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AUTHOR'S NOTES

Le projet expérimental décrit dans cet article et porté par le Pôle Lansad de
l’Université de Strasbourg s’inscrit dans le cadre de l’Initiative d’Excellence et
bénéficie d’une aide de l’État au titre du programme Investissements d’Avenir. Ce
projet figure également dans la liste des actions du projet Include. Le projet
Include est financé sur le Programme d’Investissements d’Avenir lancé par l’État
et mis en œuvre par l’ANR (ANR-18-NCUN-0001) dans le cadre du 2  appel à
projet Nouveaux cursus universitaires (NCU2).

TEXT

e

In tro duc tion
De puis le pro ces sus de Bo logne (1999) et l’ob jec tif de Bar ce lone
(2002), l’en sei gne ment su pé rieur eu ro péen ne cesse de dé ve lop per
l’ou ver ture de ses en sei gne ments vers l’in ter na tio nal, tant au ni veau
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de la mo bi li té des étu diants et des en sei gnants (comme les pro‐ 
grammes Eras mus+) et la re con nais sance mu tuelle des di plômes et
des qua li fi ca tions qu’à tra vers la créa tion de cur sus uni ver si taires bi-
et tri na tio naux.

Par ailleurs, lors de son com mu ni qué de Paris, l’es pace eu ro péen de
l’en sei gne ment su pé rieur (Eu ro pean Hi gher Edu ca tion Area ou EHEA)
a sou li gné son en ga ge ment en fa veur du dé ve lop pe ment de po li tiques
édu ca tives am bi tieuses, l’en sei gne ment su pé rieur ayant pour mis sion
de dé ve lop per les com pé tences in ter cul tu relles des fu turs ci toyens,
afin de contri buer à une so cié té plus so li daire et in clu sive :

2

We the re fore com mit to de ve lo ping po li cies that en cou rage and sup ‐
port hi gher edu ca tion ins ti tu tions to ful fil their so cial res pon si bi li ty
and contri bute to a more co he sive and in clu sive so cie ty through en ‐
han cing in ter cul tu ral un ders tan ding, civic en ga ge ment and ethi cal
awa re ness, as well as en su ring equi table ac cess to hi gher edu ca tion.
(EHEA, 2018) 1

Cette ten dance à l’in ter na tio na li sa tion s’illustre no tam ment par l’uti li‐ 
sa tion de plus en plus fré quente de l’an glais comme langue d’ins truc‐ 
tion (EMI – En glish as a me dium of ins truc tion 2) dans des uni ver si tés
(de pays) non an glo phones afin d’at ti rer de plus en plus d’étu diants
d’uni ver si tés étran gères dans le su pé rieur et d’être com pé ti tives sur
la scène in ter na tio nale, les clas se ments aca dé miques in ter na tio naux
in fluen çant di rec te ment les dé ci sions po li tiques dans l’en sei gne ment
su pé rieur.

Les pu bli ca tions sur l’ap proche EMI se sont mul ti pliées ces quinze
der nières an nées en rai son de l’in ter na tio na li sa tion crois sante des
éta blis se ments d’en sei gne ment su pé rieur. Mal gré les très nom‐ 
breuses ap pel la tions dans la lit té ra ture scien ti fique 3, ré vé lant une di‐ 
ver si té de pra tiques, les cher cheurs semblent mal gré tout s’ac cor der
sur le terme EMI (avec quelques va ria tions de dé no mi na tion) pour
qua li fier «  [t]he use of the En glish lan guage to teach aca de mic sub‐ 
jects other than En glish it self in coun tries or ju ris dic tions where the
first lan guage of the ma jo ri ty of the po pu la tion is not En glish » 4 (Ma‐ 
ca ro, 2018 : 19).

3

Dans la lit té ra ture, EMI est par fois confon du avec CLIL/EMILE 5.
Nous re joi gnons ici la dis tinc tion pro po sée par Rous sel et Tri cot
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(2017) entre ces deux ap proches, celle- ci se si tuant prin ci pa le ment au
ni veau de leurs ob jec tifs et du contexte dans le quel ces ap proches
sont em ployées. En effet, CLIL/EMILE est une ap proche pri vi lé giée
dans l’en sei gne ment pri maire et se con daire, se rap pro chant du prin‐ 
cipe de l’im mer sion lin guis tique et dont l’ob jec tif est double  : la
langue étran gère est uti li sée pour l’enseignement- apprentissage si‐ 
mul ta né du conte nu dis ci pli naire et de la langue (Coyle et al., 2010).
L’ob jec tif de l’ap proche EMI est, lui, unique : il consiste à avoir re cours
à la langue an glaise pour en sei gner des conte nus dis ci pli naires, la
langue étant ap prise ici de ma nière in ci dente et ne consti tuant pas un
ob jec tif en soi. De ce fait, lorsque l’on parle d’in ter na tio na li sa tion des
uni ver si tés, nous com pre nons bien qu’il s’agit ma jo ri tai re ment de
l’ap proche EMI puisque l’ob jec tif est d’in ter na tio na li ser les pro‐ 
grammes, ce qui si gni fie, pour les en sei gnants du su pé rieur, trans‐ 
mettre des conte nus dis ci pli naires en tant que non spé cia listes de la
langue an glaise à des étu diants éga le ment non spé cia listes de la
langue. Nous ex pli ci te rons en dé tail, dans la par tie sui vante, les rai‐ 
sons pour les quelles l’ap proche EMI n’est ce pen dant pas non plus
celle re te nue dans notre pro jet. Nous di rons sim ple ment ici que l’ap‐ 
proche EMI ten drait à faire de l’an glais la seule langue de l’in ter na tio‐ 
na li sa tion, ce qui, dans une lo gique de res pect de la di ver si té lin guis‐ 
tique et de la ri chesse qu’elle en gendre, nous pa rait in ap pro prié. L’ap‐ 
proche EMI vé hi cule selon nous une vi sion ré duc trice de l’in ter na tio‐ 
na li sa tion, ce qui lui vaut d’ailleurs beau coup de cri tiques dont bon
nombre nous semblent jus ti fiées.

Dans cette vo lon té de tendre à l’in ter na tio na li sa tion de ses pro‐ 
grammes, l’Uni ver si té de Stras bourg pro pose aux en sei gnants de ré‐ 
pondre à des ap pels à pro jets Trans for ma tion 6, pour ob te nir des fi‐ 
nan ce ments pou vant, entre autres, être uti li sés pour conce voir et
tes ter des cours dis ci pli naires en langue étran gère. Face à une très
faible sol li ci ta tion de cet ins tru ment fi nan cier par les en sei gnants
dans le cadre de l’in ter na tio na li sa tion, l’Uni ver si té a fait l’hy po thèse
que les com pé tences lin guis tiques in suf fi santes des en sei gnants des
dis ci plines pou vaient consti tuer un frein à l’in ter na tio na li sa tion de
leurs cours. Suite à ce constat, et sol li ci té par la vice- présidence for‐ 
ma tion, le Pôle Lan sad 7 de la Fa cul té des langues de l’Uni ver si té de
Stras bourg a monté, à l’aide d’un fi nan ce ment IdEx 8, une recherche- 
action-formation vi sant à ex pé ri men ter un dis po si tif de for ma tion à
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des ti na tion des en sei gnants des dis ci plines de l’uni ver si té sou hai tant
in ter na tio na li ser leurs cours, et plus pré ci sé ment, sou hai tant en sei‐ 
gner leur dis ci pline en an glais. Pour ce faire, un groupe de tra vail ini‐ 
tia le ment com po sé d’une in gé nieure de for ma tion, de deux
enseignantes- chercheuses en di dac tique des langues (les au trices de
cet ar ticle) et de deux en sei gnants cer ti fiés d’an glais du Pôle Lan sad,
s’est consti tué afin de ré pondre à la pro blé ma tique sui vante  : quel
dis po si tif de for ma tion mettre en place pour pré pa rer les en sei gnants
et enseignants- chercheurs de l’Uni ver si té de Stras bourg à en sei gner
leur dis ci pline en langue étran gère à un groupe- classe in ter na tio nal
et/ou local ?

S’il ne s’agit pas, dans cette contri bu tion, de ré pondre à cette ques‐ 
tion de ma nière ex haus tive, nous ten te rons néan moins, dans le cadre
de notre étude ex plo ra toire, d’ex pli ci ter notre po si tion ne ment en fa‐ 
veur d’une stra té gie d’in ter na tio na li sa tion plu ri lingue. Après un point
théo rique sur les concepts sur les quels nous nous ap puyons pour af‐ 
fir mer notre vi sion de l’in ter na tio na li sa tion et des ex pli ca tions mé‐ 
tho do lo giques sur notre dé marche de re cherche, nous pré sen te rons
le dis po si tif de for ma tion au quel nous avons abou ti en fin de pro jet et
quelques ré sul tats si gni fi ca tifs tirés de jour naux de bord et d’en tre‐ 
tiens menés au près d’en sei gnants ayant par ti ci pé à l’ex pé ri men ta tion
de la for ma tion.

6

1. L’in ter na tio na li sa tion de l’en ‐
sei gne ment su pé rieur : de quoi
parle- t-on ?
Tout d’abord, il convient de rap pe ler que l’in ter na tio na li sa tion de l’en‐ 
sei gne ment su pé rieur est en grande par tie le re flet de la mon dia li sa‐ 
tion éco no mique, en traî nant un ob jec tif so cial et des be soins tels que
pré pa rer les étu diants à l’in ter na tio nal en leur fai sant ac qué rir des
com pé tences in ter cul tu relles et lan ga gières in hé rentes à ces
échanges mon dia li sés mais aussi at ti rer des étu diants étran gers en
ren dant les pro grammes at trac tifs, ac ces sibles et vi sibles sur la scène
in ter na tio nale.

7
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En outre, et mal gré quelques nuances, les cher cheurs dans la lit té ra‐ 
ture an glo phone et fran co phone semblent s’ac cor der sur la dé fi ni tion
de l’in ter na tio na li sa tion de l’en sei gne ment su pé rieur comme étant un
pro ces sus d’in té gra tion de di men sions in ter na tio nales et in ter cul tu‐ 
relles dans les fonc tions et ob jec tifs des ins ti tu tions d’en sei gne ment
su pé rieur, dans le but d’« amé lio rer la qua li té de l’en sei gne ment et de
la re cherche pour tous les étu diants et en sei gnants, et d’ap por ter une
contri bu tion si gni fi ca tive à la so cié té » (de Wit et al., 2015 : 330).

8

Ainsi, l’ou ver ture des éta blis se ments su pé rieurs à l’in ter na tio nal est à
en tendre sur deux plans : dans et hors les murs de l’uni ver si té 9. Hors
les murs, cela concerne no tam ment la mo bi li té aca dé mique des étu‐ 
diants et des en sei gnants comme les pro grammes Eras mus+ ou bien
les cur sus in té grés bi- ou tri na tio naux. Pen dant de nom breuses an‐ 
nées, la mo bi li té était la forme la plus ré pan due de l’in ter na tio na li sa‐ 
tion (De Ke tele et Hu gon nier, 2020  :  19). Tou te fois, cette forme ne
concer nait qu’un nombre re la ti ve ment faible d’en sei gnants et d’étu‐ 
diants, no tam ment pour des rai sons socio- économiques, l’in ter na tio‐ 
na li sa tion pro vo quant alors cer taines in éga li tés entre les étu diants
(cf. Netz et al., 2021). Un cer tain nombre de cher cheurs pro posent de
pen ser l’in ter na tio na li sa tion dans les murs des éta blis se ments su pé‐ 
rieurs, que l’on nomme « in ter na tio na li sa tion chez soi » (De Ke tele et
Hu gon nier, 2020) ou « in ter na tio na li sa tion à do mi cile » (de Wit et al.,
2015) et qui consiste en une in ter na tio na li sa tion des pro grammes,
c’est- à-dire l’in té gra tion de pers pec tives in ter na tio nales et d’ob jec tifs
de dé ve lop pe ment de com pé tences in ter cul tu relles dans les cur ri cu la
à des ti na tion de tous les étu diants dans les contextes uni ver si taires
na tio naux (Bee len et Jones, 2015 : 69).

9

Ces deux pans de l’in ter na tio na li sa tion ont un im pact sur la vie uni‐ 
ver si taire à dif fé rents ni veaux :

10

au ni veau macro : les re la tions avec l’ex té rieur, avec la re cherche de par te na ‐
riats stra té giques ten dant à rendre dé sor mais les uni ver si tés in ter dé pen ‐
dantes entre elles ;
au ni veau méso : la po li tique de l’éta blis se ment et la concep tion de pro ‐
grammes in ter na tio na li sés (en par te na riat ou non avec d’autres uni ver si tés) ;
au ni veau micro : la vie sur le cam pus et la si tua tion di recte d’enseignement- 
apprentissage.
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En ce sens, on parle au jourd’hui d’«  in ter na tio na li sa tion glo bale  » 10,
dé fi nie comme :

un en ga ge ment, confir mé par des actes, à don ner une pers pec tive
in ter na tio nale et com pa ra tive à l’en semble des mis sions d’en sei gne ‐
ment, de re cherche et de ser vice de l’en sei gne ment su pé rieur. Elle
dé fi nit l’éthique et les va leurs ins ti tu tion nelles et touche l’en semble
de l’en sei gne ment su pé rieur. Elle doit ab so lu ment être adop tée par
les di ri geants des ins ti tu tions, les or ganes de gou ver nance, le per ‐
son nel aca dé mique, les étu diants et tous les ser vices aca dé miques et
auxi liaires. Il ne s’agit pas d’une simple pos si bi li té sou hai table, mais
d’un im pé ra tif ins ti tu tion nel. L’in ter na tio na li sa tion glo bale a une in ‐
ci dence sur toute la vie du cam pus, mais aussi sur les cadres de ré fé ‐
rence ex ternes de l’ins ti tu tion, ses par te na riats et ses re la tions. La
ré or ga ni sa tion des éco no mies, des sys tèmes com mer ciaux, de la re ‐
cherche et de la com mu ni ca tion dans le monde en tier, et l’in ci dence
des forces mon diales sur la vie lo cale, font que l’in ter na tio na li sa tion
glo bale est une né ces si té ab so lue et mul ti plient les lo giques et les
ob jec tifs qui la sous- tendent (Hud zik, 2011 : 6, cité et tra duit dans de
Wit et al., 2015 : 49).

Ces dé fi ni tions plus larges en vi sagent l’in ter na tio na li sa tion comme
un pro ces sus dy na mique et in ten tion nel en vue d’amé lio rer la qua li té
de la re cherche et de l’en sei gne ment pour une in ter na tio na li sa tion
plus équi table, étant en ten du qu’il n’y a pas une bonne ma nière de
faire : « there is no “one size fits all” model or ap proach » 11 (As so cia‐ 
tion In ter na tio nale des Uni ver si tés, s.d.). Cette ap proche, qua li fiée
d’in clu sive dans la lit té ra ture (de Wit et Jones, 2018), est, selon nous, à
rat ta cher à la no tion de «  ci toyen du monde  »  : elle consi dère que
l’ob jec tif de l’in ter na tio na li sa tion de l’en sei gne ment su pé rieur est
d’équi per les étu diants de sa voirs, savoir- faire et savoir- être pour
pou voir agir dans un monde in cer tain et com plexe, en vi sa geant ainsi
la di ver si té hu maine à tous les ni veaux comme « a na tu ral cha rac te‐ 
ris tic of the world, ra ther than a pro blem or a chal lenge to be ma na‐ 
ged » 12 (Osler, 2010 : 220, cité dans Kras ka et al., 2018 : 90).



Internationalisation des formations et langues de l’internationalisation

2. Une in ter na tio na li sa tion ou ‐
verte et plu ri lingue
Le cou rant EMI pro meut une in ter na tio na li sa tion pas sant par le
« tout an glais », ne re flé tant en aucun cas la di ver si té et la com plexi té
du monde que nous ve nons d’évo quer. De ce fait, bien que l’uni ver si té
ait com man dé la mise en place d’une for ma tion lin guis tique et ci blant
dans un pre mier temps l’en sei gne ment en langue an glaise, nous en
sommes ra pi de ment ve nues à dé lais ser le terme EMI au pro fit de
celui d’« en sei gne ment en langue étran gère dans la classe in ter na tio‐ 
nale et/ou lo cale ». Ce choix, com pris et sou te nu par l’éta blis se ment,
nous a per mis, d’une part, de dé pas ser l’idée que l’an glais pour rait
être la seule langue lé gi time pour in ter na tio na li ser les for ma tions et
de (re)don ner sa place à la di ver si té des langues- cultures et, d’autre
part, d’in clure tous les étu diants, y com pris ceux qui ne partent pas
en mo bi li té, mais qui se ront dès lors confron tés eux aussi à des pro‐ 
grammes in ter na tio na li sés :

11

Il est in dé niable qu’il n’est pas pos sible de pen ser l’in ter na tio na li sa ‐
tion sans tenir compte de sa com po sante lin guis tique. Au tre ment dit,
faire le pari de l’ou ver ture sur le monde, c’est as su mer la plu ra li té lin ‐
guis tique et cultu relle comme une ri chesse in hé rente de l’in ter na tio ‐
nal et s’ins crire dans le pa ra digme du plu riel et du mul tiple. (Pas ‐
quale, 2017 : 78)

Si le «  tout an glais  » dans l’in ter na tio na li sa tion des for ma tions en‐ 
traîne une cer taine ho mo gé néi sa tion des conte nus (Tru chot, 2010), il
a éga le ment pour consé quence un cer tain ap pau vris se ment de ces
der niers. En effet, pou voir faire in ter ve nir les langues en pré sence
(c’est- à-dire celles du groupe- classe et de l’en sei gnant), dans une ap‐ 
proche plu ri lingue, en gendre une mul ti pli ci té des pers pec tives ainsi
qu’une créa ti vi té dans la construc tion des sa voirs que ne per met trait
pas une vi sion mo no lingue ou bi lingue (Ber thoud, 2016 : 15). De plus,
nous sommes d’avis que cer taines dis ci plines n’ont que peu d’in té rêt à
avoir re cours à l’an glais pour leur en sei gne ment, tout sim ple ment
parce que les concepts ori gi nels sont an crés dans une autre langue- 
culture, comme pour l’al le mand en phi lo so phie par exemple (Beac co,
2019).
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Par ailleurs, une ten dance, sou te nue par cer taines mé tho do lo gies
d’enseignement- apprentissage, est de ten ter d’em pê cher, voire d’in‐ 
ter dire, le re cours à la langue pre mière ou à d’autres langues, afin de
pri vi lé gier « le bain lin guis tique ». Or, dif fé rentes études me nées sur
des cours EMI dans le contexte uni ver si taire sué dois (Airey, 2012  ;
Söderlundh, 2013), avec des étu diants par ta geant une même L1, ont
mon tré que le re cours à l’al ter nance co dique, au sein d’un même dis‐ 
cours ou énon cé, était une stra té gie uti li sée par les étu diants et les
en sei gnants. Elle est vue par les en sei gnants comme un moyen d’éva‐ 
luer et d’amé lio rer la com pré hen sion des étu diants, mais aussi de
créer une re la tion plus ho ri zon tale et ou verte avec ces der niers, ré‐ 
dui sant leur in sé cu ri té lan ga gière. Pauls rud et al. (2021) vont plus loin
que cette vi sion re la ti ve ment cloi son née des langues, in duite par l’al‐ 
ter nance co dique entre la langue pre mière et la langue cible, et af‐ 
firment que le trans lan gua ging (García et Wei, 2014), dé fi ni comme un
moyen d’ex ploi ter le ré per toire plu ri lingue de l’en sei gnant et celui des
étu diants, per met de lé gi ti mer l’uti li sa tion de toutes les langues en
pré sence. Dans leur ou vrage, les études pré sen tées montrent que le
trans lan gua ging, comme ap proche pé da go gique en soi, ne peut être
pensé en de hors du contexte dans le quel il est mis en œuvre et de ses
mul tiples fac teurs :

12

[…] it is es sen tial to re co gnize that context mat ters and trans lan gua ‐
ging pe da go gies must be stra te gi cal ly and pur po se ful ly plan ned, de ‐
si gned, and im ple men ted consi de ring mul tiple contex tual fac tors at
both macro and micro level such as im ba lan ced power dy na mics
among lan guages, lear ner back ground, pro gramme context and les ‐
son goals. 13 (Pauls rud et al., 2021 : 20)

Les dif fé rentes études pré sen tées dans cet ou vrage col lec tif et me‐ 
nées dans dif fé rents en droits du globe et dif fé rents contextes d’en‐ 
sei gne ment, dont l’en sei gne ment su pé rieur, montrent que le trans‐ 
lan gua ging est tou jours créa teur d’op por tu ni tés fa vo ri sant l’ap pren‐ 
tis sage par les ap pre nants. Il fa vo rise, par exemple, le trans fert de
com pé tences aca dé miques entre les étu diants et per met aussi d’ap‐ 
pro fon dir da van tage la construc tion des sa voirs (Good man et al.,
2021).

Selon nous, la pers pec tive plu ri lingue est à en tendre comme étant
étroi te ment liée à l’in ter cul tu ra li té, en vi sa geant l’in ter na tio na li sa tion

13
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des for ma tions comme un moyen de s’in ter ro ger de façon cri tique et
ré flexive sur le vécu in ter cul tu rel au sein de la classe in ter na tio nale.
Cette in ter ro ga tion cri tique doit être un ob jec tif en soi du cours in‐ 
ter na tio na li sé, pour sui vi en fa vo ri sant une in ter ac tion si gni fi ca tive
entre les étu diants et un en ga ge ment dans la ré flexion in ter cul tu relle.
Si nous vou lons for mer des ci toyens du monde prêts à agir dans un
monde di vers, in stable et com plexe, il convient de pro po ser aux étu‐ 
diants des moyens de dé ve lop per un es prit cri tique et une cer taine
ré flexi vi té par rap port à cette di ver si té aussi bien lin guis tique que
cultu relle (Der vin, 2017). Or, le fait de réunir des in di vi dus plu riels
dans une même salle de cours n’en traîne pas au to ma ti que ment le dé‐ 
ve lop pe ment de com pé tences in ter cul tu relles, qui ne peut, à notre
sens, que pas ser par un tra vail de ré flexion ex pli cite sur l’in ter cul tu‐ 
ra li té de ma nière in té grée au cours in ter na tio na li sé.

En contexte uni ver si taire, une in ter na tio na li sa tion plu ri lingue peut
per mettre la construc tion d’une plu ra li té de sa voirs et fa vo ri ser l’ap‐ 
pren tis sage en pro fon deur des étu diants, mais aussi contri buer à for‐ 
mer des pro fes sion nels et des ci toyens dotés des com pé tences in ter‐ 
cul tu relles né ces saires dans un monde dans le quel les échanges sont
glo ba li sés, à condi tion de faire de leur dé ve lop pe ment un ob jec tif
d’ap pren tis sage ex pli cite. Au tant de rai sons qui in citent à se po si tion‐ 
ner en fa veur d’une stra té gie d’in ter na tio na li sa tion plu ri lingue pour
l’Uni ver si té de Stras bourg, dont le po si tion ne ment pro- européen et
trans fron ta lier est plu tôt ex pli cite.

14

3. La recherche- action-
formation comme dé marche de
re cherche

3.1. Une ap proche bottom- up

À tra vers les par ties pré cé dentes, nous com pre nons bien que, pour
pou voir mettre en place un dis po si tif de for ma tion conti nue des en‐ 
sei gnants les pré pa rant aux en jeux que consti tue l’in ter na tio na li sa‐ 
tion, le plus per ti nent était de pri vi lé gier une ap proche bottom- up,
consis tant à in ter ro ger les en sei gnants pour pou voir par tir de leur
contexte uni ver si taire, de leur vécu et de leur ex pé rience (Ma caire,

15
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2020), afin de ré pondre aux exi gences et be soins qui leur sont
propres.

De ce fait, nous en vi sa geons les re pré sen ta tions des en sei gnants
comme de vé ri tables in di ca teurs de leur pos ture et du rap port qu’ils
en tre tiennent avec l’in ter na tio na li sa tion et les no tions qui y sont liées
dans leur contexte d’en sei gne ment. Elles consti tuent, à ce titre, le
point de dé part de la for ma tion. À cela s’ajoute qu’in ter na tio na li ser un
cours dé passe la simple tra duc tion de conte nus dans une autre
langue et im plique le dé ve lop pe ment d’une pos ture par ti cu lière pour
re pen ser son en sei gne ment dans cette lo gique, à la fois en termes de
conte nu et de mé thode. En effet, en sei gner et ap prendre dans la
classe in ter na tio nale font émer ger de nou veaux en jeux pour l’en sei‐ 
gnant et les étu diants, l’uti li sa tion d’une langue étran gère im pli quant
de ré flé chir à tous les pa ra mètres de la si tua tion d’enseignement- 
apprentissage. Voilà pour quoi nous ne pou vions et ne vou lions pas
pro po ser une for ma tion clé- en-mains, mais bien un dis po si tif co‐ 
cons truit par les chercheurs- formateurs et les enseignants- acteurs à
tra vers des ac ti vi tés ré flexives tou chant aux di men sions à la fois lin‐ 
guis tiques, théo riques et pédagogico- didactiques. Viser un tel dé ve‐ 
lop pe ment pro fes sion nel ne peut s’at teindre qu’à tra vers des pro ces‐ 
sus ré flexifs, par exemple en dia lo guant avec ses pairs et les for ma‐ 
teurs ou en ré di geant un jour nal de bord de for ma tion (Tschopp,
2019). Dans cette lo gique de trans for ma tion per son nelle, il nous pa‐ 
rais sait lo gique d’opter pour une dé marche de recherche- action-
formation, dont nous pou vons dé fi nir les trois vo lets de la ma nière
sui vante :

16

Le volet re cherche vise à amé lio rer l’état des connais sances sur la si ‐
tua tion pé da go gique et fait ré fé rence à une dé marche scien ti fique
tra di tion nelle qui s’in ter roge sur une réa li té. Le volet ac tion est l’élé ‐
ment cen tral, car il est le trait d’union entre la re cherche et la for ma ‐
tion. L’ac tion pro voque un chan ge ment aux com po santes de la si tua ‐
tion pé da go gique et est té moin d’une dé marche com mune entre le
cher cheur et l’ac teur […]. Le volet for ma tion per met le dé ve lop pe ‐
ment pro fes sion nel des per sonnes qui vivent la si tua tion pé da go ‐
gique. La for ma tion […] est le lieu d’une ré flexion in ten sive sur la
pra tique et sur ce qui y pose pro blème. (La fon taine, 2016 : 48)
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Tout comme la « simple » recherche- action, cette dé marche est pri‐ 
vi lé giée dans la for ma tion d’en sei gnants en rai son de sa visée trans‐ 
for ma tive, par la mo di fi ca tion des re pré sen ta tions des acteurs- 
participants, consti tuant sou vent un vé ri table obs tacle au dé ve lop pe‐ 
ment de leurs pra tiques. La for ma tion de vient alors un lieu où se dé‐ 
cons truisent et re cons truisent les re pré sen ta tions grâce à l’ex pli ci ta‐ 
tion des ques tion ne ments.

Son ca rac tère in ter ven tion niste et par ti ci pa tif au ser vice du chan ge‐ 
ment fait de cette dé marche un moyen idéal pour nous de conce voir
notre dis po si tif. Grâce à une mo bi li sa tion des ac teurs, ici les en sei‐ 
gnants et enseignants- chercheurs de l’Uni ver si té de Stras bourg, nous
avions pour ob jec tif de per mettre la trans for ma tion des pra tiques, en
fa veur d’une in ter na tio na li sa tion in clu sive, à tra vers la co cons truc tion
de connais sances fai sant in ter agir nos in té rêts de cher cheur (com‐ 
prendre leur rap port à l’in ter na tio na li sa tion et dé ve lop per un dis po si‐ 
tif de for ma tion) et les in té rêts des en sei gnants (se for mer à dis pen‐ 
ser un cours dis ci pli naire en langue étran gère en tant que non- 
spécialistes de la langue).

17

Nous nous si tuons ainsi dans un pa ra digme de re cherche ré so lu ment
com pré hen sif et qua li ta tif puisque nous cher chons à in ter pré ter des
phé no mènes so ciaux à tra vers l’étude de lo giques in di vi duelles. Nous
sou hai tons com prendre en pro fon deur la pos ture des en sei gnants
face à l’in ter na tio na li sa tion des for ma tions à l’Uni ver si té de Stras‐ 
bourg pour pou voir leur pro po ser un ac com pa gne ment co hé rent.

18

La par ti cu la ri té de notre dé marche mé tho do lo gique se situe dans les
dif fé rents rôles en dos sés par les dif fé rents ac teurs  : à la fois cher‐ 
cheuses, co- actrices et for ma trices pour les cher cheuses du pro jet, et
ac teurs, par ti ci pants et co pro duc teurs de sa voirs pour les en sei‐ 
gnants. L’on prend ici conscience de l’effet- miroir de notre dis po si tif :
nous nous for mons mu tuel le ment dans la pour suite d’un ob jec tif de‐ 
ve nant com mun aux deux par ties.

19

3.2 Dé rou le ment et ou tils pri vi lé giés

La dé marche spi ra laire de la recherche- action, per met tant de ré ajus‐ 
ter l’ac tion au fur et à me sure des étapes et des émer gences, et de
dé bou cher, une fois les ré sul tats ana ly sés, sur de nou velles ac tions

20
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(Ri cher, 2011), nous pa rais sait idéale pour tes ter et mettre en place un
dis po si tif adé quat au contexte uni ver si taire stras bour geois.

Le re cueil de don nées s’est éten du d’oc tobre 2021, en dé bu tant par ce
que Ri cher (2011 : 52) ap pelle une « col lecte de don nées de base sur le
pro blème », à juin 2022.

21

Dans un pre mier temps, nous avons diag nos ti qué une situation- 
problème : très peu de de mandes de fi nan ce ment par appel à pro jets
ont été dé po sées par les en sei gnants pour faire bas cu ler un cours
dis ci pli naire en langue étran gère. Dans un deuxième temps a été for‐ 
mu lée une pre mière hy po thèse, à sa voir celle de com pé tences lin‐ 
guis tiques in suf fi santes et d’un pro bable be soin de for ma tion chez les
en sei gnants. Puis, dans un troi sième temps, nous avons pu réa li ser
trois séances de sha do wing 14 éta lées sur un se mestre (tan dem en sei‐ 
gnant d’an glais et di dac ti cienne des langues) au près d’un en sei gnant
de sciences so ciales bé né fi ciant d’un fi nan ce ment Trans for ma tion
pour conce voir et ex pé ri men ter un cours de so cio lo gie du droit, à
des ti na tion d’étu diants en troi sième année de li cence, en langue an‐ 
glaise. Cela a consti tué une étude de cas à l’in té rieur du pro jet, nous
per met tant de réa li ser une pre mière ana lyse des be soins, le groupe- 
classe concer né étant ma jo ri tai re ment com po sé d’étu diants lo caux.
Ces pre mières ob ser va tions, nour ries par nos lec tures sur l’in ter na‐ 
tio na li sa tion et la dé cou verte des mo dules de for ma tion pro po sés par
le pro gramme EQUiiP 15, nous ont ame nées à nous éloi gner de la
com mande ini tiale de l’uni ver si té, à sa voir une for ma tion ayant
comme ob jec tif prin ci pal celui de dé ve lop per les com pé tences lin‐ 
guis tiques des en sei gnants dis ci pli naires, et de nous rap pro cher
d’une for ma tion à trois vo lets  : pé da go gique, ré flexif et lin guis tique.
Nous avons éga le ment opté pour le for mat in ten sif, pré cé dé d’un en‐ 
tre tien in di vi duel, afin d’être sûres d’avoir un en ga ge ment consé quent
des par ti ci pants sur une pé riode re la ti ve ment courte.

22

Une pre mière ses sion de for ma tion in ten sive d’une se maine a eu lieu
en jan vier  2022, pour la quelle nous avons pris soin de ren con trer
chaque en sei gnant sou hai tant s’ins crire 16 afin de né go cier avec lui le
cadre éthique de notre ex pé ri men ta tion. Le re cueil de don nées au‐ 
tour de la for ma tion s’est or ga ni sé de la ma nière sui vante : un en tre‐
tien de groupe en début de for ma tion (afin de re cueillir les re pré sen‐ 
ta tions ini tiales des en sei gnants quant à l’in ter na tio na li sa tion des for ‐
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ma tions à l’Uni ver si té de Stras bourg et dans leurs dis ci plines, la place
des langues dans l’in ter na tio na li sa tion et leur rap port à l’an glais) et
un autre en fin de for ma tion (pour éva luer la for ma tion). Tout au long
de la for ma tion, chaque ate lier a été ob ser vé (ob ser va tion par ti ci‐ 
pante) à tour de rôle par les cher cheuses du pro jet et l’in gé nieure de
for ma tion. Les en sei gnants étaient in vi tés à rem plir un jour nal de
bord à la fin de chaque ate lier afin de do cu men ter leurs res sen tis et
ques tion ne ments. Quelques se maines après la for ma tion, nous avons
mené des en tre tiens in di vi duels semi- directifs avec les huit par ti ci‐ 
pants à la ses sion de jan vier, guide d’en tre tien à l’appui. Une pre mière
ana lyse des jour naux de bord a aussi per mis d’ap pro fon dir, avec
chaque par ti ci pant, des élé ments qui avaient été consi gnés par écrit.

Suite à cette pre mière édi tion et ana lyse des ré sul tats, nous avons pu
amé lio rer notre dis po si tif en mo di fiant les ate liers. Une nou velle ses‐ 
sion in ten sive de for ma tion d’une se maine a été or ga ni sée en
juin 2022, in cluant cette fois des ate liers de mise en pra tique en al le‐ 
mand 17, pa ral lè le ment à celles en an glais. Cette fois, nous avons ac‐ 
cueilli dix par ti ci pants. Si nous avons gardé les en tre tiens de groupe,
les jour naux de bord et les ob ser va tions, nous n’avons, pour cette se‐ 
conde ses sion, pas re nou ve lé les en tre tiens in di vi duels semi- directifs
pour des contraintes de ca len drier, mais aussi parce que les en tre‐ 
tiens in di vi duels de la pre mière ses sion, re la ti ve ment chro no phages,
avaient donné glo ba le ment les mêmes ré sul tats que les autres
sources de don nées.

24

Les en sei gnants issus de fa cul tés di verses, avec une plus forte re pré‐ 
sen ta tion de la Fa cul té des sciences so ciales, étaient presque tous des
enseignants- chercheurs, ti tu laires et non- titulaires. Seule une par ti‐ 
ci pante, lors de la se conde ses sion, n’était pas enseignante- 
chercheuse, mais bi blio thé caire en re con ver sion pro fes sion nelle pour
de ve nir en sei gnante.

25

3.3 La for ma tion in ten sive

Nous es quis se rons ici de ma nière syn thé tique le conte nu de la for ma‐ 
tion. Puis qu’il existe au tant de moyens d’in ter na tio na li ser un cours
dis ci pli naire qu’il existe de confi gu ra tions de groupe- classe, il était
im por tant pour nous de com bi ner :

26
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���des sa voirs théo riques por tant sur : l’in ter na tio na li sa tion des for ma tions et la
classe in ter na tio nale, l’en sei gne ment et l’ap pren tis sage dans la classe in ter ‐
na tio nale, la prise en compte du plu ri lin guisme et de l’in ter cul tu ra li té dans la
classe in ter na tio nale et l’éva lua tion dans la classe in ter na tio nale. Les ate liers
dits « théo riques » pro po saient donc, selon une pé da go gie ac tive, d’in ter ro ‐
ger les concepts- clés et de dé ve lop per des stra té gies d’en sei gne ment pour la
classe in ter na tio nale.

���des mises en pra tique en langue étran gère, sous la forme de trois ate liers dits
« pra tiques » :

ré di ger son syl la bus en an glais ou en al le mand,

in tro duire son cours dis ci pli naire en an glais ou en al le mand et

ani mer une ac ti vi té/par tie d’un cours en an glais ou en al le mand.

���des mo ments ré flexifs, in té grés à des ac ti vi tés pro po sées lors des ate liers,
ainsi qu’à la fin de chaque ate lier : un temps spé ci fique était ré ser vé à la ré ‐
dac tion du jour nal de bord.

Le pre mier jour de la for ma tion, les deux grands types d’ate liers
(théo riques et pra tiques) ont été pré cé dés d’une in tro duc tion par ti ci‐ 
pa tive lors de la quelle les par ti ci pants ont été in vi tés à se pré sen ter
lors d’un speed da ting plu ri lingue (cha cun s’ex prime dans la langue de
son choix) pour ap prendre à se connaître, et d’une ac ti vi té ré flexive
et col la bo ra tive ayant pour ob jec tif de faire émer ger leurs re pré sen‐ 
ta tions de la langue étran gère choi sie pour l’in ter na tio na li sa tion de
leur cours. Dans la par tie sui vante, nous pré sen tons nos ré sul tats sur
les re pré sen ta tions des par ti ci pants, non seule ment sur la langue
étran gère choi sie, mais plus glo ba le ment sur les langues de l’in ter na‐ 
tio na li sa tion, telles qu’elles ont émer gé des dif fé rents types de don‐ 
nées re cueillies.

27

4. Les langues de l’in ter na tio na li ‐
sa tion : re pré sen ta tions d’en sei ‐
gnants
À l’aide d’ex traits de jour naux de bord (ses sions 1 et 2) et d’en tre tiens
semi- directifs (ses sion 1), nous pro po sons ici une ré flexion au tour de
la ques tion d’une in ter na tio na li sa tion plu ri lingue. Ces ex traits sont la
mise en dis cours, orale et écrite, des re pré sen ta tions des par ti ci pants
à la for ma tion, et donc de ce qu’ils nous « donnent à voir ». Le degré
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de vé ra ci té d’une re pré sen ta tion n’est pas im por tant, puis qu’elle
consti tue une ré fé rence in dis pen sable et in dé pen dante de la vo lon té
de l’in di vi du, sans la quelle il ne peut ap pré hen der son en vi ron ne ment
(Man no ni, 2016). Les re pré sen ta tions, émi nem ment sub jec tives, sous- 
tendent les ac tions hu maines et, une fois énon cées et par ta gées,
peuvent être dis cu tées en for ma tion.

Nos ré sul tats ont pu être re grou pés sous trois axes, pré sen tés dans
les sous- parties qui suivent.

29

4.1. L’im por tance de la dé dra ma ti sa tion

Lors d’un ate lier théo rique de notre for ma tion, nous pro po sons aux
en sei gnants d’in ter ro ger la no tion de lin gua fran ca, que Jen kins
(2011 : 927-928) dé fi nit de la façon sui vante :

30

I begin by ex plai ning […] first ly, that ELF [En glish as a lin gua fran ca]
is not a de fi cient and fai led at tempt at na tive En glish, and se cond ly,
that na tive En glish spea kers are not ex clu ded from mains tream de fi ‐
ni tions of ELF. A use ful basic de fi ni tion is pro vi ded on the web site of
the Vienna- Oxford In ter na tio nal Cor pus of En glish (hen ce forth
VOICE): ELF is “an ad di tio nal ly ac qui red lan guage sys tem which
serves as a com mon means of com mu ni ca tion for spea kers of dif ‐
ferent first lan guages” 18.

L’ob jec tif, pour nous, est de leur faire prendre conscience de leur
propre in sé cu ri té lin guis tique et de celle de leurs étu diants, ainsi que
de l’im por tance de dé dra ma ti ser (ils ne sont pas en sei gnants de
langue). L’on en vient na tu rel le ment à évo quer l’idée d’en par ler aussi
avec les étu diants, pour cla ri fier la place de la langue, les at tentes qui
sont lé gi times et celles qui ne le sont pas, etc. Cette dé dra ma ti sa tion
et la né go cia tion du rôle des langues au sein du cours in ter na tio na li sé
font l’objet d’une mise en pra tique dans la for ma tion, lorsque les par‐ 
ti ci pants doivent pré sen ter aux autres, jouant le rôle d’étu diants, l’in‐ 
tro duc tion de leur pre mier cours.

L’ex trait n° 1 du jour nal de bord d’un par ti ci pant de la deuxième ses‐ 
sion montre à quel point la maî trise de la langue étran gère semble
gé né rer chez eux une sorte de syn drome de l’im pos teur.
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Ex trait n° 1 – Jour nal de bord de CH – 08.06.2022 :  
L’uti li sa tion de la lin gua fran ca per met de dé cul pa bi li ser sa non- 
expertise de la langue étran gère.

L’en sei gnant em ploie le terme « dé cul pa bi li ser », tra dui sant une in sé‐ 
cu ri té lin guis tique sta tu taire 19 (Cal vet et Mo reau, 1998) dans le fait
d’en sei gner dans une langue dont il n’est pas spé cia liste, le ren dant a
prio ri illé gi time dans cet exer cice. Ap prendre que la langue qu’il parle
et uti lise est une va rié té ac cep tée et re con nue vient alors lui don ner
une lé gi ti mi té qu’il sem blait a prio ri avoir du mal à se don ner de lui- 
même. Selon nous, cela ré vèle une cer taine pres sion de la norme, et
donc une in sé cu ri té for melle 20 (ibid.) que l’on re trouve dans l’ex trait
n° 2 du jour nal de bord d’un autre par ti ci pant.

Ex trait n° 2 – Jour nal de bord de IS – 08.06.2022 :  
Au- delà de son im por tance dans la com mu ni ca tion dis ci pli naire la
lin gua fran ca per met à l’en sei gnant d’avoir une cer taine sé ré ni té dans
la trans mis sion du sa voir […] la lin gua fran ca donne la li ber té de faire
des fautes du mo ment où le dis cours sera com pris.

En rai son de leur po si tion au sein de l’ins ti tu tion, les en sei gnants sont
per çus, et se per çoivent eux- mêmes, comme des «  ga rants des
normes » (Rous si, 2009  : 65), pro vo quant une in jonc tion à la per for‐ 
mance en langue étran gère.

Nos don nées montrent qu’à tra vers un tra vail au tour de la lin gua
fran ca les en sei gnants réus sissent à se po si tion ner en tant qu’en sei‐ 
gnants spé cia listes d’une dis ci pline, en sei gnant en langue étran gère
sans en être spé cia listes, ce qui les aide à adop ter une vi sion plus
souple et plus large du rôle de la langue dans le cadre de l’in ter na tio‐ 
na li sa tion. Nous pou vons rai son na ble ment sup po ser que des en sei‐ 
gnants se re trou vant à en sei gner leur dis ci pline en langue étran gère
sans for ma tion préa lable risquent de souf frir de ce sen ti ment d’illé gi‐ 
ti mi té, celui- ci se ré per cu tant alors in évi ta ble ment sur la qua li té de
l’en sei gne ment. Il nous pa rait ainsi pri mor dial que les en sei gnants
puissent bé né fi cier d’une sen si bi li sa tion à ces concepts avant de se
lan cer dans l’en sei gne ment dis ci pli naire en langue étran gère.
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4.2. Hé gé mo nie et concur rence de l’an ‐
glais : ré si gna tion et frus tra tion
Nous l’avons vu plus haut, l’an glais semble bien être ma jo ri tai re ment
perçu comme la langue de l’in ter na tio na li sa tion des for ma tions. Dans
notre pro jet, cela s’est no tam ment tra duit par l’ab sence de par ti ci‐ 
pants pour l’al le mand lors de la se conde ses sion, mon trant que la
prio ri té telle que per çue par les en sei gnants et enseignants- 
chercheurs reste l’an glais. L’ex trait n° 3 montre jus te ment très bien le
poids de l’an glais com pa ré aux autres langues dans l’in ter na tio na li sa‐ 
tion.
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Ex trait n° 3 – J., TdP 21 69-73 – 16.02.2022 :  
[…] pour l’ins tant je vois mal com ment dans des fa cul tés autres que la
fa cul té des langues on peut pro po ser des cours dans une autre
langue que l’an glais déjà qu’on a des doutes sur nos ca pa ci tés à at ti ‐
rer des étu diants dans des cours en an glais je me de mande com ment
on pour rait avoir un pu blic suf fi sant en al le mand es pa gnol ita lien
mais je me trompe peut- être mais je crois pas et y a quand même un
enjeu à for mer les étu diants à l’an glais étant donné que c’est la
langue do mi nante et qu’a prio ri on peut par ler an glais avec à peu
près tout le monde […]

Cet ex trait montre une forme de ré si gna tion et d’ac cep ta tion du
«  tout an glais  », contrai gnant l’uni ver si té à se pas ser des autres
langues en fa veur de l’an glais. L’en sei gnant prend comme ar gu ment le
manque de com pé tences des étu diants dans d’autres langues comme
frein à l’ou ver ture à ces der nières. Nos ré sul tats et dis cus sions in for‐ 
melles à l’uni ver si té, jusqu’ici, nous amènent à pen ser que cette vi sion
est assez lar ge ment par ta gée par les en sei gnants de l’uni ver si té et
que par tir «  bat tus d’avance  » contri bue à fa vo ri ser une hié rar chie
entre les langues, ayant pour consé quence une concep tion li mi tée et
li mi tante de l’in ter na tio na li sa tion, alors même que cette der nière est
la cible de nom breuses cri tiques. Per sonne, à notre connais sance, ne
se de mande s’il existe de fait une hié rar chie entre les langues contre
la quelle on ne peut rien ou si ce sont les in di vi dus qui uti lisent sys té‐
ma ti que ment l’an glais qui en tre tiennent cette do mi na tion lin guis‐ 
tique.



Internationalisation des formations et langues de l’internationalisation

De plus, le par ti ci pant semble adop ter une pers pec tive re la ti ve ment
mo no lingue de l’in ter na tio na li sa tion, selon la quelle il n’y au rait pas de
place pour les autres langues. En par tant du prin cipe que les étu‐ 
diants ne vien dront pas aux cours dans d’autres langues que l’an glais,
l’en sei gnant contri bue à ren for cer ces re pré sen ta tions selon les‐ 
quelles seul l’an glais est im por tant pour se pré pa rer à faire face à ce
monde in stable et glo ba li sé.
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L’ex trait n° 4 té moigne éga le ment du poids de l’an glais dans l’in ter na‐ 
tio na li sa tion des for ma tions, le re cours à l’an glais ap pa rais sant
comme une évi dence.
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Ex trait n° 4 – D., TdP 101 – 08.02.2022 :  
[…] ça me pa raît lo gique de pas ser par l’an glais et c’est un peu une
frus tra tion que je di rais par rap port euh à ma connais sance de l’es pa ‐
gnol d’avoir ce sen ti ment de pas bien pou voir com mu ni quer en an ‐
glais euh ça c’est un peu plus ac ces soire mais ça compte aussi.

Dans cet ex trait, l’en sei gnant ex prime ex pli ci te ment la frus tra tion
qu’il res sent de de voir en sei gner en an glais et non dans une autre
langue dans la quelle il se sen ti rait plus à l’aise, soit l’es pa gnol. Ici
aussi, l’en sei gnant semble avoir par fai te ment in té rio ri sé le fait que
l’an glais soit la langue unique de l’in ter na tio na li sa tion, mais, bien qu’il
tente de mi ni mi ser l’im pact de sa frus tra tion, il laisse bien en tendre
que cela n’est pas sans in fluen cer son en sei gne ment.

4.3. Le plu ri lin guisme comme ou ver ture
Si les ex traits pré cé dents té moignent de deux vi sions étroites de l’in‐ 
ter na tio na li sa tion, en vi sa gée dans une pers pec tive mo no lingue, l’ex‐ 
trait n°  5 montre la ma nière dont l’en sei gnante compte ré pondre à
l’in jonc tion pa ra doxale de l’ins ti tu tion (qui prône une po li tique en fa‐ 
veur du mul ti lin guisme, mais confère une place pré pon dé rante à l’an‐ 
glais dans l’in ter na tio na li sa tion de ses for ma tions), en consi dé rant
l’an glais comme étant au ser vice des autres langues.
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Ex trait n° 5 – Jour nal de bord de C. – 05.01.2022 :  
Il me semble in dis pen sable de tra vailler en équipe et au ni veau de la
fa cul té sur dif fé rentes ques tions : la mo bi li té en trante et sor tante des
étu diants, l’at trac ti vi té de nos for ma tions, la né ces si té d’aider nos
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étu diants à se fa mi lia ri ser avec l’an glais qui est de ve nue une langue
in con tour nable en sciences so ciales, tout en dé cons trui sant le ca rac ‐
tère hé gé mo nique de cette langue et en en cou ra geant les étu diants à
mo bi li ser d’autres langues. (JdB, C., 05.01)

Comme ses col lègues, l’en sei gnante est assez ex pli cite sur l’hé gé mo‐ 
nie de l’an glais dans sa dis ci pline, qu’il convient selon elle d’in ter ro ger
et de contour ner en ayant re cours à d’autres langues. Tou te fois, l’en‐ 
sei gnante in siste bien sur le fait que cela doive être ré flé chi et pensé
en équipe, ainsi qu’au ni veau de la fa cul té, afin d’en ga ger les col lègues
dans cette dy na mique. Ici, l’en sei gnante s’éloigne d’une vi sion mo no‐ 
lingue en pro po sant le plu ri lin guisme comme un vé ri table outil. De
plus, si nous avons évo qué à plu sieurs re prises la re la tion entre l’en‐ 
sei gnant et la langue étran gère, cet ex trait aborde la re la tion de l’étu‐ 
diant à celle- ci. L’en sei gnante parle de «  fa mi lia ri sa tion », sug gé rant
clai re ment que suivre un en sei gne ment dis ci pli naire en an glais ne va
pas de soi pour tous les étu diants, mais avan çant aussi que le plu ri lin‐ 
guisme pour rait être un le vier per ti nent dans la dé dra ma ti sa tion, fa‐ 
vo ri sant, chez les étu diants, un rap port plus aisé à l’an glais.

L’ex trait n°  6 montre éga le ment que notre for ma tion a réus si à dé‐ 
clen cher, chez une autre par ti ci pante, une ré flexion sur l’im por tance
du plu ri lin guisme de tout être hu main, qui consti tue un atout à ex‐ 
ploi ter à l’uni ver si té.
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Ex trait n° 6 – Jour nal de Bord de G. – 10.06.2022 :  
Par contre j’ai bien aimé de ré flé chir aux res sources plu ri lingues dans
la classe et com ment les uti li ser, alors cette idée que nous sommes
tous plu ri langue* 22 d’une façon ou d’une autre et que cela peut nous
aider dans l’aqui si tion* d’un nou veau sa voir. En concret* je ne vois
pas un lien di rect avec mon cours que je dois don ner, car je dois
mettre l’ac cent sur l’an glais. Mais peut- être je peux ac ti ve ment les
mo ti ver de s’échan ger* en sous- groupes dans la langue de leur choix
[…]

Ce der nier ex trait montre bien que la re con nais sance de son propre
plu ri lin guisme conduit l’en sei gnante, pour qui l’al le mand est la langue
pre mière, à l’en vi sa ger comme un moyen réel d’en ri chir les conte nus
dis ci pli naires. Bien qu’elle ex prime elle aussi le ca rac tère obli ga toire
et la po si tion hé gé mo nique de l’an glais dans sa dis ci pline, elle n’en vi ‐
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sage plus son cours dans une pers pec tive uni que ment mo no lingue,
mais ré flé chit à des moyens et le viers concrets qu’elle pour rait
mettre en œuvre afin que chaque langue puisse être va lo ri sée et le
ré per toire lan ga gier de cha cun ex ploi té, le tout au ser vice de l’en sei‐ 
gne ment de sa dis ci pline. Cet ex trait montre selon nous une réelle
prise de conscience chez l’en sei gnante, prête à contour ner le « tout
an glais », à l’en ri chir grâce aux autres langues, ce qui consti tue une
vé ri table stra té gie en fa veur du plu ri lin guisme et peut- être la trace
d’une mo di fi ca tion pro fonde de ses re pré sen ta tions.

Conclu sion
Par cette contri bu tion nous sou hai tions mon trer qu’il n’existe pas une
seule et unique dé fi ni tion de l’in ter na tio na li sa tion, ni même une seule
ma nière d’in ter na tio na li ser les for ma tions, mais bien « des » formes
d’in ter na tio na li sa tion. Chaque contexte uni ver si taire pos sède ses be‐ 
soins, ses en jeux qui ne peuvent émer ger que si l’on donne la pa role
aux pre miers concer nés, soit les étu diants et les en sei gnants et
enseignants- chercheurs 23. Si notre pro fil de di dac ti ciennes des
langues et des cultures nous a sans doute ame nées à adop ter une
pos ture en ga gée en fa veur du plu ri lin guisme, les ré sul tats de notre
recherche- action-formation confirment l’adhé sion des par ti ci pants
et de l’éta blis se ment à une éthique plu ri lingue dans l’in ter na tio na li sa‐ 
tion des for ma tions.
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Si l’hé gé mo nie de l’an glais reste pour l’ins tant de mise pour toutes les
rai sons déjà évo quées, nous avons pu voir l’im por tance d’in ter ro ger,
avec les en sei gnants, les re pré sen ta tions qu’ils ont de l’in ter na tio na li‐ 
sa tion et de l’an glais lui- même, en par ti cu lier de l’an glais lin gua fran‐ 
ca. La vi sion jusqu’ici re la ti ve ment res treinte de l’in ter na tio na li sa tion
des for ma tions peut en gen drer de nom breuses ré ti cences de la part
d’en sei gnants se sen tant en in sé cu ri té ou ne par ta geant pas cette vi‐ 
sion glo ba li sée et mo no lingue de l’en sei gne ment su pé rieur. En outre,
igno rer les res sources plu ri lingues de la com mu nau té uni ver si taire,
en sei gnants comme étu diants, c’est ap pau vrir l’uni ver si té, ré duire sa
créa ti vi té, mettre en péril le « vivre- avec » 24.
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Dans la nou velle offre de for ma tion 2024-2028 de l’Uni ver si té de
Stras bourg, les com po santes sont in vi tées à pro po ser des en sei gne‐ 
ments dis ci pli naires en langue étran gère dans leurs ma quettes dès la
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ge ment ci vique et la conscience éthique, ainsi qu’en as su rant un accès équi‐ 
table à l’en sei gne ment su pé rieur (tra duc tion : Chloé Fau com pré).

2  L’an glais comme langue d’en sei gne ment (tra duc tion : Peggy Can das).

3  Pour un aper çu, voir Ma ca ro (2018).

4  L’uti li sa tion de la langue an glaise pour l’en sei gne ment de dis ci plines aca‐ 
dé miques autres que l’an glais dans les pays ou ju ri dic tions où la langue pre‐ 
mière de la ma jo ri té de la po pu la tion n’est pas l’an glais (tra duc tion  : Chloé
Fau com pré).

5  Content and lan guage in te gra ted lear ning/En sei gne ment d’une ma tière
par l’in té gra tion de la langue étran gère.

6  L’appel «  Trans for ma tion  » est pro po sé «  pour sou te nir des pro jets de
com po sante(s) qui se veulent trans for mant pour les ap pren tis sages, à
l’échelle d’une/des UE ou d’un par cours de for ma tion ». Il s’agit de « sou te‐ 
nir des pro jets ori gi naux ayant pour ob jec tif l’ex pé ri men ta tion de nou velles
pra tiques pé da go giques ».

7  Le pôle en charge de l’en sei gne ment des langues étran gères aux étu‐ 
diants d’autres dis ci plines.

8  Cf. sec tion « Fi nan ce ment » à la fin de notre contri bu tion.

9  Ce que Knight dé fi nit comme deux com po santes qu’elle nomme in ter na‐ 
tio na li sa tion « in té rieure » et « à l’étran ger » (Knight, 2008 : 22, tra duit dans
de Wit et al. 2015 : 50).

10  Tra duc tion de com pre hen sive in ter na tio na li sa tion (Hud zik, 2011) dans de
Wit et al. (2015).

11  Il n’existe pas de mo dèle ou d’ap proche unique (tra duc tion  : Chloé Fau‐ 
com pré).

12  Une ca rac té ris tique na tu relle du monde, plu tôt que comme un pro blème
ou un défi à gérer (tra duc tion : Chloé Fau com pré).

13  Il est es sen tiel d’avoir conscience que le contexte est dé ter mi nant et que
les pé da go gies de trans lan gua ging doivent être pla ni fiées, conçues et mises
en œuvre de ma nière stra té gique et ci blée, en te nant compte des mul tiples
fac teurs contex tuels aux ni veaux macro et micro, tels qu’un dés équi libre
entre les langues en termes de pou voir, le par cours de l’ap pre nant, le
contexte du pro gramme et les ob jec tifs du cours (tra duc tion  : Chloé Fau‐ 
com pré).
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14  Mé thode qui consiste à ob ser ver un pair en si tua tion (ici, en si tua tion
d’en sei gne ment) afin de lui don ner un re tour sur des élé ments né go ciés en
amont entre l’ob ser va teur et l’ob ser vé.

15  Il s’agit du ré sul tat final du pro jet EQUiiP (Edu ca tio nal Qua li ty at Uni ver‐ 
si ties for In clu sive In ter na tio nal Pro grammes, 2016-2019), un par te na riat
Eras mus+ com po sé de sept uni ver si tés eu ro péennes : un en semble de mo‐ 
dules pou vant être uti li sés et/ou adap tés par des for ma teurs en charge de
la for ma tion conti nue d’en sei gnants ame nés à en sei gner dans des pro‐ 
grammes in ter na tio na li sés in clu sifs au sein de classes in ter na tio nales ou lo‐ 
cales.

16  Nous pré ci sons que la par ti ci pa tion à la for ma tion, à une ex cep tion près,
s’est faite sur la base du vo lon ta riat.

17  Mal gré des ma ni fes ta tions d’in té rêt, nous n’avons trou vé, pour la
deuxième ses sion, aucun par ti ci pant dis po nible et sou hai tant se for mer à
l’en sei gne ment dis ci pli naire en al le mand.

18  Je com mence par ex pli quer […] pre miè re ment, que l’an glais comme lin‐ 
gua fran ca n’est pas une ten ta tive in abou tie ou man quée d’uti li sa tion de
l’an glais « natif », et deuxiè me ment, que les an glo phones na tifs ne sont pas
ex clus des dé fi ni tions cou rantes de l’an glais comme lin gua fran ca. Une dé fi‐ 
ni tion ba sique et utile est four nie sur le site Web du Vienna- Oxford In ter na‐ 
tio nal Cor pus of En glish  : «  L’an glais comme lin gua fran ca est un sys tème
lin guis tique ac quis en sus, qui sert de moyen de com mu ni ca tion com mun à
des lo cu teurs ayant dif fé rentes langues pre mières » (tra duc tion : Chloé Fau‐ 
com pré).

19  La va rié té ou langue par lée est consi dé rée par le lo cu teur comme illé gi‐ 
time ou non re con nue.

20  Le lo cu teur consi dère la ma nière dont il s’ex prime comme non- 
conforme à la norme ou à la re pré sen ta tion qu’il se fait de la norme.

21  TdP : tour de pa role dans l’un des en tre tiens semi- directifs (in di vi duels),
conduits plu sieurs jours après que la for ma tion soit ter mi née.

22  Un * in dique qu’une co quille ou er reur est pré sente dans le cor pus ori gi‐ 
nal.

23  Nous pré ci sons ici que l’iden ti fi ca tion et la prise en compte des be soins
et re pré sen ta tions des étu diants sont une piste de re cherche que nous en‐ 
vi sa geons très sé rieu se ment, le ca len drier serré du pro jet ne nous ayant pas
per mis d’ex plo rer suf fi sam ment cet as pect pour l’ins tant. Des don nées ont
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été re cueillies à l’aide d’un ques tion naire semi- ouvert dis tri bué aux étu‐ 
diants ayant suivi un cours de sciences so ciales en an glais du col lègue ob‐ 
ser vé en début de pro jet (sha do wing) et pour ront don ner lieu à une étude.

24  For mule moins idéa liste que « vivre- ensemble ».

ABSTRACTS

Français
Cet ar ticle dé fi nit la no tion d’in ter na tio na li sa tion dans l’en sei gne ment su pé‐ 
rieur et in ter roge la né ces si té d’une stra té gie d’in ter na tio na li sa tion plu ri‐ 
lingue pour l’Uni ver si té de Stras bourg. Il dé crit et ana lyse la concep tion d’un
dis po si tif de for ma tion conti nue vi sant à pré pa rer les en sei gnants et
enseignants- chercheurs de cette uni ver si té à en sei gner leur dis ci pline en
langue étran gère du point de vue des praticiennes- chercheuses im pli quées.
À tra vers l’ana lyse des re pré sen ta tions des en sei gnants ayant par ti ci pé à
une ses sion de for ma tion, nous pro po se rons des pistes de ré flexion quant
au rôle de la di ver si té lin guis tique dans le cadre de l’in ter na tio na li sa tion de
l’en sei gne ment su pé rieur.

English
This art icle defines the no tion of in ter na tion al iz a tion in higher edu ca tion
and dis cusses the need for a mul ti lin gual in ter na tion al iz a tion strategy in the
Uni ver sity of Stras bourg. It presents and ana lyzes the design of a train ing
pro gram aimed at pre par ing teach ers at this uni ver sity to teach their sub‐ 
ject in a for eign lan guage from the point of view of the practitioner- 
researchers in volved. Through the ana lysis of the rep res ent a tions of the
teach ers who par ti cip ated in a train ing ses sion, we will re flect upon the role
of lin guistic di versity in the con text of the in ter na tion al iz a tion of higher
edu ca tion.

Deutsch
Der vor lie gen de Bei trag er läu tert das Kon zept der In ter na tio na li sie rung im
Hoch schul kon text und be fasst sich mit der In ter na tio na li sie rung von Stu di‐ 
en pro gram men der Uni ver si tät Straß burg, hin ter fragt ihre Not wen dig keit in
Hin blick auf Mehr spra chig keit. Aus dem Blick win kel der be tei lig ten For‐ 
sche rin nen wird die Kon zep ti on einer Leh ren den fort bil dung mit dem Ziel,
die Do zent_innen der Uni ver si tät Straß burg auf den Fach un ter richt in der
Fremd spra che vor zu be rei ten, dar ge stellt und ana ly siert. An hand der Re prä‐ 
sen ta tio nen der an der Fort bil dung teil neh men den Leh ren den wid met sich
die ser Bei trag der Rolle von sprach li cher Viel falt im Kon text der In ter na tio‐ 
na li sie rung der Uni ver si tät.
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