
Odile RENAULT-LESCURE i 
Linguiste ORSTOM 

I 

Contribution au Séminaire départemental 
sur les compétences en lecture 

Cayenne, 20-24 Octobre 1986 

. J  
Lecture et langue maternelle 

Exposé de quelques résultats d'une recherche 
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INTRODUCTION 

Les applications des connaissances sur les langues vernaculaires, 

'dans le domaine des compétences en lecture des locuteurs de ces langues, 

sont ici envisagées dans deux situations différentes, celle de 1'Bduca- 

tion monolingue en langue seconde et celle de l'éducation bilingue . 

Avant d'aborder le champ de ces applications, j'aimerais pfésenter 

quelques éléments de sociolonguistique et de linguistique nécessaires 5 la 

compréhension de la situation d'une langue. 

Les langues parlées en Guyane peuvent être présentées de différentes 

façons. Un premier classement génétique fera apparaître des langues re- 

groupées par familles et je décrirai le galibi comme une langue caribe, 

comme le wayana parlé en amont de Maripasoula, la famille caribe étant 

une des grandes familles linguistiques sud-américaines. 

Un deuxième classement regroupera les langues suivant des critères de 

typologie et je pourrai présenter. le galibi comme une des langues dont le 
schéma d'énoncé s'organise en suivant l'ordre SUJET OBJET VERBE. 

Un classement sociolinguistique distinguera le créole, langue véhicu- 
I 

Taire, du galibi, langue vernaculaire. 
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Un classement administratif enfin ne reconnaîtra même pas l'existence 

n 
I T 

du galibi . . .  

Illest indispensable de connaître le statut d'une langue pour avoir 

,des éléments d'appréciation sur les conduites linguistiques qui carac- 

tériseront le futur bilingue. 

Le galibi dont je parle ici est une langue dont l e s  systèmes phonolo- 
I SOkk 

giquesi et morphologiquesvparticulièrement riches. Nous verrons des exem- 

ples de phonologie plus loin. Pour illustrer cette richesse morphologique, 

je citerai les paradigmes d pronoms personne1)préfixés aux verbes conju- 

gués 'et qui présentent pas moins de 20 formes différentes. Quant à sa syn- 

taxe, elle offre des structures originales, comme par exemple celle de 

l'énoneé négatif : un verbe ne peut pas être négativisj/comme verbe d'un 

énoncé act¡-f du type " :e marche"+''je ne marche pas"; il faut opérer le 

passage de l'énoncé actif à un énoncé statif que l'on pourrait traduire 

en français par "je suisne marchant pas". 

W L  i 

Outre cette richesse structurelle, le galibi fait preuve d'un remar- 

quable dynamisme. I1 suffit pour s'en convaincre d'observer la créativité 
lexicale dont èl@ fait preuve face aux besoins nouveaux de dénomination. 

Tous les procédés néologiques sont mis en oeuvre. Voici quelques exemples: 

' - néologie de sens: pklgmuko "libellule" désigne aujourd'hui, par 
transposition métaphorique, un hélicoptère. 

- néologie de forme: ëmepinen "maître" est un nouveau mot formé par 
dérivation. A une base verbale emepa- est suffixé un nominalisateur qui 
désigne l'agent , ce mot signifiant littéralement "celui qui enseigne". 

- emprunts: 

agu: sa "aiguille" vient de l'espagnol aguja 

kasu:lu "perle de 

verre 'I  du portugais casulo 

palanduwi :ni "rhum" I '  du hollandais brande-wi j sn 

a1o:pon "harpon" 'I du français harpon 

pulu: ku "pantalon" du taki-taki broekoe 

1 ake le I r  c 1 e f 'I  I t  du créole lakle 

A côté de ces emprunts bien intégrés à la langue existent d'autres 
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mots qui apparaissent dans leur forme étrangère. 

Par ailleurs, les Galibi dans leur majorité utilisent préférentielle- 

ment leur langue chaque fois que cela est possible. Mais dans certaines 

communautés, la pratique du galibi comme langue du foyer disparaît. 
La langue subit actuellement des pressions accrues du français à tra- 

vers la fréquentation scolaire, la radio, la télévision , dans une moindre 
mesure les documents écrits. 

Néanmoins, les Galibi souhaitent un enseignement du français, mais 

qui ne se fasse pas avec un préjudice si important pour la langue mater- 

nelle d,':úmer .paait:)&k- qui: se fasse, avec de muilleurs résultats en français. 

Car un enseignement mal approprié d'une langue seconde dans des contextes 

sociaux défavorables peut conduire jusqu'à ce que des linguistes ont appelé 

le "semi-linguisme" qui définit les compétences linguistiques dl l e '  
maîtrise aucune des deux langues, maternelle ou seconde, comme un locuteur 

natif. 

--_.._ ~ . -__- -  

) ub b;\ 

1. Education monolingue en langue seconde 

C'est le cas de l'éducation en Guyane oÙ l'apprentissage du français 

se fait par immersion précoce. 

1.3. Valorisation de la langue première 

L'absence de considération vis à vis des langues maternelles des en- 

fants appartenant à des groupes minoritaires est préjudiciable et inter- 

vient à son tour dans l'attitude de ces enfants face à la langue à apprendre. 

Une des conditions du succès scolaire réside donc dans la valorisation de 

la langue maternelle, ce qui les autorise à manifester une attitude positive 

envers la langue seconde. 

Une des façons de la valoriser est de la faire pénétrer à l'école 

par le biais de la tradition orale. J'ai ainsi réalisé, avec des collègues, 

un ouvrage de contes amérindiens, en version bilingue, accompagnés de com- 

mentaires pédagogiques. Cet ouvrage est actuellement sous presse. 

Je présente ici la démarche suivie à travers l'exemple d'un court 

conte galibi "la tortue et le cerf" qui fait partie d'un cycle de contes 

animaliers riche et vivant. 



Wayamin iasali. malo 

1. 

2. 

4 .  

5 .  4 

Wayamin tuwonuse  man a t a k a l i  poko .  En wayamin a t a k a l i  e p e l i  

e n i y a n  kawo. Wewe poko  wayamin a t a k a l i  e n i y a n .  En a t a k a l i  

p a s a n  se n a  wayamgn ndo .  

I l o m b o  molo y a k 0  n e  t e l a  k u s a l i  k i n i s a n .  K u s a l i  k i n i s a n  

wayamln wonukupo p a t o  t e l a  a l t a k a l i  poko .  

"Ee amolo  t e  man CompB toti, kgngano  nokg  k u s a l i  wayamin w a .  

- Aa ndo Compk b i c h e ,  k i n g a n o ,  e l o p o  wa s e ,  k i n g a n o .  

- Aa, o t o . k o  ma iyan  s e ,  k i n g a n o  n o k i  k u s a l i  wayamin wa. 

- A a , e l o p o  a t a k a l i  am de s e n i y a  g a s e ,  k i n g a n o  n o k i  wayamin 

k u s a l i  wa. 

Wayamin wa t i s a p a t o l i  t i s o k a  man a t a k a l i  u p i n o n .  I s a p a t o p a  

wayamin tuwonuse  man. 

"FLL! ,  k i n g a n o  n o k i  k u s a l i ,  n a  a s a p a t o l i .  mo lo , , nan? ,  k i n g a n o  

n o k i  k u s a l i  wayamin wa. 

- Aa n d o , - k i n g a n o  wayamin ,  s a p a t o l i  mold man. 

- E e ,  n a  yume p o l e  t e l a a  a s a p a t o l i  n a n ,  k i n g a n o  n o k i  k u s a l i  

wayamln wa.PLi  p i i  p i i !  Ilombo l e  t e l a  s a p a t o  ama lo  n a ,  

k i n g a n o  n o k i  k u s a l i  wayamin w a .  Na ,au  t e  u k u l u  se wa, k i n g a n o  

n o k l  k u s a l i  wayamin w a .  

Ilombo wayamin s a p a t o l i  emosan  k u s a l i  se .  
"Fii! E a  yume p o l e  t e l a a  y e n a l i  i w a ,  k in 'gano  moko k u s a l i .  

E l c r  sapa to  yume d a m p o k o l i  t e l a a  y e n a e ,  k i n g a n o  moko k u s a l i .  
- Na uwa s e ! ,  k i n g a n o  n o k i  wayamLn,. s a p a t o l C  poko ko k e d e i ,  

k i n g a n o  n o k i  wayamin. 

P e n a l o  t e l a a  k u s a l i  w a  molo wayamln s a p a t o l i  t omose  man 

t u p u p u l u  t a k a .  

" P L i  p & i  p&&! Na yume p o l e  t e l a a  w o p o d e l i  l a a  e l o  s a p a t o  t a  

l a a ,  k6ngano  n o k i  k u s a l i .  

1. 

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

La t o r t u e  e t  1~ cerf 

L a  t o r t u e  é t a i t  m o n t é e  d a n s  un arbre  atakali e t  1 % - h a u t ,  

e l l e  e n  m a n g e a i t  l e s  f r u i t s  . E t  v o i 1 2  q u e  t o u t  e n  man- 

g e a n t ,  e l l e  e n  j e t a  q u e l q u e s  u n s .  

C ' e s t  j u s t e  â ce moment-lâ qce p a s s a  l e  ce r f .  11 a r r i v a  

S O U 5  l a  t o r t u e  p e r c h é e  d a n s  s 3 n  e r b r e .  

"Eh,  mais c I es t  t o i  Comp2re : ; r t u e ,  s ' e x c l a m a - t - i l  . 
- O u i ,  c ' es t  moi CompBre b i c k a ,  r 6 p l i q u a - t - e l l e ,  je s u i s  
l â .  

- Bon, m a i s  q u e  f a i s - t u ? ,  r e c r i t  le cer f .  . .  
- Eh b i e n ,  j e  s u ç o t e  q u e l q u e s  f r u i t s  d 'G tGkaZ ' , ,  r s p o n -  

d i t - e l l e .  

La t o r t u e  s ' é t a i t  d é c h a u s s é e  au  p i e d  d~ l ' a r b r e  e: clle 

é t a i t  m o n t é e  s a n s  ses c h a u s s u r e s .  

"Oh!,  s ' e x c l a m a  l e  ce r f ,  ce s 3 n t  t e s  c h a u s s u r e s ?  

- Mais o u i ,  r é p o n d i t - e l l e ,  ce s o n t  les  m i e n n e s .  

- Eh b i e n ,  e l l e s  s o n t  vra imer .=  t r è s  b e l l e s ,  d i t  It  c e r f  

q u i  s ' e x c l a m a  e n c o r e :  Oh, là Là! Tu e n  as  d e s  c h a u s s c r e s !  

J ' a i  b i e n  e n v i e  de l e s  e s s a y e z ,  moi !  

P u i s  il les c h a u s s a .  

"Oh! Mais  j e  m ' y  s e n s  t r è s  b i s n ,  d i t - i l ,  j e  m ' y  s s n s  v r a i -  

men t  e x t r è m e m e n t  b i e n .  

- Ah, mais n o n ! ,  s ' é c r i a  l a  ; ; r t u e ,  n e  +Ouche p-15 a T O S  

ChaUSsUrCS! " 

I l  y a v a i t  l o n g t e m p s  d 8 j à  q u e  le cerf a v a i t  m i s  l e s  c h a u s -  

s u r e s  de l a  t o r t u e  ses p i e d s .  

"Oh, là, là! P l u s  j e  me r e g a r i e ,  e t  mieux  j e  me trqc:'e d a n s  

ces c h a u s s u r e s ,  d i s a i t - i l .  . 
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6 .  

7 .  

8. .  

- E e  n a  uwa s e ! ,  k i n g a n o  n o k i  wayamin,  s a p a t o l i -  poko mana, 

k a e  ko e n ! ,  k i n g a n o  wayamin.  

I y a t o l c  k u s a l i  wayamln s a p a t o l i  emosan .  Pii! Molopo yume 
d a m p c k s l i  t e l a a  k i n o n e y a n  m o l o  s a p a t o  t a .  FapoLo t e l a a  molopo 

molo  s a p a t o  emopo PO l o  i w a  t u p u p u l u  o t i y a n  t e l a p a  moko ku- 

s a l i .  

E e  molopo l o :  "Au s a l o y a  t e l e  e l o  s a p a t o " ,  k i n g a n o  n o k i  

k u s a l i  wayamin wa. 
An, molopo l o  k u s a l i  n o k i  wayamLn s a p a t o l i  e k a n u n a n o s a n  t e l a a .  
P&i! Molo y a k o  l o  molo a l o l i  melo t g s a p a t o l g  a l o l i  melo,wa- 

yamin  t i w o n u k a  

P$i! Nok& wayamLn ekanuma t e l a a  t h t o l g  s p i l i  poko t e l a  
moko wayamin i s a p a t o p a .  
I y o l o  e l o m e  wayamin w a i t o  man ekanuma.  I y o l o  elome k u s a l i  

w a i t o  me t a k a n e  wayamin s a p a t o l i m b o  w a i k e  i s a p a t o l i  man. 
I w a l a  p e n a l o  wayamgn t L w a i y e  man k u s a l i  m a l o .  

p i l i  y a k o  k u s a l i  w e i p o  wayamin s a p a t o l i m b o  monatopo iwa.  

man p o p o n a k a  moko k u s a l i  wekenatome.  

F e n a l 0  i s e n u l u -  

l 

i 

c - 
- Ah, mais non!  Je t e  d i s  d e  n e  p a s  t o u c h e r  i W S  chats- 

s u r e s ! " ,  r é p é t a i t - e l l e .  
M a l g r é  c e l a ,  l e  cerf l e s  a v a i t  c h a u s s 8 e s  st ."y sr-r;c.ait 

p a r f a i t e m e n t  à l ' a i s e .  

A p e i n e  l e s  a v a i t - i l  mises, ces c h a u s s u r e s ,  c':'il a . ;=<& - 

s e n t i  s e  p a s s e r  q u e l q u e  c h o s e  d a n s  ses p i eds .  
6 .  I1 d i t  a u s s i t ô t  h l a  t o r t u e :  " ? l o i ,  j e  l e s  emCcrte ces c h a u s -  

/ s u r e s  t f .  

/ E t  il f i l a  s u r  l e  champ, les  c h a u s s u r e s  a u x  p i a d s .  

Oh! C e p e n d a n t ,  a l o r s  q u e  l e  cerf e m p o r t a i t  ses c h a u s s u r e s ,  

l a  t o r t u e  é t a i t  d e s c e n d u e  & terre  a f i n  d e  le c o u r s u i - : r e .  

Hélas! P r i v é e  d e  ses c h a u s s u r e s ,  la t o r t u e  na p o u i - z i t  p l u s  

c o u r i r .  

7. C ' e s t  p o u r  c e l a  q u ' a u j o u r d ' h u i  l a  t o r t u e  n e  c 3 u r t  p l u s .  C ' e s t  

p o u r  c e l a  a u s s i  q u ' a u j o u r d ' h u i  le c e r f ,  s e s  c ~ , a u s s u r e s  

a u x  p i e d s ,  e s t  r a p i d e .  
0 .  A i n s i  e n  f u t - i l  a u t r e f o i s ,  d e  l a  t o r t u e  e t  du cerf q u i ,  

d a n s  l e s  t e m p s  a n c i e n s ,  l u i  a v a i t  v o l e  S E S  c h ? u s s u r e s .  



I Compréhension aénérdle 

1. De que l l e  t o r tue  s ' a a i t - i l ?  

I1 s ' a g i t  d 'une espke de  tor tue d e  terre très c o m e .  

2. où se trouve l a  tor tue? 

En haut de l ' a r b r e  a t aka l i .  Les fruits de cet arbre, appelé c o n f i t i  
macauue en criole, sont  comestibles. 

3. Qu'v f a i t - e l l e ?  

Ici, l a  tor tue consomme s a  nourriture hab i tue l l e ,  c'est 2 d i r e  des  

v h é t a u x  et en par t i cu l i e r  des fruits. 
4. Qu'est-ce oui  s icnale 'au cerf l a  prffience de  l a  t o r tue?  

Les f r u i t s ' c p ' e l l e  a jeté>à terre. 
5. Que remaraue auss i tô t  le  cerf e t  me f a i t - i l ?  

I 
\c) 

I 
I1 remarque les chaussures a b a n d o n n k  au pied de l ' a r b r e  e t  s'em- 

presse d e  les essayer. 

6. Quel est l e  Douvoir de ces chaussures? 

C e l u i  d 'accorder l a  r a p i d i t é  B qui les chausse. A peine les a-t-il 

m i s e s ,  que l e  cerf s e n t  l a  transformation se faire. 

7. C o m n t  VOE aD?&rzit l e  personnage de  l a  to r tue?  

Gourmande e t  naïve. Dans une a u t r e  vers ion de  ce conte,  c ' e s t  s a  

van i t é  qui  l a  perd: très fière d e  ses chaussures e t  f l a t t é e  par les com- 

pliments du c e r f ,  el le l u i  permet d e  les essayer;  mais au .moment o Ù .  celnkfci  

enfile les chaussures, : elle s e n t  @isser 5 ses pieds lez ongles q u i  é ta innt  

. h ceux. du-cerf .  

8. Quelle en est l a  c o n s h e n c e  f a t a l e  pour e l l e ?  

E l l e p r t  son allure rapide e t  acqu ie r t  cette l en teu r  qu i  l a  rendra 

,élèbre. 
DÉsormais, f a se  à ciles adversaires  p lus  f o r t s  ou plus .rapides,  e l le  

'devra u t i l i s e r  l a  ruse, comme vous pourrez l e  v o i r  dans les au t r e s  contes.  * 

9. Aujord'hui encore, l a  t o r t u e  porte les t r aces  d e  cette h i s t o i r e s .  Sa.?ez- 

vous lesquelles? 

L e s  Galibi  d i s e n t  que les  taches jaunes v i s i b l e s  sLr les é c a i l l e s  

des  p a t t e s  de l a  to r tue  son t  les g ra ines  des  f r u i t s  d ' a t a k a l i  ql?i se s c n t  

mangeait gloutonnement. 

. c o l l é e s  sur ses p a t t e s  a l o r s  q u ' e l l e  était p ids -nus  dans l'arbxe e t  q i ' e l l e  

i 
J II Grammaire 

Voix a c t i v e  et  voix passive 

Pour exprimer l e  r ô l e  du s u j e t  dans l ' a c t i o n ,  l e  verbe p u t  prenfke 
deux formes: 

1) l a  voix ac t ive ,  

2 )  l a  voix passive.  . 
Relevez deux exemples dans l e  t e x t e ,  l ' u n  commrtant un verbe h l a  

I 
voix a c t i v e ,  l ' a u t r e  un verbe à l a  voix passive.  

.Je suçote  quelques fruits d ' a t a k a l i  

I1 y a v a i t  longtemps d é j à  qu !e l l e s  avaient  été chaussées par l e  ce-rf 

Contrairement au f r ança i s  q u i  considère habituellement l ' a c t i o n  h 
partir de  l ' a g e n t ,  l e  galibi m e t  l ' a c c e n t  SUT l e  pa t i en t  e t  f a i t  un emploi 

beaucoup plus  fr&quent de  l a  voix passive.  

III Traduction 

1. Dans ce l i v r e ,  vous avez sous les veux des  t e x t e s  b i l i n c e s .  Savez-vous 

ce que c e l a  veut  d i r e ?  
Cela s i g n i f i e  qu'un mdme récit est prksenté  dans d e S n  l a n ~ i e s ,  l ' u n e  

é t a n t  l a  langue d 'or igine,  l a  g a l i b i ,  l e  wayspi ou l'émmerillon, l ' a u t r s ,  l a  

langue de l a  traduction, l e  français. 

2. Savez-vous ce q u ' e s t  une t raduct ion? 

C ' e s t  l e  f a i t  d'énoncer dans une au t r e  langue ce g u i  l ' e t a i t  dans m e  
première. 

Les t ex te s  ont  ét6 t r a d u i t s  de  manière 'a rester f i j k l e s  au t e x t e  o r i -  

ginal, que ce s o i t  au niveau du sens ou d e  l 'expression,  t ou t  en ré-mndant 

aux exigences du français .  
I 
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I Prenons un exemple. 

Nous avons vu ci-dessus que l ' u t i l i s a t i o n  de l a  voix passive é t a i t  

beaucoup plus frÉquente en g a l i b i .  

La plupart  des énonc& g a l i b i  à l a  voix passive ont  été t r a d u i t s  en 

f r ança i s  avec une t ransposi t ion à l a  voix act ive,  a f i n  de r e s t i t u e r  les scné- 

mas habi tuels  de c&e langue. 
A i n s i  l 'énoncé: 

' 

wayamin wa t l s a p a t o l &  t&soka nian a taka l i  upinon 
// t o r tue  par /ses  chaussures/enlev&s elles sont /arbre  sous// i 

a t a k a l i  ' a-t-il été t r a d u i t  dans un premier temps par: 

o Ù  l ' o n  constate  l a  mise en ordre des é l k n t s  &nS c e l u i  que demande l e  
f r ança i s  et la t ransposi t ion äe l a  voix passive à l a  voix active.  

l a  t o r tue  s ' é ta i t  äéchaussk  

l a  to r tue  a enlevé ses, chaussures sous l'arbre a t a k a l i  

D a n s  un deuxième temps, cet énoncg est devenu: 

au pied de  l'arbre 

Quelles transformations constatez-vous? 
1' . - l e  remplacement äu g o u p  verbal  "enlever ses chaussures" p a r  le 

verbe pronominal "se déchausser" dont  l e  sens est a v a l e n t ,  ce qui permet 

d ' & i t e r  une r i g t i t i o n  du mot "chaussure", r é g r i t i o n  que l e  f r ança i s  ac- 

cepte  m a l ;  
- l e  changement de temps äu verbe; les t ex te s  ont é t 6  t r a d u i t s  en 

u t i l i s a n t  l e  pass6 de  narrarion. Le pius-que-parfait est ici nécessaire  

p u r  s i t u e r  l ' a c t i o n  d é c r i t e  (se déchausser) par rapport  

du pass6 ( l a  to r tue  & a i t  x m t d e  dans un arbre a t a k a l i ) ;  

un moment an té r i eu r  . 

- l a  p r é p s i t i o n  " S ~ U S "  a été remplacée par l a  locution p r é p s i -  

t i onne l l e  "au pied äe" don: l e  sens est plus exp l i c i t e ;  

- l e  ddtenninant a t aka i i  a é t 6  supprimé pur a l l w e r  l a  p:uase sans 

q u ' i l  y a i t  pur autant de p r r e  dlinformarion puisque l ' o n  s a i t  de que l  

arbre il s ' a q i t .  

L'exemple d'exploitation pédagogique l'est à titre indicatif. On 

pourra lui substituer ou lui ajouter bien d'autres types de travail sui- 

vant le domaine de la langue sur lequel on veut mettre l'accent. 

Ici par exemple, on pourrait encore proposer une réflexion sur l e s  

contes mythiques, le temps mythique et ses caractéristiques ou sur les 

contacts interculturels qui peuvent s'6tablir entre différentes communautés 

et qui sont marqués ici par les appellations "Compère biche'' et "Compere 

tortue". 

Au niveau grammatical, on pourrait aborder les questions stylistiques, 

l'emploi des dialogues, le discours direct et le discours indirect, les 

types de phrase, assertives, interrogatives, exclamatives. 

Enfin un travail lexical pourrait permettre d'insister sur les diffé- 

rents modes de découpage du réel, comparer par exemple les répartitions 



-8- 

d'emploi entre bovire et manger en galibi et en français. 

1.2. Formation des enseignants à la pluralité linguistique 

La connaissance des structures de la langue maternelle des enfants 

peut être envisagée comme un des moyens d'intervention pédagogique dans 

le processus d'apprentissage linguistique et dans celui de la lecture. 
Je présente quelques uns des éléments que peut fournir une analyse 

de type contrastive entre deux systèmes phonologiques. 

Les phonèmes du galibi se répartissent en 15 consonnes et 18 voyelles. . 

CONSONNES 

l ab i a l e s  apicales pa la ta le  vé la i res  g lo t t a l e s  

sourdes P t 
occlusives 

sonores b d 

nasales  m n 

f r i c a t i v e s  ( f )  S 

semi-voyelles W 

1 a t  ér ale 

Y 

1 

k ? 

g 

h 

Tous les phonèmes consonantiques, sauf /1 y h/ présentent un 

allophone p a l a t a l i s é  l o r s q u ' i l s  suivent {i, i:/ ou une diphtongue 

en -i. 

/s/ est également pa l a t a l i s é  l o r s q u ' i l  précède /i/ ou /i:/. 

La r&gle de pa la ta l i sa t ion  ne joue pas dans les cas suivants: 

- l a  consonne est non seulement pr&&Ge de /i/ ou /i:/, mais el le en 

est également su iv ie ;  ceci ne concerne pas /s/ qui  présente un allo- 

phone pa la t a l i s é  dans tous les cas;  

- dans les successions consonantiques /mb/ , /nd/ e t  /ng/ o Ù  l a  rkle 

ne s 'appl ique pas à l a  nasale. 



Y 

Les allophones palatalisés sont les suivants: 

P 
t 
k 
b 
d 

g 

m 
n 

S 

W 

h 

PY 
ty ou c 

bY 
dy ou 3 

3 
my 

P 
Ç 

<Y 
jamais rencontré 

C 

/f/, phonème en cours d'intégration dans la langue, ne présente 
pas d'allophone palatalisé. 

/n/ présente les allophones i n 1  yZl.atalisés suivants : 

réalisation vélaire devant une occlusive vélaire 
ré,alisation vélaire avancée en finale absolue - 

IJ 

/w/ présente l'allophone y devant /i/ et /e/ 

Les phonèmes /h/ et/?/ sont d'occurence rare et irrégulière. 

 es occlusives sonores sont rares à l'initiale absolue. 
Les occlusives sourdes et sonores sont parfois en variation 

libre 2 l'intervocalique. 

Les voyelles 

Les 18,.phonkmes vocaliques se distribuent en 6 voyelles brèves 

/a e o i & u/, 6 voyelles longues /a: e: o: i: i: u:/ et 6 diphton- 
gues /au ai ei oi &i ui/. 

/e e:/ et /o o:/ présentent des allophones plus ouverts devant:. 
un groupe consonantique ou une consonne finale (phénomgne de sandhi). 
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L'analyse du système, lorsqu'on le compare au français fait ressortir 

les points suivants: 

- certains phonèmes du français ont des réalisations phonétiques 
inconnues du jeune locuteur galibi et lui demandent un apprentissage arti- 

culatoire dont la difficulté n'est pas toujours l& même. 
La sonorité des fricatives n'existe pas en galibi et c'est le mode 

d'articulation qui fera l'objet de l'apprentissage: 

í v  = 3 R 7  
De même, la- combinaison de l'antériorité et l'arrondissement des lèvres 

pour les voyelles demandera une utilisation inédite de la combinaison de 

traits articulatoires déjà connus par ailleurs: 

C Y  Ø Oe-) 

- certains traits articulatoires qui ne sont pas pertinents dans une 

langue le deviennent dans l'autre, comme par exemple la nasalité des voyel- 

les ou l'articulation palatale; 

- l'apprentissage du système de la langue seconde passe par celui de 

comportements phonologiques nouveaux; la palatalisation des consonnes au 

voisinage de i, si importante en galibi, n'existe plus, les variations 

des réalisations de certains phonèmes, comme par exemple celles de /w/ 
réalisé~W]lorsqu'il est suivi de a, o, u, i, mais[-llorsuq'il est au voi- 
sinage de i ou e ne sont pas reproductibles en français. 

Or on s'aperçoit que les caractéristiques phonologiques d'une langue 

traversent bien facilement la frontière de l'autre langue, celle qu'appren- 

nent les futurs lecteurs. 

Ceux-ci associeront donc des graphèmes impropres à certains phonèmes. 

Lorsque la confusion phonologique ne risque pas de se produire, comme par 

exemple dans le cas de la réalisation inexacte de la chuintante du fran- 

çais pzononcée comme la fricative palatale [çl du galibi, il n'y a pas 

de perturbation du système ; mais lorsque la confusion s'établit entre 

deux phonèmes du français, c'est la cohére_nce du système qui est en jeu. 
LWI ..": í q  Le français présente les deux phonèmes qui s opposent comme par 

exemple dans - lui et Louis. Un jeune locuteur galibi les confondra parce 

qu'ils correspondent dans sa langue à deux réalisations du même phonème, 



. 
I '  

et dira 1 i pour"Louis"comme pour 'llui". ,Or cette même succession pho- I Y I  
nétique devra être écrite de deux manières différentes qui permettent 

de distinguer entre deux mots. 

Ainsi une attention fine portée aux apprentissages phonologiques 

me paraît-elle une condition nécessaire pour un bon apprentissage de la 

lecture. 
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2 .  Education bilingue 

L' éducation bilingue et biculturelle est actuellement une des prin- 
cipales revendications des communautés indigènes er/knérique. Elle concerne 

soit des langues de grande$ diffusion comme le quichua parlé par des mil- 

lions de locuteurs, soit des langues parlées par les groupes numériquement 

faibles comme la plupart des ethnies amazoniennes. 

Cette éducation est perçue non seulement comme une valorisation des 

langues indigènes mais aussi comme une protection de ces langues dont un 

grand nombre a déjà disparu. 

Dans ces expériences d'éducation bilingue, l'apprentissage de la langue 

seconde se fait simultanément ou dans un deuxième temps. L'apprentissage de 

la lecture est toujours conduit d'abord en langue maternelle. Les expérien- 

ces ont montré que l'apprentissage différé de la lecture en langue seconde 

s'en trouvait grandement facilité. 

L'apprentissage de la lecture en langue maternelle suppose que celle- 

ci soit écrite. J'ai donc travaillé à l'élaboration d'une orthographe gali- 

bi . 

2.1. 

2 . 2 .  

, 
Pyésentation de l'orthographe 

Vòir le fascicule ci-joint. 

Manuels de lecture 

Un guide pour l'apprentissage de la lecture en galibi a été élaboré 

en s'inspirant des méthodes mixtes. 

La progression est phonologique. Les voyelles sont présentées hors- 

texte avec des mots supports. Les consonnes sont présentées dans un ordre 

ccombinant la fréquence et les réalisations non palatalisées. Viennent en- 

suite les consonnes palatalisées, les diphtongues et les groupes vocaliques, 

les groupes consonantiques, enfin les consonnes rares. 
%ap$me Chaque pparaît da-ns la page de gauche dans un court texte support 

rappelant à l'enfant son entourage familier et les épisodes qui ponctuent 

la vie quotidienne. 

Ces textes ont été illustrés par Frits Stjura, un jeune Galibi. 

Sur la page de droite, le graphème apparaît dans un mot support 

accompagné de la voyelle a. I1 est repris dans d'autres contextes 

v o c al i que>. 
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Un livret de lecture a été élaboré pour présenter des textes descrip- 
tifs de la vie quotidienne illustrés par des motifs traditionnels. 


