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fo de t gale e t su  l it. E  o s quence, les enseignants parlent beaucoup, 
s effo ça t d off i  au  app e a ts u e la gue i he et st u tu e.  
Alo s, da s es o e ts p i il gi s pa  les e seig a ts, la spo ta it  est ue 

a a dage. Cette a i e d agi  des e seig a ts, ous i di ue ie , u o  e 
sau ait o e oi  u e p dagogie de l o al appu e su  des o e s d e seig e e t 
lassi ues. À o  se s, o  e t a aille pas l o al da s des o hu es p se ta t des 

e e i es its, e s il faut o pl te  les ulles d u e a de dessi e ou classer 
des a tes de pa ole ui 'off e au u e i itiati e à l app e a t. O  doit pa  o t e 
créer des activités qui peuvent permettre l'action des apprenants. Ne dit-on pas 
maintenant qu'ils doivent être acteurs de leur propre apprentissage.  
Ces constats ette t do  e  pe spe ti e la p do i a e d assu e  au  futu s 
enseignants de français, une formation méthodologique couvrant les aspects 
dida ti ues de l o al. La uestio  'est plus alo s, « Co e t fai e pou  fai e pa le  
(au sens de participer) 40 apprenants ? », mais quelles sont les principales situations 
de communication orale, u il faut i t g e  da s le ad e d u e d a he 
pédagogique soucieuse, afin de développer les compétences orales de ces 
apprenants qui nous sont confiés ?  
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o p te es et le olu e ho ai e. À l i sta  de es do es, la situatio  de t a ail 
p se t e pa  les i  s a es e egist es, où l e seig a t est la pe so e e t ale 
de la classe, le mode de communication ainsi est souvent directif, et la parole de 
l app e a t est g ale e t o fis u e pa  elle de l e seig a t.  
Nous oto s gale e t ue les e e i es de la gage de l o al p se t s da s e 
o te te s olai e, o t olu  et olue t e o e aujou d hui à l o e de l it. Ce 
ui s e seig e alo s est su tout u  o e  pou  ieu  e t e  da s l it plus u u  
o te u disposa t d u e oh e e p op e. 

 
CONCLUSION 
Réaliser ce parcours théorique-méthodologique de la recherche, nous a amené à 
o p e d e l'e seig e e t de l o al p es it da s le a uel s olaire de la troisième 

année moyenne, et de son vécu actuel dans les pratiques de classe par les 
enseignants. Cette importante activité, pivot de tout vrai apprentissage d'une langue 
est malheureusement réduite à sa plus simple expression puisqu'elle est traitée par 
«ce manuel et par ces enseignants» comme une simple activité mécanique, vidée de 
sa substance : écouter et reproduire avec distribution de parole.  
Ce constat, nous a amené à réaliser trois enquêtes qualitatives en didactique de 
l o al autou  des uelles se concentre notre réflexion. Afin de bien expliquer notre 
propos, nous présentons brièvement les objectifs de recherche de ces trois 
enquêtes, qui nous ont permis de confirmer les hypothèses émises antérieurement. 
Le premier objectif était de comprendre le malaise pédagogique des enseignants en 
lasse de FLE, le deu i e, d ide tifie  es p ati ues p dagogi ues hez es 

e seig a ts du FLE au o e  e  Alg ie, et le de ie , d la o e  le tau  des 
activités orales mentionnées dans les manuels.  
À la lumière de certaines données sociologiques des enseignants, nous avons 
constaté, que ces enseignants

14
 a aie t eçu au u e fo atio  e  dida ti ue de 

l o al. Ils e seig aie t do  l o al d u e a i e i tuiti e. Ils s i spi aie t des 
a uels dida ti ues pou  o e oi  des s ue es d e seig e e t, alo s ue da s 

ces manuels proposés par le MEA (Ministère d E seig e e t Alg ie , l o al 
o upe ue  pages d a ti it s o ales, soit , % du tau  glo al  pages .  

Alo s, o e «Il faut fai e de l'o al», les e seig a ts s effo e t de ett e e  pla e 
des activités orales. Mais malheureusement, ils mettent tous la même chose sous 
ette u i ue, est-à-dire un oral transformé en exercice scolaire classique. En ce 

se s, l o al est pas p is e  o pte da s toutes ses di e sio s. De e fait, 
l e seig e e t/app e tissage de l o al de eu e o fli tuel et passible de 
reconstructions et de données constantes qui peuvent être prises par les 
enseignants.  
 Ces do es pa le t d elles-mêmes : les enseignants de français enquêtés 
o aisse t peu la dida ti ue de l o al et te te t, pa  l usage des manuels, de se 
ett e à jou  et d e asse  les d a hes dida ti ues e  e seig e e t de l o al. 

N a oi s, il est su p e a t de ele e  ue les s ue es où l o  t a aille l o al se
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sert à la communication et la transmission des informations, par exemple en 
p og a a t le plus sou e t des a ti it s la gagi es où l o al est utilis  au se i e 
de l itu e, la le tu e et la g a ai e, afi  de e e  à ie  les app e a ts de 
comprendre le sens du document, de construire des savoirs dans telle ou telle 
dis ipli e s ta i ue, le i ale… .  
Cette e u te su  les a uels e o fi e pas seule e t l o jet sp ifi ue de ot e 
hypothèse (H1). Elle révèle un tissu dont la trame est formée par les enseignants, 
tandis que, les tentatives éditoriales scolaires et l i stitutio  fo e t la haî e de e 
tissu. L e u te e ulpa ilise au u  ôt  su  le uel il suffi ait d agi  pou  a lio e  
la situatio . C est l e se le des suppo ts p dagogi ues thodes, p og a es  
et pas seulement le manuel, qui est en cause, mais aussi les pratiques enseignantes 
et la p dagogie i pli ite e t i pos e pa  l i stitutio .  
H2 : Les compétences langagières des enseignants, sont presque totalement 
o ie t es e s l it sous p te te u ils o t pas eçu de fo atio  pou  e seig e  
l o al.  
L h poth se H  stipule ue l a se e d u e politi ue de fo atio  e  dida ti ue 
de l o al pou  les e seig a ts du f a çais les i s u isait et leu  e dait 
l e seig e e t de l o al diffi ile.  
L a al se des s a es e egist es fait tat des p atiques et des perceptions de 
l e seig e e t de l o al de  e seig a ts et de  app e a ts alg ie s. Bie s 

ue l ha tillo  est ei t e pe ette pas de g alise  os sultats, ais il 
illust e de faço  assez lai e u u  alaise à l ga d de l e seig e e t de l o al du 
FLE serait toujours présent dans le corps enseignant en 2013.  
Les e seig a ts de f a çais e u t s o t eçu au u e fo atio  pou  e seig e  
l o al et te te t pa  le iais des a uels de se ett e à jou  et de t ou e  des 
stratégies pou  la dida ti ue de l o al. De e fait, les e seig a ts o e s 
p og a e t le plus sou e t des a ti it s la gagi es où l o al est utilis  au se i e 
de l it.  
On souligne également que l'intérêt pour l'oral et la résistance pour l'oral viennent 
de l'institution scolaire, de la place que l'oral y occupe et de la valeur qu'on lui 
donne. Il est ressenti comme une perte de temps pour les enseignants (parler pour 
ne rien dire) et recouvre aussi la question de la place du pouvoir dans la classe. Dès 
lors, les enseignants sont confrontés à des obstacles pour la mise en place de la 
p ati ue de l'o al. Ces o sta les so t d o d e te h i ue et p ati ue.  
Afi  d ta e  es p opos, a o s e ou s au  do es ua titati es de ot e a al se. 
Les enseignants enquêtés ont confirmé, que lors de la gestion de leurs séances 
d o al, ils sa e t u'ils pa le t t op, et u'ils aig e t sou e t d' t e d o d s da s 
l ha ge. Les do es de la pa titio  des p ises de pa ole e t e l e seig a t et les 
app e a ts pa le t d elles-mêmes. Lors de quasi totalité des enregistrements en 
classe, ce pourcentage varie entre 60% et 70% du temps de parole en faveur de 
l e seig a t, le este ta t à att i ue  à l e se le des app e a ts s ta t e p i s.  

Outre les o sta les p ati ues, la s a e d o al s i a e da s u e pa oplie 
d e t a es te h i ues, o e la o opolisatio  de la pa ole, l i stallatio  des
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Le a uel o stitue u e so te de fil di e teu  pou  l e seig a t. Mais il e se le 
pas être un guide pour les apprenants dans leurs apprentissages. Il est tout à fait 
exceptionnel que le manuel soit présenté aux apprenants qui ne sont donc 
pratiquement jamais initiés à son utilisation pour un travail autonome en classe ou à 
la maison.  
Le manuel de la 3

ème
 année moyenne est proposé seul. Ne gravitent autour de lui 

ue deu  p oduits au iliai es pou  l e seig a t, u  do u e t d a o pag e e t et 
un programme. L ONP“ off e pas des essou es suppl e tai es, tels ue, le 
ahie  d e e i es, le fi hie  d utilisatio , des assettes audio, des CD-Rom et des 

sites internet pour les apprenants.  

5.5. Conclusion relative au manuel  
Da s l a al se de e a uel, o  note que les exercices de langage ou la séance de 
langage de la 3

ème
 a e o e e o t olu  et olue t e o e aujou d hui à 

l o e de l it. Ce ui s e seig e alo s est su tout u  o e  pou  ieu  e t e  
da s l it plus u u  o te u disposa t d u e cohérence propre. Cependant, une 
très grande partie des discours produits à l'école, chez les enseignants et chez les 
apprenants, se réalise sous forme orale. Face au peu de stabilité des contenus 
d e seig e e t /app e tissage du la gage o al ou du pa ler, la question des savoirs 
e pli ites dispo i les se pose. Ces de ie s e pli ue t l i sta ilit  fa e à la uelle 
nous nous trouvons.  
“elo  l a al se de e a uel, il se le ait ue l ole alg ie e euille e seig e  
une langue plus soutenue et décontextualisée en situation formelle de 
o u i atio . E  effet, les tudes d Eli a  13

 ont montré que les 
app e a ts ui ussisse t le ieu  da s l a uisitio  d u e o p te e la gagi e 
orale, sont ceux qui ont su maîtriser à la fois la langue contextualisée (informelle) de 
tous les jou s et la la gue d o te tualis e de l ole.  

6. BILAN DE LA RECHERCHE. 
H1 : Ces a uels t aite t t s peu de l o al, et e le o sid e t pas ai e t 
o e u  o jet d e seig e e t.  

Not e p e i e h poth se H  tait ue la a e e des a ti it s de l o al ue 
contiennent les manuels, ne permet pas de favoriser un enseignement pertinent de 
l o al.  
L a al se de es uat e a uels dida ti ues alg ie s de f a çais langue étrangère 
pu li s e t e  et , ous a a e  à o state  u e  o e e es a uels 
comptent 588 pages et que les activités orales occupent environ 33 pages, soit 05, 
62% des manuels. Outre cette étude quantitative, tous les enseignants interrogés 

ous o t assu  ue l i dispo i ilit  et le peu des o e s dida ti ues e  o al est u  
aut e o sta le e e s l e seig e e t de l o al. Co e es e seig a ts e sa e t 
pas o e t e seig e  l o al, ils o ti ue t à se fugie  da s des p ati ues 
intuitives et ont plutôt tendance à le considérer comme un simple moyen 
d e seig e e t is au se i e des aut es olets de l e seig e e t du f a çais. Il
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sa o s pas o e t ils e seig e t de l o al pa  le t u he e t d u e p pa atio  de 
l it, ais seule e t u ils la p ati ue t e  lasse. Da s le e o d e id es, 
p se te  la ise e  œu e d u  p ospe tus e  i ages au  app e a ts, do e  au  
app e a ts le sujet d u e a de dessi e, leu  p opose  la des iptio  des tapes 
d u  p o essus, leu  i pose  des situations non authentiques, ou fixer des tâches 
discursives impertinentes ne sont pas des situations qui favorisent un réel 
e seig e e t de l o al. 
Cette enquête a permis de faire ressortir deux types de difficultés : La première est 
liée aux problèmes posés par les enseignants envers leurs formations initiale et 
o ti ue o e a t l e seig e e t de l o al, la se o de, à la a e e de ette 

activité dans les manuels scolaires.  
E  o lusio  de l e u te, il appa aît ue l o al est pe çu o e u  o e  
d a u i  des o p te es li guisti ues au se i e de l it et o e u  o e  
d a u i  des o p te es o u i atio elles au se i e de la ie da s la 
o u aut  s olai e. “i les e seig a ts so t o s ie ts de l utilit  pou  d eloppe  

les compétences o ales de leu s app e a ts, et s ils a ifeste t leu  olo t  
d i s i e leu  d a he p dagogi ue da s les di e ti es i ist ielles, ils se le t 
epe da t d u is, ta t au i eau th o i ue, u au  i eau  dida ti ue et 

pédagogique. Les programmes précisent les axes prioritaires de ce domaine, mais 
peu d outils so t dispo i les.  

5.2. Interprétation des données du manuel de la 3
ème

 AM  
Nous p oposo s sous e tit e u  od le de g ille d a al se ui ous pe ett a, 
d u e pa t, d alue  le a uel ue ous a ons utilisé comme corpus et qui nous 
aide a d aut e pa t, à d ou i , uels so t les poi ts fo ts et les la u es de e 

a uel o e a t l a ti it  o ale, et o e t les e seig a ts agisse t-ils, par 
appo t au o te u de es a uels? Voi i u  od le d u e g ille d a al se.  

5. . G ille d’a al se  
Le manuel «Livre de français 3

ème
 année moyenne» est dit  pa  l ONP“ Offi e 

national des publications scolaires) en 2005. Il est conçu par une IEF (Inspectrice 
d e seig e e t fo da e tal  K. Djilali  et u e IEEF (Inspectrice d'éducation et 
d'enseignement fondamental) (M.W.Tounsi). Le manuel cible un public scolaire très 
hétérogène, engendrant les apprenants de la 3

ème
 a e o e e, est-à-dire des 

apprenants de 13 ou 14 ans.  

5.4. Autonomie et différentiation  
Comment les apprenants pourraient-ils utilise  e a uel d e seig e e t o e , 
alo s u ils o t t  ha itu s u à u e le tu e f ag e t e ? La ressemblance des 
manuels de primaire et des manuels de moyen permet de comprendre le taux 
d he  e  la ati e : l e seig e e t /app e tissage du FLE. Le a uel sus it , à 
et ga d p o ise u  o al o ga is  autou  de la pa ole de l e seig a t et o  des 

apprenants. 
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al atoi e. C est l e seig a t ui do i ait e ti e e t la lasse et qui détenait le 
sa oi  et l auto it . Il hoisissait les te tes et p pa ait les e e i es, posait les 
questions et corrigeait les réponses. La langue utilisée en classe était la langue 
d o te tualis e et l i te a tio  se faisait toujou s e  se s u i ue de l e seig a t 
e s les app e a ts. L e eu  ta t pas ad ise, l e seig a t la o igeait 

s st ati ue e t o e s il s agissait d u  out age à la la gue o e , la seule 
admissible.  

Ai si, l i t t pou  l o al et la sista e pou  l o al ie e t de la part des manuels, 
de la place que l'oral y occupe et de la valeur qu'on lui donne. Les manuels scolaires, 
à et ga d p o ise t u  o al o ga is  autou  de la pa ole de l e seig a t et o  
des apprenants. De plus, l'oral est asservi à la toute puissance de l'écrit.  

En outre, les extraits analysés, nous présentent un modèle, tout à fait stérile, où des 
app e a ts ite t pa  œu  des ots de o a ulai e ho s o te te. Il est alo s 
illusoire de penser développer chez les apprenants des compétences langagières 
o ales, d s lo s u o  s a ti ule su  des situatio s su  les uelles ils o t ie  à di e, 
ou amorcées par des questions artificielles qui ne présentent aucun enjeu pour eux, 
ou pa  des gles de g a ai es u il faut tout d a o d leu  fai e app endre. Or, les 

gles de g a ai e e peu e t o t i ue  u au d eloppe e t d u e p isio -
sa oi  la oi e d la ati e , et o  d u e p isio -compétence (la mémoire 
p o du ale  Nette  et Ge ai , . C est ue la g a ai e a t  « i e t e » 
pou  fai e app e d e, o  pas à pa le , ais à i e, o e e  fait foi l a a t 
propos du manuel de la 4

ème
 année moyenne : «Nous avons accordé davantage de 

place à la rubrique Grammaire pour lire et écrire». 
 Il s'ensuit que la grammaire n'est réservée qu'à l'apprentissage conscient des règles 
de l'écriture. Mais, pour l'enseignement de l'oral, le recours à un enseignement 
explicite de la grammaire n'est pas recommandé.  

Á partir de ces propos nous trouvons insatisfaisant un travail de l'oral émanant de 
compétences terminales

11
 à atteindre, en l'occurrence «répondre aux questions 

orales sur des images, décrire un processus et expliquer un prospectus», l'activité 
semblant peu convaincante car la situation est sans enjeu et les apprenants peu 
i pli u s. C est pou uoi il o ie t de d eloppe  d aut es p ati ues 
p dagogi ues, ieu  à e d i t g e  d aut es st at gies d e seig e e t a es, 
su  l i te a tio  et la o u i atio  authe ti ue.  

5.1. Interprétation des ésultats de l’e t etie   
D e l e, o  o state u  alaise e e s l e seig e e t/ app e tissage de l o al, e 

ui ejoi t les p opos de plusieu s he heu s e  dida ti ue de l o al12
. En effet, quel 

que soit le niveau d e seig e e t, les e seig a ts e seig e t t s peu l e p essio  
o ale. Ils do e t peu ou pas d i di atio s p ises su  et e seig e e t da s leu s 

po ses, faisa t plutôt f e e à des t pes d a ti it s. Pa  e e ple, ous e
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pou e tage o t e l a sence de la proportion de la parole spontanée lors des 
séances.  
En effet, la parole sollicitée représente seulement (38) tours, à hauteur de 09% de 
l e se le des p ises de pa ole o pta t  tou s. Le este, soie t les  
tours, à hauteur de 90% so t i e ploita les, du fait u ils o t pas pu t e p is 
o e des p ises de pa ole a  tait des po ses o os lla i ues. 

 
Figure 2 : P opo tio  des p ises de pa ole chez l’app e a t. (A. Nekhouet.2012) 
 
5. DISCUSSION DES RESULTATS 
La e he he a tuelle e  dida ti ue de l o al se le ad ett e ue : « La seule 

a i e d app e d e l usage du la gage est de l utilise  pou  o u i ue » B u e  
1987).

9
 

“i l o  a epte ette o eptio  de la la gue et de so  a uisitio  e  ilieu s olai e, 
o  ad ett a u e  f a çais, l a e t est ette e t is su  l utilisatio  de FLE afi  de 
le fai e a u i . À pa ti  de ette o eptio  u u e la gue est d a o d et a a t 
tout u e o p te e et u u e o p te e se d eloppe ota e t pa  so  
utilisation. “i l o  o çoit u app e d e au  app e a ts à o u i ue  o ale e t, 
sig ifie leu  app e d e d i te agi  ou d e t ete i  des o e satio s ou des 
i te a tio s e  la gue t a g e. E  d aut es te es, leu  app e d e à utilise  ette 
langue LE, avec précision et avec aisance à la fois (Germain et Netten 2005).

10
 

Cela sig ifie do , de la pa t de l e seig a t, u il fou isse à l app e a t des 
situations authentiques, centrées sur ses intérêts personnels et ses désirs de 
o u i atio . Cepe da t, au u du i eau d i t g atio  dida ti ue ue 

présentaient ces pratiques de lasses, l e seig a t e pou ait pas hoisi  lui-même 
des supports authentiques, il se trouvait en effet toujours dans le besoin de manuels 
en fonction de leur valeur pédagogique (objective, bien évidemment) sans tenir 
vraiment compte de leurs difficultés grammaticales et lexicales. Dans ces conditions, 
il e istait au u  s h a de lasse et les a ti it s se ju taposaie t da s u  o d e 
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pourcentage varie entre 60% et 70% du te ps de pa ole e  fa eu  de l e seig a t, 
le este ta t à att i ue  à l e se le des app e a ts s ta t e p i s. Fig.  

   
Figure1 : Répartition de la prise de parole entre enseignant et apprenant. (A 
.Nekhouet.2012) 

Comme le montre cet histogramme (figure 1), la répartition des prises de parole 
est pas p opo tio elle, les p ises de pa ole de l e seig a t ep se te t plus du 

tie s des tou s de pa ole. La pa titio  glo ale de la pa ole lo s de l e se le des 
séances est la même que celles de chacun des cinq enregistrements constituant le 
corpus : la proportion de parole attribuée aux enseignants est toujours supérieure à 
celle produite par les apprenants.  
Néanmoins, même en tenant compte de la proportion de parole inexploitable, nous 

nous apercevons que la répartition reste stable. En effet, pour 985 tours de parole 

que comptaient les cinq séances, la parole provenant des apprenants est de 04% (43 

tours de parole), elle est de 56% (552 tours de parole) pour les enseignants et que la 

parole inexploitable représente les 40% des prises de parole (390 tours de parole).  

 

P opo tio  des p ises de pa ole chez l’app e a t           
Si certains paramètres des activités orales enregistrées sont similaires dans les cinq 
classes (thèmes, organisation de la classe, stratégies utilisées), les réactions des 
apprenants à ces paramètres sont différentes. Et si les apprenants ont moins parlé 
lors de ces cinq séances que les enseignants, leurs prises de parole devaient être, 
soie t spo ta es, soie t solli it es, e ui tait pas le as lo s des 
enregistrements, dans la mesure où la quasi totalité des interventions des 
app e a ts tait i e ploita le. D ailleu s, la p opo tio  de la pa ole spo ta e lo s 
des cinq séances est éphémère, nous comptons seulement 05 tours (01%), ce maigre 
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4.2. Taux de répartition de la parole dans les cinq séances  
Afi  d a al se  la pa titio  de la pa ole da s les i  lasses, ous p se te o s le 
tableau suivant pour traiter le taux des prises de parole spontanées, sollicitées, 

exploitables et inexploitables.  

 

Type 
de 

parol
e 

Class
es 

Nobr
e de 
tours 

Parole 
enseigna

nt 

Parole 
apprena

nt 

Parole 
inexploita

ble 
apprenant 

Parole 
exploitab

le 
apprena

nt 

Parole 
spontan

ée 

Parole 
sollicit

ée 

4
ème

 
AM  

226 142 84 77 07 00 07 

1ère 
AM 

133 75 58 50 08 00 08 

3ème 
A1 

267 152 115 107 08 02 06 

3ème 
A2 

92 52 40 30 10 01 09 

3ème 
A3 

267 131 136 126 10 02 08 

Totau
x 

985 552 433 390 43 05 38 

Tableau n°3 : Taux de répartition de la parole. (Abdelkader Nekhouet.2012) 

Commentaire  

On constate que les cinq séances enregistrées comptent 985 tours de parole répartis 

entre enseignants et apprenants. Le taux le plus élevé de tours revient aux 

e seig a ts, soit 55  tou s. À l’i ve se le tau  le plus fai le evie t au  app e a ts, il 
est douze fois moins que celui des enseignants, soit 43 tours. Cette répartition peut 

s’e pli ue  pa  plusieu s fa teu s ui peuve t t e à l’o igi e de e d alage : Malgré, 

la va ia ilit  so ioli guisti ue des e seig a ts, la faço  d’i a e  le ôle 
d’a i ateu  de ha u  d’eu  t  la e, e ui a pu e ge d e  e d alage lev  
de pa titio  de p ise de pa ole e t e les deu  p otago istes. La p ati ue de l’o al 
dans chacune des séances est certainement la même.  

4.3. Comparaison globale des prises de parole des classes  
“i l o  o pa e la pa titio  des p ises de pa ole e t e l e seig a t et les 
apprenants, on constate que lors de quasi totalité des enregistrements en classe, ce
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48. Me : toujours> qui se rep ::: - 49. Els : qui se répète  

50. Me : qui se répète // qui se répète::: chaque :::- 51. Els : chaque jour  

52. Me : chaque jour, donc on va dire jour:::- 53. Els : journée, journière  

57. Me : do  il a u e, u :: : dia- 58. Els : dialogue, dialogue  

59. Me : un dialogue, une communication, une // une/// - 62. Els : parlant, dialogue 

63. Me : un dialogue, ou bien une CON:: :  

64.Els : une conversation 

 

Extrait n°2  

 

130. Me : alors, quel est ce problème ? Cette femme, cette femme fait plusieurs 

quoi ?  

131. Els : travaux. -132. Me : travaux, ou bien  

133. Els : activités.- 134. Me : activités, ou bien.  

135. Els : tâches  

Remarque : 

En fait, dans ces deux cas le pôle paraît interactif, avec un système de questions-
réponses. Paradoxalement, au résultat constaté de visu : les apprenants, totalement 
démotivés, se contentent de répéter sagement la « parole sacrée». Les apprenants 
ont été soumis à une situation non authenti ue, où ils o t pas hoisi le th e ; et 
où ils seront confrontés par la force de répéter inlassablement des bribes de phrases 
dites correctes et complètes. Cependant, il est important de rappeler que tout le 
monde trouve son compte dans ces séances ; « L e seig a t a l i p essio  d a oi  
a o pli so  t a ail puis ue tout le o de  a pa l   ; les apprenants ont tous 

p t . Mais le ita le app e tissage, il atte d a patie e t, sage e t, l a i e 
de quelque miracle ». 

6
 

4. ANALYSE DES RESULTATS 

4.1. Prises de parole  
Chacune des prises de parole sera décomptée. Une prise de parole peut être 

spo ta e ou solli it e. Le te e  spo ta  7
 se dit d u  a te de pa ole8, d u e 

performance qui répond à un véritable besoin de communiquer librement. Pour 

a al se  la p ise de pa ole, ous allo s d a o d o se e  sa pa titio  e t e 
l e seig a t et les app e a ts, da s ha u e des i  lasses, e suite, ous 
déduisons, la proportion de parole spontanée de celle sollicitée.
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201- Me : ep e ds, ep e ds, ep e ds, il a u e faute  
203- Me : voilà, glucides // vous faites ça en science ?  

204- Me : deuxième partie maintenant /dans la deuxième partie /deuxième partie 

206- Me : alors on reprend là, dans la première partie on parle de quoi ? / 

207-Me : On parle de constituants du miel, on avait dit que le miel selon le tableau il 

a plusieu s o stitua ts / des o posa ts,  
208-Me : o  a l eau, les p otides, les lipides, les ita i es, les glu ides et les 
minéraux,    

209-Me : ça est da s la p e i e pa tie, o  d jà ide tifi  u e i fo atio , 
ide tifie  l esse tiel d u  essage  
210- Me : le essage est le ta leau est les i fo atio s o te ues da s le 
tableau  

211- Me : dans la deuxième partie, avant de parler de la deuxième pa tie/ l t e 
humain, on a combien de sens ? / Combien de sens ?  

202- Elfa : les o stitua ts du iel so t l eau, p otides, lipides, ita i es, glo ides 

Remarque :  

Les app e a ts e s’i vestisse t pas da s le d at, d’auta t plus, ue le o e de 
prises de pa ole de l’e seig a t o upe 9 tou s su essifs su  les  de la 
t a s iptio , alo s ue les app e a ts ’e  o upe t u’u  . [T a s iptio  ° 

]. L’e seig a t a plus de diffi ult  à se ett e à dista e pou  do e  leu  pla e à 
chacune des i te ve tio s. O  e a ue u’il ’  a gu e d’e hai e e t de p ises 
de pa ole d’u  app e a t su  u  aut e. 

. . L’i stallatio  des co péte ces liée à l’e seig a t  
Si nous observons les données de ces deux extraits ci-dessous pris de la séance de 

l e seig a t E A , ous e a ue o s, ue l i stallatio  des o p te es est t s 
li e à l e seig a t, aut e e t dit, l e seig a t a u e i flue e ajeu e su  la 
o p te e i stall e. L app e a t, e  outa t so  e seig a t da s le ut d agi  

dans une situation, a u'à ep e d e les a tes de so  e seig a t ou ie  ep e d e 
des a tes se la les. L e seig a t e laisse au  app e a ts ue la pla e d'ajoute  
une bribe à un énoncé incomplet, que les apprenants complètent souvent en 

hœu  : 

Extrait n°1  
 

44. Me : nous avons un / adjectif qualificatif là - 45. Els : quotidienne  
46. Me : quotidienne, alors donnez moi un autre mot- 47. Els : toujours  
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expliquant la fabrication de différents produits dans le but de les présenter aux 

app e a ts d aut es classes. Le projet se déroule donc en séquences ; chaque 

s ue e pe et d attei d e des o je tifs d app e tissage. Tous les o je tifs 
convergent vers la réalisation du projet. 

 

2.3.3. La séquence  
Éta t do  ue la s ue e est u e tape d u  p ojet ; et que le manuel sujet de 
notre étude (3

ème
 année moyenne) comprend trois projets qui sont organisés en 9 

s ue es d e seig e e t/app e tissage  s ue es pou  ha ue p ojet.   
 
3. RESULTATS  

Le t a ail de g oupe, l oute, la p ise de pa ole, et la tâ he discursive
5
, étaient les 

outils e isag s pou  l a al se de ot e e he he. Pa  o t e, da s les e t aits 
a al saie t, ous a io s ep  u e pa oplie d aut es pa a t es ui taie t 
manifestement émergés, et qui ont servi à un changement explicite de la démarche 

envisagée. Parmi ces paramètres, on trouve (la monopolisation de la parole, 

l i stallatio  des o p te es li e à l e seig a t, le ou s dialogu , les i te e tio s 
contraignantes, etc.).  

Faute d u e o aissa e suffisa te des a a t isti ues syntaxiques du français 

pa l , et e  se se a t de es pa a t es, l e seig a t ou t le is ue de fai e 
pratiquer à ses apprenants un oral impossible. En outre, ces paramètres ne sont 

gu e des o e s effi a es fa o isa ts l app op iatio  et la aît ise des pratiques 

la gagi es o ales et este t des alit s a st aites fig es da s l app e tissage de 
l o al du FLE au oll ge alg ie . De i e es o t ai tes, est la l giti it  e de 
l app e tissage de l o al ui est e  uestio .  
De e fait, o  peut toujou s te te  d i e to ie  et d e plo e  e tai es de es 

alit s ui e de t l o al diffi ile à e seig e , et ui o t ous se i  d a e e  au 
out l a al se pou  o te i  des sultats plus fia les.  

3.1. Monopolisation de la parole 

Les observations recueillies des séances enregistrées et transcrites, nous montre que 

l app e tissage de l o al du FLE et l i te a tio  e ale so t fig s da s la 
o opolisatio  de la pa ole pa  l e seig a t, ui p e ait la totalit  du olu e de la 

parole. II est à e a ue  ue 'est gale e t à l'e seig a t u hoie t l'ou e tu e 
et la lôtu e des diff e ts o e ts de l' ha ge. L e seig a t a t op te da e à 
assurer tout seul ces tâches, déchargeant ainsi les apprenants de processus 

essentiels pour l app op iatio  des o p te es la gagi es e  o u i atio  
orale. Comme en témoigne cet extrait pris de la séance de (E3A).  
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. . Le guide d’e t etie  desti é au  e seig a ts  
Le guide d e t etie  desti  au  e seig a ts e ge d e vingt cinq (25) questions 

ou e tes ui el e t de la o eptio  de l o al, ais aussi de l usage p po d a t 
et usuel des a uels s olai es. Le o e d e seig a ts i te og s tait de  
enseignants.  

2.2. Présentation spécifique du manuel  

Le corpus de ette pa tie se o pose d e t aits de a uels s olai es de f a çais de 
l e se le des i eau  du oll ge ère

, 3
ème

 et 4
ème

 année du moyen).Cette ponction 

concernait particulièrement la rubrique «oral en images/en questions» figurant dans 

les manuels. Il s agit de fai e u e le tu e a al ti ue de l e seig e e t/ 

app e tissage de l o al a e  l o je tif de p se te  sa p ati ue telle u elle est 
o çue et hi ul e pa  et da s  les a uels. L a al se s appuie a pa ti uli e e t 

sur le manuel de 3
ème

 année moyenne, la structuration de celui-ci étant identique à 

celle des autres niveaux. 

2.3. La structure pédagogique du manuel 

2.3.1. Le travail en groupe 

L u it  dida ti ue p o isait u  e seig e e t/app e tissage pa  les o je tifs. 
La pédagogie du projet, elle s i s it da s u e logi ue so ialisa te et pa  o s ue t 
favorise les apprentissages en groupes. En premier lieu, une nécessaire interaction 

o e e l e seig a t ui doit s i te oge  su  le hoi  des suppo ts, des situatio s 
d app e tissages des a ti it s et des p o d s d aluatio .  
E  se o d lieu, ette i te a tio  o e e l e seig a t et les app e a ts e  
situation de classe. La nouvelle organisation en groupes est très pertinente parce 

u elle pe et u e plus g a de li e t  de ou e e t da s la classe, une plus 

grande communication entre enseignant et apprenants, entre apprenant et 

apprenant. 

2.3.2. Le projet  
Le p ojet est u e ou elle faço  de t a aille  et de g e  le te ps, l espa e, la lasse 
et les app e tissages. Il est d jà utilis  pa  la ajo it  d e seig a ts. Le p ojet est le 
cadre intégrateur dans lequel les apprentissages prennent tout leur sens. Il permet 
do  la aît ise d u e ou de plusieu s o p te es ui e  so t le ut ult ieu .  
À cet effet, le manuel de 3

ème
 année moyenne contient trois projets intitulés 

schématiquement ainsi : -Élaboration, pour la bibliothèque de l ole, d u e 
brochure expliquant le proverbe « les voyages forment la jeunesse». -La réalisation 

d u  e ueil de te tes do a t l e pli atio  s ie tifi ue de ph o es atu els 
accompagnés de leurs textes de légende. -La da tio  d u  a uel te h i ue
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1.3. Apprenants de la 3
ème

 année moyenne  

L o je tif g al de l e seig e e t du FLE au oll ge est de : « Développer chez 
l app e a t, ta t à l o al u à l it, l e p essio  d id es et de se ti e ts 
personnels au moyen de différents types de discours». 

4
 

P iso s d e l e ue ot e tude po te su  des do es e ueillies à l' ole 
d'enseignement moyen algérienne, en particulier durant la troisième année de 
scolarité des apprenants. Le deuxième palier relatif à la 3

ème
 année moyenne 

accueille au début de chaque année scolaire, presque la totalité des apprenants de la 
2

ème
 année moyenne. Ces apprenants auraient comptabilisé 894 heures 

d app e tissage de f a çais. A l issue de ette e a e, e olu e attei d ait 
1084 heures. Ces derniers vivent tous dans des zones rurales de la wilaya d'Ain 
Témouchent. 
 

. L’OBSERVATION 

Nous a o s o e  ot e e p i e tatio  pa  l o se atio  des e seig a ts 
dans leurs classes. Les données étudiées sont présentées sous forme 
d e egist e e ts audio-visuels de s a es d a ti it  o ale du FLE. Ces de ie s 
ont été effectués avec des classes de 3

ème
 année moyenne, de 1

ère 
année moyenne 

et de 4
ème

 année moyenne, dans 03 collèges ruraux. Le corpus représente 05 
s a es do t les du es so t diff e tes d u e s a e à u e aut e. L e se le des 
s a es totalise e i o   heu es d e egist e e t, soit de  à  i utes pou  
chaque enseignant. Le tableau [1] qui suit nous montre en détail la répartition de 
ces enregistrements. 

Séance Date Durée Enseignant Apprenants 

01 03/01/2011 36mn E4A 4
ème

 année 

02 04/01/2011 30mn E1A 1
ère

 année 

03 05/01/2011 40mn E3A 3
ème

 année 

04 09/01/2011 31mn E3B 3
ème

 année 

05 16/03/2011 39mn E3C 3
ème

 année 

Tableau n°1 : Récapitulatif des cinq séances enregistrées. 

Cette enquête avait pour objectif particulier de vérifier si les séances de productions 

o ales alis es pa  les e seig a ts so t d u e pa t, p og a es selo  des 
dispositifs pédagogiques (enseignement en groupes, organisation de la classe en U, 

st at gies de l e seig e e t de l o al, tâ hes dis u si es  et d aut e pa t, si elles 
so t fo te e t a u es pa  u  la gage o al, s i s i a t da s u  espa e 
d i te a tio s e  lasse. 
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(enseignant, apprenant et savoir).Le savoir, dans notre cas d'étude émane des 
activités orales qui sont retenues, soit dans les pratiques de l'enseignant, soit dans 
les manuels scolaires. 

1.1. Des manuels  

Le i eau d tude hoisi est le deu i e palie  ou palie  de e fo e e t et 
d app ofo disse e t. Not e p dile tio  se pe he eau oup plus e s l a al se des 
activités orales, figurant dans les manuels de la classe de FLE en troisième année 
moyenne. Cependant, afin de rendre notre étude opérationnelle, il convient de 
pe se  au e ou s à l a al se des a uels o e a t les deu  autres paliers, 
respectivement : 
-Le p e ie  palie  ou palie  d ho og isatio  et d adaptatio  ère 

année 
moyenne). 
-Le t oisi e palie  ou palie  d app ofo disse e t et d o ie tatio  ème

 année 
moyenne)  
Co çu pa  u e IEF I spe t i e d e seig e e t fondamental) (K. Djilali) et une IEEF 
(Inspectrice d'éducation et d'enseignement fondamental) (M.W.Tounsi), le manuel 
de français de 3

ème
 a e o e e est dit  pa  l ONP“ Offi e atio al des 

publications scolaires) en 2005. Le manuel est présenté sous un seul volume 
donnant ainsi une vision globale des apprentissages, son grand format permet une 
mise en page aérée facilitant la lecture. Le manuel comprend aussi des annexes. Ces 
de i es so t o pos es d u  ta leau de o jugaiso  de uel ues e es usuels 
sui is d u  e se le d i fo atio s e pli ita t uel ues gles de o jugaiso . Ce i 
pe et au  app e a ts, d a oi  e  plus u  outil de isio .  
Un avant propos, une structuration orientée et un sommaire sont également 
p opos s au d ut du a uel. L a ant-propos présente en une page le manuel à 
l app e a t e  lui p isa t so  ut et e  a o ça t ses u i ues et leu s o je tifs.  

1.2. Des enseignants  

Not e e he he s i s i a t da s u  pa adig e ualitatif, il o e ait ue ot e 
échantillon soit restreint. Il était composé de cinq enseignants (un enseignant de 1

ère 

année moyenne [E1A] ; un de 4
ème

 année moyenne [E4A] ; trois de 3
ème

 année 
o e e [E A, E B et E C]. Afi  de ieu  o p e d e, pou uoi l e seig e e t de 

l o al e  lasse de FLE est la u aire, ces enseignants et selon leur propre gré, ont 
p ati u  l e p essio  o ale telle u'elle a t  p se t e da s les a uels s olai es 
de (3

ème
 et 4

ème
 année moyenne) sous la rubrique «oral en images/en questions», et 

sous la rubrique «oral», en ce qui concerne le manuel de la (1
ère

 année moyenne). 
Étant donné que tous les enseignants du système éducatif sont soumis aux mêmes 

exigences et aux mêmes directives ministérielles lesquelles, souvent, les limitent 

da s leu  li e t  d i itiati e et d i o atio , ous a o s pas te u o pte o  plus 
de la gio  d e e i e des e seig a ts : la uasi-totalité des participants enseigne à 

Ai  T ou he t à ot e se s, la gi  l e u te à eu  e e ça t da s d aut es 
gio s du pa s est pas essai e da s e as p cis.) 
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Afi  de o fi e  ou d i fi e  os deu  h poth ses. Il est ide t u u e g a de 
pa tie de ot e e he he se a o sa e à l tude de suppo ts o au  fo alis s da s 
les pratiques des enseignants, mais aussi dans les supports écrits, à savoir, le manuel 
didactique destiné à la classe de FLE (3

ème
 année moyenne).  

 
Objectifs et méthodologie  
Cette o t i utio  a o e o je tif, d e u te , pa i les p ati ues de lasse des 
enseignants de FLE (Français Langue Étrangère) du cycle o e , l e seig e e t/ 
apprentissage de cette activité (oral), et les usages des manuels didactiques qui lui 
sont dédies Not e ut, da s ette odeste e he he, est pas de fai e u e tude 
e hausti e des a uels. Nous ous li ite o s à l tude des activités proposées par 
les a uels o e a t l o al, e ui ep se te u e tâ he o ple e. 
Nous a o s effe tu  u e e he he ualitati e po ta t su  des a ti it s d o al 
concrètes filmées et/ou enregistrées dans les classes avece cinq enseignants de 
français langue étrangère au cycle moyen en Algérie et sur l'analyse du manuel sous 
jacent de ce même cycle.  
D a o d, ous a o s essa  de o p e d e le pou uoi de e alaise p dagogi ue 
de ces enseignants de FLE du moyen, plus précisément le palier deux (3

ème
 année 

o e e  au sujet de leu  e seig e e t de l o al. Out e, les e egist e e ts, ous 
avons réalisé des observations non armées en salle de classe, et des sollicitations 
individuelles avec certains apprenants. À la lumière de nos observations, nous avons 
i te og  es i  e seig a ts su  leu  e seig e e t de l o al et su  leu  poi t de 
vue, vis-à-vis des manuels.  
Ensuite, nous avons tenté de mener une étude analytique des manuels, notre point 
de d pa t se a l a e , a u e pa  le la e e t de la fo e i po ta te du 
s st e du atif du a t la uelle l ole fo da e tale se a u e e  enseignement 
fo da e tal, e ge d a t u  e seig e e t p i ai e d u  u sus de  a s  plus u  
enseignement moyen de (04 ans). 
E fi , l i te p tatio  s a ti ule autou  d u e t iple a al se. La p e i e e a i e les 
prestations orales des apprenants recueillies lors des enregistrements des activités 
de p odu tio  o ale, e  a o t de la ise e  pla e de l e p i e tatio . Elle se a 
sui ie d u e a al se si ilai e des do es e ueillies lo s d u  e t etie  di e tif a e  
les e seig a ts, situ  e  fi  d e p i e tation. Et la troisième, interroge la 
conception enregistrée dans le manuel scolaire -de la 3

ème
 année moyenne - faisant 

objet participant à cette expérimentation. 

1. LES COMPOSANTS DU CORPUS  
Dans la mesure où nous nous intéressons à l'e seig e e t/ app e tissage de l o al 
en classe de FLE, nous avons directement recours aux interrogations qui suivent : 
Comment enseigner la communication orale ? Quelles sont les activités de 
communication orale proposées aux apprenants ? Donc, les seuls éléments capables 
de répondre à ces trois questions sont les principaux pôles du triangle didactique
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Au ega d de e o stat, et da s le ad e d u e ‘e he he de Dida ti ue de FLE, du 
Centre Universitaire de Naama (Algérie), nous avons décidé de centrer cette étude 

su  l app e tissage/ e seig e e t de l o al e  lasse de troisième année moyenne 

e  Algé ie, et plus spécifi ue e t da s la wila a d’Ai  Témouchent.  

L e u te pa  e egist e e t et e t etie  se i di ig , ai si ue la le tu e et 
l a al se des a uels s olai es a t  la thode ete ue pou  l la o atio  de ette 
e he he, l o je tif ta t de o p e d e le alaise p dagogi ue des e seig a ts 

de FLE du o e , au sujet de leu  e seig e e t/app e tissage de l o al da s les 
pratiques de classe, depuis la mise en place de la réforme (en Septembre 2003), ainsi 

que le degré de présentation de cet enseignement dans les manuels scolaires. 

 

Problématique  
Le système éducatif algérien, par le biais des nouvelles instructions officielles, 
a o de aujou d hui u e pla e i po ta te à la o u i atio , ite ais su tout 
orale. A partir de ces nouvelles instructions, des manuels récents (2005) proposent 
de nouveau  o je tifs, i t g a t u e pa tie o sa e à l o al. Pou ta t da s les 
classes, les observations montrent que les compétences langagières restent une idée 
ague, ue l o al «i t g » de eu e le pa e t pau e da s la plupa t des lasses.  

«Comment est-il concevable que malgré toute la documentation nécessaire, les 
e seig a ts o e t e o e, a ue  de at iel dida ti ue o et à l o al? Et 

u ils p ou e t toujou s des diffi ult s de a t l e seig e e t de l o al ».2
 

Da s le e o d e d id es, des IEF I spe teu s d E seig e e t Fo da e tal  
font le constat suivant :  
«P ati ue de l o al diffi ile à i stalle  da s les lasses des diff e ts les ; 
-P ati ue de l o al da s l ole alg ie e se su a t pou  les e seig a ts à 
évaluer de temps à autre des exposés au cours desquels, le plus souvent, les 
apprenants oralisent un texte écrit; 
 -E seig a ts i stall s da s les p ati ues t aditio elles de l e seig e e t 
/app e tissage de l o al ; 
-A se e de l o al da s les a uels s olai es». 3

 
Ce constat rejoint les propos de Schneuwly et ses collègues (1996) ainsi que ceux de 
De Pietro et Wirthner (1996) qui affirment que dans presque tous les pays 
f a opho es, l o al de eu e l l e t le oi s o sid  da s l e seig e e t du 
français. Si tel est le constat fait dans le monde, cela démontre bien que la place de 
l o al e  lasse de f a çais la gue t a g e e  Alg ie est toujou s a iguë. Alo s, 
quels sont les facteurs responsables de cette situation ? Bien que la réponse soit 
complexe, nous avons émis deux hypothèses : 
-Ces a uels t aite t t s peu de l o al, et e le o sid e t pas ai e t o e u  
o jet d e seig e e t ;  
-Les compétences langagières des enseignants, sont presque totalement orientées 
e s l it sous p te te, u ils o t pas eçu de fo atio  pou  e seig e  l o al. 
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ب  جا ها تدريس ا تي يتم من خا لطريقة ا تحليل  مقال با تعرض في هذا ا
ة  ك من خال عي متوسط، وذ طور ا بية ضمن ا لغة أج فرسية  لغة ا شفوي  ا

ش 148معلمين و  5ل تاج ا دراسة اإ اول هذ ا فوي من خال تلميذا. تت
دراسية، فيما  حصص ا اء ا تطبيقات أث وَل فيتمثل في ا محور ا محورين: أمَا ا

مدرسي. وجيز ا ي با ثا محور ا  يتعلق ا
تي تدفعهم   مدرسين بمهارات قديمة وا معطيات عن تمسك بعض ا يُظهرُ تحليل ا

فسه، من جهة تحليل  ظامية.و يحيلُ ا شفوي بصفة بديهية و أخرى،  تدريس ا
تائج  مدرسية. و تبين ا تب ا شفوية في ا شاطات ا ل فادح  قص ا على ا
صحيحة في تعليم  هجية ا م مدّرسين في اعتماد ا ل واضح عن عزوف ا وبش

بية لغة أج فرسية  لغة ا شفوي  ب ا جا مقال. ا حاول تقديمها في هذا ا تي   ، وا

مفتاحية لمات ا دراسيا حصص ا سياق غير :تطبيقات ا مدرسية/ ا تب ا ة/ ا
بية.  غة أج فرسية  شفوي/ ا رسمي/ تعليمية ا  ا

 
Introduction : 

Au début des années 90 et à la fin des années 2000, diverses réformes ont été 

effe tu es o e a t le pe fe tio e e t de l e seig e e t des la gues 
étrangères en Alg ie ; ota e t, l e seig e e t/ app e tissage de l o al du 
f a çais. N a oi s, les a a es des e he hes su  l a uisitio  des o p te es 
langagières, ont montré que cette habileté cause problème aux apprenants qui ne se 

trouvèrent guère en situatio  d i e sio  totale.  
À la e he he, d a ipe  le o flit de et e seig e e t, ous a o s opt  pa  la 

alisatio  d u e e he he e pi i ue de as, p op e à la dida ti ue de l o al, aup s 
de cinq enseignants, dans trois collèges ruraux de la région de l Ouest, où l usage du 
FLE est très rarement utilisé, comme moyen de communication. 

Cet échantillon, quoique exigeant dans le traitement des données, représente un 

nombre minimal de participants pour permettre de couvrir les quatre niveaux de 

l o d e d e seig e e t o e . De plus, lo s de ot e a al se, ous a o s e a u  
u au fu  et à esu e de la ueillette, os do es de e aie t oi s «fructueuses, 

car répétitives ou saturées» (Deslauriers, 1991). 
1
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QU’EN EST-IL DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE L’ORAL  
DANS LA CLASSE DE FLE  EN ALGERIE ? 

 
NEKHOUET BELALEUG, Abdelkader 
Didactique des langues étrangères 

Centre Universitaire AHMED Salhi, Naama, Algérie. 
 

 

Abstract 
What are the results achieved in teaching/ learning the oral of FFL in Algeria? 
This article, based on a sample of 5 teachers and 148 learners, examines the state of 
the teaching of the oral of FFL in the intermediate education level in Algeria. This 
contribution considers the oral productio  f o  t o aspe ts: lass oo s p a ti es 
and textbooks.  
The analysis of the data highlights the skills of some teachers in teaching the oral in a 
systematic and intuitive way. It highlights; furthermore, the serious lack of oral 
activities in the textbooks. These results illustrate clearly the hesitations of the 
teachers to rely on the authentic oral that we present in this research. 

Key words: lass oo s p a ti es, te t ooks, the i fo al, dida ti  of the o al of FFL.  
 
Résumé 
Cet article présente un tat de p ati ue d u  e seig e e t de l o al de FLE de i  
enseignants et de 148 apprenants algériens au cycle moyen. Cette contribution 
considère la production orale sous deux volets : Pratiques de classe et manuels 
scolaires.  
L a al se des do es et en lumière des habiletés de certains enseignants à 
dispe se  l o al d u e a i e s st ati ue et i tuiti e. De plus, elle et e  
lumière la carence flagrante des activités orales dans les manuels scolaires. Ces 
a al ses ous o t pe is d illust e  d u e façon assez claire les réticences des 
enseignants vers un oral authentique que nous présentons. 
Mots clés : Pratiques de classe – manuels scolaires – l i fo el – dida ti ue de l o al 
– FLE. 

 

 

ملـّـخـــص  ا
شفوي ى أين وصل تعليم ا بية  إ لغة أج سية  فر لغة ا و تلقيه داخل أقسام ا

جزائر؟ يف ا
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