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Interprétation de dialogue : approches et
expériences didactiques
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Caterina Falbo et Pascale Janot

TEXTE

Ce n’est sans doute pas un ha sard si les cinq contri bu tions qui com‐ 
posent ce nu mé ro 2 de la revue À tra dire, que nous consa crons à la
di dac tique de l’in ter pré ta tion et à ses dé ve lop pe ments, ont pour
objet, toutes au tant qu’elles sont, l’in ter pré ta tion de dia logue.

1

De puis la fin des an nées 90, grâce à la pu bli ca tion de l’ou vrage de Ce‐ 
ci lia Wadensjö, In ter pre ting as In ter ac tion (1998), l’in ter pré ta tion de
dia logue s’est peu à peu im po sée en tant que do maine de re cherche
au sein des études sur l’in ter pré ta tion. La pré sence de l’en trée « Dia‐ 
logue In ter pre ting » dans l’édi tion de 2009 de la Rout ledge En cy clo pe‐ 
dia of Trans la tion Stu dies (Mason, 2009), ainsi que dans la pre mière
édi tion de la Rout ledge En cy clo pe dia of In ter pre ting Stu dies (Mer li ni,
2015), té moigne de l’au to no mie de cette forme d’in ter pré ta tion qui
trouve son ori gine dans les chan ge ments socio- politiques ayant mar‐ 
qué le conti nent eu ro péen de puis les an nées 80 du XX  siècle 1.

2

e

Dès le début, les nom breuses re cherches sur l’in ter pré ta tion de dia‐ 
logue n’ont pu igno rer le côté pro fes sion nel de cette forme d’in ter‐ 
pré ta tion en vue de la mise en place de pro grammes de for ma tion
spé ci fiques pour ré pondre aux exi gences crois santes d’une so cié té de
plus en plus mul ti lingue et mul ti cul tu relle.

3

On en voit les traces dans les col loques qui y ont été consa crés, qu’il
s’agisse par exemple des ren contres or ga ni sées dans le cadre du Cri‐ 
ti cal Link 2 ou des confé rences In Dia log 3. Le vo lume énorme des pu‐ 
bli ca tions concer nant l’in ter pré ta tion de dia logue – no tam ment sur
les do maines où elle est pra ti quée, sur ses traits fon da men taux, sur
les spé ci fi ci tés liées à un contexte donné, sur les as pects dé on to lo‐ 
giques ainsi que sur les défis d’une for ma tion de base ou pro fes sion‐ 
nelle – montre le dy na misme de cette forme d’in ter pré ta tion qui, de
par ses ca rac té ris tiques, ap pelle à une ap proche in ter dis ci pli naire et
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à une mé tho do lo gie d’ana lyse éclec tique ca pable d’en sai sir la com‐ 
plexi té.

Cela est vrai sur le plan de la re cherche, mais cela est vrai aussi pour
ce qui est de son en sei gne ment. Les cinq ar ticles réunis ici donnent
un aper çu assez in té res sant des dif fé rents ni veaux et des ob jec tifs à
par tir des quels peut s’ar ti cu ler la di dac tique de l’in ter pré ta tion de
dia logue.

5

Les contri bu tions d’Ema nuele Bram billa et de Vin cen zo Lam ber ti ni
sont axées sur un en sei gne ment adres sé à des étu diant·es 4 en li‐ 
cence, res pec ti ve ment de troi sième et de pre mière année, et visent
donc à une for ma tion de base et non pro fes sion nelle.

6

L’ar ticle d’Ema nuele Bram billa, in ti tu lé « At a Cross roads bet ween In‐ 
ter pre ting and the Law, or an Illus tra tion of the “In tro duc tion to En‐ 
glish/Ita lian Dia logue In ter pre ting” Course at the Uni ver si ty of
Trieste  », se penche sur l’en sei gne ment de l’in ter pré ta tion de dia‐ 
logue à des étu diant·es qui sui vront des par cours de for ma tion très
dif fé rents, à sa voir le droit ou l’in ter pré ta tion ou la tra duc tion. Si,
pour les futur·es ju ristes, suivre des cours d’in ter pré ta tion de dia‐ 
logue si gni fie être sen si bi li sé·es aux en jeux de l’in ter ac tion mé diée
par l’in ter prète, pour celles et ceux qui pour sui vront leur for ma tion
en in ter pré ta tion ou en tra duc tion, il s’agira d’ac qué rir une for ma tion
de base qui leur per met tra d’in té grer des mas ters pro fes sion na li‐ 
sants. À par tir d’en tre tiens si mu lés entre des mi grants de man deurs
d’asile et la Com mis sion Ter ri to riale ita lienne char gée d’éva luer leurs
de mandes, au cours des quels les de man deurs d’asiles sont in ter ro gés
en la pré sence d’un·e in ter prète, l’au teur ana lyse un cer tain nombre
de pro blèmes d’ordres lin guis tique, in ter ac tion nel et anthropologico- 
culturel que ren contrent les étu diant·es- interprètes en si tua tion di‐ 
dac tique. Un des ob jec tifs prio ri taires du cours reste, quoi qu’il en
soit, le ren for ce ment de la com pé tence orale dans les deux langues
en pré sence, à sa voir l’an glais et l’ita lien.

7

Les connais sances in suf fi santes en langue étran gère et le be soin de
les ren for cer sont le point de dé part de la ré flexion de Vin cen zo Lam‐ 
ber ti ni qui, dans «  L’in ter pré ta tion de dia logue entre le fran çais et
l’ita lien en sei gnée à des ap pre nants ita lo phones en voie d’ap pren tis‐ 
sage du FLE  », se de mande si l’in ter pré ta tion de dia logue peut être
en sei gnée à des ap pre nant·es dé bu tant·es ou faux- débutant·es en
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fran çais et si, en re tour, un en sei gne ment pré coce de ce type d’in ter‐ 
pré ta tion peut fa vo ri ser l’ap pren tis sage du fran çais au près de ce
même pu blic. L’au teur montre qu’à tra vers un par cours di dac tique
gra duel ini tia le ment struc tu ré en trois étapes – ana lyse de ma té riaux
oraux au then tiques ; tra duc tion à vue ; jeu de rôle –, la di dac tique de
l’in ter pré ta tion de dia logue per met de mettre en va leur les ca pa ci tés
lin guis tiques, de ges tion et de co or di na tion de l’in ter ac tion de la part
de l’ap pre nant·e.

Les études de Béa trice Costa, Na ta cha Nie mants et Anne De li zée se
concentrent quant à elles sur la di dac tique de l’in ter pré ta tion de dia‐ 
logue dans des cours de mas ter.

9

Dans «  Per for ma tive lan guage in Ber tolt Brecht’s Life of Ga li leo. Di‐ 
dac tic re flec tions on dia logue and in ter pre ta tion  », Béa trice Costa
dé crit une ex pé rience di dac tique qui re nonce à l’uti li sa tion du jeu de
rôle. Elle pro pose, en re vanche, une «  mise en scène di dac tique  »,
struc tu rée en deux phases d’ap pren tis sage, fon dée non pas sur une
tech nique théâ trale, comme pour rait l’être jus te ment un jeu de rôle,
mais sur l’ana lyse d’un texte dra ma tique : La vie de Ga li lée de Ber tolt
Brecht. Se si tuant dans une pers pec tive trans cul tu relle, cette ex pé‐ 
rience, qui tient compte de toutes les com po santes de l’acte théâ tral,
per met de ré flé chir à la di men sion per for ma tive du lan gage et aux
en jeux de l’in ter pré ta tion et de l’in ter ac tion.

10

Le jeu de rôle n’in ter vient, pour Na ta cha Nie mants, que dans la troi‐ 
sième phase d’une ap proche di dac tique qu’elle pré sente dans sa
contri bu tion in ti tu lée « L’émer gence de la com pé tence d’in ter pré ta‐ 
tion en dia logue : l’en trée dans les ser vices de santé comme cas em‐ 
blé ma tique d’un cours co- construit  ». L’au trice dé crit sa dé marche
pé da go gique qui re pose sur trois étapes fon da men tales : la mé thode
CARM (Conver sa tion Ana ly tic Role- play Me thod), conçue pour faire
« en trer » les étudiantes- interprètes dans des conver sa tions pres ta‐ 
taires/bé né fi ciaires au then tiques dans le do maine de la santé ; la lec‐ 
ture de textes vi sant à ap pro fon dir cer tains conte nus ayant émer gé
lors de la pre mière étape ; les jeux de rôle pour classes mul ti lingues
per met tant de re jouer des si tua tions pro fes sion nelles ana ly sées lors
des étapes pré cé dentes.

11

L’ar ticle d’Anne De li zée, « La co- construction de l’al liance thé ra peu‐ 
tique, un enjeu de la for ma tion des in ter prètes en santé men tale  »,
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nous in sère dans un autre do maine mé di cal  : la santé men tale. L’au‐ 
trice se sert, elle aussi, du jeu de rôle, mais non scrip té, pour faire
res sor tir ce que les étu diantes ont pu ob ser ver et ap prendre lors des
deux pre mières phases de son ap proche di dac tique, à sa voir l’ap pro‐ 
fon dis se ment théo rique des as pects qui ca rac té risent l’al liance thé ra‐ 
peu tique dans les soins en santé men tale et l’ana lyse d’in ter ac tions
thérapeute- patiente en fran çais et en russe mé diées par l’in ter prète.
Anne De li zée fo ca lise son étude sur les prin ci paux rouages pro cé du‐ 
raux de la co- construction de l’al liance thé ra peu tique en thé ra pie bi‐ 
lingue in ter pré tée et sur les fac teurs struc tu rels, si tua tion nels, per‐ 
son nels, ver baux, pa ra ver baux et non ver baux qui l’in fluencent.

La lec ture de ces contri bu tions per met tra d’ap pré cier com bien les
ap proches di dac tiques pré sen tées sont an crées dans la re cherche sur
l’in ter pré ta tion de dia logue et sur son en sei gne ment, et com bien elles
sont le fruit d’une ré flexion per son nelle et in no vante. Les au teur et
au trices nous montrent, en effet, com ment une même forme d’in ter‐ 
pré ta tion se dé cline en fonc tion des des ti na taires, des exi gences pé‐ 
da go giques et des ob jec tifs di dac tiques. Par exemple, l’in ter pré ta tion
de dia logue, tour née sur tout vers la for ma tion pro fes sion nelle, fait ici
l’objet d’un chan ge ment de pers pec tive, en ce sens qu’elle de vient un
outil d’en sei gne ment de la « langue- étrangère-en-interaction ». L’ex‐ 
pé rience per son nelle de cha cun·e des au teur et au trices de vient ainsi
ma tière à ré flexion et en ri chis se ment de l’ac ti vi té di dac tique.

13

Dans presque tous les ar ticles, cette der nière in clut le jeu de rôle qui
s’avère être, en li cence comme en mas ter, l’exer cice pri vi lé gié per‐ 
met tant de re pro duire, au plus près, la réa li té de l’in ter ac tion ins ti tu‐ 
tion nelle. Néan moins, par fai te ment conscient·es des li mites de cet
outil, les au teur et au trices l’ins crivent dans des mo dules plus ar ti cu‐ 
lés pou vant com prendre un ap pro fon dis se ment des su jets trai tés et
de la ter mi no lo gie, et/ou un an crage théo rique as so cié à une ana lyse
d’in ter ac tions au then tiques en pré sence d’un·e in ter prète. Ce qui leur
per met de mettre au jour, d’une part, les as pects in ter ac tion nels et
linguistico- culturels qui sont en jeu dans le pro ces sus de com mu ni‐ 
ca tion et, d’autre part, l’im por tance qu’ils ac quièrent dans la
construc tion des re la tions entre les in ter lo cu teurs et in ter lo cu trices
pri maires et l’in ter prète.
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Enfin, il res sort de ces tra vaux une re dé fi ni tion de la re la tion pé da go‐ 
gique. En jouant le rôle d’in ter lo cu teur ou in ter lo cu trice pri maire,
l’en sei gnant·e aban donne sa po si tion de sur plomb et, agis sant au sein
de l’in ter ac tion si mu lée, il ou elle peut aider les ap pre nant·es à
conscien ti ser les as pects lin guis tiques, cultu rels, in ter ac tion nels qui
fa ci litent ou en travent le pro ces sus de com mu ni ca tion. Ce qui se vé‐ 
ri fie aussi dès lors qu’il ou elle pousse les ap pre nant·es à struc tu rer
par eux·elles- mêmes un jeu de rôle ou à com men ter des textes et/ou
des in ter ac tions au then tiques.
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Les ré flexions pro po sées dans ce nu mé ro sont la preuve que la di dac‐ 
tique de l’in ter pré ta tion de dia logue est vi vante et flo ris sante.
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NOTES

1  Men tion nons éga le ment le nu mé ro spé cial de la revue The Trans la tor,
paru en 1999, consa cré à l’in ter pré ta tion de dia logue et di ri gé par Ian
Mason.

2  C’est dans le cadre de ces confé rences que l’on peut trou ver la ré flexion
sur la dé no mi na tion de cette forme d’in ter pré ta tion et sur le rap port entre
« com mu ni ty in ter pre ting » ou « pu blic ser vice in ter pre ting » et les do maines
qui en font par tie. Cf. Carr et al. (1997) ; Ro berts et al. (2000) ; Bru nette et al.
(2003) ; Wadensjö et al. (2007) ; Hale et al. (2009) ; Schäffner et al. (2013).

3  In Dia log - ENP SIT (http://www.enpsit.org/indialog.html), consul té le
14/02/2024.

4  Nous op tons pour l’écri ture in clu sive que nous n’avons pas im po sée aux
au teurs et au trices du nu mé ro.
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