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Plaidoyer pour la diversité linguistique
Georgia Marin

PLAN

1. L’aspect socioculturel
2. Les deux normes portugaises

TEXTE

À l’heure où la langue por tu gaise est en manque de re con nais sance
de la part des po li tiques édu ca tives gou ver ne men tales en France 1, il
est né ces saire de ré af fir mer l’im por tance de la di ver si té des langues
au sein de l’Eu rope et de la com mu nau té in ter na tio nale glo ba li sée.

1

L’ap pren tis sage de la langue por tu gaise comme langue se conde ou
PLE reste donc un défi ma jeur pour les en sei gnants de por tu gais.
Rap pe lons qu’il s’agit de la qua trième langue la plus par lée dans le
monde, langue of fi cielle de neuf pays, hé ri tage du passé co lo nial du
Por tu gal.

2

Nous nous pro po sons de mener une ré flexion sur l’en sei gne ment du
PLE tout en te nant compte de la pro blé ma tique des va ria tions lin‐ 
guis tiques de la langue por tu gaise au sein de la com mu nau té lu so‐ 
phone.

3

Celle- ci en effet re pré sente, de nos jours, un es pace lin guis tique et
cultu rel plu riel éta bli sur plu sieurs conti nents de puis l’ex pan sion co‐ 
lo niale por tu gaise com men cée au XVe siècle. Par ailleurs, elle consti‐ 
tue éga le ment un es pace éco no mique avec, en Eu rope, l’in té gra tion
du Por tu gal en 1986 à l’Union eu ro péenne (à l’époque la CEE) et, en
Amé rique du sud, avec la créa tion du Mer co sul en 1985 au sein du quel
le Bré sil dé tient une im por tance éco no mique ma jeure. Nous ne nous
at tar de rons pas sur ces deux pays où la to ta li té de la po pu la tion parle
le por tu gais. Afin de pré sen ter la va rié té et l’im por tance de la langue
por tu gaise au ni veau in ter na tio nal, notre at ten tion sera re te nue par
les autres pays dont la langue of fi cielle est le por tu gais.
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Dans l’es pace afri cain et asia tique, le PALOP- TL,  pays afri cains de
langue of fi cielle por tu gaise et Timor Orien tal, est com po sé de l’An go‐ 
la, du Mo zam bique, des îles du Cap Vert, de la Guinée- Bissau, de l’ar‐ 
chi pel São Tomé- et-Príncipe, pays re joints en 2007 par le Timor
Orien tal et, par la Gui née Equa to riale en 2014. Si l’une des langues of‐ 
fi cielles de ces pays est le por tu gais, en réa li té, ex cep té pour les îles
du Cap Vert, l’ar chi pel de São Tomé et Prin cipe, l’An go la et le Mo zam‐ 
bique, celle- ci n’est la langue ma ter nelle ou langue se conde que d’une
mi no ri té, sou vent de l’élite dé ten trice du pou voir éco no mique,
concen trée dans les zones ur baines. Les cas de di glos sies, terme créé
par Charles Fer gu son dans son ar ticle de 1959 « Di glos sia » 2, sont va‐ 
riables selon les pays concer nés.

5

En Guinée- Bissau, la langue la plus uti li sée, outre les langues de la fa‐ 
mille nigéro- congolaise ap pa ren tées au ban toue, est le créole gui‐ 
néen issu du por tu gais ou Kriol par lée par 90,4 % de la po pu la tion 3

(92.4 % en zone ur baine et 89 % en zone ru rale). Il s’agit de la langue
vé hi cu laire, langue de l’unité na tio nale. Le por tu gais, bien qu’étant la
seule langue of fi cielle du pays, reste l’apa nage de l’élite ins truite  :
27 % de la po pu la tion, soit 390 727 per sonnes sur une po pu la tion to‐ 
tale de 1  442  227 res sor tis sants en 2009. En mi lieu ur bain ce taux
s’élève à 46,3 % contre 14,7 % en mi lieu rural.

6

En Gui née Equa to riale, le por tu gais fut adop té comme troi sième
langue of fi cielle le 20 juillet 2010, à côté de l’es pa gnol et du fran çais.
Le por tu gais est es sen tiel le ment parlé par des ex pa triés An go lais et
Mo zam bi cains. Il s’agis sait à l’époque pour le pré sident Teo do ro
Obiang Ngue ma Mba so go (au pou voir de puis 1979) de re joindre le
mar ché éco no mique de la Com mu nau té des pays de langue por tu‐ 
gaise, la CPLC. Cette in té gra tion eu lieu fi na le ment le 23 juillet 2014.
Sou li gnons néan moins que sur l’île d’Annobón, au large de la Gui née
Equa to riale, il existe une langue créole dé ri vée du por tu gais  : le fá
d’Ambo.

7

Sur les îles du Cap Vert, sur une po pu la tion to tale en 2016 de 531 239
per sonnes 4, le por tu gais est parlé par 72,2  % de la po pu la tion, soit
383  554,55 res sor tis sants. Entre 12 et 44 ans le pour cen tage est de
83,8 % ; un dé cro chage s’opère à par tir des 45-64 ans avec un taux de
54,4 %, puis de 26,3 % pour les plus de 65 ans. Ces chiffres at testent
d’une réelle pro gres sion de la langue por tu gaise sur les îles. En mi lieu
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ur bain il est de 80,7 % contre 54,2 % en mi lieu rural. C’est la langue de
l’ad mi nis tra tion, de l’en sei gne ment sco laire et de la lit té ra ture cap‐ 
ver dienne. Selon Ni co las Quint, di rec teur de re cherche en Lin guis‐ 
tique Afri caine au CNRS spé cia liste des langues créoles afro- 
portugaises, le cap ver dien, langue créole, est par lée par 90  % de la
po pu la tion et «  les deux va rié tés in su laires les plus par lées sont le
san tia gais (55 % de la po pu la tion cap ver dienne) et le saint- vincentin
(18 %) 5 »

Sur l’ar chi pel de São Tomé et Prin cipe, sur une po pu la tion en 2017 de
197 700 per sonnes 6, 98,4 % de la po pu la tion parle le por tu gais 7. Du
contact entre les es claves afri cains et les co lo ni sa teurs por tu gais sur‐ 
gissent trois langues créoles, langues ma ter nelles, par lées par la ma‐ 
jo ri té de la po pu la tion  : le são- tomense ou forro (36,2  %), l’an go lar
(6,6 %), et le prin ci pense ou le lung’ie (1 %). La forte im mi gra tion de
cap ver diens dans les an nées 2000 a éga le ment in tro duit le créole
cap ver dien à São Tomé et Prin cipe (8,5 %) 8.

9

Au Mo zam bique et en An go la une part im por tante de la po pu la tion
parle le por tu gais.

10

En An go la le re cen se ment de 2014 ré vèle que le por tu gais est parlé
par 71 % de la po pu la tion (25 789 024 per sonnes), dans les zones ur‐ 
baines il re pré sente 85 % contre 49 % dans les zones ru rales 9. Il est
en nette pro gres sion de puis l’in dé pen dance du pays.

11

Les autres prin ci pales langues d’ori gine ban toue sont l’um bun du
parlé dans le centre du pays (23  %), le ki kon go au nord (8.24), le
chokwe- lunda (6,54 %) et le kim bun du (7,82) sur le lit to ral in cluant la
ca pi tale, Luan da.

12

Le re cen se ment du Mo zam bique de 2007 10 qui pré sente les langues
par lées dans le pays, bien que daté, est plus pré cis  que le re cen se‐ 
ment an go lais  : le por tu gais, langue ma ter nelle, re pré sente 10,7 %. Il
est in té res sant de noter qu’il re pré sente 13,4 % des 5-19 ans et 9,7 %
des 20-49 ans contre 3,8 % des plus de 50 ans (ta bleau n° 1). Il est en
pro gres sion grâce à une po li tique édu ca tive qui pri vi lé gie le por tu gais
comme langue d’unité na tio nale. Les autres langues, re te nues pour le
re cen se ment, par lées par 90 % de la po pu la tion sont d’ori gine ban‐ 
toue : l’ema khu wa, le xi chan ga na, l’elomwe, le ci se na et l’echu wa bo.
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Ta bleau 1

Tranche d’âge

5-19 20-49 50+

Po pu la tion To tale 16 342 890 7 512 766 6 993 082 1 837 042

Langue ma ter nelle por tu gais 1 750 806 1 00 4816 675 636 70 354

 % langue ma ter nelle por tu gais 10,7 13,4 9,7 3,8

Source : Re cen se ment 2007 du Mo zam bique

Ta bleau 2

Tran che d’âge
 % de la po pu la tion sa chant par ler le por tu gais  

Total Hom mes Fem mes  

Total 50.8 60.4 42.0  

 5 - 9 33.3 33.5 33.2  

 10 - 14 63.2 64.4 61.9  

15 - 19 69.3 77.9 61.4  

20 - 24 61.1 74.9 50.4  

25 - 29 54.5 68.9 42.4  

30 - 34 51.9 66.2 39.5  

35 - 39 50.3 66.2 36.5  

40 - 44 52.3 69.7 36.0  

45 - 49 48.2 68.1 28.7  

50 - 54 39.9 62.5 21.5  

55 - 59 36.8 57.2 17.9  

60 - 64 31.7 50.9 14.8  

65 - 69 27.7 44.8 12.3  

70 - 74 25.7 41.1 12.0  

75 - 79 21.9 35.4 9.6  

80 + 18.4 29.7 8.7  

Ur baine 81.5 87.0 76.2  

Ru rale 36.6 87.0 26.7  

Source : Re cen se ment 2007 du Mo zam bique

Le ta bleau n°  2 nous in dique que le por tu gais est es sen tiel le ment
parlé en zone ur baine comme en An go la, 81,5 % contre 36,6 % en
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zone ru rale. Il confirme la pro gres sion de la langue por tu gaise chez
les plus jeunes.

Le por tu gais, en rai son de la plu ra li té lin guis tique en An go la et au
Mo zam bique, fonc tionne comme une língua fran ca, elle per met la
com mu ni ca tion entre les di vers groupes eth niques et elle fonde
l’unité na tio nale. Au mo ment de l’in dé pen dance, le por tu gais, langue
se conde de la grande ma jo ri té de la po pu la tion, re pré sen tait un choix
« neutre » étant donné mul ti pli ci té des langues par lées dans ces deux
pays. Le por tu gais est ac tuel le ment la langue ad mi nis tra tive et de
l’en sei gne ment, langue des ins ti tu tions, son ca pi tal sym bo lique ne
cesse de croître et re pré sente la langue de pro mo tion so ciale.

15

Même si le choix de la langue por tu gaise comme langue of fi cielle ap‐ 
pa rait in at ten du de la part de pays qui s’éman ci paient du joug co lo‐ 
nial, ce choix po li tique per mit de conso li der les na tions nais santes. Il
a bé né fi cié à la langue por tu gaise au dé tri ment des langues afri caines,
comme nous le confirme l’étude des der niers re cen se ments des
PALOP- TL.

16

À ce titre, Pierre Bour dieu sou ligne que la langue of fi cielle qui ac‐ 
quiert le sta tut de langue na tio nale dé tient sa lé gi ti mi té du pou voir
po li tique 11. Dès lors, dans les an ciennes co lo nies por tu gaises, le por‐ 
tu gais a ac quis sta tut réel et, est da van tage parlé et écrit de nos jours
qu’à l’époque co lo niale.

17

Pour par faire le pa no ra ma du monde lu so phone des pays qui ont
comme langue of fi cielle le por tu gais, ci tons éga le ment Macao où les
por tu gais se fixèrent en 1557. Après 400 ans de pré sence por tu gaise
sur ce comp toir com mer cial, en 1987 le Por tu gal et la Chine si gnèrent
la Dé cla ra tion Com mune luso- chinoise dé cré tant le re tour de Macao
sous le giron chi nois le 20 dé cembre 1999. Si le por tu gais est la
langue of fi cielle à côté du chi nois, le re cen se ment de 2011 ré vèle que
seule 0,7 % de la po pu la tion « s’ex prime en por tu gais » et 2,4 % « est
ca pable de s’ex pri mer en por tu gais » 12

18

S’agis sant du Timor Orien tal, co lo ni sé au XVIe siècle par les por tu‐ 
gais, il ac quiert son in dé pen dance en 1975. En va hi par la suite par l’In‐ 
do né sie, il finit par ré ta blir son in dé pen dance en 2002. Les langues
of fi cielles sont le por tu gais et le te toum prasa, langue aus tro né‐ 
sienne, très in fluen cée par la langue por tu gaise. Selon le re cen se ‐
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Ta bleau 3

Pays Po pu la tion Pour cen tage de lu so phones Nombre de lu so phones

Por tu gal 10 665 904 100 10 665 904

Bré sil 214 041 091 100 214 041 091

An go la 29 250 000 71 20 767 500

Cap- Vert 540 359 72,2 390 140

Gui née-Bis sau 1 990 517 27 357 440

Mo zam bique 30 699 210 50,8 15 595 199

São Tomé- et-Principe 201 785 98,4 198 557

Macao 624 698 3,1 19 366

Timor Orien tal 1 329 588 5,35 71 133

TOTAL 262 106 330

Pour cen tage de lu so phones

ment de 2015 13, celle- ci est par lée par 30,7 % de la po pu la tion comme
langue ma ter nelle et 55,5 % comme langue se conde, un total donc de
86,2 % sur une po pu la tion de 1 183 649 ha bi tants. Le por tu gais, langue
ma ter nelle, re pré sente 0,12 %, comme langue se conde 2,43 % et 2,8 %
comme troi sième langue, soit 5,35 % de lu so phones sur la po pu la tion
to tale, à sa voir 63 346 ha bi tants.

Es ti ma tion, en sep tembre 2018, du nombre des lu so phones dans les
pays où la langue of fi cielle est le por tu gais 14 :

20

Le PALOP- TL n’est pas en core un es pace éco no mique. Ce pen dant, il
sou haite conso li der des liens pri vi lé giés entre les dif fé rentes na tions.
Pour ce faire, le 30 juin 2014 est créé le FOR PA LOP, « Forum des pays
afri cains de langue por tu gaise  » afin de dé ve lop per des ac cords
politico- diplomatiques et la co opé ra tion entre les états.

21

Cet es pace lu so phone est éga le ment re pré sen té au sein de la CPLP
« Co mu ni dade dos Paí ses de Lín gua Por tu guesa », une or ga ni sa tion
in ter na tio nale créée of fi ciel le ment le 17 juillet 1996 qui s’at tache à la
pro mo tion de la langue por tu gaise au ni veau in ter na tio nal et à l’éta‐ 
blis se ment des re la tions po li tiques, cultu relles et éco no miques entre
ses membres.

22
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Après cette brève pré sen ta tion du pa no ra ma de la langue por tu gaise,
par lée par plus de 262 000 000 lo cu teurs, il est im por tant de s’in ter‐ 
ro ger sur deux points quant à l’en sei gne ment du PLE. Concer nant
tout d’abord l’as pect so cio lin guis tique de la langue et dans un
deuxième temps la ques tion de la norme.

23

1. L’as pect so cio cul tu rel
Pierre Bour dieu, tout comme les so cio lin guistes, cri tique l’ap proche
de la lin guis tique de Fer di nand Saus sure dans son Cours de lin guis‐ 
tique gé né rale 15 :

24

 Tout le des tin de la lin guis tique mo derne se dé cide en effet dans le
coup de force inau gu ral par le quel Saus sure sé pare la « lin guis tique
ex terne » de la « lin guis tique in terne », et, ré ser vant à cette der nière
le titre de lin guis tique, en ex clut toutes les re cherches qui mettent la
langue en rap port avec l’eth no lo gie, l’his toire po li tique de ceux qui la
parlent, ou en core la géo gra phie du do maine où elle est par lée, parce
qu’elles n’ap por te raient rien à la connais sance de la langue prise en
elle- même 16.

Le so cio logue se sou cie de dé mon trer com bien tout acte de pa role ne
peut se ré su mer à un acte de com mu ni ca tion. Les « échanges lin guis‐ 
tiques sont aussi des rap ports de pou voir sym bo liques où s’ac tua‐ 
lisent les rap ports de force entre les lo cu teurs ou leurs groupes res‐ 
pec tif  » 17. Dans le même sens, le lin guiste Louis- Jean Cal vet dans
Lin guis tique et co lo nia lisme 18 ainsi que dans La so cio lin guis tique 19

cri tique l’ap proche saus su rienne. Il cite la der nière phrase de l’œuvre
de Fer di nand Saus sure  : « La lin guis tique a pour unique et vé ri table
objet la langue en vi sa gée en elle- même et pour elle- même » et y op‐ 
pose la vi sion de la so cio lin guis tique pour la quelle «  […] les langues
n’existent pas sans les gens qui les parlent, et l’his toire d’une langue
est l’his toire de ses lo cu teurs ».

25

A par tir de ce pos tu lat et au re gard de la di ver si té lin guis tique du
por tu gais, consé quence de son his toire liée à l’ex pan sion co lo niale du
XVe siècle, il est im por tant d’ins crire la di dac tique du PLE non seule‐ 
ment dans l’en sei gne ment de la langue en soi mais éga le ment d’in tro‐ 
duire de ma nière pro gres sive la di men sion so cio cul tu relle. En effet,

26



Plaidoyer pour la diversité linguistique

elle per met à l’ap pre nant d’ac cé der à la com plexi té du monde lu so‐
phone et à la dé cou verte de l’autre.

Dans ce sens, le Cadre eu ro péen com mun de ré fé rence pour les
langues (CECRL) af firme éga le ment l’im por tance de cette di men sion :
«  Il convient de gar der à l’es prit le fait que le dé ve lop pe ment de la
com pé tence à com mu ni quer prend en compte des di men sions autres
que pu re ment lin guis tiques (par exemple, sen si bi li sa tion aux as pects
so cio cul tu rels, ima gi na tifs et af fec tifs) » 20.

27

Dans la pers pec tive « ac tion nelle » du CECRL, l’ap pre nant, centre du
dis po si tif de l’en sei gne ment, est censé ac com plir des « tâches » sol li‐ 
ci tant des ac ti vi tés lan ga gières qui mo bi lisent gra duel le ment ses nou‐ 
velles com pé tences au fur et à me sure de l’ap pren tis sage de la langue.
Dans un pre mier temps il est in té res sant de pri vi lé gier l’ac qui si tion
d’au to ma tismes lan ga giers dans des si tua tions de vie cou rante sans
tenir compte d’ex pli ca tions gram ma ti cales pous sées ou de no tions ci‐ 
vi li sa tion nelles. Néan moins par la suite, la langue por tu gaise sol li cite
des éclair cis se ments concer nant le monde lu so phone. La pre mière
dif fi cul té est sans doute la com plexi té du tra ta men to, l’em ploi du tu‐ 
toie ment ou du vou voie ment, les dif fé rents em plois de tu, você, vós e
o sen hor selon la norme por tu gaise ou bré si lienne.

28

Ainsi, à me sure que l’ap pre nant pro gresse, élève dans le se con daire
ou étu diant dans le su pé rieur, l’en sei gnant de PLE sera amené à com‐ 
plé ter les in for ma tions gram ma ti cales tou jours sui vies de mises en si‐ 
tua tion et, à par faire les connais sances so cio cul tu relles et his to riques
de son pu blic.

29

2. Les deux normes por tu gaises
Si le res pect de la di ver si té lin guis tique au sein de l’Eu rope est sou‐ 
hai table, le même but doit être pour sui vi dans le monde lu so phone.
En 1990, l’ «  Acor do Ortográfico da Língua Por tu gue sa  » avait pour
but d’uni fier l’or tho graphe des pays de langue por tu gaise. L’An go la, le
Bré sil, le Cap- Vert, la Guinée- Bissau, le Mo zam bique, le Por tu gal et
São
(https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe)Tomé- 
et-Principe si gnèrent le trai té à Lis bonne, le 16 de dé cembre de 1990.
Ils furent re joints par le Timor- Oriental en 2004.

30
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L’ac cord or tho gra phique ce pen dant ne fut pas ac cep té de ma nière in‐ 
con di tion nelle. En effet, la langue étant l’un des fon de ments d’une na‐ 
tion, il dé clen cha par la suite des ré ac tions iden ti taires. Si le souci
pre mier était de pré ser ver l’unité in ter na tio nale de la langue por tu‐ 
gaise dans le monde lu so phone, nous ne pou vons que consta ter qu’il
sus cite de puis des cris pa tions na tio nales et, sur tout de la part des
pays du PALOP- TL. En 1968 Celso Cunha, en évo quant un pro jet pour
uni fier la langue por tu gaise, avait déjà an ti ci pé ces ré ac tions :

31

Difícil, mas não impossível. E, neste par ti cu lar, rei te ra mos a ad ver ‐
tên cia de que não pre ten de mos su ge rir mo de los uni formes,
regressões for ça das a inviáveis padrões idea li za dos nas gramáticas
tra di cio nais, pois que esta ten ta ti va de unificação, cuja in ope rân cia
se tem pa ten tea do ao logo do tempo, só viria agra var o pro ble ma
como ele men to per tur ba dor a acir rar na cio na lis mos.

Qual quer ação que vise à uni dade idiomática deve processar- se
« com ab so lu to re spei to às va rie dades na cio nais nas for mas por que
as usam os fa lantes cultos ». O por tu guês de Por tu gal e o do Bra sil
têm, assim, ne ces sa ria mente, que ser consi de ra dos em nível de
norma. A nossa luta será, então, por man ter o statu quo, a re la ti va e
su per ior uni dade que nos per mite o en ten di men to mútuo, ape sar
das diferênciações na tu rais e em tudo legítimas 21.

Sans prendre part à la po lé mique, nous es ti mons que cette unité vou‐ 
lue doit être, comme l’en vi sa geait Celso Cunha, res pec tueuse des dif‐ 
fé rences na tio nales. Ce que nous pro po sons par la suite est la pré‐ 
sen ta tion de la mise en pra tique sur le ter rain, dans l’en sei gne ment
su pé rieur, de ce que Lind ley Cin tra dé signe comme l’« unité et la di‐ 
ver si té de la langue por tu gaise » 22.

32

Comme nous l’avons consta té pré cé dem ment, par sa di ver si té géo‐ 
gra phique, la langue por tu gaise du monde lu so phone a reçu de nom‐ 
breuses in fluences des peuples conquis pen dant la pé riode co lo niale.
Ces sub strats lin guis tiques, à sa voir les élé ments de la langue (https://f

r.wikipedia.org/wiki/Langue) d’un peuple au toch tone (https://fr.wikipedia.org/

wiki/Peuple_autochtone), qui ont pé né tré la langue por tu gaise à la suite
de l’adop tion de celle- ci par les peuples en ques tion, sont re pé rables
dans les ré gions concer nées, que ce soit en Afrique, en Amé rique ou

33
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en Asie et même au Por tu gal. Dans ce cadre Paul Teys sier  sou ligne
que :

Conseqüências dos Des co bri men tos na língua.

Foi no vocabulário que as conseqüências se re ve la ram maiores. O
por tu guês eu ro peu re ce beu da África e da Asia, e de pois do Bra sil,
um certo número de pa la vras exóticas, al gu mas das quais passarão,
por seu in ter mé dio, a ou tras línguas eu ro péias 23.

Par ailleurs, Celso Cunha af firme qu’ » une langue his to rique n’est pas
un sys tème lin guis tique uni taire, mais un en semble de sys tèmes lin‐ 
guis tiques, c’est- à-dire, un dias sys tème, dans le quel sont im bri qués
di vers sys tèmes et sous- systèmes » 24. Ainsi, le lin guiste ex pli cite qu’il
n’existe pas de re la tion de su pé rio ri té ou d’in fé rio ri té entre les dif fé‐ 
rentes normes ou va ria tions lin guis tiques qui sont in hé rentes à n’im‐ 
porte quelle langue. Pour l’au teur de la Nova gramática do por tu guês
contem po râ neo une langue pré sente des va ria tions dia to piques (dif fé‐ 
rences selon l’es pace géo gra phique), dias tras tiques (dif fé rences selon
le mi lieu socio- culturel) et dia fa siques (langue par lée, langue écrite,
langue lit té raire). Tout en res pec tant les par ti cu la ri tés lin guis tiques
de la norme por tu gaise et de la norme du Bré sil qui ré gissent le
monde lu so phone, il dé fend éga le ment l’unité de la langue.
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Celso Cunha se si tuait ainsi à mi- chemin entre les conser va teurs pu‐ 
ristes de la langue et les cris pa tions na tio na listes.
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C’est dans ce sens que doit être consi dé ré l’en sei gne ment du por tu‐ 
gais en France et c’est bien ce che min de la di ver si té dans l’unité et de
l’unité dans la di ver si té que nous nous sommes pro po sés d’em prun ter
sur le ter rain.
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L’en sei gne ment du PLE dans l’en sei gne ment su pé rieur s’adresse non
seule ment aux étu diants fran çais et étran gers mais éga le ment aux
étu diants d’ori gine franco- portugaise ou franco- brésilienne. Deux
normes y sont en sei gnées : la por tu gaise et la bré si lienne.

37

Quel que soit le ni veau d’en sei gne ment, LAN SAD (Langues pour Spé‐ 
cia listes d'Autres Dis ci plines), ni veaux de li cence, Mas ter au sein des
sec tions de por tu gais, l’en sei gnant de norme por tu gaise ou de norme
bré si lienne est tou jours confron té à cette pro blé ma tique.
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S’agis sant d’étu diants dé bu tants, il est né ces saire de pré sen ter les
deux normes à l’ap pre nant, tout en lui si gni fiant qu’il lui fau dra à par‐ 
tir d’un cer tain seuil, faire un choix, afin d’as su rer une co hé rence à
son ap pren tis sage et à son ex pres sion. S’il s’agit d’étu diants non- 
débutants ou d’ori gine lu so phone, il sera im por tant de res pec ter le
choix de leur norme. Ce pen dant, il est tou jours es sen tiel de leur af fir‐ 
mer que mal gré les deux normes il n’existe qu’une et seule même
langue évi tant ainsi des ten sions non seule ment pour l’étu diant lui- 
même mais éga le ment vis- à-vis de l’en sei gnant. En effet, pour l’ap‐ 
pre nant dé bu tant la ques tion de la norme peut- être source d’an xié té,
et pour l’ap pre nant non- débutant source de conflit avec l’en sei gnant
s’ils n’ont pas la même norme.
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Dès lors, pour les épreuves de LAN SAD, un seul de voir est conseillé
au lieu de deux épreuves dif fé rentes, une de norme por tu gaise et une
deuxième de norme bré si lienne. Pour l’exer cice de com pré hen sion, le
texte, por tu gais ou bré si lien, sera ac com pa gné de notes de vo ca bu‐ 
laire ex pli ca tives pro po sant les va ria tions en por tu gais PB ou en PE.
En ce qui concerne les épreuves orales le même prin cipe sera à adop‐ 
ter, avec la bien veillance et l’ins tau ra tion d’un débat éven tuel entre
les va riantes.
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Les ap pre nants d’ori gine lu so phone épousent sou vent les conflits sur
la ques tion de la norme, il est donc né ces saire d’ins tau rer le dia logue,
la cu rio si té de l’autre. Dans ce sens, l’au teur de ces lignes, étant na tive
du Bré sil, s’at tache à in ter ro ger les ap pre nants d’ori gine lu so phone de
norme PE sur leurs connais sances éven tuelles des va riantes por tu‐ 
gaises. Si gni fier son in té rêt en vers l’autre apla nit les conflits et sus‐ 
cite la cu rio si té de l’ap pre nant en ins tau rant le dia logue.
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Trois exemples illus tre ront la com plexi té du rôle de l’en sei gnant du
PLE en pré sence des deux normes.

42

En re pre nant la ques tion du « tra ta men to », il est né ces saire de pré‐ 
sen ter très tôt les dif fé rentes si tua tions d’em ploi du tu toie ment et du
vou voie ment  : faire ré flé chir les ap pre nants sur les sub ti li tés de la
langue, l’em ploi du « tu » au Por tu gal et au Bré sil, ou bien du « você »
et du « vós ». La bonne connais sance de ces mar queurs lin guis tiques
de re la tions so ciales, la maî trise des de grés de cour toi sie et de fa mi‐ 
lia ri té ren force les com pé tences com mu ni ca tion nelles de l’ap pre nant.
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Le deuxième point in té res sant à abor der avec les étu diants d’ori gine
lu so phone por tu gais ou bré si liens, est l’em ploi des pos ses sifs
«  vosso  » et «  vos sos  » ou ses ver sions au fé mi nin, avec le pro nom
« vocês » : leur rendre compte de l’er reur gram ma ti cale de cet usage
gé né ra li sé dans les deux pays, per met à l’en sei gnant de ré vé ler que,
quelle que soit la norme, des er reurs gram ma ti cales peuvent de ve nir
des usages et qu’il est fi na le ment vain de si gni fier une su pé rio ri té
d’une norme sur l’autre.

44

Les va ria tions de la place du pro nom com plé ment et ré flé chi consti‐ 
tue le troi sième point, le plus épi neux. En effet, si au Por tu gal la règle
est l’em ploi de l’en clise et dans une moindre me sure dans les pays lu‐ 
so phones afri cains, au Bré sil dans la ma jo ri té des cas l’em ploi est pro‐ 
cli tique. Rap pe lons que l’his toire de la langue por tu gaise nous ré vèle
que jusqu’au XVIe siècle la place du pro nom com plé ment était la
même que celle des autres langues ro manes pri vi lé giant la pro clise.
Par la suite, après une longue pé riode d’hé si ta tion ré vé lée par les
textes an ciens, la norme se fixe ra sur une pré do mi nance de l’en clise
entre la fin du XVIIIe siècle et le mi lieu du XIXe. Comme l’af firme Paul
Teys sier 25 :
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Para a mor fo lo gia, a sin taxe e o vocabulário o fim do sé cu lo XVIII e o
início do sé cu lo XIX pa re cem ter sido uma época de transição entre o
por tu guês clássico e o que se pode cha mar o por tu guês mo der no e
contem po râ neo. Ve ja mos al guns exem plos : o em pre go do ar ti go com
o pos ses si vo e cada vez mais usado (o mey livro em vez de meu
livro) ; si fun cio na como sub sti tu to de for mu las de tra ta men to da ter ‐
cei ra pes soa (isto e para si) ; a colocação do pro nome átono e fixa da
de ma nei ra mais rígida (João sentou- se, quan do, num enun cia do
desse tipo, a língua clássica em pre ga va igual mente João se sen tou).

Au Bré sil, le repli na tio na liste au len de main de l’in dé pen dance en 1822
pro meut une langue qui se veut plus « bré si lienne ». Le Ro man tisme
in dia niste, l’em ploi des vo cables in di gènes et de la pro clise en lit té ra‐ 
ture en sont une illus tra tion. Le style d’un José de Alen car sera néan‐ 
moins du re ment cri ti qué par les conser va teurs pu ristes et nos tal‐ 
giques d’une langue tou jours at ta chée à une Eu rope my thique. Tou te‐ 
fois, au fil du temps, la pro clise de vien dra la norme à l’oral et dans
une moindre me sure à l’écrit, bien que re mise en cause par le cou rant
tra di tio na liste.
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Il est donc im por tant de sou li gner la conno ta tion for te ment idéo lo‐ 
gique et po li tique de la place du pro nom com plé ment au Bré sil. La
norme por tu gaise de l’en clise sera très sou vent consi dé rée comme la
norme culti vée de l’élite conser va trice tou jours tour née vers l’Eu rope.
De nos jours en core le débat est sou vent vif, la preuve en est le ré cent
ar ticle de Mar cos Bagno, lin guiste et pro fes seur à l’uni ver si té de São
Paulo (USP) in ti tu lé « A colonização pro no mi nal » 26, cri ti quant l’écart
entre les règles des gram mai riens et l’usage qu’en font les bré si liens
au quo ti dien :
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Pois a men ta li dade co lo ni za da tam bém opera na nossa cultu ra
linguística. E o mel hor exem plo disso é a fa mi ge ra da colocação pro ‐
no mi nal. As descrições do em pre go dos pro nomes oblíquos que a
gente en con tra nas gramáticas de in glês, ita lia no, fran cês, es pan hol e
por tu guês eu ro peu cor res pon dem aos usos reais da ampla maio ria
das populações que falam essas línguas.  
 
Só no Bra sil, e não por acaso, é que aqui lo que vem nas gramáticas
não cor res ponde em ab so lu tis si ma mente nada do que real mente se
fala por aqui. Somos o único povo que pre ci sa « apren der » a co lo car
seus pro nomes no lugar « certo ». 

Mal gré cette contro verse, en sei gner les règles de la place du pro nom
pré sen tées par les gram mai riens tels que Celso Cunha e Lind ley Cin‐ 
tra reste ce pen dant né ces saire. La pro po si tion d’un cadre ri gou reux
pour les ap pre nants est in dis pen sable mais doit être néan moins tem‐ 
pé rée par des ex pli ca tions et l’ac cep ta tion quant aux usages au Bré sil.
De même qu’un peintre d’art abs trait est censé connaître ses clas‐ 
siques, l’ap pre nant de por tu gais pour ra s’ac cor der des li ber tés en
connais sance de cause lors qu’il aura une maî trise suf fi sante de la
langue.

48

Comme nous pou vons le per ce voir après cette pré sen ta tion concise
de la lu so pho nie, la tâche de l’en sei gnant de PLE est com plexe. Par
ailleurs, aug men ter les chances de l’en sei gne ment du por tu gais en
France passe par des po li tiques édu ca tives au ni veau eu ro péen et au
ni veau na tio nal qui pri vi lé gient la di ver si té lin guis tique. Mais force est
de consta ter que le rap port de pou voir éco no mique et sym bo lique
sur le mar ché lin guis tique eu ro péen pri vi lé gie la langue an glaise et
dans une moindre me sure l’es pa gnol, en trai nant une «  stan dar di sa‐
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RÉSUMÉ

Français
Après une pré sen ta tion et ac tua li sa tion des don nées de l’es pace lu so phone
grâce aux der niers re cen se ments des pays dont la langue of fi cielle est le
por tu gais, cet ar ticle pro po se ra quelques pistes de ré flexion à pro pos des
en jeux ac tuels de l’en sei gne ment du por tu gais. La di ver si té lin guis tique au
sein de la CPLC (Com mu nau té des pays de langue por tu gaise), la pro blé ma‐ 
tique des cris pa tions iden ti taires au len de main de l’ac cord or tho gra phique,
la mise en pra tique d’un en sei gne ment res pec tueux du dia logue entre les
va ria tions de la langue por tu gaise sont au tant de défis à re le ver par les en‐ 
sei gnants du PLE (Por tu gais Langue Étran gère) dans un monde glo ba li sé.
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