
1 

 

Transversal 

 

13. Naviguer sur les eaux, les langues et les cultures dans l'espace caribéen et atlantique: 

Confluences et convergences 

Silke Jansen (Erlangen-Nürnberg), Paula Prescod (Amiens) 

Silke.jansen@fau.de, paula.prescod@u-picardie.fr  

 

Dans l'histoire de l'espace colonial français, l'eau a toujours été un élément aussi bien de 

séparation que de connexion plus ou moins définitive. Les voies fluviales et maritimes ont joué 

un rôle important comme facilitateur des contacts culturels et linguistiques, et comme moteur 

de la colonisation et "de la mondialisation". Ceci est particulièrement vrai pour la Caraïbe, 

espace pluriculturel fortement marqué par les mobilités des personnes, et donc par le flot de 

pratiques culturelles et linguistiques, entre l'Europe, l'Afrique, le continent américain et les 

nombreuses îles de l'archipel. Ces mobilités résultent en une confluence inédite de ressources 

linguistiques d'origines très diverses, qui se produit dans des conditions de violence coloniale 

et d'inégalité. 

À en croire la documentation coloniale française, ainsi que les trouvailles archéologiques, 

les populations insulaires des Petites Antilles (généralement connues sous le nom de "Caraïbes 

insulaires" ou Kalinagos) entretenaient des relations étroites entre elles et avec le continent bien 

avant la colonisation de la région par les Européens, donnant naissance à un répertoire 

linguistique étymologiquement mixte dans lequel confluent des éléments carib et arawak (cf. 

Penard/Penard 1926/27; Taylor 1977; Prescod sous presse). A partir du XVe siècle, les 

puissances coloniales telles que l'Espagne, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas ont apporté 

avec elles leurs langues respectives. Au fur et à mesure que les Espagnols prirent le contrôle 

des Grandes Antilles, puis les autres puissances européennes du reste de l'archipel, des pratiques 

linguistiques de communication interculturelle s'établirent, dans lesquelles confluaient des 

éléments indigènes, hispaniques et d'autres langues européennes. Dans le cadre de leur mobilité 

au sein de l'archipel, les différents acteurs coloniaux contribuèrent à la diffusion de ces pratiques 

dans l'espace colonial aqueux et terrestre. Les créoles et le français de la région caribéenne en 

portent encore aujourd'hui les traces (cf. Jansen 2012). 

La traite atlantique des esclaves constitue un autre élément qui relie l'histoire linguistique et 

culturelle de la Caraïbe à la mer et aux voies maritimes: la genèse des langues créoles à partir 

de la confluence des langues africaines et européennes est le résultat direct du déplacement 

forcé des personnes esclavagées à travers l'océan. Aujourd'hui encore, la nostalgie des côtes de 

l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'expérience douloureuse de la traversée résonnent dans certaines 

traditions discursives afro-caribéennes, telles que les chants vaudous (cf. Hebblethwaite 2021). 

De nos jours, la coexistence du français et des créoles, et la perméabilité qui existe entre eux, 

ainsi que les liens que les îles de la Caraïbe entretiennent avec leurs nombreuses diasporas aux 

Amériques et en Europe, permettent de nouvelles formes d'échanges et de confluences 

linguistiques et culturelles. 

Nous nous proposons d'explorer les pratiques linguistiques et culturelles qui se sont 

développées dans l'espace de la Caraïbe (y compris dans la diaspora), en raison des mobilités 

et des confluences facilitées une fois de plus par les voies maritimes. Nous adoptons une 

perspective tant historique que contemporaine, cherchant à repérer les traces du passé dans les 

répertoires et pratiques linguistiques actuels. Seront examinées les situations de contact 

impliquant le français, et/ou d'autres situations de contact reflétées dans la documentation 

(coloniale ou moderne) française. 

Les problématiques qui peuvent être abordées comprennent (entre autres):  

• Mobilités et confluences linguistiques et culturelles des populations antillaises indigènes 

(confluences dans la langue kalinago/garifuna, rôle des Kalinago dans les échanges 
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culturels et linguistiques coloniaux, continuité culturelle et transmission historique de 

l'héritage indigène face à la mobilité, etc.) 

• Mobilités et confluences des langues et des cultures dans l'espace colonial français (mots 

de voyage, vocabulaire des îles; traces du "français maritime" dans les créoles et les 

variétés antillaises du français; dénomination des confluents et des espaces aqueux)  

• Confluences et convergences des discours coloniaux (pratiques linguistiques et 

culturelles décrites dans la documentation coloniale, par exemple dans le cadre de la 

mission ou dans les récits de voyage; discours sur la construction identitaire émanant des 

récits sur la mobilité (in)volontaires des peuples) 

• Confluences et convergences des éléments français, africains et indigènes 

(enchevêtrement culturel, métissage linguistique, créoles, rôle des substrats africains dans 

la créolisation; confluences entre les pratiques linguistiques et culturelles indigènes et 

africaines dans le cadre des naufrages ou du marronage, etc.) 
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14. "Enthousiastes du théâtre français"? Transferts du théâtre des Lumières 
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Pendant le XVIIIe siècle, le théâtre est l'un des médias de communication et de divertissement 

les plus importants en Europe. Notamment en France, la scène jouit d'un tel éclat dans la vie 

sociale qu'il est justifié d'y constater le développement d'une véritable "société de spectacle" 

(Poirson/Spielmann 2017). Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que le théâtre devienne 

aussi l'instrument choisi pour représenter les changements de la société et que la scène elle-

même soit l'objet de plusieurs tentatives de réforme qui cherchent à rapprocher le spectacle de 

l'expérience du quotidien. Dans le contexte du théâtre français, il suffit de citer le cas du "drame 

bourgeois" de Denis Diderot: ce nouveau sous-genre doit non seulement doter la classe 

bourgeoise d'une certaine dignité sur scène, mais il doit également conduire à une nouvelle 

forme de récitation théâtrale, cherchant la proximité de l'expression naturelle et quotidienne.  

 En raison de cette interdépendance entre la société et le théâtre, les spectacles du XVIIIe 

siècle s'intègrent également dans un dialogue à plus grande échelle, celui des transferts et des 

traductions de certains ouvrages, trames ou pratiques. Ces échanges se manifestent surtout dans 

le "genre sentimental" qui, originaire de l'Angleterre et institué par The London Merchant (1731) 

de George Lillo, inspire en France et en Espagne un théâtre commercial où l'économie des 

sentiments est étroitement liée à l'économie des biens (cf. Schuchardt 2023). Dans ce "triangle 

sentimental" constitué par les trois pays, les pièces de Diderot, Louis Sébastien Mercier, Pierre 

Augustin Caron de Beaumarchais, Falbaire de Quingey et Jean François de La Harpe, eux-

mêmes influencés par Lillo, s'avèrent être des modèles importants pour le théâtre espagnol (cf. 
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Fuentes 1999; García Garrosa 2012; 1991; 1990). Parallèlement au développement d'une 

"République des lettres " en langue française qui soigne les échanges entre les auteurs et les 

scientifiques européens, le théâtre en langue française se nourrit d'une part d'influences diverses 

et réussit ainsi à s'innover. L'exemple du théâtre de Marivaux illustre bien de quelle façon les 

canevas de la commedia dell'arte – et, dans la filée, le talent des actrices et des acteurs du 

Nouveau Théâtre-Italien – incitent le développement d'une nouvelle forme de comédie 

psychologique, dont l'expression ‘étrangère' a même été constaté dans "L'Éloge de Marivaux" 

ambigu de d'Alembert. D'autre part, la scène française contribue également aux stratégies 

politiques et diplomatiques de la France qui poursuit, comme l'a montré Rahoul Markovits 

(2014), une véritable campagne de diffusion de l'héritage théâtral à travers l'Europe par le biais 

de troupes ou de talents individuels envoyés en tournée et aux théâtres des cours européennes. 

Autrement dit, les spectacles en langue française renforcent le "gallotropisme" (Adam/Mondot 

2016) politique et social en Europe au niveau culturel.  

En effet, l'écrivain et historien français d'origine italienne Louis-Antoine Caraccioli (1719–

1803) constate dans son traité Paris, le modèle des nations étrangères ou L'Europe française 

de 1776 que le théâtre français jouit d'une faveur naturelle des sociétés européennes: "Les 

différens peuples ont beau être attachés à leur genre d'écrire & de déclamer, ils ne peuvent 

s'empêcher d'être enthousiastes du théâtre Français. "Toutefois, cette description cache les 

efforts politiques et les relations de pouvoir qui influencent cette prédilection. Le phénomène 

de diffusion mise au service d'intérêts politiques montre clairement comment l'idéal 

cosmopolite peut être employé comme un camouflage d'aspirations hégémoniques: les cours 

européennes du XVIIIe siècle engagent souvent des troupes françaises afin d'agrandir leur 

prestige; mais cette marque de distinction, contrôlée et guidée par des agents diplomatiques de 

la France, exerce également une influence sur les normes sociales de sorte que les imaginaires 

morales hétéroclites se rapprochent du point de vue français. En même temps, comme le 

montrent les nombreuses "traductions" de pièces françaises en Espagne, qui sont en réalité des 

"adaptations" conçues pour un autre contexte culturel, ou l'influence de l'Opéra italienne sur les 

scènes françaises et espagnoles, les confluences entre les diverses traditions théâtrales 

européennes mènent aux innovations dans les conditions matérielles de l'activité théâtrale, tels 

que les décors et les techniques de scène (cf. Arreguí 2000). En France comme en Espagne, 

celles-ci vont de pair avec une réforme théâtrale qui s'inscrit dans l'ascension sociale de la 

bourgeoise. 

D'une part, notre section vise à rendre compte des apparitions et des significations du 

cosmopolitisme dans la société de spectacle française et européenne du XVIIIe, tant au niveau 

de la trame des œuvres théâtrales qu'à celui de la pratique et de la politique du spectacle, ce qui 

implique les productions en langue française dans les divers pays de l'Europe. D'autre part, la 

section se propose d'étudier les influences des genres dramatiques, des auteurs ou des pièces 

particulières français dans d'autres pays européens, surtout ceux de langues romanes. Comment 

le théâtre s'intègre-t-il dans les discours esthétiques, politiques et philosophiques qui informent 

la pensée des Lumières en Europe? 

Afin de répondre à ces interrogations, nous accueillerons des interventions à propos des 

sujets suivants: 

• Spectacle et économie: commerce européen des œuvres théâtrales et développement d'un 

marché international du spectacle; 

• Pratiques de la traduction: transfert culturel au travers de la traduction d'œuvres choisies; 

• Agents culturels et dynamiques de réception: étude des prérequis du transfert culturel, des 

initiatives personnelles et de l'accueil critique des pièces traduites et/ou importées; 

• Théâtre et philosophie des Lumières: modèles moraux de la société, mise en scène du 

contact interculturel et leur diffusion transfrontalière par le biais des spectacles; 
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• Réformes théâtrales et société de spectacle interculturelle: la part du transfert culturel 

dans les réformes du spectacle au XVIIIe siècle, importation et adaptation de genres 

performatifs à l'échelle européenne et mondiale. 
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15. Entre convention, innovation et expérience esthétique. Influences des textes littéraires 
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Les textes littéraires s'inscrivent dans des conventions, tant par leur contenu que par leur 

esthétique, les brisent par des innovations et les perpétuent dans une processualité constante. 

Dans le cadre de ces dynamiques, ils peuvent exercer une influence culturelle pendant des 

siècles ou perdre leur influence après peu de temps. Ils peuvent être redécouverts longtemps 

après leur création et éventuellement après un long oubli, déployer leur influence à nouveau et 

être vécus esthétiquement de telle sorte que les "adolescents soient interpellés et sollicités en 

tant que sujets de leur apprentissage" (Duncker 1999, 11). Dans la section transversale, il s'agira 

d'identifier et de discuter les phénomènes d'influence littéraire dans l'enseignement actuel du 

français en portant un regard spécifique sur leurs tensions entre convention, innovation et 

expérience esthétique.  

Dans la crise actuelle de l'enseignement de la littérature en langue étrangère (voir Blume 

2015; Hertrampf 2018; Ißler 2019; 2022), la propédeutique académique exigée par les 

programmes scolaires imposés par les Länder pour l'enseignement du français au lycée, semble 

à cet égard être plus que jamais un objectif à prendre en compte dans le débat sur la didactique 

de la littérature. C'est pourquoi cette section souhaite ouvrir un espace de discussion sur des 

textes influents dans le cadre d'une mise en réseau interdisciplinaire des études littéraires, des 

études culturelles, de la didactique et de la pratique scolaire. Il s'agit de discuter des influences 

littéraires et culturelles qui sont (ou devraient être) traitées dans l'enseignement du français 

d'aujourd'hui à l'aide d'œuvres littéraires et fictionnelles, de la manière dont les ouvrages 

proposés se positionnent dans le champ littéraire entre les conventions traditionnelles et les 

innovations littéraires - notamment en ce qui concerne le genre, la médialité, les moyens de 

création et l'utilisation de la langue -, de la manière dont ils pourraient être justifiés pour 

l'enseignement scolaire, travaillés avec les élèves sur le plan méthodologique et motivationnel 

et expérimentés sur le plan esthétique. 

Dans sa transversalité littéraire et didactique, notre section met particulièrement l'accent sur 

les processus d'influence au sein de l'éducation culturelle et esthétique et sur le "moment 

épistémologique" (Otto 1998, 56) de l'apprentissage inter- et transculturel et littéraire. Selon les 

Standards éducatifs promulgués par la KMK (la Conférence des ministres de l'éducation 

allemands), la compétence en matière de textes et de médias comprend "la reconnaissance des 

caractéristiques conventionnelles et spécifiques à la culture des textes et des médias, l'utilisation 

de ces caractéristiques dans la production de ses propres textes ainsi que la réflexion sur le 

processus individuel de réception et de production" (KMK 2012, 20). La compétence à 

reconnaître les textes et les médias dans leurs forme et structure signifie donc pour les élèves 

apprendre à travailler sur ces supports et à les reproduire en tant qu'expression de moyens 

artistiques "conventionnalisés, marqués par la culture", et donc à la fois à prendre conscience 

des influences réciproques de la culture, de l'art et de la société et à les mettre en pratique dans 

leur propre créativité. La notion de convention joue un rôle central dans les Standards éducatifs 

allemands, non seulement pour la formation des compétences textuelles et médiatiques, mais 

aussi – en lien étroit avec elles (cf. Decke-Cornill 1994) – pour les compétences 

communicatives interculturelles: dans leur action communicative directe et médiatisée, les 

élèves "ont recours à leurs connaissances communicatives interculturelles et respectent les 

conventions culturelles. Ce faisant, ils sont en mesure de réfléchir à leurs propres 

représentations et attentes en interaction avec celles qui leur sont transmises et d'exprimer leur 

propre position" (KMK 2012, 19). Mais comment les élèves apprennent-ils concrètement, sur 

la base de textes littéraires, à réfléchir de manière critique sur les "conventions culturellement 
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marquées" et donc aux mécanismes d'influence qu'opèrent lesdites conventions sur leur monde, 

leurs attentes et aussi à les transcender – tout en suivant le postulat d'apprendre "à la fois de 

manière orientée vers l'action et en même temps de manière éthique et morale; enfin de manière 

logique et théorique et de manière esthétique et ludique" (Sievert-Staudte 1998, 27)? Comment 

cette "éducation en tant qu'auto-formation du sujet" (ibid.) se situe-t-elle entre "rapport à soi et 

rapport au monde" (Brandstätter 2012, 176) et surtout dans l'espace d'influence de la 

convention, de l'innovation et de l'expérience esthétique? Comment cet espace d'influence est-

il marqué par les mécanismes de sélection des textes littéraires dans les processus menant ces 

œuvres à intégrer le canon national (cf. Calderón Villarino/Jessen 2020 ainsi que Calderón 

Villarino/Grünnagel/Jessen/Nickel-Holze [2023])? Quelle valeur ajoutée peut-on observer dans 

la prise de conscience des conventions et des dynamiques d'influence, en considération, en 

particulier, de la nature esthétique des textes et des médias, qui sont en mesure de donner lieu 

à une expérience personnelle, une expérience esthétique? 

Et comment peut-on développer des compétences en esthétique littéraire applicables dans la 

pratique scolaire (entre autres à partir de Spinner 1998, Engel 2004, Kammler 2006; Spinner 

200; Lösener 2010; Hallet 2010; Surkamp 2012; Durczok 2016; Bruno 2020), alors que leur 

modélisation "théorique et conceptuelle ainsi qu'empirique" constitue encore un desideratum 

de la recherche (Surkamp 2012, 86)? De plus, il s'agira d'intégrer dans la discussion transversale 

des positions de recherche centrales sur l'éducation esthétique ou l'expérience esthétique (cf. 

Dewey 1980; Goodman 1998; Küpper/Menke 2003; Brandstätter 2013; Deines/Liptow/Seel 

2013; Bertram 2014; Welsch 2017). 

En outre, les mythes littéraires et culturels, les topoï, les scripts, les motifs et les stéréotypes 

ainsi que le potentiel d'une expérience esthétique à leur égard impliquent de fait une 

didactisation, à l'époque où domine une attitude de consommation médiatique souvent 

irréfléchie qui exige plus que jamais des élèves vivant dans cette "ère de perceptions 

éphémères" (Spinner 1998, 47) une "compétence en matière de fictionnalité" (Rössler 2010). 

Cette didactisation devrait se situer à la hauteur de la recherche actuelle dans les sciences de 

référence, en s'appuyant sur les concepts de la didactique littéraire inter- et transculturelle (cf. 

Schumann 2008; Reimann 2017) et intertextuelle (cf. Hallet 2002). Nous sommes convaincus 

que la didactique ainsi que les études littéraires et culturelles peuvent et devraient entrer dans 

un dialogue constructif par le prisme d'une mise en perspective de leurs objets en partie 

identiques, en partie (encore) divergents, et développer ainsi l'enseignement de la littérature 

étrangère et ses formats de tâches dans l'enseignement scolaire tournés vers les compétences 

indispensables à notre époque.  

Nous souhaitons concentrer notre travail de section sur quatre domaines: 

Les lectures dans l'enseignement actuel du français: 

• Quelles œuvres de fiction connues ou moins connues, influentes ou non, sont présentes 

dans l'enseignement actuel du français et quelles raisons justifient leur présence? 

Comment peut-on mesurer leur "influence" ou du moins la rendre plausible et 

l'appréhender du point de vue de la didactique de la littérature? 

• Comment les études littéraires, les études culturelles, la didactique et la pratique scolaire 

peuvent-elles coopérer en vue de choisir des lectures scolaires et des formats d'exercices 

appropriés? 

Convention, canonisation, innovation 

• Comment l'influence des œuvres de fiction se développe-t-elle et se mesure-t-elle dans le 

champ de tension entre convention et innovation? Pourquoi, par exemple, certains textes 

exercent-ils leur influence culturelle en dehors de l'école, tandis que d'autres s'épuisent 

dans un contexte scolaire sans avoir d'impact notable sur la société et sans être pris en 

compte par les études littéraires? 
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• Quel rôle jouent les processus de canonisation par les maisons d'édition, les normes 

éducatives et les programmes scolaires, les sujets du baccalauréat, les répercussions 

socioculturelles, etc.? 

Acquisition de compétences entre inter-/transculturalité et intertextualité 

• Pourquoi et par quels mécanismes les textes littéraires et autres ouvrages fictionnels 

déploient-ils une influence spécifique lorsqu'ils sont considérés non seulement sur le plan 

thématique, mais aussi précisément dans leur nature esthétique, et comment peut-on faire 

fructifier ce rapport aux textes ou autres médias dans l'enseignement? 

• Comment la prise de conscience de la dimension intertextuelle des œuvres littéraires peut-

elle également servir à promouvoir les compétences communicatives interculturelles ainsi 

que les compétences textuelles et médiatiques? 

L'expérience esthétique 

• De quelle manière les textes littéraires, les films, les romans graphiques, etc. peuvent-ils 

avoir une influence durable, en particulier lorsque les élèves peuvent y faire une 

expérience esthétique et apprendre à y réfléchir? 

• Quelle est la place de l'éducation/expérience esthétique dans l'enseignement actuel du 

français et quelle devrait être sa place à l'avenir? 
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