, car iI est des points communs entre langue matemelle 
(LM) et langue etrangere (LE) qu'i1 convient, lorsque cela s'avere utile, de 
souligner. 

La langue matemelle et la langue etrangere partagent les proprietes 
fonctionnelles du langage qu'elles expriment, a savoir une fonction representative 
et une fonction communicative. Leur acquisition ou apprentissage, tout en 
obeissant a des processus et mecanismes fondarnentalement differents, 
aboutissent de la meme fa~on 11 la construction de competences permettant a 
l'enfant ainsi qu'it l'adulte d'apprehender Ie monde environnant nouveau, auquel i1 
va appartenir pour Ie premier, qu'i1 va partager pour Ie second. 

n n'est pas ici de notre ressort de discuter de la primaute de I'une ou l'autre 
fonction dans Ie developpement langagier, terrain d'investigation de la 
psychologie cognitive, mais de relever l'essence orale des faits de communication 
a la source des competences et performances langagieres en langue matemeIle 
tout comme en langue etrangere. 

L'oralite constitutive des langnes (Hagege, 1985) suppose que leur 
acquisition ou apprentissage passe par une phase de contact et d'apprehension de 
cette composante du langage. 

L'ambiguite que revet la notion d'oralite dans Ie domaine de la didactique 
resulte du fait qu'il se situe au carrefour de nombreuses disciplines comme les 
sciences du langage ou les sciences psychologiques, les sciences de la societe ou 
encore les sciences de I'education, les sciences de la communication 
egalement. .. dont i1 se nourrit abondamment. Le souci constant de maintenir aussi 
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proches que possible Ies theories et Ies pratiques engendre l'emprunt de 
terminologies issues de disciplines dont Ies approches specifiques debouchent de 
fait sur l'emploi de termes par nature polysemiques. 

L'ambigulte terminologique de Ia notion d'oralite servira de til conducteur a 
cet aper~u synthetique, d'hier it aujourd'hui, de sa nature, de son evolution et de 
Ia part qui lui est accordee dans Ie programme d'apprentissage d'une langue 

"trangere. 
Plusieurs recherches menees dans Ie domaine de Ia perception du langage et 

des Iangues nous permettront ensuite d'evoquer plus precisement les problemes 
d'ordre perceptue1 ot phonataire rencantres par les apprenants en LE taut en 
oubliant pas de souligner que la perception auditive n'est qu'une modalite de 
I'activite psychologique de perception toute entiere solliciree dans l'apprentissage 
d'une langue. 

La communication orale 

L'apprenant "canonique" en didactique des Iangues est generalement un 
adulte voire un adolescent, rarement un enfant, bien que cela commence it devenir 
de plus en plus courant et qu'il serait bon de reflechir a cette nouvelle 
problematique par des rapprochements entre acquisition de la LM et 
apprentissage de Ia LE par exemple ... 

Cet apprenant a donc depnis Iongtemps integre et systematise Ies regles de 
son comportement communicationnel lorsqu'il aborde l'etude d'une LE. Ses 
competences deepassent les competences proprement linguistiques que sont Ie 
traitement des donnees phonologiques, lexicales ou syntaxiques, et integrent des 
competences d'ordre psychologique, social et cuiturel que I'on nomme parfois 
abusivement "communicatives" et des competences enonciatives qui regroupent 
les conventions discursives et interactionnelles qui elles aussi sont specifiques de 
chaque langue naturelle. 

En situation d'apprentissage d'une LE,l'apprenant est cenes un locuteur natif, 
ce qui a tres tot pour ne pas dire toujours ete pris en compte par Ia didactique des 
langues. mais aussi et surtout un lIcommuniquant" natif. 

En revelant eet "homme communiquant" (Ghiglione, 1986) les sciences de la 
communication ont favorise Ie cteveloppement d'approches multidisciplinaires au 
sein des scienees humaines. L'avenement de ce nouvel eire a permis ainsi aux 
scienees du Iangage et a Ia didactique de redecouvrir I'individu apprenant et de 
favoriser une analyse multidisciplinaire et multisensorielle de ses 
comportements. La demarche didactique nouvelle; qui de ce fait s'impose, integre 
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alors des donnees non seulement linguistiques mais aussi kinesiques, 
proxemiques, psychologiques, sociales, cultureHes, situationneHes, stylistiques et 
argumentatives. 

La didactique des langues contemporaine n'envisage plus desormais les 
situations d'apprentissage comme Ie lieu de confronlations linguistiques 
uniquemenl mais eelui de confrontations veritablemenl communicationnelles. 

Lorsque I'apprenanl aborde l'apprentissage d'une langue elrangere il doit 
enlrer dans un nouveau mode communicationnel ; une entree qui ne peul eire 
envisagee et preparee autremenl que par une apprehension de l'ordlile de cette 
langue. 

La notion d'oralite 

L'oralite d'une langue pourrail eire definie comme constitulive des differents 
parametres qui caraclerisent les manifestations orales de la langue. 

Une definition qui, a notre avis, permet de lever l'arnbigui"te de la notion 
essentiellement due it sa proximile terminologique avec la notion d'oral. 

L'oral est pour sa part considere, dans la litterature, comme recouvrant soit la 
notion d'oralite soil la notion de prononciation; des acceptions differentes qui 
perrnettent d'approcher Ie domaine de la didactique de l'oral. 

Lorsque la notion d'oral recouvre celie d'oralite elle designe l'ensemble des 
caracteristiques de l'oralisation d'une langue, et par consequent les particularites 
de la langue parlee. La langue orale se differencie tant dans les faits linguistiques 
proprement dit que dans leur ulilisation en situation de communication d'ou de 
nombreuses specificiles d'ordre structural, enonciatif ou pragmatique. 

Vinleret pour la problematique de cette forme d'oral est aile croissant en 
didaclique des langues .. De la methodologie SGAV jusqu'aux pratiques 
communicatives en passant par Ie courant psyehologique des pedagogies non 
convenlionnelles (Asher, 1965; Lozanov, 1977; Krashen & Terrell, 1983), dans 
chacune des methodes nouvellement creees, il s'esl agi de presenter it l'apprenant 
une langue aussi proche que poSSible de la langue parlee par les natifs faisant de 
l'aulhenticite une recherche absolue el de la comprehension orale une 
preoccupation premiere dans Ie domaine des langues etrangeres. 

Ces principes d'une didactique de l'oral , car ainsi nommee, sont bel et bien 
en realite ceux d'une didactique de I'oralile. 

Lorsque la nOlion d'oral recouvre celle de la prononcialion son acception se 
reduit it l'aspect phonique de la langue. II est alors considere comme "celte partie 

de la langue qui devient parole et qui s'actualise dans Ie sonore rnais aussi dans 
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l'ephimere" (Guimbretiere, 1994, p.4). L'oral ainsi defini designe la composante 
de la langue qui correspond au substrat sonore dans lequel iI prend naissance, il 
ne fait done pas exactement n,[erence a la prononciation qui, pour sa part, 
correspond it la competence audio-phonatoire de l'apprenant, autrement dit it sa 
capacite a percevoir et reproduire les sons de la LE. Nous avons done la des 
termes se rapportant aux deux versants de la problematique de cette forme d'oral: 
Ie terme d'oral pour designer la composante sonore d'une langue et Ie terme de 
prononciation pour designer la competence linguistique qui correspond a 
I'acquisition de l'oral par I'apprenant. 

Vinteret porte a eet oral cst cgalement aUe croissant en didactique des 
langues si bien qu'aujourd'hui il en constitue un domaine specifique . .. celui de la 
didactique de l'oral. Les ouvrages de phonetique appliquee a l'enseignement, de 
methodologie de I'enseignement de la prononciation ou de pratiques phonetiques 
pub lies en nombre n'ont toulefois pu generer I'insertion d'un veritable programme 
d'enseignemenl de l'oral dans I'enseignement d'une langue e!rangere. La preuve 
en est la part qui lui est accordee dans les methodes de langues. 

La nature unique et 6phemere de I'orallui conrere une accessibilit6 difficile 
qui , malgre les efforts de didactisation des phoneticiens et didacticiens, continue 
de prevaloir sur sa presence en classe. 

Pour eviter ambigu'ites et confusions , considerons roral (substrat SQnore 

d'une langue) comme une composante de l'oralite (ensemble des manifestations 
orales de la langue) et differencions la didactique de I'oral (didactique de 
l'enseignement du materiau phonique d'une langue) de la didactique de I'oralire 
(didactique de l'enseignement de la communication orale). 

D'une didactique de I'orale ... 

Apprendre une langue etrangere c'est acquerir une competence 
communicationnelle nouvelle , perrnettons-nous de Ie souliguer une fois encore. 

II s'agit donc, au cours de I'apprentissage, de n'oublier d'aborder aucune des 
composantes de cette nouvelle competence. Or il peut etre tentant de ne pas 
s'interesser it l'oral. Les raisons en sont connues, les solutions existent depuis 
longtemps mais certains prejuges continuent de prevaloir sur l'insertion veritable 
d'un progranune d'enseignement de la phonetique en classe de langue. 

R6volu est Ie temps -nous pouvons raisonnablement Ie croire- oil 
l'apprentissage d'une LE ne se resumait qu'a des cours de vocabulaire et de 
granunaire ayant pour objectif la production de textes ecrits ou l'exercice de 
traduction. A cette methode dite de grarnmaire-traduction etait pourtant associe 
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tees souvent un enseignement de la phonetique, tMorique certes et base sur ce que 
I'on appelle aujourd'hui la phonetique articulatoire; une premiere ebauche en 
quelque sorte d'un apprentissage de I'oral. 

Les methodes directe puis audio-orale et enfin SGAV, qui se sont ensuite 
succedees, ont pour leur part integre dans leur programme d'enseignement des 
praliques phonetiques systematiques. La primaute accordee it la langne orale dans 
ces methodes a gener.: Ie developpement de la phonetique appliquee el mene vers 
I'elaboration de methodologies de I'enseignement de la prononciation. La 
diversite des orientations didactiques a10rs en presence a favorise les relations 
houleuses qu'entretiennent depuis la didactique des langues et la phonetique. 

Des relations qui se sont interrompues avec I'avimement des approches 
communicatives dont les principes didactiques remetlent en question la necessite 
d'integrer un volel phonelique dans I'enseignement d'une LE au profit d'une 
acquisition des competences communicationnelles dont est exclue la competence 
orale au sens oil nous I'emendons. L'exposition it la langue cible comme condition 
suffisante pour Ie developpement des habitudes articulatoires, les contraintes 
biologiques liees a I'age en particulier ainsi que I'acceptabilite d'un "accent" 
etranger sont les raisons avancees par ce courant pour justifier d'un tel rejet. 

La presence ou non d'un programme d'enseignement de la phonetique dans 
les differentes methodologies didactiques et les methodes qui en sont issues, ne 
constitue pas Ie seul parametre influant sur I'actualisation de pratiques 
phonetiques en classe de langue; la formation de I'enseignant dans ce domaine y 

est decisive. Toutefois, malgre les efforts des formateurs pour familiariser les 
apprentis-enseignants it I'aspect phonelique des langues et son enseignemenl, Ie 
nombre croissant d'etudes menees sur la phonetique en didactique des langues 
ainsi que la diversile des manuels d'auto-formation (Leon, 1979; Callamand, 
1981; Lhole, 1995; Intravaia, 2000 ... ) et d'ouvrages de pratiques phonetiques 
"peet-ii-utiliser" (Callamand, 1973; Faure el Di Cristo, 1977; Kaneman-Pougatch 
et Pedoya-Guimbretiere, 1989; Wioland, 1991; Leon, 1996 ... ) celui-ci ne s'esl 
pas encore impose, la mche a accomplir ne relevant peut etre pas uniquement des 
competences mais aussi de la volonte dans la performance. 

La question de la necessite de reinregrer une pratique de I'oral syslematique 
dans un enseignemenl de LE ne se pose plus aujourd'hui, les apports des faits 
phonetiques it la communication (diversite fonctionnelle des pMnomenes 
prosodiques par exemple) et aux habiletes langagieres (effels sur la 
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comprehension auditive et l'expression orale, rille de la memoire musicale entre 
autres) ayant ete c\airement etablis'. 

La phonetique souffre d'une "didactisation difficile"... il s'agit Iii de 
l'obstaele a surmonter. 

La didactique de l'oral tente pourtant depuis deux Mceonies (si l'on ne tient 
pas compte du travail effectue par les methodes SGAV) de relever ce defi et de 
s'attacher a concevoir un enseignement de la phonetique tout aussi reflechi et 
structure que n'importe quel autre enseignement (concernant Ie lexique ou la 
grarnmaire par exemple) s'inserant dans Ie programme plus general de 
I'acquisition des codes oral etlou eerit. La diversite des techniques d'apprentissage 
et des pratiques pedagogiques' disponibles iI l'heure actuelle est assurement 
representative de l'interet porte ala problematique a la fois par les phoneticiens et 
les didacticiens. Prenons ici quelques lignes pour relever les orientations prises 
dans ces pratiques d'enseignement de I'oral. L'enseignement de la phonetique peut 
etre envisage de deux fa~ons. soit comme un entrainement soit comme une 
pratique corrective. 

Les pratiques d'entralnement phonetique exploitent des res sources tres 
diverses comme la vision (visualisation des phenomenes phoniques de la langue 
par des schemas articulatoires, des mouvements dans l'espace ... ), 
l'auditiortlperceptiortlproduction (exercice de sensibilisation auditive, imitation 
de modeles, methode des oppositions phonologiques, exercice de repetition ... ), 
l'integration corporelle (activites faisant appel a la multisensorialite), la 
gymnastique corporelle (exercice de gymnastique des organes phonateurs, 
exploitation des mouvements corporels, exercice de respiration ... ). la graphie 
(relation phODtltique-orthographe) et Ie jeu (activites ludiques et creatives 
permettant de jouer avec les sonorites de la langue). Les supports de ces types 
d'activites sont generalement les ouvrages "peet-a.-utiliser" dont nous avons 
evoque l'existence plus haut mais aussi Ie laboratoire de langue. La richesse des 
contenus des activites precitees demontre bien la diversite possible d'exploitation 
didactique du materiau phonique d'une langue. 

Certaines pratiques d'entralnement phonetique peuvent egalement, mais dans 
une certaine mesure seulement, assurer une fonction corrective. La methode 
verbo-tonale de correction phonetique est cependant. nous semble-t-il, la seule 
methodologie de correction phonetique veritable. Elle est une methode 

(1) On pourra consulter entre autres: Lacheret-Dujour et Beaugendre, ]999. Morel et Danon
Boileau. 1998, Comaire, 1998. Lambert et NespouJous , 1997, Llorca, 1992. 

(2) Pour une revue, voir Champagne Muzar et Bourdages, 1993 
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d'&lucation du langage' qui s'appuie sur une conception structurale de la 
communication langagiere. Les lois structurales valables au niveau du systeme 
·de la communication consider" dans sa totalite Ie sont egalement au niveau de 
chaque composante de ce systeme, c'est pourquoi la correction phonetique, qui 
est integree 1Il'etude globale de la langue, se fait alors aussi 11 partir et au moyen 
de structures. II est ainsi possible d'etabJir trois paliers d'interventions, Ie 
phonetisme, Ie prosodisme et la gestualite qui sont it la fois les composantes sur 
lesquelles il faut intervenir et les moyens par lesquels les interventions prennent 
forme. Le travail correctif, dont Ie point de depart est l'erreur phonetique 
constatee dans l'acte de production, consiste en une &location dirigee de la 
perception auditive des apprenants par Ie biais d'une mai'trise, de la part de 
l'enseignant, de l'ensemble des structures (phonetique, prosodique et gestuelle) et 
sous-structures (qualites physiques des sons, lien phonation-gestualite ... ) du 
message sonore permettant II l'emission du modele correctif d'agir sur Ie modele 
reproduit. 

II est indiscutable, horrnis les ouvrages de Callamand et de Calbris et 
Montredon dans lesquels il est fait appel a d'autres competences communicatives 
pour l'acquisition des competences orales, que les pratiques d'entrainement 
phonetique se resument it un enseignementJapprentissage de l'oral et non de 
I'oralite . 

••• Vers one didactique de I'oralite 

S'il est une solution pour I'insertion veritable d'un programme 
d'enseignement de la phonetique en classe de langue elle nous semble etre 
soumise II l'acceptation de l'oral cornme composante de I'oralite et comme faisant 
partie integrante de fait des competences communicationnelles. Impossible des 
lors de ne pas aborder la composante phonique du langage dans un enseignement 
ayant pour objectif l'acquisition en langue etrangere de competences et 
performances en communication orale. 

La methode verbo-tonale de correction phonetique est la seule methode qui 
integre l'acquisition de I'oral dans celie des competences communicationnelles, 
par Ie biais d'une apprehension globale de l'oralite de la langue etrangere. 

"La phonetique corrective s'inscrit dans un enseignement/apprentissage 
structuro-global qui integre la prononciation dans une pratique socia-affective 

(3) HLa metho de verbo-tonale", Travaux de recherche de l'iducation speciaJisee el de 
J'aJaptation l eolaire, Institut National de Recherche et de Documentation Pedagogique, 
n·S, Paris, 1972 
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spontante et naturelle, indissociable de I'acquisition simultante et soUdaire de 
toutes les micro-composantes linguistiques et communicatives qui regissent Ie 
fonctionnement et I'emploi de la langue ttrangere en situation de communication 
authentique." Intravaia (2000, p. 26-27). 

L'acquisition de l'oral se fond ainsi dans celie de l'oraJite ne faisant plus de 
cette activite une activit!! a part. 

Nous pouvons assurement attribuer a cette me thodologie de correction 
phonetique ce passage d'une didactique de I'oral vers une didactique de I'oralite 
qui nous apparait comme essentiel dans tout enseignementlapprentissage d'une 
langue etrangere. 

L'interet porte al'oralite des langues par la didactique s'est progressivement 
constitue au gr6 des differentes influences disciplinaires dont se sont inspires 
nombreux didacticiens et phoneticiens mais que seuls ceux du mouvement verbo
tonaliste ont integrees a leur demarche methodologique. 

Les principes de la methode verho-tonale datent ainsi deja de quelques 
decennies. Historiquement elabores dans Ie cadre d'une methode de reeducation 
des enfants deficients auditifs con9ue par P. Guberina, iIs ont interesse la 
didactique des langues etrangeres, et plus particulierement la methodologie 
SGAV, de par leur integration dans une approche structurale de Ia communication 
langagiere commune aux deux approches. Introduits par P. Rivenc dans Ie 
domaine de I'apprentissage des langues , les principes de celie methode 
d'education du langage vont ainsi progressivement etre adaptes a cette nouvelle 
problematique. La theorisation des fondements de la methode verbo-tonale 
comme methode de correction phonetique sera accomplie par R. Renard, dont 
I'ouvrage publie en 1972 reste aujourd'hui encore une reference dans Ie domaine. 
Apres avoir influence de nombreux travaux en phonetique perceptive ainsi qu'en 
phonetique comparative, elle suscite, depuis une quinzaine d'annees, un nombre 
croissant d'etudes orienrees vers I'accompagnement posturo-rnimo-gestuel de 
I'acte audio-phonatoire et son importance dans la conquete de la LE (cf. les 
travaux de M. Billieres) . 

Le travail methodologique ainsi effectue autour des principes fondamentaux 
de la methode verbo-tonale a non seulement permis d'aboutir a l'elaboration d'une 
methode de correction phonetique -unique encore aujourd'hui- se dissociant 
fondamentalement des pratiques d'entrainement phonetique mais aussi et surtout 
11 une definition de plus en plus etoffee de ce que peut etre, ce que I'on appelle par 
convention, la prononciation et que P. Intravaia (2000, p.26) se propose de 
substituer par Ie terme d"'oralite". 

Prononciation, oral, oralite, par paliers douloureux I'enseignement de la 
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phonetique s'est traDsfonne en une didactique de I'oralite assurant un 
apprentissage de la parole etrangere integre. 

L'acquisition de la competence audio-phonatoire se trouve ainsi, 11 la fois , 
soumise et associee it I'acquisition progressive des differentes composantes de la 
competence communicationnelle. 

La reatisation des elements segmentaux (autrement dit des phonemes 
vocaliques et consonantiques, de leur combinatoire, de la syllabation, des 
phenomenes d'enchainement...) est alors envisagee comme integree it la 
realisation des elements suprasegmentaux (c'est 11 dire a I'assimilation des 
phenomenes prosodiques de llintonation, du rythme et de l'accentuation ainsi quIa 
la maitrise de leurs constituants, hauteur, intensite, duree .. . ), eux m~mes integres 
a 10 realisation des elements kiuesiques (composants posturo-mimo-gestuels 
associes aux habitudes phonatoires de la langue) qui dependent 11 leur tour de 
I'integration des faits psycbologiques, sociaox et culturels inherents it la situation 
de communication dans laqueUe s'inscrit l'activite langagiere. 

Envisager la substance sonore dans toute la ricbesse de sa composante c'est 
aussi concevoir la competence audio-phonatoire comme une voie d'acres aux 
competences Iinguistique et communicationnelle. 

La perception du language et des langues 

Insister sur l'oral comme composante de l'oralite nous amene ici a separer ce 
qui, dans l'acquisition ou l'apprentissage d'une langue, est de l'ordre de l'universel 
ou de I'individuel; d'oil cette distinction que nous faisons entre perception du 
langage et des langues. 

"La perception designe I'ensemble des activires et processus grace auxquels 
un individu prend connaissance de son environnement a partir des informations 
fournies par ses sens' (Billieres, 1999, p.l78). Si cet element du systeme cognitif 
de I'Homme fonctionne selon des mecanismes universaux, l'organisation, en 
systeme, des perceptions -quelque soit leur nature - quant a eBe, oMit 11 des 
contraintes cultureBes; et qui dit culture dit acquisitions differentielles. Ainsi 
l'acquisition d'une langue est-elle etroitement Iiee aux donnees de 
l'environnement dans lequel l'individu se developpe. L'apprentissage d'une LE 
necessitera, de fait, un elargissement important du champ de la perception et une 
reorganisation des donnees donnant acces au monde de la LE. 

'La perception categorielle [ .. .] est un mode de fonctionnement 
caracreristique et inherent au mecanisme de /a perception dont Ie bien-fonde 
s'applique de fafon specifique a la perception du /angage oral" (Keller, 1985, p. 
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131). II consisle en la creation et l'entretien de representations mentales des 
sonorites d'une langue permettant son acquisition selective. 

En effet, "de mime que I'on ne peut pas dire que I'oreille est plus 
specialement faite pour reeevoir de la parole que des bruits ou de Ia musique, on 
ne peut pas dire que notre oreille esl adaptee Ii noIre langue malemelle. Nous 

sommes tout aussi pril, en naissanl, Ii reeevoir du chinois que du franrais ou de 
I'anglais" (Lhote, 1987, pA3). On en vient li supposer des lors qu'une 
organisation categorielle des sons de la langue maternelle se met en place 
progressivement au cours du cteveloppement'. Sous I'influence de 
l'environnement langagier, l'enfant va developper une acuite auditive, une facuM 
discriminatoire modelees aux stimuli acoustiques de son milieu. De part et d'autre 
des frontieres phonetiques du systeme de la langue maternelle vont s'etab1ir des 
categories qui, une fois s!mcturees et renforcees tout au long de la vie par des 
utilisations repetees, vont conditionner la reconnaissance des informations 
(stimuli acoustiques) lors du traitement du signal de parole. S'effectue ainsi une 
organisation cognitive perceptuelle des donnees sonores de la LM au detriment 
de nombreuses autres langues potentiellement maternelies mais progressivement 
puis definitivement etrangeres. 

La perception categorielle n'est pas Ie seul modele neuro-psycho-Iinguistique 
qui tente de rendre comple des processus cognitifs impliques dans l'acle de 
perception mais iI est celui qui sert Ie plus souvent de reference pour ce qui est de 
la comprehension des mecanismes perceptifs mis en ieu lors de l'apprentissage 
d'une langue. 

Malgre I'universalite du fonctionnemenl du cerveau et celie des mecanismes 
d'audition el perception de la parole, l'acquisition du langage s'etablit neanmoins 
par Ie biais d'une langue particuJiere, la langue maternelle. De sorte que "Ie 
eerveau { ... j ne Irouvera, automatiquement, aucune raison logique superieure 
qui I'aiderait Ii assimiler plus facilement I'expression de Ia langue qui n'est pas la 
sienne " (Guberina, 1987). 

La perception d 'une langue etrangere 

Le fonctionnement du systeme de perception du langage conditionne 
l'evolution du developpement d'une sensibilite particuliere aux sons de la langue 
maternelle. Un conditionnement qui se met en place !res tot au cours de la vie, et 

(4) Cf.les travaux de Eimas. Mehler, Bertoncini, Hirsh-Pasek, Werker et Lalonde ... Pour des 
bibliographies compl~tes on peut consulter Boysson-Bardies. 1996 et Pouthas et Joueo, 
1993 
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qui va dans Ie sens d'une desensibilisation progressive' aux sons d'une langue 
etrangere, non pertinents en langue maternelle. 

La fa~on dont tout apprenant, per~it la matiere phonique d'une langue 
etrangere est donc intimement liee 11 l'acquisition de la langue maternelle. 

Depuis E . Polivanov, ce conditionnement du systeme phonetique de la langue 
maternelle sur les procedures de perception de la parole est un fait etabli. Des 1931 
iI qualifie de surdit6 phonologique Ie pbenomene de dysfonctionnement du 
traitement perceptif qui touche les apprenants en langue etrangere. Les sujets 
apprenants, conditionnes par Ie systeme phonologique et prosodique de leur langue 
maternelle, developpent · une perception imparfaite aux sons et strucrures 
prosodiques de la langue etrangere face auxquels ils reagissent par une sorte de 
surdit6 qui selon J. Segui (1993) "ne tratluit pas un dysjonctionllement 
neurologique ou cognitij mais, bien au contraire, un aspect du jonctionnement 
"nonnal" du systeme de perception du langage ". Les travaux de P. Guberina ont 
par ail1eurs confurne experimentalement cette forme de surdit6 particuliere. 
Appliquee aupres d'un public d'apprenants "trangers sa methode de rehabilitation 
des malentendants revela, en langue etrangere egalemeDt, I'existence d'optiroales de 
perception - cette notion d'optiroale est toutefois remise en question depuis quelques 
annees. Son idee est donc qu'entre Ie sourd qui apprend sa langue maternelle et celui 
qui apprend une langue etrangere il n'y a qu'une difference de degres, l'un et I'autre 
strucrurent l'audition selon leur propre systeme, I'un determine par des facteurs 
pathologiques, I'autre par Ie crible phonologique de sa langue matemelle. 

L'image du "crible phonologique" est evoquee pour la premiere fois par N.S. 

Troubetzkoy, en 1939, avec pour objectif similaire de rendre compte de la 
confrontation de deux langues , et donc de deux systemes. A l'instar d 'E. Polivanov, 
N.S. Troubetzkoy met l'accent sur l'aspect perceptif du traitement de la parole. 

La strucruration en phonemes du systeme de la langue matemelle issue de la 
perception cat6gorielle constitue ce "crible phonologique", un systllme de 
reference, it travers lequel sont detectes, discrimines, et decodes les sons de la 
parole. Pour les sujets apprenants iI devient la "grille de reference" ou "I'outil 
interpretatif" (Borrell , 1990-91) leur permettant de traiter Ie materiau phonetique 
de la langue etrangere. Le nombre etlou la qualit6 des unites phonoiogiques 
variant d'une langue 11 I'autre il ne peut en resulter que des conflits Jorsque deux 
systemes sont mis en contact. Les nouveaux sons n'ayant leur place dans aucune 
des categories existantes, ils sont filtres par un cribJe qui ne leur est pas adapte et 

done mal pe~us. La perception de toute production langagiere se fera au travers 

(5) Cf. la throrie de I'apprentissage par selection de Changeux, 1983 
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du crible Ie plus familier, autrement dit celui de la langue matemelle. 
La matiere phonique d'une langue n'etant pas seulement constituee d'elements 

phonematiques mais aussi d'elements prosodiques (rythme, intonation, accentuation) 
l'existence d'un crible phonologique ne peut qu'amener a l'hypothese de l'existence 
d'un crible prosodique. Chaque langue posserle un systeme de sons propres ainsi 
qu'un systeme prosodique qui lui est specifique. Par consequent, la confrontation de 
deux langues lors d'un apprentissage est source de problemes perceptifs de deux 
ordres, I'un concernant les phonemes, I'autre les structures prosodiques. M. Billieres 
(1988) et P. Intravaia (1993) postolent alors l'existence d'un macr<Krible phonique 
englobant Ie crible phonologique et Ie crible prosodique. 

I.e crible prosodique serait plus ' resistant' que Ie crible phonologique, les 
elements prosodiques etant les premiers a etre integres lors de l'acquisition de la 
langue matemeUe et ceux qui organisent ensuite la substance sonore composee 
des elements segmentaux de la parole. 

Bien que I'acte perceptif ait un fonctionnemcnt structure et structurant et qu'il 
soit constitue en un "systeme d'aUlomatismes relativement rigides" i1 est 
cependant dynamique et susceptible de modifications face a de nouvelles donnees 
(Garabedian, 1981 ; Trocme, 1981); une education de la perception est donc 
envisageable. Augmenter les potentialites perceptives des apprenants c'est aboutir 
a la creation de nouvelles categories et donc au developpement d'un nouveau 
crible, un crible adapt6 ilIa langue etrangere. 

Chez les enfants les systemes phonologique et prosodique de la langue 
maternelle ne sont pas assez Mveloppes pour s'opposer a I'acquisition des 
systemes d'une langue etrangere. Au contraire, chez les adultes, ces systemes sont 
tellement developpes et automatises qu'i1 y a souvent difficulte et reticences .. 
changer les habitudes perceptives et articulatoires . 

Les rapports entre perception et production 

Nous avons jusqu'ici souligne l'importance qui doit eire accordee aux 
mecanismes de perception de la parole lors de I'acquisition d'une langue et plus 
particulierement au coors de I'apprentissage d'une langue etrangere. Envisager les 
rapports entre perception et production nous permet d'aborder une nouvelle 
problematique, celle de la mise en place de la boucle audio-phonatoire. 

L'enfant trouve sa propre articulation, celie de sa langue materneJle, en 
intitant les modeles tmis par son milieu. Quoi de plus naturel d'en deduire que la 
production est intimement liee ilIa perception. 

Depuis un certain temps Mja, et principalement en methodologie verbo-tonale, 
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assurer Ie lien entre perception et production dans l'apprentissage phonetique c'est 
mettre en place "Ia boucle audio-phonatoire". Des lors, on considere qu'un element 
phonematique ou prosodique n'est correctement produit que s'il est correctement 
peryu et inversement. Mais les choses sont-elles aussi simples ? 

Bien que Ie systeme nerveux central et peripherique ne commande 
correctement les mouvements articulatoires correspondant au son ou leur 
orgauisation correcte en structures prosodiques que s'il en a fait une analyse juste 
au niveau perceptif et que bien prononcer ne fasse done pas reference 11 un modele 
articulatoire, mais toujours 11 un modele auditif qui sert de cible a reproduire, les 
simations d'apprentissage recelent de nombreuses exceptions it cette regie. Ainsi, 
comme Ie souligne A. Borrell (1990-91), oil existe souvent un dicalage entre la 
structuration de la perception phonique et la structuralion au niveau 
articulalOire". n est done possible d'observer des sujets apprenants pouvant 
reproduire un son ou une structure prosodique sans l'integrer dans Ie systeme de 
la langue etrangere etudiee (ils sont alors peryus en terrne phonetique), ou 11 
l'inverse pouvant percevoir cette uuite sans etre capable de la reproduire du tout, 
ou au moins correctement et de fa~on regnliere. 

Les productions erronees restent toutefois en LE, la plupart du temps 
intimement liees II. la structuration des champs auditif et perceptif de l'apprenant 
conditionnee lors de l'acquisition de la langue maternelle. Les erreurs 
phonetiques, mauifestations de cette impregnation auditive, peuvent ainsi etre 
assimilees it des phenomenes de sourrtission au referent materne!. 

L'apprentissage d'une langue etrangere supposant l'habimation non 
seulement it un nouveau "paysage sonore" (Lhote, 1985, 1990) mais aussi it une 
nouvelle gymnastique articulatoire la reproduction des caracteristiques 
phonatoires de la LM dans Ie discours en LE seront Ie resultat, soit de difficult6s 
phonatoires proprement dites dues aux habitudes articulatoires de la LM, soit de 
I'influence du macro-crible phouique sur Ie traitement perceptif de la LE. 

Les phenomenes de soumission sont d'autant plus evocateurs des rapports 
entre perception et production que l'on retrouve Ie meme systeme d'erreurs pour 
tous les ressortissants d'une merne communaute. Presentons II. titre d'exernple 
quelques phenomenes recurrents chez les francophones apprenant l'arabe. 
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Erreurs commises par les francophones : 

crible pbonologique: 
• non differenciation des voyc:Ues brtves et longues: [kr::m~ll - tout, cotier vs [kama:)] -= 
Kamel, Ie prenom 
• non perception de l'cmphatisation: [t]_ [farta] - policicr, [et] -. [atfodcW] - jc t'en 
prie. m- [Iftamdqjlabl - Me",i au bon Die .. [JI- [~ba:al - matin, [rl- [ra:bl - ~tre 
• pe<eeption diffieile des oppositions: [al vs [bl. [II vs [ TI. [~I vs [bl. [II vs [al. [q] vs [kl. 
[b] vs ( ~] ex: [lIi~m] - eire oblige vs [J:dam1 - travailler, [$ba:'] "'" matin vs [ ~ba ~J "" 
sept(blb) " chien vs fq~b] "" coeur 

crible prosodique: 
• d6coupage syJlabique: 
[·lotiq .. :11 - independance, ~is I tiq II.:~ (anl) - til sti I q":11 (fra) 

[m.f "':"1 = occupOe, [ ... f I",: I"](ano) - [ ... 1 f n: 1101 (fra) 
• deplacement de I'accent de mot: [n!:fIIl] = va!_ [pt:!iJ. l!!!ra] - ~Las- [a.W. (talliba] 
- etudiantc- [taU:l!!] 
dtplacement de I'accent de groupe done modiflC81ion de 18 cowbe intonative: 
[wa:f.1!tzam aodl:r ja wU:di?] ., que dois-jc Caire mon fils? - [wa:f1aluaa aadi:r ja 
wli:dl?J 
[a.,..: •• lalliloama] - nOUS allons au cinana_ [ao,..: •• laal:.a.u] 
• I'accent d'intensib! n'est pas respectt 

• tW.J~.R!MJLh<m!to~ 
• articulation des gutturales [q] [It] ['J [1111, [bJ et [:I] sont moins difficiles 
• non respect de la gemination: [abas] '" IUT'!ter vs [hablm] - faire arr!ter, [qdam] "" attendre 
vs [q:MIdam] "" faire attendre, [flald.:t] ,.. a la maison vs (l:MId.:r] .. A 18 maison avec elision 
de "article 
• oombinaison de phon&ncs "difficiles": ["I~:I] .. licite, [rqad] .. donnir, rester, [Ia"',:o] = 
heureux 
• instabiJi~ des productions de mots avec pJusieurs difficuJ~ pboniques: ['lqaIJ "" raison, 
eSptit.lfDaI] " combien, [lfIaq) ., aller, arriver, [triq] .. voyage, ['¥taq"'} - ill'a fermee, 
("~laqi'J '" coiffeurs 

Saisir les elements qui composent la chaine sonore et les reproduire 
correctement necessite une repetition constante des memes perfonnances 
(impregnation de nouvelles donnees, adaptation progressive du systeme auditif, 
mirn6tisme articulatoire constant) pennettant la reduction progressive des 
detonnations et la mise en place des automatismes audio-phonatoires en LE. 

(6) NOllS noterons [a] la realisation vocaJique qui pennet la r6alisation des groupes 

consonantiques complexes 
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Conclusion 

"En matiere de didactique, d'apprentissage, iI y a toujours interaction entre 
thllories et pratiques, et dans les deux sens, interaction entre toutes les disciplines 
mises en jeu, et constamment evolution, remises en question partielles. 
adaptations aux nouvelles situations, aux nouveaux publics, aux nouvelles 
attitudes, tout cela a parlir d'un corpus fondamental d'observations raisonnees, 
de r'sultats observes, regroupes en un ensemble de principes directeurs 
,elativement stables, coherents , harmonieux, mais evolutifs et susceptibles 
d'incessants nuancements." (Rivenc, 1991, p.123) 

La problematique de la perception et de la production en langue etrangere est 
la voie d'etude par excellence qui permet de remettre en question la notion d'oral 
et peut accorder une place nouvelle a la phonetique en didactique des langues. 

"[ ... J toute problematique, en didactique, pour aussi structuree, cohirente, 
et attentive qU'elie soit face a'ux resultats des recherches contemporaines, devra 
sans doute toujours laisser une place a un certain empirisme createur, inspire a 
lafois par ['intuition et par I'experience" (Rivenc, 1991, p.l24), tel est Ie cas de 
la phonetique corrective. 

P. Intravaia et M. Billieres, en particulier, attirent notre attention, depuis de 
nombreuses annees deja, sur Ie fait que les eITeurs de "prononciation" commises 
par les apprenants ne peuvent etre interpretees par 10 seule reference aux 
difficultes audio-phonaloires au sens strict du terme, autrement dit relevant de 
problemes d'ordre perceptif ou articulatoire, que la presence d'un macro-crible 
phonique, en langue matemelle, expliquerait. 

S'il reste nt!anmoins {ondamental, en situation d'apprentissage d'uoe LE, de 
traiter de la complexite des parametres qui facilitent ou entravent l'integration des 
caracteristiques audio-phonatoires des points de vue phonetique et 
psycholinguistique, il apparait cependant neressaire d'integrer de nouvelles 
donnees susceptibles de contribuer it cemer l'ensemble des facteurs influen~ant 
I'apprentissage phonique d'une LB. 

Le message sonore se fond dans l'ensemble des comptlsantes constituant les 
conditions reelles de communication. Des lors, porter son attention sur les aspects 
kinesiques, proxemiques, psychologiques, sociologiques, culturels ou 
situationnels presents en situation de communication, est Ie seul moyen efficace 
pour interpreter les blocages de l'apprenant dans son apprehension de la langue 
e!rangere ainsi qu'une vole nouvelle pour deceler et interpreter les difficultes qui 
entravent plus particulierement sa perception auditive. 

II s'agit a1ors, d'integrer l'acquisition de I'oral (elements phoniques d'une 
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langue) dans l'acquisition plus vaste de l'oralire de la langue etrangere (ensemble 
des manifestations orales de la langue) et de promouvoir desormais une 
didactique de l'oralire (didactique de l'enseignement de la communication orale) 
au profit d'une didactique de l'oral (didactique de l'enseignement du mareriau 
phonique d'une langue), de toute evidence depassee. 
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