
Didactique du FLES
ISSN : 2826-777X

3:1 | 2024 
Approches et projets collaboratifs :
dispositifs, pratiques quotidiennes,
solidarités

Âge et durée de résidence : favoriser
l’inclusivité pour les migrants adultes
inscrits dans une formation subventionnée
de Français à visée Professionnelle
Nathalie Gettliffe

https://www.ouvroir.fr/dfles/index.php?id=1036

DOI : 10.57086/dfles.1036

Electronic reference
Nathalie Gettliffe, « Âge et durée de résidence : favoriser l’inclusivité pour les
migrants adultes inscrits dans une formation subventionnée de Français à visée
Professionnelle », Didactique du FLES [Online], 3:1 | 2024, Online since 01 juillet
2024, connection on 02 juillet 2024. URL :
https://www.ouvroir.fr/dfles/index.php?id=1036

Copyright
Licence Creative Commons - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification
2.0 Générique (CC BY-NC-ND 4.0)



Âge et durée de résidence : favoriser
l’inclusivité pour les migrants adultes
inscrits dans une formation subventionnée
de Français à visée Professionnelle
Nathalie Gettliffe

OUTLINE

1. Introduction
2. Revue de la littérature

2.1. Âge et développement linguistique en langues secondes et étrangères
chez les enfants
2.2. Âge et développement linguistique en langues secondes et étrangères
chez les adultes
2.3. Durée de résidence et développement linguistique

3. Questions de recherche
4. Méthodologie

4.1. Dispositif pédagogique
4.2. Participants
4.3. Instruments et mesures

4.3.1. Test de placement, Test de connaissance du français (TCF), âge et
durée de résidence
4.3.2. Analyse des données
4.3.3. Éléments qualitatifs

5. Résultats
5.1. Facteur Âge
5.2 Facteur Durée de résidence
5.3. Indicateurs biographiques
5.4 Bilans de formation

6. Discussion
Conclusion

TEXT

1. In tro duc tion
Les tra vaux concer nant l’im pact de l’âge sur le dé ve lop pe ment lin‐ 
guis tique en langues étran gères et se condes montrent que ce fac teur
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est à trai ter avec beau coup de pré cau tion tant il cris tal lise de va‐ 
riables af fé rentes :

[age] is, the sum of an in di vi dual’s cog ni tive, neu ro lo gi cal, and lin ‐
guis tic de ve lop ment, along with mo ti va tio nal, iden ti fi ca tio nal at ti tu ‐
di nal, and ex pe rien tial cha rac te ris tics at the point at which L2 lear ‐
ning be gins (Pfen nin ger, 2020, p. 663).

Bien que les re cherches soient nom breuses et an ciennes dans ce do‐ 
maine, il est tou jours dif fi cile de faire émer ger des ré sul tats de re‐ 
cherche so lides qui pour raient éclai rer les dé ci deurs en po li tiques
édu ca tives afin qu’ils dé ve loppent des pro grammes adap tés à dif fé‐ 
rentes tranches d’âge (De Key ser, 2013). Ce pen dant, plu sieurs fais‐ 
ceaux d’in dices concor dants semblent mon trer que plus on est jeune,
plus on dé ve lop pe ra des com pé tences éle vées dans la langue cible du
nou veau ter ri toire de mi gra tion (Bird song, 2018). Si ceci est par ti cu‐ 
liè re ment vrai pour les en fants en mi lieu na tu rel, les ré sul tats de re‐ 
cherche semblent être plus flous concer nant les adultes, même si de
nom breux cher cheurs posent de facto que les adultes ap prennent
moins bien que les en fants (De Key ser, 2013).

2

Afin d’in ter ro ger l’in fluence de l’âge sur le dé ve lop pe ment lin guis tique
chez les adultes en contexte d’ap pren tis sage, nous avons choi si de
col lec ter des don nées au près de mi grants ins crits dans des for ma‐ 
tions lin guis tiques en Fran çais à visée pro fes sion nelle, c’est- à-dire
dans un dis po si tif avec pour am bi tion de dé ve lop per les com pé tences
lin guis tiques de per sonnes éloi gnées de l’em ploi en rai son de leur
faible ni veau dans la langue du pays hôte.

3

Dans notre pro pos, nous re vien drons dans un pre mier temps sur les
ré sul tats de re cherche concer nant le dé ve lop pe ment lin guis tique en
langues étran gères et se condes chez les en fants et chez les adultes
en re la tion avec le fac teur Âge (A) ainsi que le fac teur Durée de ré si‐ 
dence (DR). Nous sou lè ve rons quelques biais mé tho do lo giques et
concep tuels qui ne per mettent pas tou jours de conclure sur ces deux
fac teurs en re la tion avec le dé ve lop pe ment lin guis tique. Nous dé cri‐ 
rons en suite le contexte de notre étude et plus par ti cu liè re ment le
dis po si tif de for ma tion. Puis, nous pré sen te rons nos ré sul tats de re‐ 
cherche que nous ten te rons d’éclai rer en pré sen tant dif fé rents élé
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ments ex pli ca tifs qui sous- tendent les fac teurs Âge et Durée de ré si‐ 
dence.

2. Revue de la lit té ra ture

2.1. Âge et dé ve lop pe ment lin guis tique
en langues se condes et étran gères chez
les en fants

L’hy po thèse de la pé riode cri tique selon la quelle l’ac qui si tion d’une
langue se conde se rait plus dif fi cile après la pu ber té (Len ne berg, 1967)
a été lar ge ment dé bat tue (Sin gle ton, 2003) et il ne semble pas exis ter
de mé ca nismes neu ro naux par ti cu liers qui em pê che raient l’ac qui si‐ 
tion d’une langue étran gère pour des ap pre nants plus tar difs (Ca be za
& coll., 2005  ; Kin sel la, 2009  ; Hart shorne & coll., 2018). En effet,
l’étude de Kra shen (1973) a pu ap por ter la preuve que la fi na li sa tion de
la la té ra li sa tion du cer veau à la pu ber té n’avait pas d’in ci dence sur
l’ac qui si tion d’une langue se conde chez les en fants, ce que dé fen dait
Pen field et Ro berts (1959) ainsi que Len ne berg (1967). Un chan ge ment
hor mo nal avait un temps était avan cé mais au cune étude n’a pu mon‐ 
trer que les filles, avec une pu ber té qui se dé clenche plus tôt, avaient
plus de dif fi cul tés que les gar çons à ap prendre une langue étran gère
ou se conde (Hart shorne & coll., 2018). Fi na le ment, les re cherches
concer nant des mo di fi ca tions éven tuelles au ni veau des mé moires
(dé cla ra tive et non- déclarative) n’ont pas non plus per mis d’éta blir
qu’il y avait des mo di fi ca tions ma jeures pen dant la pu ber té qui pour‐ 
raient af fec ter l’ap pren tis sage d’une langue étran gère ou se conde
(Hart shorne & coll., 2018).

5

En re vanche, de nom breuses études (Bird song, 2005, 2018 ; De Key ser
& Larson- Hall, 2005) ont dé mon tré que plus l’ap pre nant était jeune,
plus il dé ve lop pait, en mi lieu na tu rel, un ni veau de com pé tence éle‐ 
vée en langue étran gère, no tam ment dans le do maine de la mor pho‐ 
syn taxe et de la pro non cia tion. Il faut noter que ces re cherches ne se
fo ca lisent pas sur le rythme d’ac qui si tion mais seule ment sur le stade
final d’ac qui si tion en com pa rant les lo cu teurs non- natifs avec des lo‐ 
cu teurs na tifs.
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Le même ques tion ne ment a été ex plo ré en contexte ins ti tu tion nel et
il ap pa rait que les en fants plus âgés, dans une même si tua tion d’ap‐ 
pren tis sage, sont plus per for mants que les en fants plus jeunes (Dor‐ 
nyei, 2009  ; Muñoz, 2008  ; Pfen nin ger & Sin gle ton, 2017) quand on
me sure le rythme d’ap pren tis sage. Ceci est vrai pour les en fants en
im mer sion tar dive qui rat trapent les en fants ins crits en im mer sion
pré coce (Ge ne see, 1981 ; Lo ren zo & coll., 2010) mais aussi pour les en‐ 
fants ins crits dans des cours tra di tion nels (Muñoz, 2006). Pfen nin ger
et Sin gle ton (2017) in diquent que le dé ve lop pe ment des ca pa ci tés
cog ni tives per met aux en fants plus âgés de sai sir plus ra pi de ment les
op por tu ni tés d’ap pro pria tion en salle de classe. Pour ce qui est du ni‐ 
veau de com pé tence dé ve lop pée dans les classes d’im mer sion, des
études an ciennes (Cum mins, 1980  ; Cum mins, 1981  ; Swain, 1981) ont
pu dé mon trer que les ap pre nants plus jeunes avaient un avan tage en
termes de pro non cia tion et que les plus âgés avaient dé ve lop pé une
meilleure com pé tence de pro duc tion en syn taxe et en mor pho lo gie
mais aussi pour la com pré hen sion écrite du vo ca bu laire.

7

Les ar ticles de Muñoz (2008) et de De Key zer (2013) re lèvent que les
re cherches por tant sur l’âge souffrent de ma nière gé né rale de pro‐ 
blèmes concep tuels et/ou mé tho do lo giques ce qui ne per met pas de
conclure de ma nière cer taine sur les fac teurs ex pli ca tifs sous- 
tendant les ré sul tats. Tout d’abord, de nom breuses études concer‐ 
nant les mi gra tions ne dé fi nissent pas de façon assez pré cise la si tua‐ 
tion des lo cu teurs à leur ar ri vée  : ont- ils déjà été en contact avec la
langue hôte dans un contexte ins ti tu tion nel ? Ont- ils accès à un input
consé quent pro duit par des lo cu teurs na tifs dès leur ar ri vée  ? On
peut fa ci le ment ima gi ner des confi gu ra tions pour les quelles l’âge de
contact (age of ex po sure) est dif fé rent de l’âge d’ar ri vée (age of ar ri‐ 
val)  ; or, ce der nier fac teur est le plus sou vent celui re te nu comme
l’âge du début d’ac qui si tion (age of onset). De plus, les études en mi‐ 
lieu na tu rel ont ten dance à éva luer le ni veau d’ac qui si tion final (ul ti‐ 
mate at tain ment) alors que les études por tant sur le mi lieu édu ca tif
portent plu tôt sur les rythmes d’ap pren tis sage (rate of lear ning) ce
qui pose pro blème quand on tente de com pa rer des lo cu teurs en si‐ 
tua tion de mi gra tion avec des ap pre nants en classe. Pour ce qui est
des échan tillon nages, Munoz (2008) et De Key zer (2013) in diquent qu’il
est im por tant de sé lec tion ner des ap pre nants qui sont iso lés les uns
des autres (et non des groupes- classe), issus de toutes les couches
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so ciales (alors qu’il y a une sur- représentativité des classes su pé‐ 
rieures) et en nombre suf fi sant (au moins 20 par ti ci pants par groupe).
En suite, le choix des struc tures lin guis tiques à tes ter doit per mettre
d’éva luer la com pé tence des plus jeunes et des plus âgés (sans fa vo ri‐ 
ser ces der niers qui ont de meilleure com pé tence cog ni tive) mais
aussi de rendre compte des ap pren tis sages aussi bien pour les ni‐ 
veaux les plus faibles que les plus éle vés. Fi na le ment, le type de pro‐ 
gramme suivi doit être dé cli né avec suf fi sam ment de dé tails car il
existe de grandes dif fé rences entre des dis po si tifs pro po sant un input
lar ge ment in suf fi sant (quelques heures par se maine), des cours in ten‐ 
sifs (input mas sif), des dis po si tifs en langue cible (im mer sion) ou des
pro grammes d’étude dans le pays hôte (sé jours lin guis tiques in cluant
des contacts avec des lo cu teurs na tifs).

Une ré cente étude de Hart shorne et coll. (2018) a cher ché à dé pas ser
ces li mites concep tuelles et mé tho do lo giques en re cueillant des don‐ 
nées au près de 669 498 lo cu teurs (de 7 à 89 ans) ayant ap pris l’an glais
comme langue se conde et en mo bi li sant un ques tion naire en ligne
(132 items) pour son der la com pé tence gram ma ti cale de ces der niers.
Il en res sort que c’est à par tir de 17,4 ans que l’on note un dé clin dans
le rythme d’ap pren tis sage aussi bien en si tua tion im mer sive de mi‐ 
gra tion qu’en si tua tion sco laire  ; cette ten dance se ren force à par tir
de 30  ans. Tou te fois, aucun fac teur ex pli ca tif n’a pu être isolé qu’il
soit cog ni tif, so cial (ni veau d’in ter ac tion avec le groupe cible) ou en vi‐ 
ron ne men tal (effet de la langue pre mière).

9

2.2. Âge et dé ve lop pe ment lin guis tique
en langues se condes et étran gères chez
les adultes

En for ma tion pour adultes, il existe peu d’études liant âge et dé ve lop‐ 
pe ment lin guis tique. Bird song (2006) montre, par l’ana lyse de don‐ 
nées en neu ro lin guis tique, que la mé moire pro cé du rale com mence à
dé cli ner très dou ce ment à par tir de 20 ans. Ceci im plique que les res‐ 
sources mo bi li sées par un adulte sont dif fé rentes de celles d’un en‐ 
fant mais pas né ces sai re ment dé fi cientes  (Da brows ka & coll., 2020).
Bird song (2018) com plète en in di quant que le dé clin de la mé moire
pro cé du rale se fait à des rythmes dif fé rents et in duit une plus grande
va ria bi li té dans le dé ve lop pe ment lin guis tique chez les adultes à me ‐
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sure qu’ils avancent en âge. Cette va ria bi li té est de plus cou plée au
dé clin des autres fa cul tés cog ni tives avec cha cune leur rythme
propre, ce qui aug mente en core l’empan de va ria bi li té dans les
rythmes d’ap pro pria tion (Hart shorne & Ger mine, 2015). Des re‐ 
cherches ré centes sur des po pu la tions d’ap pre nants âgés (> 65 years)
(Mac key & Sachs, 2012  ; Nill son & coll., 2021) tentent d’iden ti fier par
ima ge rie ou par le biais de tests cog ni tifs les aires cé ré brales qui
sem ble raient être af fec tées par le dé clin cog ni tif. Ce pen dant, à date,
aucun lien n’a pu être éta bli entre les aires « tou chées » et l’ap pren tis‐ 
sage d’une langue étran gère ou se conde.

Si des mo di fi ca tions cog ni tives pour raient ex pli quer cer taines va ria‐ 
bi li tés dans le dé ve lop pe ment lin guis tique en for ma tion pour adultes,
il se pour rait qu’un autre fac teur ait un poids plus im por tant, à sa voir,
l’af fi lia tion ou le degré de proxi mi té que le lo cu teur main tient avec sa
com mu nau té d’ori gine ou tente de dé ve lop per avec la com mu nau té
cible. Bird song (2006) in dique que des en jeux d’af fi lia tion peuvent
com pro mettre cer taines ac qui si tions en langue cible  : en effet, une
cen tra tion sur son groupe pre mier est plus pro bable si l’âge d’ar ri vée
sur le ter ri toire est plus avan cé, ceci ré dui sant les in ter ac tions avec
les po pu la tions lo cales né ces saires au dé ve lop pe ment lin guis tique
(Llanes, 2010). Major (2014) a conduit une étude in ter ro geant le lien
entre l’uti li sa tion de la langue cible au quo ti dien et le dé ve lop pe ment
lin guis tique pour des groupes de mi grants d’âges dif fé rents. Un pre‐ 
mier ta bleau rend compte de dis pa ri tés entre les groupes de lo cu‐ 
teurs selon les âges  : le groupe 10-19 ans rap porte uti li ser la langue
cible 76 % du temps alors que les autres groupes 20-29, 30-39 et 40+
ne la mo bi lisent que 35 % du temps en moyenne avec un écart type
de 37 pour le der nier groupe, ce qui at teste de la grande di ver si té des
pra tiques pour cet en semble de lo cu teurs. Le co ef fi cient de cor ré la‐ 
tion in dique un lien de 0,67 entre le temps d’uti li sa tion de la langue
cible au quo ti dien et le ni veau d’ac qui si tion de la langue se conde me‐ 
su ré par un test d’éli ci ta tion (ré pé ti tion de phrases et cal cul de l’ai‐ 
sance et de la pré ci sion lin guis tiques).
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Des études plus qua li ta tives qui s’ap puient sur des en tre tiens au près
de quelques adultes (high per for mers/low per formers) en si tua tion de
mi gra tion choi sie (Fors berg & Ar vid sson, 2021 ; Fos berg & coll., 2022)
montrent que la grande va ria tion dans le dé ve lop pe ment lin guis tique
n’est pas à rat ta cher au fac teur âge mais à des fac teurs psy cho lo ‐
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giques et so ciaux tels qu’une ap pé tence pour l’ap pren tis sage des
langues et un désir de « res sem bler » le plus pos sible à la com mu nau‐ 
té cible. Tou te fois, la re cherche de Me nia do (2019) pointe un lien
entre âge et mo ti va tion in té gra tive  : les tra vailleurs phi lip pins plus
âgés qui sont em ployés à l’étran ger dé ve loppent moins leurs ha bi le tés
lin guis tiques car la di men sion in té gra tive est moins pré sente à me‐ 
sure que les lo cu teurs avancent en âge.

Un autre fac teur de va ria bi li té dans le dé ve lop pe ment lin guis tique se‐ 
rait la proxi mi té entre la langue pre mière et la langue ap prise/ac‐ 
quise. Sche pens et coll. (2023) se sont in té res sés aux ré sul tats de
tests na tio naux né ces saires pour venir tra vailler ou étu dier aux Pays- 
Bas (56 000 par ti ci pants entre 1995 et 2017). Ils ont pu mon trer que
plus le lo cu teur était âgé, meilleur était son score au test de néer lan‐ 
dais B2 pour la tranche 18-25 ans si sa langue pre mière est soit non
indo- européenne, soit non ger ma nique ou ger ma nique (autre que
l’al le mand)  ; pour les lo cu teurs avec l’al le mand comme langue pre‐ 
mière, la cor ré la tion po si tive sub sis tait jusqu’à leurs 30 ans. Passé ce
som met, le dé clin est faible pour ceux qui avaient l’al le mand comme
langue pre mière alors que pour les lo cu teurs des autres langues, les
dif fi cul tés d’ap pren tis sage sont de plus en plus mar quées à me sure
qu’ils vieillissent. L’ex pres sion orale est la seule com pé tence où la
cor ré la tion dé cline de façon très mar quée dès 18  ans (sauf pour les
lo cu teurs al le mands qui pro gressent jusqu’à 25 ans).
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Peu de re cherches ont été me nées en contexte ins ti tu tion nel.
Castañeda (2017) s’est at ta ché à pré sen ter des don nées re cueillies
dans une for ma tion tech nique post- bac pour mon trer que les ap pre‐ 
nants plus âgés se sen taient plus en dif fi cul té (no tam ment en com‐ 
pré hen sion orale) lors qu’ils étaient mé lan gés avec des ap pre nants
plus jeunes  ; ces pre miers dé ve lop paient une an xié té si tua tion nelle
liée au contexte classe, ce qui re tar daient leur dé ve lop pe ment lin‐ 
guis tique.

14

2.3. Durée de ré si dence et dé ve lop pe ‐
ment lin guis tique

La durée de ré si dence (DR) est consi dé rée comme un fac teur qui
pour rait ex pli quer le dé ve lop pe ment lin guis tique en contexte mi gra‐ 
toire (Munoz & Sin gle ton, 2011). En effet, plus le temps d’ex po si tion à
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la langue cible dure, plus les pro grès de vraient être im por tants. Kra‐ 
shen et coll. (1979) et De Key ser (2000) in diquent qu’une durée de ré si‐ 
dence entre 5 et 10 ans se rait né ces saire pour dé ve lop per des com‐
pé tences adé quates et, qu’au- delà de ces li mites, les pro grès se raient
li mi tés. Ce pen dant, cer tains au teurs avancent que le dé ve lop pe ment
des com pé tences lin guis tiques se pour suit tout au long de la vie
(Higby & Ho bler, 2017). En re vanche, il se pour rait que la fos si li sa tion,
à sa voir la sta bi li sa tion de l’in ter langue de l’ap pre nant alors que cette
der nière est en core en dé ca lage avec la langue cible, se ma ni feste dif‐ 
fé rem ment selon les com po santes lin guis tiques (pho no lo gique, mor‐ 
pho syn taxique, lexi cale). Ainsi, Gra ne na et Long (2013) ont pu avan cer
que la durée de ré si dence avait un im pact po si tive concer nant l’ac‐ 
qui si tion du vo ca bu laire et de tour nures phras tiques et plus par ti cu‐ 
liè re ment pour les lo cu teurs qui avaient com men cé à ap prendre une
langue tar di ve ment. Hell man (2008) en étu diant le vo ca bu laire ac quis
par 33  adultes d’ori gine hon groise a pu dé mon trer qu’après 20  ans
d’in ter ac tions sou te nues avec des lo cu teurs na tifs, 76  % avaient ac‐ 
quis le même ni veau de vo ca bu laire que les lo cu teurs na tifs et 5
d’entre eux avaient même plus de vo ca bu laire que ce groupe de ré fé‐ 
rence. La durée de ré si dence semble aussi in fluen cer po si ti ve ment le
dé ve lop pe ment de la pro non cia tion pour les lo cu teurs qui ont com‐ 
men cé l’ac qui si tion d’une langue se conde à un jeune âge (9 ans) alors
qu’elle n’a aucun im pact pour les lo cu teurs ayant dé mar ré leur ac qui‐ 
si tion plus tard (23 ans) (Baker & Tro fi mo vich, 2005). Cette ten dance
est aussi confir mée pour le do maine de la mor pho syn taxe par l’étude
de Grae na et Long (2013).

Les re cherches sur la durée de ré si dence (DR) semblent, tou te fois,
être confron tées à un pro blème mé tho do lo gique qui avait déjà été
sou le vé par Ste vens (2006), à sa voir que cette va riable est in fluen cée
par l’âge du début d’ap pren tis sage (A) ainsi que l’âge au mo ment du
test (AT) selon la for mule sui vante  : AT  =  A  +  DR (ou DR  =  AT-A).
Comme nous avons pu le voir dans la sec tion 2.2., l’âge semble avoir
une in fluence sur le dé ve lop pe ment lin guis tique même s’il est dif fi cile
d’éta blir pré ci sé ment les com pé tences af fec tées ou la tranche d’âge
im pac tée. Concer nant l’âge au mo ment du test (AT), celui- ci pour rait
aussi in fluen cer les ré sul tats : en com pi lant 47 études, Higby & Obler
(2016) ont pu mon trer que si les lo cu teurs avaient moins de 55 ans au
mo ment de la pas sa tion du test, les ré sul tats de 57 % des études af fi‐
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chaient une in fluence po si tive entre la durée de ré si dence et le dé ve‐ 
lop pe ment lin guis tique. Ce pen dant, ce taux tom bait à 47 % pour les
lo cu teurs de plus de 55 ans et à 27 % pour les lo cu teurs de plus de
60  ans. Ainsi, il sem ble rait que la va riable Durée de ré si dence est
aussi liée à l’âge de l’ap pre nant au mo ment du test : plus celui- ci est
jeune lors qu’il passe son test, plus la durée de ré si dence a une in‐
fluence po si tive sur son dé ve lop pe ment lin guis tique en langues se‐ 
condes.

Fi na le ment, d’un point de vue concep tuel, la durée de ré si dence est le
plus sou vent opé ra tion na li sée comme la durée de contact avec la
langue cible en contexte mi gra toire. Or, cer tains lo cu teurs ont pu
avoir eu un accès à la langue cible par le biais d’ins truc tion for melle
avant leur dé pla ce ment sur leur nou veau ter ri toire de mi gra tion  :
c’est par exemple le cas avec l’an glais qui est en sei gné dans de nom‐ 
breuses écoles ou le fran çais avec les an ciennes co lo nies. De plus,
l’accès à la langue cible n’est pas ga ran ti une fois sur le ter ri toire de
mi gra tion puisque les lo cu teurs adultes, plus par ti cu liè re ment,
peuvent se re trou ver dans des si tua tions de ghet toï sa tion. La re‐ 
cherche de Mac kay et coll. (2006) in dique que les par ti ci pants (n = 138
im mi grés ita liens au Ca na da) uti li saient la langue cible entre 10 % et
94  % du temps avec une moyenne de 53  %, ce qui im plique une
grande va ria bi li té dans l’accès à la langue cible. Pour Major (2014), les
lo cu teurs his pa no phones âgés de plus de 20  ans (n  =  30) uti li saient
l’an glais en Utah en moyenne 35 % du temps avec des va ria tions plus
im por tantes à me sure qu’ils vieillis saient alors que les moins de
20 ans (n = 8) uti li saient la langue cible en moyenne 76 % du temps.
La durée d’ex po si tion telle que re flé tée par la durée de ré si dence est
im por tante pour éva luer le dé ve lop pe ment lin guis tique mais l’in ter‐ 
ac tion sou te nue avec des lo cu teurs na tifs pen dant cette pé riode est
aussi ca pi tale (Muñoz & Sin gle ton, 2007).
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3. Ques tions de re cherche
Comme nous avons pu le voir, il sem ble rait que l’âge in fluence le dé‐ 
ve lop pe ment lin guis tique chez les adultes en contexte mi gra toire
avec des pa liers qui com binent des ex pli ca tions liées à des élé ments
cog ni tifs (ap pren tis sage tout au long de la vie/dé clin), à des en jeux
d’af fi lia tion (no tam ment la mo ti va tion in té gra tive) ou à l’in fluence de
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la langue pre mière. Les contextes ins ti tu tion nels sont très peu étu‐ 
diés et notre pre mière ques tion cherche à ana ly ser le lien entre l’âge
et le dé ve lop pe ment lin guis tique dans une for ma tion lin guis tique in‐ 
ten sive à visée pro fes sion nelle. Plus pré ci sé ment, les ap pre nants plus
âgés ont- ils des ré sul tats plus faibles que les ap pre nants plus jeunes,
en fin de for ma tion, lors de la pas sa tion de tests lin guis tiques stan‐ 
dar di sés ?

La durée de ré si dence re flète nor ma le ment un contact conti nu avec
la langue cible mais pour cer tains mi grants en fer més dans des re la‐ 
tions cen trées sur leur langue pre mière, le contact peut être ténu.
Notre se conde ques tion vise à ana ly ser si les ap pre nants pré sents sur
le ter ri toire fran çais de puis plu sieurs an nées pro gressent plus ra pi‐ 
de ment (amor çage) ou moins ra pi de ment (ré sis tance) que les ap pre‐ 
nants étant ar ri vés plus ré cem ment dans le cadre d’une for ma tion en
fran çais langue de pro fes sion na li sa tion.

19

Fi na le ment, nous es saie rons d’ap por ter des élé ments ex pli ca tifs à nos
ré sul tats en convo quant des élé ments plus qua li ta tifs aux don nées
quan ti ta tives re cueillies.

20

4. Mé tho do lo gie

4.1. Dis po si tif pé da go gique
Dans le cadre d’un plan mas sif de for ma tion pro pul sé par le gou ver‐ 
ne ment, Pôle Em ploi Stras bourg a re te nu la can di da ture de la CCI
Cam pus Al sace afin qu’elle as sure 27  ac tions de for ma tion Fran çais
Langue Étran gère (FLE) mul ti sec to riel pour une durée de 448 heures
cha cune. Ce dis po si tif vi sait, selon le ca hier des charges dé fi ni par le
com man di taire, à per mettre au pu blic de man deur d’em ploi sé lec tion‐ 
né, à la fois de dé ve lop per sa mai trise de la langue fran çaise, en lien
avec une fu ture ac ti vi té pro fes sion nelle et avec les actes liés à la re‐ 
cherche d’un em ploi et/ou d’une for ma tion, mais éga le ment de dé fi‐ 
nir et de tra vailler la construc tion d’un pro jet pro fes sion nel réa liste et
réa li sable, l’ob jec tif prin ci pal étant l’in ser tion pro fes sion nelle à court
terme. Les sta giaires per ce vaient une ré mu né ra tion de quelques cen‐ 
taines d’euros pen dant l’in té gra li té de leur for ma tion. Afin d’as su rer
les 27 ac tions de for ma tion, 25 en sei gnants ont été re cru tés par la co ‐
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or di na trice du CCI Cam pus afin de ren for cer l’équipe pé da go gique
déjà en place. Il s’agis sait de s’ap puyer sur des pro fes sion nels de l’en‐ 
sei gne ment du FLE ayant des com pé tences et de l’ex pé rience dans le
do maine de l’in ser tion pro fes sion nelle mais éga le ment une bonne
connais sance du mar ché de l’em ploi et du ré seau d’ac teurs lo caux
(en tre prises, as so cia tions, par te naires so ciaux…).

En te nant compte de la dis po ni bi li té des sta giaires et de leur ni veau,
ce sont 8 dates de for ma tion qui ont été pro po sées entre sep tembre
et jan vier. Chaque ses sion se dé rou lait pen dant 16  se maines avec
28 heures d’en sei gne ment par se maine (pro gramme in ten sif). Chaque
groupe de ni veau de A0 à B1/B2 était com po sé de 8 à 16 per sonnes et
un bi nôme d’en sei gnants se re layait pour at teindre les ob jec tifs com‐ 
mu ni ca tifs, pro fes sion nels, cultu rels et lin guis tiques fixées pour
chaque ni veau. L’ap proche ac tion nelle a été mo bi li sée pour pré pa rer
les ap pre nants à in ter agir dans des si tua tions de la vie quo ti dienne,
so ciale ou pro fes sion nelle. Il s’agis sait no tam ment de tra vailler les
struc tures lin guis tiques gé né rales pour chaque ni veau mais aussi de
pro po ser des res sources en lien avec le pro jet pro fes sion nel du sta‐ 
giaire afin qu’il puisse pos tu ler dans la branche de son choix (bâ ti‐ 
ment, cui sine, sé cu ri té…). Chaque sta giaire de vait en suite s’ins crire
au Test de connais sance du fran çais (TCF) afin de vé ri fier les ac quis
lin guis tiques.
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4.2. Par ti ci pants

Plu sieurs réunions d’in for ma tion col lec tives et des en tre tiens in di vi‐ 
duels ont été pro po sés à des de man deurs d’em ploi qui n’avaient pas le
fran çais comme langue pre mière et qui étaient confron tés à un pro‐ 
blème de re cru te ment à cause de leur ni veau de langue in suf fi sant.
Plus de 852 can di dats ont été pré sen tés à la CCI ; 422 ont été ins crits
à la for ma tion in ten sive et 292 sta giaires ont passé le test de connais‐ 
sance de fran çais (TCF).
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Les sta giaires étaient sur le ter ri toire fran çais en moyenne de puis
3 ans. Cer tains avaient pu suivre une for ma tion de 120 heures pro po‐ 
sée par l’Of fice fran çais de l’im mi gra tion et de l’in té gra tion (OFII).
D’autres sui vaient pour la pre mière fois une for ma tion col lec tive.
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La plu part des sta giaires ve naient de pays asia tiques (58 %), ce qui in‐ 
clut la Syrie, l’Irak, l’Af gha nis tan mais aussi des pays de l’ex- URSS
comme la Tchét ché nie ; le reste était issu de l’Eu rope de l’Est ou cen‐ 
trale (28 %), ou de l’Afrique hors Magh reb (13 %). L’âge moyen était de
38 ans avec un écart type de 10.
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4.3. Ins tru ments et me sures

4.3.1. Test de pla ce ment, Test de connais ‐
sance du fran çais (TCF), âge et durée de ré si ‐
dence

La for ma tion lin guis tique in ten sive ayant une visée pro fes sion nelle,
chaque sta giaire a été convo qué pour un en tre tien oral afin de dé ter‐ 
mi ner dans un pre mier temps les mo ti va tions pour l’accès à l’em ploi
et ses dis po ni bi li tés. Dans un se cond temps, un échange à l’oral per‐ 
met tait de po si tion ner la per sonne en termes de com pré hen sion et
pro duc tion orales. S’en sui vait une com pré hen sion écrite adap tée au
ni veau oral iden ti fié. Pour finir, une pro duc tion écrite était de man dée
pour les ni veaux su pé rieurs à A0. Un ni veau glo bal était alors dé fi ni et
chaque sta giaire était ins crit dans un groupe de ni veau lui cor res pon‐ 
dant. Ainsi, parmi les sta giaires ayant va li dé leur for ma tion par le Test
de connais sance du fran çais (TCF), 78 sta giaires ont com men cé avec
le ni veau A0 ; 98 avaient déjà un ni veau A1 ; 79 ont été iden ti fiés avec
un ni veau de dé part A2 et 37 pos sé daient en début de for ma tion le ni‐ 
veau B1.
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Pen dant la for ma tion, un nombre im por tant de sta giaires ini tia le ment
ins crits (n  =  130) ne s’est pas pré sen té au test de fin de for ma tion
pour de mul tiples rai sons  : aban don pour cause mé di cale, re cru te‐ 
ment pro fes sion nel pen dant la for ma tion, sou cis fa mi liaux et/ou de
lo ge ment, etc. Ce pen dant, 292  sta giaires ont passé le Test de
connais sance du fran çais (TCF) conçu par France Edu ca tion In ter na‐ 
tio nal (an cien ne ment le CIEP). Ce test per met de po si tion ner les ap‐ 
pre nants grâce à des épreuves obli ga toires (com pré hen sion et pro‐ 
duc tion orales  ; com pré hen sion écrite et struc tures de la langue).
Une épreuve écrite fa cul ta tive a été pro po sée aux ap pre nants qui
avaient déjà le ni veau A2 en début de for ma tion.
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Les in for ma tions concer nant l’âge et la durée de ré si dence ont été
col lec tées en même temps que l’éva lua tion des ni veaux à par tir des
en tre tiens in di vi duels de début de for ma tion.
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4.3.2. Ana lyse des don nées

Afin de ré pondre à nos ques tions de re cherche, des ana lyses sta tis‐ 
tiques ont été me nées à par tir de don nées col lec tées sur le sous- 
groupe A0 (n = 78) ayant suivi avec as si dui té la for ma tion et passé le
TCF. Ce ni veau pré sen tait une ho mo gé néi té de dé part dans toutes les
com pé tences (EO = EE = CO = CE = A0), ce qui per met tait de me su rer
le dé ve lop pe ment lin guis tique en fin de for ma tion sans avoir à tenir
compte des dis pa ri tés qui pou vaient exis ter au sein d’un même ni veau
(par exemple, en début de for ma tion, un ap pre nant pou vait être de
ni veau  B1 à l’oral mais avec un ni veau  A1 à l’écrit). Quelques va leurs
très éloi gnées des moyennes (âge  =  38  ans  ; durée de ré si‐ 
dence  =  3  ans) ont été sup pri mées et les sta tis tiques portent sur
77 in di vi dus pour le fac teur âge et 70 in di vi dus pour la durée de ré si‐ 
dence.
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4.3.3. Élé ments qua li ta tifs

Les don nées quan ti ta tives four nies par la CCI Cam pus Al sace ont été
trans mises en fin de for ma tion sans pou voir iden ti fier les in di vi dus
dans le cadre de la rè gle men ta tion RGPD. Chaque fac teur fai sant
l’objet d’un fi chier par ti cu lier, cer taines ana lyses sta tis tiques plus
fines ne pou vaient être me nées. Afin de faire émer ger des fac teurs
ex pli ca tifs, nous avons alors conduit quelques en tre tiens (n = 8) avec
une par tie du der nier groupe de dé bu tants (n  =  16). Cet en tre tien
com por tait des ques tions de pro fi lage sui vies de ques tions plus ci‐ 
blées concer nant leur ex pé rience d’ap pren tis sage pen dant la for ma‐ 
tion (voir an nexe). Les in ter ac tions ont duré en moyenne une di zaine
de mi nutes. De plus, nous avons pu avoir accès aux bi lans de for ma‐ 
tion (n  =  26) ré di gés par les en sei gnants ré fé rents de deux groupes
d’ap pre nants de ni veau A0 qui avaient sui vies les deux pre mières ses‐ 
sions de for ma tion pro po sée par la CCI. Ainsi, au final, nous avons pu
col lec ter des in for ma tions qua li ta tives (n = 34) sur près de la moi tié
des ap pre nants de ni veau A0 (n = 78).
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Ta bleau 1 : Sta tis tiques des crip tives Fac teur Âge

  Âge TCF

N 77 77

Moyenne 38,6 259

Écart- type 10,2 49,2

Mi ni mum 20 172

Maxi mum 59 403

5. Ré sul tats
Comme nous l’avions in di qué dans la par tie mé tho do lo gie, les sta tis‐ 
tiques n’ont été conduites que sur le ni veau A0 qui pré sen tait une ho‐ 
mo gé néi té de dé part.

31

5.1. Fac teur Âge

Les sta tis tiques des crip tives in diquent un âge moyen de 38,6 ans avec
un écart type de 10,2 et des ré sul tats TCF moyens de 259 points (A2+)
avec un écart- type de 49,2 points.
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Le nuage de points montre une ré par ti tion des don nées selon une
droite lé gè re ment in cli née vers le bas avec un co ef fi cient de cor ré la‐ 
tion r de Pear son = -0,285 et une va leur p = 0,012. La courbe de ten‐ 
dance po ly no miale ré vèle deux creux dans la courbe aux ex tré mi tés
sur les tranches d’âge 20-29 et 50-59.
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Fi gure 1 : Re pré sen ta tion gra phique de la cor ré la tion âge/TCF avec courbes de

ten dances li néaire et po ly no miale

Il existe donc un lien si gni fi ca tif plu tôt faible entre l’âge et les ré sul‐ 
tats ob te nus par le groupe A0 au TCF : ainsi, plus la per sonne qui suit
la for ma tion est âgée, plus elle a de chances d’avoir un score un peu
moins élevé au TCF.
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Un cal cul des moyennes et des écarts types pour les dif fé rentes
tranches d’âge (20-29/30-39/40-49/50-59) ré vèle que la baisse est
d’en vi ron cin quante points (un demi- niveau) entre les plus jeunes et
les plus âgés avec une va ria bi li té moindre pour la der nière tranche
d’âge (± 25,6).
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Fi gure 2 : Re pré sen ta tion gra phique des moyennes avec les écarts- types

Âge/TCF

Ta bleau 2 : Sta tis tiques des crip tives Fac teur Durée de ré si dence

  Durée de ré si dence TCF

N 70 70

Moyenne 3,89 256

Écart- type 2,03 49,7

Mi ni mum 1 172

Maxi mum 8 403

5.2 Fac teur Durée de ré si dence

Les ana lyses sta tis tiques ont été conduites sur le même groupe A0 en
sup pri mant les quelques va leurs su pé rieures à 8  ans de ré si dence
(n = 70).

36

Les sta tis tiques des crip tives in diquent une durée moyenne de ré si‐ 
dence de presque 4  ans sur le ter ri toire fran çais avant le début du
cours de fran çais pro po sé par la CCI Al sace. Le ni veau moyen de
réus site est situé au pa lier A2+ (256 points).
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Fi gure 3 : Re pré sen ta tion gra phique de la cor ré la tion Durée de ré si dence/TCF

Le nuage de points montre une ré par ti tion des don nées selon une
droite lé gè re ment in cli née vers le bas avec un co ef fi cient de cor ré la‐ 
tion r de Pear son = -0,187 et une va leur p = 0,120.
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Il n’existe donc pas de lien si gni fi ca tif (p > 0,10), même faible, entre la
durée de ré si dence et les ré sul tats au TCF : ainsi, tout ap pre nant qui
dé bute un cours de fran çais au ni veau 0 a les mêmes chances de pro‐ 
gres ser qu’il soit ar ri vé ré cem ment sur le ter ri toire ou de puis plus
long temps (jusqu’à 8 ans).
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Une re pré sen ta tion gra phique des moyennes et des écarts- types in‐ 
dique que la dif fé rence entre les moyennes du test TCF est d’un peu
plus d’un tiers de ni veau entre les ap pre nants étant ar ri vés plus ré‐ 
cem ment (M = 278) et les ap pre nants ayant ré si dé le plus long temps
sur le ter ri toire (M = 239).

40

https://www.ouvroir.fr/dfles/docannexe/image/1036/img-3.jpg


Âge et durée de résidence : favoriser l’inclusivité pour les migrants adultes inscrits dans une formation
subventionnée de Français à visée Professionnelle

Fi gure 4 : Re pré sen ta tion gra phique des moyennes avec les écarts- types Durée

de ré si dence/TCF

5.3. In di ca teurs bio gra phiques

Les en tre tiens menés en fin de for ma tion avec une par tie du der nier
groupe de sta giaires ayant com men cé la for ma tion avec le ni veau A0
dé voilent des pro fils très dif fé rents. Sur les 3  hommes et 5  femmes
ayant ré pon du aux ques tions de pro fi lage, 2 ont moins de 30 ans, 3
sont dans la tren taine et 3 dans la qua ran taine. 4 viennent d’ar ri ver
(durée de ré si dence = 1 an) ; les autres sont en France de puis au moins
4 ans.
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Les na tio na li tés sont di verses (2 Serbes, 1  Tchét chène, 1  Ira quien,
1 Croate, 1 Sy rien, 1 Pa les ti nien et 1 Ou gan daise). Le ni veau de for ma‐ 
tion ini tiale dans le pays d’ori gine varie entre une for ma tion élé men‐ 
taire (n = 1), un ni veau col lège (n = 2), l’ob ten tion du Bac (n = 2) et des
di plômes de l’en sei gne ment su pé rieur (n = 3). En plus de leur langue
ma ter nelle, les sta giaires ont ap pris d’autres langues pen dant leur
sco la ri té ou de ma nière in for melle, à sa voir au moins quatre ans d’an‐ 
glais pour 7 d’entre eux, mais aussi du russe, de l’arabe, de l’hindi, de
l’es pa gnol ou de l’ita lien. Tous connaissent l’al pha bet latin  ; cer tains
ont été ex po sés à deux (n = 3), voire trois (n = 2) al pha bets parmi les
sui vants  : arabe, sy riaque, cy ril lique et brah mique. Les sta giaires
ayant exer cé des mé tiers né ces si tant des di plômes su pé rieurs dans
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leur pays d’ori gine sou haitent s’in sé rer dans le même do maine
(banque, vé té ri naire, cadre) avec des postes com por tant peut- être
moins de res pon sa bi li tés. Pour les autres sta giaires femmes qui ont
exer cé dans des mé tiers de ser vice (cais sière, ven deuse, coif feuse),
les pro jec tions d’in ser tion sont plu tôt tour nées vers le mé tier d’as sis‐ 
tante ma ter nelle. Un homme sou haite gar der son mé tier d’ori gine, à
sa voir, ba layeur.

Concer nant les si tua tions fa mi liales, un sta giaire est cé li ba taire,
3 sta giaires sont en couple avec des per sonnes ori gi naires du même
pays et ont des en fants, une est veuve avec des en fants, une est sé pa‐ 
rée avec des en fants, une di vor cée sans en fants sur place et un sta‐ 
giaire est marié mais son épouse et ses en fants sont à l’étran ger.
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Sur une échelle de  0 (A1-) à  2 (A2) en termes de com pré hen sion et
pro duc tion orales pen dant l’en tre tien, deux sta giaires n’at teignent
pas le ni veau A1 dans les deux com pé tences, deux ont le ni veau A1 et
trois at teignent le ni veau  A2 pour les deux com pé tences  ; une sta‐ 
giaire a dé ve lop pé un ni veau A2 en com pré hen sion et un ni veau A1 en
pro duc tion. Ces en tre tiens se sont dé rou lés après 400 heures de for‐ 
ma tion.
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5.4 Bi lans de for ma tion

Les bi lans de for ma tion in diquent pour chaque sta giaire le ni veau ob‐ 
te nu pour le TCF ainsi que pour les com pé tences Com pré hen sion
orale (CO), Com pré hen sion écrite (CE), Pro duc tion orale (PO) et Struc‐ 
tures lin guis tiques (SL). La fi gure ci- dessous syn thé tise les ré sul tats
pour les 26  sta giaires ins crits dans les deux pre mières for ma tions
avec comme ni veau de dé part A0.
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Fi gure 5 : Ré sul tats TCF et com pé tences

On re marque que seule ment 3 sta giaires (en jaune) n’ont pas ob te nu
le ni veau A2 ou B1 (en vert clair et foncé) – ni veau a mi ni ma visé par la
for ma tion. L’ex pres sion orale reste une com pé tence sous- développée
par rap port aux am bi tions du pro gramme avec 5  sta giaires n’ayant
pas dé pas sé le ni veau A0. Au contraire, la com pré hen sion écrite et la
connais sance des struc tures lin guis tiques semblent mieux mai tri sées
avec un nombre im por tant de sta giaires ayant at teint le ni veau B1.
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Les com men taires des en sei gnantes re lèvent des élé ments qui
semblent frei ner les ap pren tis sages des sta giaires (« uti lise trop sou‐ 
vent sa langue ma ter nelle avec ses col lègues », « peu sco la ri sé dans
son pays d’ori gine », « pas assez im pli quée », « manque d’as si dui té »,
«  pro blème de pro non cia tion, de confiance en soi, de trans crip tion
des sons  », «  pro blèmes fa mi liaux, ad mi nis tra tifs, de santé  ») alors
que d’autres points sont per çus comme sous- tendant une dy na mique
po si tive («  pra tique le fran çais au quo ti dien  », «  s’ap puie sur l’es pa‐ 
gnol », « au to nome », « dy na mique », « s’ap puie sur l’es pa gnol pour
dé ve lop per son lexique », « études/mé tier de haut- niveau »). Un seul
com men taire men tionne l’âge et cible plu tôt le pro jet pro fes sion nel
que l’ap pren tis sage de la langue  : « Compte tenu de son âge, elle ne
sou haite pas suivre une for ma tion pro fes sion nelle ».
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6. Dis cus sion
Comme nous avions pu le syn thé ti ser dans notre revue de la lit té ra‐ 
ture, les études por tant sur l’âge et la durée de ré si dence en lien avec
le dé ve lop pe ment lin guis tique souffrent gé né ra le ment de cer tains
biais mé tho do lo giques ou concep tuels (Muñoz, 2008  ; De Key ser,
2013). De plus, peu de don nées existent concer nant l’in fluence de ces
fac teurs pour les pu blics adultes.
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Dans le cadre de notre re cherche sur une co horte de sta giaires ins‐ 
crits dans un dis po si tif de fran çais à visée pro fes sion nelle, nous avons
es sayé d’éli mi ner cer tains biais mé tho do lo giques afin de pou voir
conclure de ma nière plus se reine. En nous ap puyant sur des ni‐ 
veaux A0, à sa voir des sta giaires qui sui vaient pour la pre mière fois un
cours de fran çais, nous pou vions nous as su rer que le ni veau de dé‐ 
part était ho mo gène. De plus, le for mat de la for ma tion, à sa voir
28 heures pen dant 16 se maines, per met tait de contrô ler l’en vi ron ne‐ 
ment d’ap pren tis sage du fran çais qui était can ton né ex clu si ve ment à
la salle de classe sans ap port vé ri table de si tua tions d’ap pren tis sage
in for mel. Le nombre im por tant d’heures (448  heures) concour rait à
pou voir dé ce ler les pro grès lin guis tiques sur un temps suf fi sam ment
long. Le test mo bi li sé (TCF) avait l’avan tage de pou voir po si tion ner
avec un même outil les ap pre nants sur une échelle de A0 à C2. Fi na le‐ 
ment, les sta giaires avaient été sé lec tion nés pour leur mo ti va tion ins‐ 
tru men tale as su mée (dé cro cher un em ploi en France) et cha cun avait
à cœur de dé ve lop per ses com pé tences lin guis tiques afin de pou voir
s’in sé rer éco no mi que ment dans le tissu local.
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L’en quête quan ti ta tive montre que l’âge a très peu d’im pact sur l’ap‐ 
pren tis sage du fran çais dans le contexte du dis po si tif de for ma tion
in ten sive à visée pro fes sion nelle pro po sé par la CCI Al sace. La cor ré‐ 
la tion né ga tive bien que si gni fi ca tive est plu tôt faible (0,285). En com‐ 
pa rant les tranches d’âge, si une baisse est no table entre les plus
jeunes et les plus âgés, les plus jeunes (20-29) dé crochent comme le
montre la courbe po ly no miale par rap port à la ten dance li néaire. A
contra rio, l’ob ser va tion du nuage de points montre que les sta giaires
entre 30 et 49  ans peuvent en re gis trer les plus fortes pro gres sions
(jusqu’au ni veau B2) comme des per for mances faibles (infra A2). Ces
ré sul tats in firment les re cherches de Schep pens (2023) et Major
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(2014) qui notent un dé cro chage à par tir de 30 ans, quel que soit le
fac teur ex pli ca tif (langue ma ter nelle ou in ter ac tions so ciales).

Alors que la date d’ar ri vée est ré gu liè re ment avan cée comme un fac‐ 
teur à consi dé rer dans le cadre du dé ve lop pe ment des com pé tences
lin guis tiques, il ap pa rait dans notre étude que c’est vé ri ta ble ment la
date de contact avec la langue (date of ex po sure) qui est im por tante.
En effet, alors que cer tains lo cu teurs étaient en France de puis plu‐ 
sieurs an nées et qu’aucun ac quis lin guis tique n’avait été re le vé dans le
cadre du test de pla ce ment, la for ma tion in ten sive leur a per mis d’ac‐ 
qué rir le fran çais au même rythme que d’autres ayant re joint le ter ri‐ 
toire quelques mois au pa ra vant (pas de lien si gni fi ca tif, même faible,
entre la durée de ré si dence et les ré sul tats au TCF). Ce ré sul tat in‐ 
dique clai re ment qu’une for ma tion lin guis tique reste un moyen pri vi‐ 
lé gié pour n’im porte quel al lo phone d’ac qué rir la langue cible quel
que soit sa date ini tiale d’en trée sur le ter ri toire. Non seule ment l’ab‐ 
sence de contact avec la langue cible pen dant des an nées ne pré juge
pas des ac qui si tions fu tures, mais le fait qu’un input mas sif puisse
être pro po sé par le biais d’une for ma tion in ten sive per met de
contour ner la pro blé ma tique de l’accès aux lo cu teurs na tifs pour
échan ger et ap prendre de ma nière in for melle (Muñoz & Sin gle ton,
2007  ; Mac kay & coll., 2006  ; Major, 2014). Notre re cherche pointe
aussi deux mo ments où la va ria bi li té est plus im por tante, à sa voir la
pre mière année sur le ter ri toire ainsi que la qua trième.
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L’ex plo ra tion des fac teurs ex pli ca tifs par le biais d’un re cueil par tiel
de don nées d’en tre tien ou de bi lans de fin de for ma tion montre une
très grande hé té ro gé néi té dans les pro fils de dé part et il n’est donc
pas pos sible de faire émer ger des fac teurs par ti cu liers (cog ni tifs, so‐ 
ciaux, effet de la langue pre mière) qui se raient as so ciés aux va riables
âge ou durée de ré si dence. Les par cours mi gra toires (Adami, 2009  ;
2020) ont pu per mettre à cer tains d’ac cu mu ler des res sources qui
pour ront être mo bi li sées dans les cours (ap pren tis sage de l’al pha bet
latin par le biais d’une langue étran gère, ap pren tis sage de langues ro‐ 
manes, com merce/vente et son ou ver ture vers l’autre, per son na li té
ex tra ver tie, au to no mie…) alors que d’autres dis posent d’un ca pi tal
plus li mi té (peu d’édu ca tion sco laire, mé tier d’ori gine avec peu d’in‐ 
ter ac tions so ciales, une per son na li té en repli, des dif fi cul tés d’ap‐ 
pren tis sage gé né rales…) qui pour rait frei ner l’ap pro pria tion de la
langue cible. À ceci, s’ajoute le poids du quo ti dien qu’il faut af fron ter
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seul ou à deux avec ou sans en fant afin de sur mon ter des contraintes
ad mi nis tra tives, de lo ge ment ou les aléas de santé. Au final, le dis po‐ 
si tif in ten sif à visée pro fes sion nelle a per mis de pro po ser un lieu de
for ma tion non dis cri mi na toire en fonc tion de l’âge ou de la durée ini‐ 
tiale de ré si dence.

Cer taines li mites de l’étude mé ritent tou te fois d’être re le vées. Tout
d’abord, les bi lans de for ma tion font ap pa raitre des pro gres sions plu‐ 
tôt cen trées sur l’écrit (com pré hen sion écrite et struc tures de la
langue) alors que le dé ve lop pe ment de l’oral et plus par ti cu liè re ment
l’ex pres sion orale de vrait être au cœur du dis po si tif pour les pre miers
ni veaux (Adami, 2020). Ceci per met trait au dis po si tif d’être en core
plus in clu sif en ac com pa gnant les per sonnes dis po sant d’un ca pi tal
plus li mi té en termes de culture sco laire ou de manque d’in ter ac tions
so ciales en gé né ral afin de dé ve lop per des com pé tences in ter per son‐ 
nelles de base (BICS, Cum mins, 1979). En suite, les ré sul tats de notre
étude portent sur le ni veau A0 in di quant que l’âge et la durée de ré si‐ 
dence pour ce groupe de ni veau n’a pas d’in fluence par ti cu lière sur le
rythme d’ap pren tis sage. Ce pen dant, il existe peut- être un «  pla fond
de verre » pour les ni veaux plus avan cés avec des ap pren tis sages plus
sen sibles à l’âge et la date d’ar ri vée.
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Conclu sion
Bien que les études abondent concer nant les fac teurs âge et durée de
ré si dence, peu de re cherches ont porté sur les pu blics mi grants
adultes. De plus, de nom breux biais concep tuels ou mé tho do lo giques
ne per mettent pas de conclure de ma nière confiante. En se cen trant
sur un pu blic pré cis (sta giaires ins crits dans une for ma tion in ten sive
longue à visée pro fes sion nelle de ni veau A0), nous avons pu mon trer
que le fac teur âge n’a que très peu d’in fluence sur le dé ve lop pe ment
lin guis tique. La durée de ré si dence sou vent per çue comme un fac‐ 
teur pro blé ma tique (« Com ment se fait- il qu’elle/il ne parle pas en‐ 
core le fran çais après tant d’an nées en France ? ») ne pré fi gure au cu‐ 
ne ment les fu turs ap pren tis sages lin guis tiques. Alors que De Key ser
(2013) plai dait pour que les études sur l’âge servent à orien ter des dis‐ 
po si tifs adap tés à dif fé rentes tranches d’âge, nous avan çons qu’il fau‐ 
drait plu tôt in clure très lar ge ment tous les de man deurs de for ma tion
lin guis tique dans des pro grammes de type in ten sif à visée pro fes sion ‐
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APPENDIX

An nexe : Trame de l’en tre tien
Ques tion naire de pro fi lage :

Nom pré nom
Age
Sexe
Na tio na li té et aussi père, mère
Langues par lées jusqu’à 18 ans
Langues ap prises en contexte sco laire et nombre d’année
d’études
Langues par lées par le père et la mère
Ni veau d’édu ca tion (et aussi père, mère)
Mé tier exer cé dans le pays d’ori gine
Mé tier en vi sa gé en France
Mé tier du père
Mé tier de la mère

Trame d’en tre tien
Pour quoi êtes- vous venu en France ?
Pour quoi avez- vous voulu faire cette for ma tion ? Quelles sont
vos at tentes ?
Qu’est- ce que cette for ma tion vous ap porte ? Qu’aimez- vous
dans cette for ma tion ? Qu’est- ce que vous ai me riez amé lio rer ?
Quelles sont les dif fi cul tés que vous ren con trez dans votre ap ‐
pren tis sage ? Qu’est- ce qui fa ci lite votre ap pren tis sage ? Com ‐
ment apprenez- vous le mieux ? Est- ce qu’il y a des élé ments ex ‐
té rieurs à l’école qui vous em pêche de bien ap prendre ?
Est- ce que vous ai me riez pour suivre une for ma tion en langues ?
De quel type ? en classe ? sur place ? à dis tance ? pour quoi ?
Qu’est- ce que vous vou driez faire après ?
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ABSTRACTS

Français
Alors que les re cherches concer nant l’in fluence de l’âge et de la durée de ré‐ 
si dence sur le dé ve lop pe ment lin guis tique en langues étran gères et se‐ 
condes abondent, il reste tou jours dif fi cile de faire émer ger des ten dances
gé né rales. Les études sur ces fac teurs sont re la ti ve ment rares concer nant
les pu blics d’adultes mi grants et no tam ment ceux ins crits dans des dis po si‐ 
tifs de for ma tion in ten sive à visée pro fes sion nelle. Notre re cherche s’est ap‐ 
puyée sur une col lecte de don nées quan ti ta tives et qua li ta tives au près de
plus de 70  sta giaires de ni veau  A0 qui ont suivi une for ma tion longue
(448 heures) pen dant 16 se maines dans un centre de langues de la CCI Cam‐ 
pus Al sace avec pour ob jec tif prin ci pal l’accès à l’em ploi (par te na riat avec
Pôle Em ploi). Les ana lyses montrent que le fac teur âge af fecte très fai ble‐ 
ment le ni veau final en fin de for ma tion (en moyenne A2+). La durée de ré si‐ 
dence (jusqu’à 8 ans sur le ter ri toire fran çais avant le début de la for ma tion)
n’a aucun im pact sur le dé ve lop pe ment lin guis tique. L’ex plo ra tion des pro fils
des sta giaires ne per met pas de faire émer ger des fac teurs ex pli ca tifs tra di‐ 
tion nel le ment mo bi li sés dans les études sur l’âge et la durée de ré si dence
(langue pre mière, vieillis se ment cog ni tif, af fi lia tion, ni veau de sco la ri sa tion).
Il est donc re com man dé aux res pon sables de for ma tion d’in clure dans les
for ma tions in ten sives à visée pro fes sion nelle des sta giaires de tout âge in‐ 
dé pen dam ment de leur temps de pré sence sur le ter ri toire fran çais.

English
While re search on the in flu ence of age and length of res id ence on lan guage
de vel op ment in for eign and second lan guages abounds, it is still dif fi cult to
identify gen eral trends. Stud ies on these factors are re l at ively rare con cern‐ 
ing adult mi grants and in par tic u lar, those en rolled in in tens ive vo ca tional
train ing pro grams. Our re search was based on col lect ing quant it at ive and
qual it at ive data from more than 70 train ees at the A0 level, who re ceived
ex tens ive train ing (448 hours) for 16 weeks in a lan guage cen ter of the CCI
Cam pus Alsace with the main ob ject ive of ac cess to em ploy ment (part ner‐ 
ship with pub lic em ploy ment cen ters). The ana lyses show that the age
factor af fects very little the final level at the end of train ing (on av er age
A2+). The length of res id ency (up to 8 years in France be fore the start of the
train ing) does not in flu ence lan guage de vel op ment. The ex plor a tion of
trainee pro files does not bring to light any tra di tional ex plan at ory factors
linked to age and dur a tion of res id ence such as first lan guage, cog nit ive
aging, af fil i ation, level of edu ca tion). There fore, train ing ad min is trat ors
should in clude train ees of all ages in in tens ive vo ca tional train ing, re gard‐ 
less of their time of ar rival in France.
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