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THE INFLUENCE OF LINGUISTIC AND CUL TURAL ELEMENTS ON ORAL
COMMUNICA TION IN LEARNING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

Barış AYDIN"

ABSTRACT: It is known that tne developmem of communıcatlOn skills plays sıgnificant role in ıeaming French as a foreign
language. Though being largely negiecred untiJ the [980's when it became popular in teaching French, communicative
approaciı İs stiıı not atıached the imponance it deserves in Turkey, especiaııy in state schools. Those wiıo are teamıng French
have difficulty in maıınaınıng orai corneıence due to the fact that classroom actıvities are largely based on the teaching of
grammar, reading comprenenslOn and the develOpment of writing skills. Ernergıng from the se ditficulties, our work favors
the notion that it is highly beneficial to study cuJture and language specific elements in leaming a foreign language. Thus, a
TV series possesing various hesıtatlOn and slang forms affecting oral cornmunıcation in daily lives of people has been
selected as tne base corpus.
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ÖZET: Fransızca'yı yabancı dilolarak öğrenenienn iletişim becenierinin geliştinlmesinin, Fransızca öğrenimınde önemli bir
yeri olduğuna inanıyoruz. Sahıp oıduğu ônemın aksine, iıetışimsei yaklaşımın Fransızca'nın yabancı dılolarak öğretiminde
uygulanmaya başlandığı 1980'Ii yıllara dek neredeyse yok sayılan bu önemli boyutun, Türkiye' de, özellikle devlet
okullarında, hala ikinci planda kaldığını gözlemliyoruz. Sınıf etkinliklerınin, dilbilgisi kurallarının öğrenmine, yazılı bir
metni anlama ve yazılı anlatım becenıerının geliştırilmesine yönelık olması, Fransızca'yı yabancı dılolarak öğrenenlerin
sözel iletişime gereksinım duydukları durumlarda güçlüklerle karşılaşmaları na yol açmaktadır. Bu güçıüklerden yola çıkarak,
çalışmamızda iletişimde dilsel ve kültürel öğelerin ônemını araştıracağız. Bunun için, gündelik yaşamda sözlü iletişimi
etkileyen argo ve farklı duraksama bıçimterıni içinde (45 dakikalık) bir polisiye televizyon dizisini kendimize bütünce olarak
seçtik.

Anahtar S6zciı/der : Fransız dili, öğrenim, sözlü ıletişim, kültür, argo, duraksama

RESUME: Le developpement de la competence de commumcation orale des apprenants a une grande importance dans
l'enseignement du FLE (français langue etrangere). Et pourtant, jusqu'il l'apparition de I'approche communicative, les
program me s conçus pour l' enseıgnement du FLE etaient fondes sur le developpement des coınpetences de la corrıprehension
ecrite et de I'expression ecme cnez les apprenants. Nous avons constate qu'on continue il IgnOf'er cette dimension, surtout
dans les ecoles d'Etat en Turquie, et nous avons vouiu attirer l'attentİon sur cette questİon. Pour le faire, HOUSavons choisi un
film-tele pohcier de 45 minutes ou figurent trequemment [es empıois argotiques et [es formes d'hesitation qui influencent la
communication orale dans [es sİluations de la vie courante.

Mots des: Langue française, apprentissage, communıcatlOn orak, cuJture, argot, hesitatİon

1. INTRODUCTION

La langue etait, d'abord, orale. Les cris des pnmitifs devant un danger, une smprise ou en
chassant des animaux, se sont evolues au fur et a mesure, de maniere a consuuİre un systeme: la
langue.

Quant a la langue ecrite, elle est le resultat du progres des civilisatİons. Les anciennes
civilisatİons ont eu besoİn de l'ecrİture pour organiser leur societe. L'organısation des Etats n'etait

,
This artiele İs the summary of the unpublished M.A. thesis titled as « L'influence des faits linguistiques et cultureIles sur la

communİcation orale dans l'apprentissage du français larıgue etrangere » supervised by Assoc. Prof. Dr. Ece KORKUT.
'* Instructor, Hacettepe University, School of Foreıgn Languages, Division of French, barisa@hacettepe.edu.tr



Barış AYDIN! H. Ü. E/;ilim FakÜlıesi Der~isi (H. U. }ourlwl o{Eduwıiotl). 29(2005).34-42 35

possible qu'avec des regles ecrites. Les religions avaient egalement besoin de I'ecriture pour pouvoir
fixer et diffuser leurs principes. il va sans dire que le progres scientifique est etroitement lie a
I'apparition de l'ecriture.

« [...1 i 'ecrİture contrİbue au progres des socİCtes quİ i 'utİlisent. Elle favorİse les
admİnİstratİons et les economİes complexes; la relİgİon et le droİt se structurent et i 'economİe
peltt s'appuyer sur le developpement de la comptabilite. [...1 L'ecrİture contrİbue egalement au
developpement de la pensee et de savoİrs specifİques, la scİence et la rationalite luİ sont liees.»
(Riegel, Peııat & Rioul, 1994)

Un enfant apprend aparler avant d' ecrire. Pour un enfant, jusqu'a ce qu'il se scolarise, la langue
ne s'actualise que sous sa forme orale. il utilise la langue pour demander a ses parents, par exemple, a
lui acheter des bonbons, des jouets ete.

Pour la communication orale, il s' agit des interlocuteurs presents dans une meme situation
spatiale et/ou temporeııe determinee. Lors d'une communication orale qui se deroule en face a face, il
s'agit d'une meme situation spatio-temporeııe alors que dans une communication telephonique, on ne
peut parler que d'une meme simation tempareııe. Faute de presence reelle de I'un des interlocuteurs,

.on ne peut pas parIer de la communication orale. Dans ce cas, apparaıt la communication ecrite, parce
que c'est une communication hors situation et ne necessite pas deux interlocuteurs presents dans la
meme situation spatio-temporelle. Au contraire de la communication orale directe, la communication
ecrİte est differee, car «il existe un delai plus ou moins long entre I'emission et la reception. » (Riegel
et aL., 1994).

La communication ecrite nous donne le temps d'elaborer, de carriger et de modifier le message
avant de l'emettre definitivement. Grace a ces avantages de la communication ecrite, on peut, si I'on
veut, mentir et se dissimuler plus facilement par rapport a la communication orale, parce qu' on est seul
en elaborant le message, et que le langage du corps n'intervient pas pour confirmer ou trahir le
message verbaL. En ecri vant une lettre, par exemple, «je », « ici » et « maintenant» peuvent ne pas
etre conformes a la realite.

Quam a la communication orale, elle ne nous laisse pas le temps suft'isant pour organiser le
message, car dans la communication orale, il exİste une simultaneite de I'elaboration et de I'emission
du message. L'etat d'ame de l'emetteur peut empecher ou favoriser la bonne production du message.

« Le locuteur oral elabore et emet son message presque sİmultanement; toute erreur, tout rate
ou mauvaİs depart ne peuvent etre corrİges il i' oral que par une reprİse, une hesİtatİon voİre
une rupture de constructİon quİ laİssent des traces dans le message meme. » (Rİegel et aL.,
/994).

La communication orale est, en general, fondee sur la conversation caracterisee par la
spontaneite olı il s' agit des interlocuteurs reels; mais certains messages oraux se distinguent par le fait
qu'ils sont realises d'abord sous la forme ecrite, tels que les dialogues de films, les emissions de radio
et de television, ... On peut parler de la meme diversite pour les messages ecrits: listes, schemas, plans,
panneaux deictiques.

La communication orale est l'une des dimensions la plus importante de I'enseignement de la
langue etrangere. Malgre son importance capitale, cette dimension a ete longtemps ignoree dans le
systeme educatif turc, surtout dans les ecoles d'Etat, I' enseignement des langues etrangeres etant
reduit a celui de la grammaire de la langue cible. Les exercices de classe n'etaient fondes que sur le
developpement des competences de la comprehension ecrite et i' expression ecrite chez les apprenants.
La comprehension et i' expression arales ont ete mises au second plan. Or, il est reconnu que la langue,
en tant qu'outil, sert a communiquer et l'oral occupe, sans aucun doute, une place primordiale dans la
communication. Notre systeme educatif ayant ete longtemps sous l'influence des methodes
traditİonneııes a forme les generations qui ont acquis des notions de grammaire mais qui ne pouvaient
pas les utiliser dans des situations de communication ; eec i parce quedansla vie quotidienne, il n'y il
pas de trous a remplir avec les mots convenables comme c'est le cas dans des exercices a trous. Ce
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point de vue a reduit I'enseignement-apprentissage des langues etrangeres a des formules
grammaticales et cela a cause chez des apprenants des problemes de communication en langue
etrangere.

Certes, on ne peut nier I'importance de la grammaire dans le processus de I'enseignement-
apprentissage des langues etrangeres. II est impossible de communiquer sans connaıtre la syntaxe, les
regles grammaticales et le lexique de la langue cible; mais lorsqu'on ne les emploie pas dans des
situations orales, ces connaissances ne peuvent pas faire preuve d'activite de maniere a communiquer
sans aucune difficulte.

Avec I'approche communicative, est apparue l'importance du developpement de la faculte de
communication orale des apprenants, et les recherehes dans ce domaine se sont intensifiees. Cela n'a
pas diminue I'apprentissage de la grammaire, au contraire pour une bonne communication, le rôle de
la grammaire est devenu plus net. L' apprentissage de la grammaire, a la difference des methodes

.traditionnelles, est devenu implicite d'une façon intermediaire au developpement de la competence
communicative des apprenants.

Dans les manuels elabores depuis plusieurs annees, le contenu a ete conçu en tenant cOlnpte de
cette dimension soulignee par les didacticiens contemporains sous I' inf]uence de I' approche
communicative. Ces manuels qui preferent la simultaneite dans I'apprentissage de la grammaire
implicite ont trouve un echo fort dans notre pays et les institutions ont tente d' employer ces manuel s
dans i' apprentissage des langues etrangeres, surtout dans les ecoles privees ou la langue
d'cnseignement est une langue etrangere.

Les programmes formes selon les methodes traditionnelles, la disposition inconvenante des
salles de classe pour les cours de langue communicatifs, les enseignants qui ne peuvent pas abdiquer
leur place privilegiee qu'ils possedaient grace aux methodes traditionnelles ont cause des discordances
dans i' enseignement des langues etrangeres, dont celui de la langue française.

La structure particuliere du français par rapport a la langue turque, les emplois abreges qu' on
observe tres frequemment dans la langue quotidienne, quelques mots repandus employes par les natifs
de la langue cible, comme les mots a charge culturelle (partagee), les emplois argotiques et familiers
rendent difficiles la comprehension et la communication orales pour les apprenants tures.

Toutes les communautes ont leurs propres cultures qui renferment, entre autres, le mode de vie,
la religion, la vie politique, I'art, les loisirs, ... Ces elements culturels propres aux natifs ont une
grande intluence sur la langue parlee dans la vie quotidienne. Pour un apprenant etranger a la culture
cible, communiquer dans les situations orales est evidemment difficile.

Les difficultes que confrontent les apprenants turcs et des lacunes dans I'enseignement-
apprentissage du français, notamment au niveau du developpement de la competence communicative
chez des apprenants nous ont oriente a faire des recherehes dans ce domaine.

Dans cette etude nous allons analyser les emplois argotiques et les formes d'hesitation gui
pourraient provoguer le malentendu pour les apprenants tures. Le choix d'un film policier est lie au
fait gue c' est un genre cinematographigue auguel un public plus ou moins considerable est familier et
gue dans ce genre de films, les emplois langagiers s'averent assez varies. Afin de delimiter notre etude
nous allons prendre en consideration les emplois argotiques et les formes d'hesitation.

2. UN FILM-TELlt POLlCIER AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT /
APPRENTISSAGE DU FLE

Un film-tele policier est un ensemble avec son sujet et sa variete de langues. En 45 minutes, un
evenement se deroule et se termine. Dans un film-tele policier, il existe des personnages de tout statut
social: les agents de police et leurs chefs, les medecins, les accuses, les prostituees, les etudiants, ...

L' analyse du film policier que nous avons choisi nous amontre que i' apprentissage d'une
langue etrangere n' est plus enseigner aux apprenants a construire des phrases grammaticalement



Forınes d' hesitation Exemples

I. Oui, euh (p.) jetez les deux yeux parce que je vous garantis que je

« euh » d 'hesİtation vais pas leur faire de cadeau.
2. En jean, euh, en blouson de euir...
3. Maİs je ne saİs pas euh. Un nam, une adresse.

Laeutions vides I. Hum... oui evidemment.

au
2. Vous savez, vous lui ressemblez beaucoup.
3. Ben, mai, j' en peux plus.

elements phatiques

Repetitian d'un mat ou d'un I. Ben, ça va, ça va, ça va, ça va aııer.
groupe de mots. 2. Moi, moi je ne vois qu'une solution.

3. le (:) j'etais eoince il un feu.
Aııonger la voyelle d'une L En jean, euh, en blouson de cuir (:)

syııabe 2. le (:) je suis restee enfermee au moins trois heures dans ce trou.
3. Non, maisje (:) euh, ie vous en prie.
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carrectes, mais enseigner il communiquer. La communication necessİte l'apprentissage de tous les
registres de langage tels que soutenu, courant, familier et argotique.

Dans ce film-tele, nous avons constate differents registres de langue dont l'argot et le jargon
policier occupent les premieres places. Nous avons constate egalement que les relations et la hierarchie
socİales influencent directement la Jangue utilisee par des personnages du film en question.

Sous l' optique de nos recherehes, nous proposons de profiter de ces films-tele policiers afin de
devejopper les competences Jangagieres et communicatives des apprenants en langue etrangere. De
toute evidence, on ne peut pas enseigner efficacement aux apprenants il utiJiser Jes emplois familiers il
]' aide des Jistes. Les films-tele policiers les presentent dans leurs contextes et facilitent l' apprentissage

.de ces empJois. Les exercices fondes sur la comprehension et l' expression orales il partir des dialogues
des personnages de ces films seraient fort utiles, il condition que le choix des sequences soit bien fait.

3. FORMES D'HESITATION

Chaque langue ason systeme d'hesİtations. Les apprenants turcs ont tendance il transferer au
français le systeme d'hesitations de leur Jangue materneUe, la Jangue turque. L'apprenant ayant
conscience de ce probleme prefere des pauses silencieuses. Ces pauses peuvent etre interpretees par
]'auditeur comme le fait que le Jocuteur veut ceder la paroJe. Pour l'empecher, le locuteur choisit, en
generaJ, de remplir ces pauses par un « euh » d'hesitation ou bien par Ja repetition d'un mot ou d'un
groupe de mots (( ah oui, les les les etudiants de notre ecole... » ; « mon oncle qui etait qui etait il
Paris... »). il peut egalement allonger la voyelle d'une syHabe pour ne pas creer un long siJence (( et :
je peux dire que : Ja langue turque... »). Grace il cet aUongement, iJ peut gagner du temps pour bien
elaborer son message. Une autre solution il regJer ce probleme, c'est d'utiliser des locutions vides ou
des elements phatiques. Dans cette categorie, on observe surtout « bon », « eh bien », « ben »,
« alors », enfin », « tu vois / vous voyez », « je veux dire », « tu sais / vous savez ».

Au contraire du code oral, dans le code ecrit, comme on a assez de temps pour etaborer le
message, il ne s'agit pas d'un systeme d'hesitation. Si I'on a du mal il elaborer un message, on ne
repete pas les mots, on n'emploie pas non plus les eJements phatiques du code oral. On ne fait
qu' attendre et reflechir sur i' organisation du message.

Dans le film que nous avons etudie, nous avons constate 57 emplois sous 4 formes d'hesitations.

TABLEAU ı. Formes d'hesitation
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4. GESTUELLE

La gestuelle pem etre consideree comme une notion ele pour saısır les differences d' ordre
interculturel. La signification d'un meme geste pem differer d'une culture a i' autre, voire dans certains
cas, d'une region a I'autre.

Meme si i' on ne veut pas comrnunıguer, on se corrırrıunigue ii i' aide du larıgage du corps. Par
exemple, si deux personnes se croisant dans un comoir ne se regardem ni ne se parlent, elles donnent

'Ie message gu'eIles ne veulent pas se communıguer. On peut dire done gue la communication humaine
n' est pas seulemem assun~e au moyen du langage verbaL.

Les messages emis et reçus par les ımenocmeurs, lors d'une conversatıon face a face, ont deux
dimensions dont la premiere constitue la pame verbale (ies paroies), et ('autre, la panie non verbale
(les signes visuels).

-Gestes İndepenaanıs de la parole : « La barbe! » se froıter la joue avec le revers des doigts.
« L' auto-stoppeur » pouce rendu vers i' avant.

- Gestes accompagnes ôe parole : « Mon eeil ! » + « Tu parles! »

-Gestuene d'une culture a I'aotre : Le geste de « la barbe» sıgrıifiant «eıınuyeux » dans la
culture française, a un serıs raut a fait differem dans la culrure rurgue, car un narıf rurc gui fait
ce geste veut dİre gue son IfIlerlocuteur ment.

- Gestes typiquernent français : Le geste pour signifier « il a bu un coup de rrop », et le geste
gui corrobore i' expressıon « passer sous le nez » sont rypıguement français.

5. DIVERS1TE LANGAGIERE

Le langage est une capacite de communıguer par un outd gui est la langue. Pour gue le message
soit comprıs, il faut gu'il soit comrnun aux interlocmeurs. On retrouye touJours de differents niveaux
de langage dans la communication orale. Par exemple, on ne salue pas un camarade, un commerçant
du guartıer et le maire de la conımune de la meme manicre.

5.1. Argot

Le terme « argot » a deux definitions dans le Nouveau Petİt Robert (1994) :

i. «Langage cryptigue des malfaiteurs, du miIieu ; « langue verte ». »

2. «Langage particuIiera une profession, a un groupe de personnes,a un milieu ferme »

On peut done definir i' argot comme une langue speciale ayant un yocabulaire parasite employe
par les membres d'un groupe ou d'une categorie sociale afin de se distınguer de la rnasse des sujets
parlants.

Hors des definitions socio-linguistigues ci-dessus, on peut le dMinir d'un point de vue
linguistigue : un vocable guı transcode le lexigue courant.

L' origine du terme « argot » est un sujet de discussıon et il n'y a pas un consensus la-dessus.
«Le terme «argot» est d'origine obscure : on s'est rMere a ergo, ergorer, Argos, Argonautes, art des
Goths... »(Colin & Mevel, 1997: XI).

Pour un francophone, le terme «argot » evogue I'argm parisıen de la fin du xıxe sicele er du
debut du XXe sicele, mais « I'argot gui n'a gucre d'ancrage geograpnigue mais gui voyage beaucoup,
notamment de ville en ville car ce n'est pas un phenomene typıguement parisien comme on le dit

.parfois, [...].» (Colin, et aL., 1997: XII).

L'argot parisien est le resultat d'une opposiıion comre la famille (<<e/re sape comme un Sonac»
(Sonacotra: une association OU trayaillaient des immigres) et contre les Français. L' argot esr pam
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egalemenı comme le resultat d'un besoin de se cacher pour des malfaiteurs, des voleurs, des
prostituees et des marginaux de toutes especes qui utilisent les mots argotiques pour ne pas etre
compris par ceux qui ne font pas partie de leur groupe et pour se communiquer entre eux sans aucune

'craİnte d'etre arretes par la police,

Au fur et a mesure que ces mots argotiques sont compris par une grande partie de la societe, ils
passent dans le langage populaire, puis dans la langue courante, et cela necessite I'invention des
nouveaux mots d'argot. L'argot, comme la langue vivante, est toujours en mouvement, car un mot
d'argot peut devenir, en peu de temps, un mot de la langue courante, En turc, par exemple, le mot
argotİque « zula » signifie un endroit cache et connu par ceux qui font partie d'un meme groupe, Par
ailleurs, pour designer un pistolet ou une drogue, les trafiquants emploient le mot argotique «emanet»
qui designe en langue courante une chose deposee (un depôt), lls disaient pour indiquer le lieu d'un
pistolet, par exemple, «emanet zulada» (le depôt est a I'endroit cache), De nos jours les natifs turcs
peuvent facilement comprendre ce message, II n'est plus un message secret pour les malfaiteurs qui
ont peut-etre du creer d'autres mots pour designer les memes signifies, De façon semblable, en France,
il y a des annees, les voyous disaient «une valda» pour designer une balle de revolver sous
I'influence de la publicite d'une pastille; ce qui n'est plus en usage,

On peut parler de i' argot (la langue verte) pour toutes les langues, Comme le dit Bourdieu,
celui-ci est un art de vivre, une façon d'etre qui engendre un habitus et un univers de langage,

5.1.1. Creation lexicale de Pargot

L' argot emploie les procedes formels ou les rhetoriques de deformations du lexique, Alors, on
peut jouer sur les deux plans du signe propose par Saussure ou il distingue le signifiant et le signifie,
Nous citons, ici, les emplois argotiques sur le plan signifiant.

5.1.1.1. Verlan

«Le verlan est un type de transformation verbale argotique consistant a inverser i' ordre des
syllabes, parfois des phonemes, parfois des segments plus longs dans un mot » (Colin, et al, 1997)

Exemple : fete ---+tız>f€---+terf ---+teuf

Le verlan est utilise surtout par les jeunes immigres en France et il leur sert a se dissimuler en
communiquant entre eux, II resulte de la metathese de «(a) I'envers », (I'en-vers ---+ver-Ian)

« [",] il est ecrit vers-Pen par Esnault, et date de 1953, mais certainement plus ancien, quoi
qu' en dise Le Breton: cf. Bonbour pour Bourbon (1585), Sequinzouil pour Louis XV (vers 1760),
etc, » (Colin, et al, 1997)

Voici quelques exemples de formes attestees en verlan : euf (feu), teuf (fete), yech (chier), bata
(tabac), bleca (cable), drepou (poudre), feca (cafe), kepa (paquet), trome (metro), zarbi (bizarre),
zicmu (musique), zomblou (blouson),

A peine digere le fameux «Iaisse beton! », cette technique a ete une nouvelle fois
« verlanisee» : la femme est d'abord devenue une « meuf », pour etre aujourd'hui une «feume » ; la
mere, qui s' est transformee en une « reum », est maintenant une « meure »,

5.1.1.2. Troncation

« Procede d'abregement d'un mot polysyllabique par suppressiond'une ou plusieurs syllabes »
(Le Nouveau Petit Robert: 1994),

On a constate trois types de troncation :
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_ apocope : prof ( de professeur), metra (de metropolitain), dac (de d'accord), biz (de bizness,
biseness ou bisness). Comme on l' a vu dans les exemples, dans ce type de trancation on
supprime une ou plusieurs syl1abes a la fin d'un vocable.

_ apherese : Dans ce type de trancation, au contraire de I'apocope, il s'agit de la chute d'une
syl1abe ou d'un graupe de syl1abes au dCbut d'un vocable: bus (de autobus), bleme (de
probleme), rien (de Algerien), zik (de musique).

_ melange des deux (apocope et apherese) : ki, il s'agit de la chute des syl1abes a la fin et au
debut du vocable : taz (de ecstasy).

5.1.1.3. Suffixation de substitution (pseudo-suffixation)

Cela se realise par predilection pour des finales en -oui!le, -oche, -uche, -aque, -oque, -o(s) :
« cinoche» pour «cinema»; «teloche» pour «television»; «gratos », origine espagnole, pour
« gratuit » ; « parigot » pour « parisien ». Ce type de mots est considere par certains linguistes comme
le français populaİre.

5.1.1.4. Desemantisation

Le redoublement du syl1abe d'un mot abrege est un exemple pour cette categorie : « gen-gen»
pour « argent » ; « zonzon » pour « prison » ; « leur-leur» pour « contrôleur ».

5.2. Argot sous l'optique de l'apprentissage du FLE

En tant qu'un fait culturel, I'argot est ignore et minore depuis des annees malgre son importance
dans la vie courante des natifs. Nous avons essaye (et essayons) d'apprendre le français standard, pur
des emplois argotiques, aux apprenants tures, mais nous avons confronte beaucoup de difficultes de
communİcation. Comme ce\le-ci necessite au moİns deux interlocuteurs, le manque de connaissance
des emplois appartenant a la vİe quotidienne influence negativement la comprehension orale de
i' apprenant, et la communication ideale ne se realise pas.

La competence de communication des apprenants etrangers (dans notre cas les tures) peut etre
developpee par l'apprentissage de differents registres de langue. L'argot occupe une place privilegiee
dans la langue des rues, des jeunes, done l' apprentissage de ces emplois s' avere indispensable.

Nous avonsessayede repondrea la question« pourquoi? », maintenantnous allons essayer de
repondre a la question «comment? ». II faut enseigner l'argot, mais comment, et par quels moyens
appropries ?

Dans les manuel s du FLE elabores selon les methodes traditionnel1es, les concepteurs ont donne
la priorİte a la langue soutenue et courante. A vee l' approche communicative, et apres avoir remarque

.I' İmportance du developpement de la competence de communication des apprenants, les ecrivains des
manuels ont tente d'utiliser les materiels authentiques lesquels contiennent nombreux emplois
famİliers. Mais, I'argot a souvent ete ignore, peut-etre parce qu'il etait considere comme le langage
des malfaiteurs. Meme force est de constater que l'argot est un fait culturel, et on le trouve dans toutes
les langues.

Nos recherches nous ont montre que dans les films policiers, figurent un grand nombre
d' emplois argotiques, cal' les personnages de ces films sont plutôt les policiers qui sont en relation
avec les coupables, et les aventures se passent dans les rues, entre les policiers et les malfaiteurs qui
preferent utiliser l' argoL Dans la transcription du film, nous avons remarque 88 emplois argotiques.
Nous pouvons alors elargir notre recherche sur les mots utilises largement dans la vie quotidienne a
I'aide des films.
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6. CONCLUSION

Lors de ce travail, nous avons essaye d'analyser l'intluence des faits linguistiques et culturels
sur la comprehension orale dans l'apprentİssage du FLE en nous basant sur les donnees d'une serie
policiere visionnee sur la chaıne française TV5 Europe: les formes d'hesitation, la gestueııe et les
emploİs argotiques qui pourraient provoquer le malentendu, notamment pour les apprenants tures, Les
resultats de nos recherehes nous ont montre que ces faits ont une grande importance sur la
communication orale et bien entendu sur l' apprentissage du français langue etrangere, De ce fait, on a
conclu qu'il serait utile, voire necessaİre et utile de reserver une place privilegiee a la diversite des
faits linguistiques et culturels ayant une grande intluence sur la communication orale des natifs dans
l'enseignement / apprentissage du FLE Etant donne cette lacune que possede le programme de
I'enseignement du FLE en Turguie, nous avons essaye de souligner l'importance de I'enseignement
des differents faits linguistigues et culturels gui occupent une place importante dans la langue
guotidienne,

Dans l' ensemble d'un film gui dure 45 minutes, nous avons releve, les elements appartenant au
code ecrit et au code oral comme emplois argoıigues, familiers et mots ou groııpes de mots
appartenant au jargon de medecine et de police, Ce gui montre gue l' argot, le jargon, tout comme le
langage familier, font partie integrante d'une langue si bien gu'il nous est impossible de les ignorer
dans l'apprentissage d'une langue etrangere,

Quel gue soit le choix dans les registres de langue des locuteurs guand ils s'expriment, il s'avere
indispensable gu'ils comprennent tous les registres dans une langue, Supposons gu'un(e) enseİgnant(e)
prefere utiliser le langage standard et/ou soutenu pour s'exprimer. il (elle) sera neanmoins contraint(e)
de comprendre tous les registres de langue pour communiguer avec ses apprenants, avec les medecins,
les juristes, les policiers..,

Nous avons constate egalement que les films-tele policiers sont tres utiles pour le
developpement des competences langagiere et communicative des apprenants grace aux formes
d' hesitation et aux emplois argotiques, familiers qui y figurent frequemment. Les exercices fondes sur
l' acguisition de ces emplois a l' aide des enregistrements peuvent aider l' apprenant du FLE a
developper sa competence de communication dans differentes situations de communication qu'il
participera dans la vie guotidienne,

Par aiııeurs, il resulte de notre observaıion que la communication non verbale est aussi (parfois
plus) importante gue la communication verbale, Lors d'une conversation, les interlocuteurs parlent
non seulement en se servant de la langue naturelle mais aussi de leurs corps, de leurs visages voire de
leur silence, Done, il faudrait apprendre aux apprenants turcs a interpreter ces donnees non verbales, A
ce propos, nous avons insiste notamment sur les gestes soit independants de la parole, soit
accompagnes de parole, Nous avons constate aussi que les gestes ont la signification differente d'un
pays a l'autre, bien qu'il y ait des gestes conventionnels,

En outl'e, nous avons analyse notre corpus au niveau de la diversite langagiere, Lors de ces
analyses, nous avons constate que le film-tele policier que nous avons choisi comme corpus contient
de differents niveaux de langue dont le familier occupe la premiere place avec 127 emplois, Nous
avons souligne egalement gu'il y existe 88 emplois argotigues contre 34 emplois de jargon.

Les resultats que nous avons obtenus temoignent l'importance de l'apprentissage des differents
registres de langage, notamment l'importance du langage familier.

En rappelant une fois de plus l'importance des faits linguistiques et culturels dans le
developpement de la competence communicative orale des apprenants du FLE, nous nous permettons
de conseiller aux chercheurs, qui s'interessent a la guestion de didactique des langues etrangeres, de
traiter de plus pres le langage familier vu sa freguence elevee dans le langage quotidien.
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