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TEXTE

1. In tro duc tion
En France, les fu turs en sei gnants doivent faire preuve de po ly va lence,
en dé ve lop pant entre autres des com pé tences de « par tage de va leurs
ré pu bli caines » et d’ou ver ture à « la di ver si té » (MEN, 2019), pro fon‐ 
dé ment liées à la construc tion de com pé tences linguistico- culturelles
no tam ment en langues vi vantes étran gères ou ré gio nales (LVER). Ces
com pé tences s’ins crivent dans les ob jec tifs des ap proches plu rielles
(éveil aux langues, ap proches in ter cul tu relles ou trans cul tu relles,
etc.). Les liens pro fonds entre culture et langue sont abor dés dans les
re cherches en di dac tique et en so cio lin guis tique par les prismes des
langues- cultures (Puren, 1999  ; Fo res tal, 2008) ou de l’éveil aux
langues ou du plu ri lin guisme (Cum mins, 1989  ; Can de lier, 2003  ;
Hélot, 2007), entre autres, mais fi gurent ra re ment comme objet prin‐ 
ci pal dans la for ma tion ini tiale des en sei gnants de France. 1
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Une ré forme de la for ma tion aux mé tiers de l’en sei gne ment de 2021 a
exigé une visée in ter na tio nale dans les pro jets de mo bi li tés des étu‐ 
diants, dans les pro jets inter- institutionnels et dans les ma quettes de
la for ma tion ini tiale. 2 La jux ta po si tion des exi gences of fi cielles du mi‐ 
nis tère de l’Édu ca tion na tio nale fran çais et les avan cées ve nant de la
re cherche font ap pa raître une ten sion due au manque de for ma tion,
no tam ment au ni veau ini tial.

2

Pour al lier pres crip tion et pra tique, de nou veaux cours d’op tions de
l’Ins ti tut su pé rieur du pro fes so rat et de l’édu ca tion (Inspé) de l’Aca dé‐ 
mie d’Amiens dans la ré gion des Hauts- de-France abordent les ques‐ 
tions du plu ri lin guisme et de l’al lo pho nie à l’école. Ces cours ont été
pen sés à par tir des constats issus de la re cherche sur la for ma tion
des en sei gnants en pé da go gie plu rielle. No tam ment (i) la né ces saire
prise en compte des re pré sen ta tions au tour des langues déjà pré‐ 
sentes (Maillard- de la Corte Gomez, 2013), (ii) le be soin d’un « volet
ré flexif  » pour la construc tion des at ti tudes po si tives en vers des
iden ti tés lin guis tiques plu rielles (Ni co las & Stratilaki- Klein, 2018), (iii)
le be soin d’une ré flexion cultu rel le ment contex tua li sée (Au dras & Le‐ 
claire, 2013) et (iv) la mé com pré hen sion des fi na li tés des ap pli ca tions
di dac tiques (Can de lier, 2003).

3

Cet ar ticle dé crit un pro jet col la bo ra tif (ins crit au sein des cours
d’op tions) nommé « Langues de Pi car die » 3 qui vise à ré pondre aux
be soins dé crits aux points (ii) à (iv). Dans le contexte de la pé da go gie
de pro jet et de l’éveil aux langues, les étu diants en for ma tion ini tiale
sont em me nés à en quê ter d’abord sur le mul ti lin guisme de leur
propre contexte à tra vers des pay sages lin guis tiques (ou lin guis tic
land scapes) puis, sur leur plu ri lin guisme per son nel par l’éla bo ra tion
de bio gra phies lan ga gières. Les deux axes du pro jet forment un en‐ 
semble entre les pôles du public- macro et du privé- micro afin de
don ner une image plus com plète de l’in ter ac tion entre le mul ti lin‐ 
guisme et le plu ri lin guisme  : le sujet, re pré sen té comme plu ri lingue,
se contex tua lise dans son propre ter ri toire qui se ré vèle lui- même
mul ti lingue. Ainsi les fu turs en sei gnants, pour qui la di ver si té
linguistico- culturelle est une af faire de l’autre, de l’ailleurs ou voire à
dis si mu ler, se forment aux ap proches plu rielles par une dé cou verte
em pi rique dans la quelle ils sont per son nel le ment im pli qués. Par la
suite, ils construisent des pro jets di dac tiques à par tir des mêmes dis‐ 
po si tifs et en lien avec les exi gences des textes of fi ciels pour un pu ‐
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blic éco lier. Cela les em mène à com prendre et à ex pé ri men ter les fi‐ 
na li tés des ap proches plu rielles en s’ap pro priant les no tions et les
dis po si tifs cibles par une ap pli ca tion concrète en ca drée par le pro‐ 
gramme of fi ciel. Pour faire re le ver les re pré sen ta tions déjà pré sentes
(constat (i)), une en quête a été menée au près des étu diants par le
biais d’un pré- questionnaire ano nyme sur les croyances, at ti tudes et
pra tiques au tour de la plu ra li té des langues et cultures en France et
dans la classe. Comme tra vail final, les étu diants s’auto- évaluent en se
ser vant des com po santes du CARAP 4 (Cadre de Ré fé rence pour les
Ap proches Plu rielles des Langues et des Cultures  ; Can de lier et al.,
2013) croi sées avec le Ré fé ren tiel des com pé tences du mé tier du pro‐ 
fes so rat (MEN, 2013).

Cette étude pro cè de ra à la des crip tion d’un contexte gé né ral (sec‐ 
tions 1.1 et 1.2) qui jus ti fie ra l’ap pli ca tion du pro jet Langues de Pi car die.
En suite, la mé tho do lo gie du pro jet sera dé crite (2) avec une dis cus‐ 
sion théo rique des choix de dis po si tifs et des des crip tions du dé rou lé
du pro jet (2.2 et 2.3). Une des crip tion de di dac ti sa tions et de pro lon‐ 
ge ments pro po sés en fin de pro jet par des fu turs en sei gnants montre
des ap pli ca tions pos sibles au près des élèves à l’école (2.4). Puis, une
brève des crip tion des ré sul tats du pré- questionnaire et de l’auto- 
évaluation ex post per met d’ap pré cier la pers pec tive des fu turs en sei‐ 
gnants (2.5). Enfin, une conclu sion ré ca pi tu le ra les ob jec tifs de cette
étude et du pro jet (3).

5

1.1 Contexte ins ti tu tion nel

Dans un contexte na tio nal, la for ma tion MEEF (mas ter mé tiers de
l’en sei gne ment, de l’édu ca tion et de la for ma tion pra tiques et in gé‐ 
nie rie) com mence à in té grer les su jets du mul ti lin guisme so cié tal et
du plu ri lin guisme des in di vi dus. Des études sur les offres de for ma‐ 
tion ini tiale pour les fu turs en sei gnants note un manque en 2018
(Ker zil & Ster na del, 2018), mais en 2023, il existe déjà plus de pro po si‐ 
tions (Ben ve niste, 2023).

6

Une courte revue des nou velles ma quettes de huit Inspé montre que
pour l’année  2021-2022 les ma quettes de quelques aca dé mies pro‐ 
posent des cours dé diés aux thèmes en ques tion. Trois types d’ins ti‐ 
tuts ont été in ter ro gés  : les aca dé mies à po li tique ren for cée en
langues ré gio nales, les aca dé mies en contexte mul ti lingue et les aca‐
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dé mies ni spé cia le ment mar quées par les langues ré gio nales, ni par
des taux d’im mi gra tion éle vés. Dans les aca dé mies de Bre tagne, d’Al‐ 
sace et de Corse, la vo lon té de ren for cer la trans mis sion des langues
ré gio nales par l’en sei gne ment a abou ti à la mise en place de par cours
bi lingues. Les trois pro posent un MEEF bi lingue (en langue ré gio nale
ou al le mand, dans le cas de l’Al sace, et fran çais). Pour tant, au cune
d’entre elles n’a de cours trai tant ex pli ci te ment des su jets liés à l’in‐ 
ter cul tu ra li té, aux liens cultures- langues ou en core aux ap proches
plu rielles. Dans des ré gions à fort taux de bi lin guisme, comme les
aca dé mies de Paris ou de Bor deaux, les ma quettes ne men tionnent
pas de cours ex pli ci te ment lié aux su jets en ques tion. Les Inspé
d’Amiens («  Al lo pho nie, fran co pho nie  » et «  In ter na tio nal, plu ri lin‐ 
guisme et in ter cul tu ra li té  »), de Caen («  Op tion In ter cul tu ra li té, in‐ 
ter na tio nal, en sei gne ment en fran çais ») et de Lille (« Les langues de
l’école : in ter com pré hen sion, plu ri lin guisme et in ter cul tu ra li té ») pro‐ 
posent des cours avec des in ti tu lés spé ci fi que ment en lien avec les
no tions du plu ra lisme. Sur un échan tillon de huit ma quettes d’Inspé
seules trois pro posent des cours ex pli ci te ment liés à ces thèmes. Évi‐ 
dem ment, ces thèmes peuvent être trai tés dans dif fé rents cours (no‐ 
tam ment dans les cours de di dac tique de LVER au pre mier degré)
sans être an non cés dans la ma quette. Si les cours sur multi/plu ri lin‐ 
guisme com mencent à pa raître dans les ma quettes, les su jets ne sont
pas en core gé né ra li sés dans toutes les aca dé mies.

1.2 Contexte théo rique
Les ap proches plu rielles, à com men cer par le Lan guage Awa re ness de
Haw kins (1984), peuvent être au jourd’hui ré su mées par au moins les
quatre ap proches sui vantes  : éveil aux langues, in ter com pré hen sion
entre langues ap pa ren tées, di dac tique in té grée des langues et ap‐ 
proches in ter cul tu relles, tout en res tant une ca té go rie ou verte et à
construire (Can de lier & Schröder- Sura, 2015). Dé fi nis par une mé tho‐ 
do lo gie où plu sieurs va rié tés de langues et de cultures sont prises en
compte (par op po si tion à une langue cible prise iso lé ment), les ob jec‐ 
tifs des ap proches plu rielles mettent « en jeu des com pé tences com‐ 
munes » (Beac co & Byram, 2007, p. 40) et touchent aux do maines af‐
fec tif, so cial et cog ni tif (Dompmartin- Normand, 2011) dé crits en dé‐ 
tail par les com po santes du CARAP. Ces ap proches bé né fi cient de
plus de qua rante ans d’ex pé ri men ta tion et de ré flexion, y com pris de
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ré cents dé bats cri tiques no tam ment sur les fi na li tés pro po sées
(Puren & Mau rer, 2018). Mais mal gré cette riche his toire d’ap pli ca tion
et de re cherche, Bigot et al. (2013) re marquent que les mé thodes pé‐ 
da go giques au cœur de ces ap proches ne s’ap pliquent que ra re ment.
Plu sieurs études ont ques tion né cet écart.

En quê tant sur la for ma tion ini tiale des fu turs en sei gnants, Maillard- 
de la Corte Gomez (2013) note que le suc cès de l’adop tion des ap‐ 
proches plu rielles peut dé pendre des re pré sen ta tions, croyances et
sa voirs des étu diants en amont de la for ma tion. Ni co las & Stratilaki- 
Klein (p. 132 2018) re marquent la dif fi cul té de voir « l’iden ti té lin guis‐ 
tique de l’autre comme une ri chesse » si le futur en sei gnant n’a pas
lui- même « une connais sance em pi rique » en lien avec le multi/plu ri‐ 
lin guisme. Au dras & Le claire (2013) pro posent qu’une for ma tion doit
ci bler chez les fu turs en sei gnants des savoir- être tels qu’une pen sée
ré flexive et dis tan ciée par rap port aux pra tiques pro fes sion nelles.
Cela les en trai ne rait à se re pré sen ter dans une dé marche socio- 
constructiviste. Can de lier (2003) sou ligne l’im por tance pour les en‐ 
sei gnants d’adhé rer aux fi na li tés des ap proches.

9

Ces dif fé rents fac teurs à prendre en compte ré vèlent une double dif‐ 
fi cul té, et pour la construc tion des for ma tions, et pour les ap pre nants
comme su jets : d’un côté, la dif fi cul té de dé cons truire un dis cours dé‐ 
fi ci taire quant aux pra tiques lan ga gières non ho mo gènes, ty pique de
l’idéo lo gie mo no lingue (Ager, 1999  ; Bla ck ledge, 2000)  ; et de l’autre
côté, la dif fi cul té pour les fu turs en sei gnants de s’ima gi ner comme
em po we red (état et pro ces sus « d’au to réa li sa tion et d’éman ci pa tion…
[vers une] trans for ma tion so ciale  » (Bac qué & Bie we ner, 2013, p.  6))
dans l’es pace classe à tra vers le quel les fi na li tés des ap proches plu‐ 
rielles peuvent avoir des consé quences so cié tales plus larges. Ces en‐ 
jeux re lèvent ty pi que ment du mo dèle de mul ti cul tu ra lisme conser va‐ 
teur (par ex., McLa ren, 1997) où une phase in ter mé diaire obli ga toire
de mul ti lin guisme lais se ra place à une as si mi la tion «  na tu relle  » et
« iné luc table » au mo no lin guisme. Au tre ment dit, une pé riode d’hé té‐ 
ro gé néi té so cié tale fi ni ra par céder la place à une ho mo gé néi té so cié‐ 
tale. Face à ce dé ter mi nisme mo no lingue et mo no cul tu rel, les en sei‐ 
gnants peinent à in vo quer des «  pé da go gies du pos sible  » par les‐ 
quelles les en sei gnants se raient en po si tion d’ac teur en lien avec un
contexte im mé diat pour ré pondre aux exi gences de la plu ra li té du
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Ta bleau 1. Cadre ins ti tu tion nel des cours d’op tions « Al lo pho nie, fran co pho nie »

et « In ter na tio nal, plu ri lin guisme, in ter cul tu ra li té » adap té des sources ci tées

supra

Le ré fé ren tiel de com pé tences des mé tiers du pro fes so rat et de l’édu ca tion (MEN, 2013)

CC1. Faire par ta ger les va leurs de la Ré pu blique. 
CC4. Prendre en compte la di ver si té des élèves. 
P3 : Construire, mettre en œuvre et ani mer des si tua tions d’en sei gne ment et d’ap pren tis sage
ef fi caces pre nant en compte la di ver si té des élèves.

Les pro grammes d’en sei gne ment pour le pri maire et se con daire du Bul le tin of fi ciel n 31 du
30 juillet 2020 (MEN, 2020)

pu blic éco lier avec créa ti vi té et agen ti vi té (la pos si bi li té d’agir sur une
réa li té don née) (Hélot & Ó Laoire, 2011, p. xvii).

1.3 Les cours d’op tions de l’Inspé
d’Amiens
Les cours d’op tions de spé cia li sa tion pro po sés à l’Inspé de l’aca dé mie
d’Amiens dans les Hauts- de-France in ti tu lés « Al lo pho nie, fran co pho‐ 
nie » (AF) et «  In ter na tio nal, plu ri lin guisme et in ter cul tu ra li té » (IPI)
ont été pen sés pour for mer les fu turs en sei gnants aux com pé tences
linguistico- culturelles qui se trouvent au sein des ap proches pé da go‐ 
giques plu rielles.

11

Ces cours ont été conçus en lien avec trois cadres ins ti tu tion nels : le
ré fé ren tiel de com pé tences des mé tiers du pro fes so rat et de l’édu ca‐ 
tion (MEN, 2013) pour la di men sion de for ma tion in tiale au mé tier du
pro fes so rat  ; les pro grammes d’en sei gne ment pour le pri maire et le
se con daire du Bul le tin of fi ciel n  31 du 30 juillet 2020 (MEN, 2020) en
pré vi sion de l’ap pli ca tion pé da go gique et di dac tique au près des
élèves à l’école  ; le CARAP pour mettre les conte nus en dia lo gique
avec les ap proches plu rielles. Le ta bleau 1 pré sente quelques ex traits
des trois do cu ments de ca drage in té grés dans la concep tua li sa tion
des cours AF et IPI.

12
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« …dé ve lop pe ment de la com pé tence plu ri lingue des élèves… » (LVER en cycle 2, p. 22
MEN 2020) 
 
« …ap pren tis sage de com por te ments ci toyens pour res pec ter les autres, re fu ser les dis cri mi ‐
na tions, re gar der avec bien veillance la pres ta tion de ca ma rades, dé ve lop per de l’em pa thie… »
(Croi se ment des en sei gne ments en cycle 3, p. 59 MEN 2020) 
 
« En outre, les res sources dont dis posent élèves et pro fes seurs ne se li mitent pas aux langues
en sei gnées : les langues de la mai son, de la fa mille, de l’en vi ron ne ment ou du voi si nage ré gio ‐
nal ont éga le ment leur place comme dans les cycles pré cé dents, mais selon une dé marche
plus ré flexive. » (LVER en cycle 4, p. 36 MEN 2020)

Le CARAP (Can de lier & et al, 2001)

Les sa voirs 
K5 : Avoir des connais sances sur la di ver si té des langues, le mul ti lin guisme et le plu ri lin ‐
guisme 
K14 : Sa voir que l’iden ti té se construit, entre autres, en ré fé rence à une ou des ap par te ‐
nance(s) lin guis tique(s) et cultu relle(s) 
Les savoir- être 
A3 : Cu rio si té et in té rêt pour des langues, cultures, per sonnes « étran gères » en contextes
plu ri cul tu rels, y com pris la di ver si té lin guis tique et cultu relle de l’en vi ron ne ment 
A16 : As su mer une iden ti té lan ga gière propre 
Les savoir- faire 
S1 : Sa voir ob ser ver et ana ly ser des élé ments lin guis tiques, des phé no mènes cultu rels dans
des langues et cultures plus ou moins fa mi lières 
S6 : Sa voir in ter agir en si tua tion de contacts de langues et de cultures

Pour joindre ce ca drage aux pers pec tives théo riques, le pro jet col la‐ 
bo ra tif Langues de Pi car die  a été in té gré aux cours. Il consti tue un
«  volet ré flexif sur la re pré sen ta tion de l’al té ri té  » pour ap por ter
« une connais sance em pi rique de la dif fé rence » (Ni co las & Stratilaki- 
Klein, 2018) à par tir du contexte local et per son nel de cha cun des fu‐ 
turs étu diants. Les fu turs étu diants sont po si tion nés à la fois comme
enquêteurs- agents et su jets, en somme des ac teurs dans un pro ces‐ 
sus d’em po werment.

13

2. Le pro jet « Langues de Pi car ‐
die »
Le pro jet «  Langues de Pi car die  » s’est ap pli qué à tra vers les trois
centres de l’Inspé d’Amiens, cha cun avec des pro fils dé mo gra phiques
dif fé rents : Amiens, Beau vais et Laon. Les fu turs en sei gnants de pre‐ 
mier et de se cond de grés ayant choi si l’un des cours d’op tions (AF ou
IPI) ont par ti ci pé au pro jet sans être éva lués. Une courte des crip tion
du pro jet sera sui vie d’une dis cus sion théo rique sur les dis po si tifs ap‐ 
pli qués au sein du pro jet. Une dé mons tra tion du pro jet et des
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exemples de tra vaux des fu turs en sei gnants se ront don nés après la
dis cus sion théo rique.

2.1 Des crip tion du pro jet « Langues de
Pi car die »
Au cours de l’année sco laire, les fu turs en sei gnants ont par ti ci pé aux
deux axes du pro jet :

15

Axe 1 — Pay sages lin guis tiques : en quêtes de ter rain pour cueillir des traces
pho to gra phiques et mul ti lingues dans leurs quar tiers, lors des dé pla ce ments
au cours de l’année.
Axe 2 — Bio gra phies lan ga gières : ré flexion à leurs bio gra phies lan ga gières
pour abou tir à une vi sua li sa tion lan ga gière lors d’une séance de cours.

L’année com mence par l’ac ti vi té de pay sages lin guis tiques. Pour y
par ti ci per, les fu turs en sei gnants pho to gra phient à l’aide d’un té lé‐ 
phone por table toute trace de langues autres que le fran çais et les
postent sur une carte en ligne hé ber gée par un site de tra vail col la bo‐ 
ra tif. Des in for ma tions sur le contexte et les langues vi sibles doivent
ac com pa gner les images. Toutes les langues autres que le fran çais
sont ci blées ; tout signe qui re lève d’une ex pres sion lan ga gière écrite
ou éven tuel le ment si gnée est admis ; les noms propres de per sonnes
(sur les boites aux lettres par exemple) sont ex clus  ; les em prunts
(même com muns comme pizza, week- end) sont admis si le futur en‐ 
sei gnant les re marque. Toute la dé marche est ter mi née en quelques
clics, sans ins crip tion et selon une pro cé dure déjà connue de la plu‐ 
part des fu turs en sei gnants.

16

Les bio gra phies lan ga gières sont faites au mi lieu de l’année. Un pre‐ 
mier ques tion naire sol li cite les langues pra ti quées, les langues
connues, les langues de l’en tou rage du futur en sei gnant, ainsi que les
langues de fa mille, même his to riques, et les langues que le futur en‐ 
sei gnant ai me rait ap prendre un jour. En suite, les fu turs en sei gnants
re çoivent pa pier, crayons de cou leurs, pein tures ; tout autre ma té riel
ap por té est le bien ve nu. Une vi sua li sa tion gra phique est de man dée
qui prend en compte les langues sol li ci tées avec une seule
contrainte  : les cou leurs doivent cor res pondre à une ca té go ri sa tion
des langues.

17
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Ta bleau 2. Ob jec tifs de for ma tion du pro jet Langues de Pi car die, adap tés du

CARAP

Sa voir

(i) Construire des connais sances sur la di ver si té des langues et des pra tiques lan ga gières
et cultu relles

(ii) Contex tua li ser ces connais sances en Pi car die et à l’école

(iii) Com prendre des sché mas de construc tions iden ti taires

Savoir- être

(i) Me si tuer comme ac teur à mul tiples pra tiques lan ga gières dans des mi lieux plu riels

La carte des pay sages lin guis tiques et les bio gra phies sont hé ber gées
sur le même site vi trine qui pré sente les langues de Pi car die par cette
double re pré sen ta tion. La di vi sion en deux axes per met d’ex plo rer
l’écart entre le do maine pu blic du pay sage mul ti lingue et le do maine
privé des pra tiques lan ga gières (agen ce ment des do maines re pris de
Fish man, 1972). Cela re vient à jux ta po ser un do maine plus normé à un
do maine moins normé pour faire pa raitre une mé ta lo gique entre pa‐ 
roles (as si mi lé au do maine pu blic, plus normé) et actes (re le vant du
do maine privé, moins normé). La mo da li té de tra vail est ac tion nelle
in ci tant à in cor po rer des contextes cultu rels va riés et en ten sion avec
une base idéo lo gique où la re pré sen ta tion do mi nante est mo no lingue
et mo no cul tu relle (Ager, 1999 ; Lüdi, 2012).
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Les ap pren tis sages ont été conçus par la pé da go gie de pro jet où le
for ma teur est en po si tion d’ac com pa gna teur et les ap pre nants en po‐ 
si tion d’agents, char gés d’iden ti fier, de vi sua li ser et de ré flé chir à la
di ver si té lin guis tique de leur propre contexte. Les ex pé riences em pi‐ 
riques et les don nées sont pro duites par un pro ces sus heu ris tique et
cri tique mené par les fu turs en sei gnants. Au cours de l’année, des
dis cus sions ont eu lieu au fur et à me sure de l’ar ri vée des traces mul‐ 
ti lingues. Des ana lyses sont faites pour res ti tuer les ques tion ne ments
et les no tions et pour rendre ex pli cites des re pré sen ta tions va riées.
Le sup port nu mé rique est fa mi lier et en gage des com pé tences liées à
la lit té ra tie mul ti mo dale au pro fit des ap pren tis sages plu riels (Stille &
Pra sad, 2015).
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Ce pro jet vise plu sieurs ob jec tifs de for ma tion liés aux ap proches plu‐ 
rielles (adap tées du CARAP) dé taillés dans le Ta bleau 2.
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(ii) Va lo ri ser le mul ti lin guisme des es paces pu blics et des ré per toires lan ga giers (les miens
en pre mier)

(iii) Ou vrir ma ré flexion de pra ti cien qui sera face à un pu blic plu riel à l’école

Savoir- faire

(i) Ana ly ser des faits de langues (contact de langues, in no va tions, va ria tion in terne du fran ‐
çais)

(ii) Ex pri mer ma propre his toire et mes es poirs linguistico- culturels

(iii) Sa voir in ter agir en si tua tion de contact de langues

(iv) Dé ve lop per une mé tho do lo gie d’en quête en in ter ro geant mon propre mi lieu

Au ni veau de la for ma tion pro fes sion na li sante des fu turs en sei gnants,
la construc tion des sa voirs, savoir- être et savoir- faire sus men tion nés
as pire à deux res sorts au ni veau de l’ap pli ca tion au près des élèves à
l’école. Pre miè re ment, sur le plan pé da go gique, le futur en sei gnant
est dans un pro ces sus de construc tion d’une at ti tude po si tive à
l’égard de la plu ra li té, y com pris la di ver si té des pra tiques lan ga gières,
ce qui met en cause toute forme d’in sé cu ri té lin guis tique dé pen dant
de la su pré ma tie d’une norme ima gi née et sin gu lière. Ici, la construc‐ 
tion d’une at ti tude po si tive se fonde sur l’im pli ca tion per son nelle du
futur en sei gnant comme fai sant par tie de cette plu ra li té. Le cadre
local du pro jet fait que cette plu ra li té est conçue comme un spectre à
grain fin où l’hé té ro gé néi té et l’ho mo gé néi té ne sont pas une simple
po la ri té. Ainsi, le contexte de ces fu turs en sei gnants en Pi car die pèse
tou jours sur la place du pi card, les pra tiques ac tuelles et his to riques
liées au pi card. Dans cette op tique in ter cul tu relle, les fu turs en sei‐ 
gnants sont plus à même d’ac cueillir la plu ra li té de l’autre si leur
propre plu ra li té est aussi concep tua li sée. Deuxiè me ment, ce pro jet
pose les bases d’une construc tion di dac tique à tra vers une ap proche
plu rielle. Les dis po si tifs du pro jet consti tuent des ou tils di dac tiques
aux quels les fu turs en sei gnants se forment en par ti ci pant au pro jet.
En ré pli quant ce pro jet avec les élèves à l’école, plu sieurs fins dis ci pli‐ 
naires sont pos sibles, par exemple en LVER ou en histoire- 
géographie. Ces dis po si tifs sont souples et fa ci le ment adap tables aux
dif fé rents âges et be soins. Des exemples de pro jets di dac tiques sont
dé crits dans la sec tion 2.4.
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2.2 Le dis po si tif des pay sages lin guis ‐
tiques
Le terme « pay sage lin guis tique » est uti li sé ici comme une tra duc tion
de lin guis tic land scape, un pa ra digme de re cherche qui, pour une
zone don née, aborde « the use of lan guage in its writ ten form in the
pu blic sphere  » (Gor ter, 2006). 5 De ma nière gé né rale, l’étude porte
sur les re pré sen ta tions vi suelles des langues et conduit, par exemple,
à une ana lyse des at ti tudes lin guis tiques, de la po li tique lin guis tique
ou de la né go cia tion entre les com mu nau tés de lo cu teurs, selon les
ob jec tifs de l’étude. Cette ap proche par tage donc des ob jec tifs avec la
tra di tion de l’étude sur les lois, sta tuts et pra tiques lin guis tiques aussi
ap pe lée «  pay sage lin guis tique  », mais elle y par vient en vi sant les
traces vi suelles des langues en tant qu’ob ser vables.

22

Les dé ri va tions des pay sages lin guis tiques sont donc mul tiples. Les
pay sages peuvent être «  ur bains  » (Bo gat to & Hélot, 2010), «  sco‐ 
laires » (Krompák et al., 2021) ou en core « ali men taire » (Abas, 2019)
entre autres. La mé tho do lo gie reste non co di fiée et spé ci fique aux
ob jec tifs des études. La dé fi ni tion du pay sage dé pend du ter rain visé,
par exemple, les es paces com muns des écoles, les quar tiers com mer‐ 
ciaux des villes ou en core l’iti né raire d’un bus. Les signes in clus
peuvent être les pro duc tions non of fi cielles/ins ti tu tion nelles, les
signes non gra phiques ou en core un en semble donné de langues. Les
ap proches théo riques va rient en consé quence. Pour Hueb ner (2006),
les pay sages lin guis tiques forment un cadre d’ana lyse des contacts
des langues par une ap proche so cio lin guis tique for melle. Dans Cenoz
& Gor ter (2006), la mi no ri sa tion des langues dans les en vi ron ne ments
mul ti lingues est exa mi née dans une pers pec tive so cio lin guis tique que
l’on pour rait qua li fier de struc tu ra liste. Dans l’étude de Bo gat to &
Hélot (2010), les pay sages lin guis tiques sont em blé ma tiques d’un es‐ 
pace pu blic donné et pris comme sym bo li que ment struc tu rés par les
créa teurs des en seignes dans une ap proche so cio lo gique.

23

Les ob jec tifs des pay sages lin guis tiques dans le pro jet Langues de Pi‐ 
car die sont so cio lin guis tiques avec un re gard sur le dis cours sym bo‐ 
lique des fu turs en sei gnants tel qu’il est ré vé lé par leur lec ture des
signes et par leurs choix de signes. Le pro jet per met aussi la do cu‐ 
men ta tion des langues pré sentes dans les es paces pu blics. 6 La fo ca li‐
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Fi gure 1. Trace mul ti lingue à Amiens

sa tion sur les langues vi sibles ré vèle des hié rar chies lin guis tiques en
re la tion avec le fran çais, langue éta tique, et les langues in vi si bi li sées
comme le pi card ou beau coup de langues d’im mi gra tion. Cela rend
ex pli cites les dis cours exis tants et émer gents sur l’uti li sa tion des
langues  et confronte les at ti tudes lin guis tiques des fu turs en sei‐ 
gnants à une réa li té mul ti lingue com plexe. Fi na le ment, dans la for ma‐ 
tion des fu turs en sei gnants, cela com porte une heu ris tique pour dé‐ 
cou vrir et com prendre le mul ti lin guisme de son propre contexte.

Avant toute sor tie en ter rain, les no tions ont été abor dées par in ci ta‐ 
tion lors d’une dis cus sion de groupe menée par la for ma trice. L’image
de la Fi gure 1 est pré sen tée aux fu turs en sei gnants. Le dia logue pré‐ 
sen té dans le Ta bleau 3 a suivi.
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Ta bleau 3. Dia logue pen dant la phase d’in ci ta tion lors du pro jet des pay sages

lin guis tiques

1) Phase d’ob ‐
ser va tion
(dé no ta ‐
tion nelle)

A. Ré su mé des ré ponses cueillies B. Ré su mé des ré ‐
ponses après in ter ‐
ven tion de la for ‐
ma trice

i. Qu’est- ce
que c’est
comme
texte ?

i. Un en seigne de res tau ra tion ra pide i. Un en seigne de
res tau ra tion, mais à
la re cherche d’une
cer taine qua li té

ii. Quelles
langues
voyons- 
nous ?

ii. In con nu, an glais ii. In con nu, an glais

iii. Où est pla ‐
cée chaque
langue ?

iii. En grand, cen tré : la langue in con nue ; en
des sous plus petit : an glais

iii. En grand, cen tré : la
langue in con nue ;
en des sous plus
petit : an glais

iv. Quels mots
connaissez- 
vous ?

iv. L’an glais iv. L’an glais

2) Phase de
re cherche

A. Ré su mé des ré ponses cueillies B. Ré su mé des ré ‐
ponses après in ter ‐
ven tion de la for ‐
ma trice

i. Tra duc tion
au to ma ‐
tique :
ONHA

i. ? nhà = à la mai son en viet na mien i. ? nhà = à la mai son
en viet na mien

ii. An glais =
viet nam
street- food

ii. = nour ri ture de rue viet na mienne ii. = nour ri ture de rue
viet na mienne

iii. Quelle est
la place du
viet na mien
en France ?

iii. une langue d’im mi gra tion à par tir de la co lo ‐
ni sa tion

iii. Po pu la tion ac tuelle
es ti mée à 320 000 ;
pré sence du viet na ‐
mien de puis le
début de la co lo ni ‐
sa tion (1887).

3) Phase
d’ana lyse
(conno ta ‐
tion)

A. Ré su mé des ré ponses cueillies B. Ré su mé des ré ‐
ponses après in ter ‐
ven tion de la for ‐
ma trice

i. Pour quoi
ces langues
sont uti li ‐
sées ?

i. L’an glais est la langue in ter na tio nale ; be soin
de com mu ni quer au plus grand nombre de
clients. Le viet na mien parce que la cui sine
est viet na mienne. ONHA est écrit comme ça
pour être plus fa cile à lire.

i. Choix de mots « ca ‐
chés » pour les
rendre fa ciles pour
un fran co phone,
gar dant un « exo ‐
tisme » plau sible.



Construire les identités plurielles des futurs enseignants : le projet collaboratif « Langues de Picardie »
en formation initiale

ii. Pour quoi pas le
fran çais ?

ii. L’an glais est plus
fré quent dans une
zone de la ville avec
des étran gers.
Peut- être les pro ‐
prié taires ne
parlent pas fran çais.

ii. Pour in vo quer une vi sion de cui sine
nou velle ve nant des É-U.

iii. Quel est le rap ‐
port entre les
langues ?

iii. Le mot ONHA est
très grand et au
centre. L’an glais en
plus petit.

iii. Les langues sont agen cées comme
titre puis sous- titre ex pli ca tif en
termes com pré hen sibles pour fran co ‐
phone « ini tié » à une culture in ter na ‐
tio nale, ni amé ri caine, ni viet na ‐
mienne, ni fran çaise.

4) Phase de contex ‐
tua li sa tion (ana ‐
lyse in ter tex ‐
tuelle)

A. Ré su mé des ré ‐
ponses cueillies

B. Ré su mé des ré ponses après in ter ven ‐
tion de la for ma trice

i. Com pa rai son avec
des pho tos de
res tau rants ita ‐
liens en France où
tout est écrit en
ita lien, sans autre
langue. Quelles
dif fé rences ? Pour
quelles rai sons ?

i. C’est parce que
nous sommes plus
proche de la culture
ita lienne ; l’Ita lie est
plus proche géo gra ‐
phi que ment. Les
ca rac tères viet na ‐
miens ne sont pas
li sibles par nous les
Fran çais.

i. Trans pa rence entre langues ap pa ren ‐
tées, mais aussi re pré sen ta tion d’« ita ‐
lia ni té » comme proche, de par tage
d’une aire com mune à une échelle plus
large, mal gré un passé co lo nial avec le
Viet nam. À l’aide de l’an glais, la « viet ‐
na méi té » est revue ici à tra vers un
prisme amé ri cain = mo der ni té, une
autre viet na méi té, plus « ac cep ‐
table/ac ces sible » moins loin

Le rap pro che ment entre les ré ponses des fu turs en sei gnants (co lonne
A) et les ré ponses at ten dues (co lonne B) se fait à par tir de ques tions
po sées par la for ma trice. À la phase 3, les ré ponses A.i et A.ii sur la
place de l’an glais té moignent d’une ana lyse fonc tion nelle de l’usage
des langues, à par tir de la quelle la pré sence des langues dans l’es pace
pu blic (no tam ment l’an glais) se rait mo ti vée par des rai sons «  na tu‐ 
relles », c’est- à-dire que la règle du plus grand nombre l’em porte de
façon dé mo cra tique et au to ma tique. Pour ar ri ver à une ré flexion cri‐ 
tique de la place de l’an glais, la for ma trice pro pose une re cherche
d’in for ma tions  : quelle est la langue la plus par lée en France après le
fran çais ? Un futur en sei gnant trouve la ré ponse re cher chée : l’arabe
est la deuxième langue la plus par lée en France. En sui vant la lo gique
fonc tion nelle, pour quoi donc l’en seigne de ce res tau rant n’est- elle pas
en arabe ? La ques tion de la for ma trice est contrée par un futur en‐ 
sei gnant, pris dans la dis cus sion : mais l’an glais reste la langue la plus
com prise in ter na tio na le ment. Un autre futur en sei gnant ré plique  :
mais nous sommes à Amiens et non pas à Paris. Il n’y a pas tant
d’étran gers que ça. En rai son de l’ab sence de l’arabe, une dis cus sion
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s’en suit entre les fu turs en sei gnants sur les images né ga tives de
l’arabe vé hi cu lées dans les mé dias ou par les res pon sables po li tiques
en France (Hélot & Ó Laoire, 2011, p. xvii) et sur la vo lon té po li tique
mais aussi cultu relle de l’usage de l’an glais, vu comme « mo derne »,
« jeune » et « cool ». La for ma trice in ter vient pour re le ver la place de
l’em prunt « food » en fran çais. Pour quoi « Viet nam street- food » et non
pas «  nour ri ture de rue viet na mienne  »  ? Cette der nière tra duc tion
sol li cite des gri maces. Le groupe ar rive en suite à ex pli ci ter que les
concepts de « food » et « street- food » font ré fé rence à une forme de
res tau ra tion ra pide vue comme plus ac cep table, plus at ti rante, de
meilleure qua li té. La ré ponse B.ii est ainsi ex pli ci tée.

Une par tie de 3A.i et ii porte sur l’usage de l’an glais par les pro prié‐ 
taires du res tau rant, ima gi nés comme viet na miens ou viet na mo‐ 
phones, les deux no tions for mant une image amal ga mée. La ré ponse
re cueillie in dique une re pré sen ta tion dé fi ci taire d’une per sonne ima‐ 
gi née comme lo cu trice du viet na mien et donc objet de bi lin guisme
sous trac tif par le quel la pra tique d’une langue (mi no rée) ex clut l’usage
conve nable d’une autre (ici le fran çais). Le choix de l’an glais est donc
vu comme étant fait dans la contrainte et non par mai trise des codes
cultu rels. Après la dis cus sion sur la conno ta tion de l’an glais, les choix
des pro prié taires du res tau rant sont si tués comme des choix com‐ 
plexes et ré vé la teurs de la mai trise de dif fé rents codes et langues.
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Quant à la place du viet na mien, la sty li sa tion de la phrase ở nhà en
ONHA est ana ly sée comme étant mo ti vée par la li si bi li té pour un pu‐ 
blic non viet na mo phone. La ré ponse dans 4A.i est basée sur l’hy po‐ 
thèse que le viet na mien s’écri rait avec des ca rac tères, une sup po si‐ 
tion er ro née ra pi de ment cor ri gée. La for ma trice pose une ques tion
pour dé ve lop per l’ana lyse mo ti vée par la li si bi li té  : à votre avis, quel
effet cela fait pour les lo cu teurs du viet na mien de voir cette en seigne ?
Le groupe classe est in vi té à se pla cer dans une po si tion sem blable : si
vous étiez à l’étran ger, qu’est- ce que cela vous fe rait de voir une en‐ 
seigne de res tau rant qui s’ap pel le rait par exemple « ché moi », un mot
sans sens mais qui sonne « fran çais » pour les lo caux ? Une com pa rai‐ 
son de si tua tions sem blables lors de voyages à l’étran ger s’en suit. Le
groupe s’ac corde sur le fait qu’il s’agit d’un si gnal «  entre nous » qui
montre alors qui n’est pas dans l’intra- groupe sans pour au tant
rendre im pos sible un cer tain accès à ceux qui sont en de hors du
groupe. La ré ponse 3B.i est fi na le ment ex pli ci tée.
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Fi gure 2. La carte in ter ac tive des pay sages lin guis tiques

Source : Bien Dobui

La phase de re cherche d’in for ma tions dure le reste de l’année et s’ap‐ 
puie sur les traces mul ti lingues col lec tées par les fu turs en sei gnants
et po si tion nées sur une carte col la bo ra tive en ligne (voir Fi gure 2). Au
cours de l’année, des dis cus sions sem blables à celle du Ta bleau 3 ont
lieu à par tir des images ra jou tées par les fu turs en sei gnants dans les
trois centres de l’Inspé. La por tée des ana lyses de vient plus dis tan‐ 
ciée et plus cri tique au fur et à me sure. La saillance des em prunts est
aussi de ve nue de plus en plus mar quée, ce qui a donné lieu à plu‐ 
sieurs dis cus sions sur la lexi ca li sa tion des em prunts. De plus, se dé‐ 
ve loppe chez plu sieurs fu turs en sei gnants un cer tain in té rêt pour les
ajouts des autres non né gli geable dans la concep tua li sa tion d’une
iden ti té lo cale.
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2.2 Le dis po si tif des bio gra phies lan ga ‐
gières
Les bio gra phies lan ga gières sont des re pré sen ta tions ré flexives
écrites et/ou des si nées, pro duites par des su jets dans un pro ces sus
de mise en dis cours de pra tiques lan ga gières va riées (Busch et al.,
2006 ; Mo li nié, 2011). Les pro duc tions re lèvent des vécus per son nels
et plu riels, por tant sur : « his toire mi gra toire, tra jec toire sco laire, hé ‐
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ri tages socio- historiques, formes va riées de mo bi li tés so ciales, pro‐ 
fes sion nelles et cultu relles  » (Mo li nié, 2011, p.  10). Dans le pro jet
Langues de Pi car die, ces bio gra phies sont po si tion nées comme celles
des ha bi tants d’un ter ri toire com mun et mul ti lingue, re pré sen té col‐ 
lec ti ve ment par les pay sages lin guis tiques vus dans la par tie 2.2.

L’ac ti vi té a lieu à mi- parcours du cours d’op tion. Elle se di vise en trois
par ties. D’abord, deux exemples per mettent de com prendre la no tion
de «  ré per toire lan ga gier » ou les res sources lin guis tiques plu rielles
qui sont mo bi li sables par une per sonne don née. Une vidéo d’his toire
orale est vi sion née et des exemples ve nant de pro jets pas sés sont
aussi ob ser vés. 7
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Puis, un ques tion naire in di vi duel (adap té de Car ras co Perea & Pic car‐ 
do, 2009 ; Huber- Kriegler, p.d.) re cense les langues pra ti quées par le
futur en sei gnant, celles de sa fa mille, ac tuel le ment et his to ri que ment,
celles d’un en tou rage et/ou de fré quen ta tion don née et enfin celles
d’un ave nir ima gi né. La no tion de « langue pra ti quée » est dé crite en
amont en lien avec les ac ti vi tés de com mu ni ca tion lan ga gière telles
qu’elles sont énu mé rées par le CECRL (Cadre eu ro péen com mun de
ré fé rence pour les langues), déjà connues de la plu part des fu turs en‐ 
sei gnants.
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En troi sième par tie, les fu turs en sei gnants doivent « vi sua li ser » leur
bio gra phie lan ga gière à l’aide de ma té riels ar tis tiques. La consigne est
de ré flé chir à un code cou leur en lien avec les langues et/ou pra‐ 
tiques et d’écrire un texte ex pli ca tif à par tir de la vi sua li sa tion. À part
ces deux contraintes, ils sont libres de conce voir leur bio gra phie à
leur guise.
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Cer tains fu turs en sei gnants ont suivi des mo dèles déjà éla bo rés dans
la lit té ra ture et vus en classe. La Fi gure 3 montre un exemple du mo‐ 
dèle de la sil houette du corps (Krumm & Jen kins, 2001 ; Pra sad, 2014 ;
Busch, 2018), dans le quel le futur en sei gnant re pré sente ses pra tiques
de langues comme in car nées dans le corps.
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Fi gure 3. Vi sua li sa tion et ex trait de bio gra phie lan ga gière étu diant.e MEEF_B54

(2021)

Les zones du corps dis tin guées cor res pondent aux membres et ar ti‐ 
cu la tions, au cœur et au ventre. Ces zones ont des charges fonc tio‐ 
nelles mais fi gu rées : l’al le mand… me pe sait un peu (d’où l’em pla ce ment
sur les épaules)… le chi nois est très peu pré sent… ce pen dant… je l’ai
sous le coude. Une place cen trale est ac cor dée à une langue dé fi nie
comme deuxième, que l’on com prend comme ar ri vant après le fran‐ 
çais sa langue ma ter nelle. Ces deux langues sont re pré sen tées par des
tons bleus, une cou leur consi dé rée comme vive et joyeuse.

D’autres fu turs en sei gnants ont créé de nou veaux mo dèles. Dans la
Fi gure 4, le futur en sei gnant se re pré sente ses pra tiques de langues à
tra vers le sys tème so laire.
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Fi gure 4. Vi sua li sa tion et ex trait de bio gra phie lan ga gière étu diant.e MEEF_B17

(2021)

Dans ce ré per toire lan ga gier, re pré sen té comme un sys tème, les
autres langues sont des planètes- mondes tour nant au tour de l’étoile
so leil qui re pré sente à la fois le fran çais et son « moi ». La proxi mi té
et la taille des pla nètes sont des élé ments si gni fiants. Le chti ou le pi‐ 
card est re pré sen té par Mer cure, la plus pe tite mais la plus proche du
centre «  natif  » de ma langue ma ter nelle et de moi. L’es pa gnol, la
langue de tra vail de ce futur en sei gnant, est re pré sen té par Ju pi ter, la
plus grosse pla nète, néan moins loin de lui et de son centre « ma ter‐ 
nel ». La dis tance in dique la proxi mi té du do maine af fec tif : le chti est
em ployé avec d’abord ses grand- parents, puis avec sa fa mille im mé‐ 
diate, mais ja mais en so cié té. L’es pa gnol par contre, est une langue
loin taine, ap prise en si tua tion sco laire avec une visée pro fes sion nelle
et une mai trise nor mée. Cette bio gra phie est une des rares à re pré‐ 
sen ter le pi card alors que les ques tion naires in diquent plus de com‐ 
pé tences ou de liens fa mi liaux avec la langue.
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Une phase fi nale de res ti tu tion se fait en trois par ties et sur plu sieurs
séances. Im mé dia te ment après l’éla bo ra tion de la vi sua li sa tion de la
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bio gra phie lan ga gière, les fu turs en sei gnants pré sentent leurs bio gra‐ 
phies en bi nôme. Lors de la séance sui vante, les bio gra phies de dif fé‐ 
rents groupes sont consul tées sur le site vi trine et des ana lyses sont
faites sur une bio gra phie choi sie. Les ana lyses sont de même na ture
que celles pré sen tées ci- dessus. Une dis cus sion avec l’en semble du
groupe suit ces ana lyses.

2.3 Di dac ti sa tion dans les écoles et pro ‐
lon ge ments
À la fin de l’année, une ré flexion est menée sur les di dac ti sa tions pos‐ 
sibles des deux dis po si tifs au près des élèves dans les écoles comme
deux par ties d’un seul pro jet. Des exemples issus de pro jets de
recherche- action exis tants 8 sont uti li sés pour ins pi rer et étendre la
ré flexion. Des ob jec tifs d’ap pren tis sage ve nant des pro grammes of fi‐ 
ciels sont in té grés. Ainsi, les pro jets sont ima gi nés par les fu turs en‐ 
sei gnants pour une ap pli ca tion en lien avec un pu blic pos sible dans le
contexte de la classe «  or di naire  » qui re groupe tous les élèves y
com pris ceux des dis po si tifs à be soins par ti cu liers. Deux exemples
sont dé crits ci- dessous :

38

L’éco lo gie et le dé ve lop pe ment du rable. Les pay sages lin guis tiques
concernent les traces de toutes les langues (y com pris le fran çais), col lec tées
lors de pro me nades dans un bois par exemple, afin de re le ver les pro blèmes
liés à la pol lu tion ou à la pro tec tion des es pèces et des zones na tu relles. Les
traces sont rap por tées et ac cro chées sur une af fiche re pré sen tant un bois. La
pré sence/ab sence de mul ti lin guisme est ana ly sée et rec ti fiée par l’ajout de
pan neaux dans d’autres langues (dont celles de la classe) pour ré flé chir à la
di ver si té comme va leur gé né rale. Les bio gra phies lan ga gières se font à par tir
des re pré sen ta tions d’une na ture non pol luée et idéa li sée, par exemple, un
arbre, une ri vière, afin d’ima gi ner une éco lo gie saine. Les bio gra phies sont
rat ta chées à l’af fiche. 9

La géo gra phie et les grandes villes du monde. Les pay sages lin guis tiques
sont vi si tés vir tuel le ment en ligne. À la ma nière d’une chasse aux tré sors, les
élèves trouvent les types de traces mul ti lingues pré éta blies (noms de res tau ‐
rant, noms des rues, etc.). Les traces sont ac cro chées à une carte du monde,
puis étu diées pour com prendre le mul ti lin guisme comme norme dans le
monde. Les bio gra phies lan ga gières se pré sentent sous la forme d’un « pas se ‐
port plu ri lingue » : les élèves ins crivent leurs langues par com pé tence, en
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mé lan geant les langues sur chaque page : je parle, j’en tends, je peux lire, j’ai ‐

me rais connaitre, etc. Les pas se ports sont ac cro chés au tour de la carte. Une
carte pos tale peut être créée pour écrire un voyage ima gi né dans un en droit
où toutes mes langues sont pré sentes : quand j’ar rive sur place,j’en tends langue

X et je ré ponds en Y. Je vais pou voir lire en Z. etc.

L’éla bo ra tion des pro jets est la concré ti sa tion des ob jec tifs des cours
de spé cia li sa tion AF et IPI. Elle est ren due pos sible par la pé da go gie
de pro jet au cœur de Langues de Pi car die et son ob jec tif prin ci pal  :
l’em po werment des fu turs en sei gnants dans la prise de conscience
des va leurs plu rielles. Cette agen ti vi sa tion se réa lise par la tra duc tion
des pres crits des textes of fi ciels en France à tra vers le mo dèle de
Langues de Pi car die.
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Les deux dis po si tifs qui com portent Langues de Pi car die font l’objet
de nom breuses en quêtes, mais tou jours comme des ap pli ca tions sé‐ 
pa rées. Le pro jet Langues de Pi car die les as so cie pour mettre en in‐ 
ter ac tion deux di men sions théo ri sées comme consti tu tives de la di‐ 
ver si té lin guis tique pour em me ner à une com pré hen sion plus ho lis‐ 
tique. Au ni veau de la for ma tion de fu turs en sei gnants, cette image à
deux faces est consti tuée de dé cou vertes et de re pré sen ta tions
propres au groupe et à l’in di vi du, une vé ri table in vi ta tion à s’ap pro‐ 
prier de cette image plus com plexe et plus com plète.
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2.4 Les en quêtes en amont et en aval

Une en quête qua li ta tive à pe tite échelle a été menée pour éva luer
l’im pact du pro jet, in sé pa rable du conte nu des cours d’op tions (voir
les Ta bleaux  1 et 2 pour les ob jec tifs). En amont, les fu turs en sei‐ 
gnants ont été in ter ro gés par ques tion naire ano nyme sur leurs
connais sances et leurs at ti tudes ou croyances en lien avec les langues
et les cultures. Trente et un fu turs en sei gnants en pre mière année du
par cours du pre mier degré dans les centres d’Amiens et de Beau vais
ont ré pon du.
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Le ques tion naire se di vise en deux par ties (cf. les an nexes pour le
ques tion naire dans son in té gra li té) : « At ti tudes et connais sances gé‐ 
né rales en vers l’hé té ro gé néi té lin guis tique/cultu relle » et « At ti tudes
et connais sances sur les liens entre les langues/cultures et l’école ».
Le terme « hé té ro gé néi té lin guis tique/cultu relle » a été pensé pour
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Fi gure 5. Consignes don nées aux fu turs en sei gnants pour l’auto- évaluation fi- 

nale

contour ner la vi sion ins ti tu tion nelle po si tive vé hi cu lée par le mot
«  plu ri lin guisme  », mais qui concerne en core lar ge ment les langues
na tio nales eu ro péennes. Un mé lange de types de ques tions (ou vertes,
à choix mul tiples, à base d’échelle de Li kert, ou en core de type « vrai
ou faux  ») per met de sol li ci ter des in for ma tions dif fé rentes, mais
aussi de faire émer ger des dis cours liés aux at ti tudes et aux
croyances sur les langues et les cultures.

En aval, tous les fu turs en sei gnants se sont auto- évalués en se ser‐ 
vant du CARAP et en le croi sant avec le Ré fé ren tiel des com pé tences
du mé tier par un écrit ré flexif. Cette éva lua tion fi nale était obli ga‐ 
toire. Les consignes sont don nées dans la Fi gure 5.
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Le choix d’une éva lua tion ex- post sous une forme ré flexive et dis cur‐ 
sive a été pensé pour don ner aux fu turs en sei gnants l’oc ca sion d’éla‐ 
bo rer leur ré flexion au tour des ap proches plu rielles. L’éveil aux va‐ 
leurs plu rielles étant un pro ces sus dy na mique et non un état sta tique
dans le quel un sujet se fige une fois « formé », un deuxième ques tion‐ 
naire n’au rait pas été suf fi sant pour cap tu rer les ré flexions en cours
de ces fu turs en sei gnants.
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En somme, les étu diants son dés en amont ont une vi sion ma jo ri tai re‐ 
ment po si tive de la di ver si té des langues et des cultures à l’école mais
manquent de sa voir et de savoir- faire sur les langues et l’école. Ils
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ignorent l’éten du de la di ver si té des langues dans le monde et en
France et sont no tam ment di vi sés sur la pos si bi li té de par ler la langue
fa mi liale de l’élève à l’école (par l’élève et par l’en sei gnant)  et de se
ser vir de la langue fa mi liale comme mo dèle di dac tique pour en sei‐ 
gner. En fin d’année, on note une prise de conscience de la di ver si té
des langues lo ca le ment et dans le monde ainsi que de l’hé té ro gé néi té
des pra tiques lan ga gières. Une prise de dis tance ré flexive est re mar‐ 
quée dans les écrits d’auto- évaluation avec un début d’ap pli ca tion des
pra tiques lors des stages ef fec tués dans les écoles, re le vant des com‐ 
pé tences linguistico- culturelles. Cela in dique des at ti tudes non dé fi‐ 
ci taires à l’égard des pra tiques plu rielles et cela est dû à une ins crip‐ 
tion dans un pa ra digme socio- constructiviste des pra tiques d’en sei‐ 
gnant face à la di ver si té.

3. Dis cus sion
L’im pact glo bal de la for ma tion des cours de spé cia li sa tion n’est que
par tiel le ment porté par le pro jet Langues de Pi car die. Les ef fets res‐ 
tent qua li ta tifs mais ré pondent aux re com man da tions théo riques
pour une for ma tion aux ap proches plu rielles. Comme nous avons vu
pré cé dem ment (sec tion  1.2), l’adop tion réus sie des ap proches plu‐ 
rielles par des en sei gnants peut dé pendre de re pré sen ta tions,
croyances, et sa voirs déjà en place (Maillard- de la Corte Gomez,
2013), de la dé cou verte em pi rique du mul ti lin guisme (Ni co las &
Stratilaki- Klein, 2018), des re pré sen ta tions socio- constructivistes du
mé tier d’en sei gnant (Au dras & Le claire, 2013) et ces élé ments doivent
être abor dées lors de la for ma tion, ce qui pour rait aider à l’adop tion
des fi na li tés (Can de lier, 2003).
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Par Langues de Pi car die, les re pré sen ta tions et croyances déjà en
place ont été ex pli ci tées et mises en dis cours no tam ment lors de
l’éla bo ra tion et de l’ana lyse des bio gra phies lan ga gières et des ana‐
lyses des pay sages lin guis tiques. La dé cou verte du mul ti lin guisme et
du plu ri lin guisme s’est faite à tra vers une en quête em prique où les
fu turs en sei gnants sont cen trés comme ac teurs. Le contexte plu riel
dé cou vert comme par ta gé avec un pu blic éco lier est vi sible lors de
l’éva lua tion ex- post, où la contex tua li sa tion so cio cul tu relle de l’es‐ 
pace de la classe ap pa rait comme le signe d’un po si tion ne ment socio- 
constructiviste du rôle de l’en sei gnant.

47



Construire les identités plurielles des futurs enseignants : le projet collaboratif « Langues de Picardie »
en formation initiale

BIBLIOGRAPHIE

Abas, S. (2019). A geo se mio tic, so cial li‐ 
te ra cies view of res tau rants in Bloo‐ 
ming ton In dia na. Lin guis tic Land scape,
5 (1), 52‐79.
https://doi.org/10.1075/ll.17019.aba.

Ager, D. (1999). Iden ti ty, In se cu ri ty and
Image : France and Lan guage. Mul ti lin‐ 
gual Mat ters.

Au dras, I. & Le claire, F. (2013). En sei‐ 
gnants, s’en ga ger ou non dans des ac ti‐ 
vi tés plu ri lingues in no vantes. Dans
V. Bigot, A. Bre te gnier, & M.-T. Vas seur

(dir.), Vers le plu ri lin guisme ? Vingt ans
après (p.  231‐240). Ar chives contem po‐ 
raines.

Bac qué, M.-H. & Bie we ner, C. (2013).
L’em po werment, une pra tique éman ci‐ 
pa trice. La Dé cou verte.

Beac co, J.-C. & Byram, M. (2007). De la
di ver si té lin guis tique à l’édu ca tion plu‐ 
ri lingue — Guide pour l’éla bo ra tion des
po li tiques lin guis tiques édu ca tives en
Eu rope. Conseil de l’Eu rope.

Face à cette ex pé rience em pi rique, les ré flexions me nées dans le
cadre des éva lua tions ex- post montrent aussi un chan ge ment du rap‐ 
port au rôle de l’en sei gnant en lien avec son en vi ron ne ment. Hélot &
Ó  Laoire (2011) évoquent les no tions d’«  agent  » et d’«  éco lo gie  »
comme es sen tielles pour op ti mi ser une classe mul ti lingue, vers ce
qu’elles ap pellent une « pé da go gie du pos sible ». Cette op ti mi sa tion
est dé crite comme le fait de re pen ser de façon cri tique son rap port
au mul ti lin guisme pré sent au sein d’une classe et de pou voir y ap por‐ 
ter des ré ponses en lien di rect avec ce contexte de façon ho ri zon tale
en se li bé rant des exi gences du haut vers le bas. Les par ti cu la ri tés de
chaque classe et du champ d’ac tion de l’en sei gnant pré sentent ainsi
des pos si bi li tés et non des obs tacles.

48

L’en ga ge ment des fu turs en sei gnants dans une dé marche an crée dans
un ter ri toire déjà fa mi lier sou ligne l’in té rêt d’une ob ser va tion proche
pour la pos si bi li té de (re)dé cou vrir non seule ment un es pace mais de
l’ob ser ver comme une éco lo gie dy na mique. Dans cette éco lo gie, le
futur en sei gnant construit ses pra tiques en lien avec sa classe mul ti‐ 
lingue et mul ti cul tu relle à par tir de ses propres ob ser va tions grâce
aux quelles il s’ouvre aux pos sibles. Ce pro ces sus que l’on peut ca rac‐ 
té ri ser comme un pro ces sus d’em po werment voit le futur en sei gnant
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Ques tion naire sur les langues et
cultures
Ces in for ma tions sont col lec tées de façon ano nyme au près des étu diants en
MEEF. Les ré ponses ser vi ront à une ré flexion scien ti fique et pé da go gique
au tour de la for ma tion MEEF.

A. At ti tudes et connais sances gé né ‐
rales en vers l’hé té ro gé néi té lin guis ‐
tique/cultu relle

���L’hé té ro gé néi té lin guis tique et cultu relle (en cer clez la ré ponse va ‐
lable) :

est une dif fi cul té so ciale à sur mon ter / n’est ni obs tacle, ni ri ‐
chesse, c’est une réa li té contem po raine / est une ri chesse /
autre : [Pré ci ser]
n’existe pas en France / existe en France mais très peu / est
assez com mun en France

���Com bien de langues sont par lées :
Dans le monde : [Ré ponse]
En France : [Ré ponse]

���Vrai ou faux ?
À l’école en France, un élève a le droit de suivre tout son en sei ‐
gne ment dans une langue autre que le fran çais.
À la radio, dans les pu bli ci tés, à la té lé vi sion, le fran çais doit être
em ployé au moins 50 % du temps
La France est un des pays avec le plus de langues par lées en Eu ‐
rope.

���Quelle est votre dé fi ni tion de « bi lin guisme »?
���Le bi lin guisme est : très rare dans le monde / n’est pas rare dans le

monde
���Le bi lin guisme est : très rare en France / n’est pas rare en France
���Est- ce qu’une ou plus de ces phrases est vrai pour vous ? Barrez- la ou

les phrases qui ne sont pas vraies pour vous. Je consi dère que cer ‐
taines langues :

sont moins belles que d’autres. Les quelles et pour quoi ?
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sont plus exo tiques que d’autres. Les quelles et pour quoi ?
sont plus lo giques que d’autres. Les quelles et pour quoi ?
sont plus utiles que d’autres. Les quelles et pour quoi ?
Au cune de ces phrases ne dé crit ma pen sée.

���Par ler plu sieurs langues est (en cer clez les ré ponses va lables) :
un avan tage / désa van tage cog ni tif
un avan tage / désa van tage éco no mique
un avan tage / désa van tage so cial

���Avoir un ac cent en fran çais est signe de (en cer clez les ré ponses va ‐
lables) :

manque de mai trise du fran çais
ap par te nance à une classe so ciale dé fa vo ri sée
com mu nau ta risme
mai trise d’une autre langue
manque d’édu ca tion
ori gines géo gra phiques dif fé rentes en France ou un autre pays
fran co phone
autre : [Pré ci ser]

����Mé lan ger plu sieurs langues dans une phrase est signe de (en cer clez les
ré ponses va lables) :

manque de mai trise d’au moins une des deux langues
manque d’édu ca tion
mai trise/ ai sance en plu sieurs langues
confu sion entre deux langues
autre : [Pré ci ser]

����Une langue (par exemple comme le fran çais) de vrait (en cer clez les ré ‐
ponses va lables) :

ne pas em prun ter des mots d’autres langues
res ter fi dèle à com ment elle a été par lée dans le passé
avoir une seule façon d’être par lée
être par lée comme elle est écrite
être obli ga toi re ment par lée par tout le monde dans le pays donné
Au cune de ces phrases re flète ma pen sée.
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B. Liens langues/cultures et en sei ‐
gne ments
À quel ni veau d’im por tance mettriez- vous  (1 le moins d’im por tance à 5 le
plus d’im por tance) :

���les langues par lées à la mai son dans la sco la ri té d’un élève ? 1 – 2 – 3 –
4 – 5

���la for ma tion à l’in ter cul tu ra li té des fu turs en sei gnants ? 1 – 2 – 3 – 4 –
5

���la com mu ni ca tion entre les pa rents et l’école au tour de l’his toire des
en fants mi grants ? 1 – 2 – 3 – 4 – 5

���la prise en compte par l’en sei gnant des cultures dif fé rentes des
élèves ? 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Quel rôle au raient :

���les cultures et langues par lées à la mai son dans les en sei gne ments ?
Aucun
Elles peuvent être men tion nées de façon oc ca sion nelle
Men tion nées ré gu liè re ment mais sans faire objet des en sei gne ‐
ments
Elles font objet des en sei gne ments en lien avec les dis ci plines
per ti nentes (quels en sei gne ments en par ti cu lier ?)
Autre : [Pré ci ser]

���les cultures et langues de la mai son dans la culture de l’école ?
Aucun, elles doivent être lais sées à la mai son pour ne pas créer
des dif fi cul tés à la culture de l’école
Un rôle sym bo lique, elles peuvent faire par tie de la culture de
l’école à titre dé co ra tif (images ou af fiches dans les par ties com ‐
munes)
Un rôle in té grant, elles peuvent être l’objet de fêtes d’école, de
pro jet d’éta blis se ment, etc.
Autre : [Pré ci ser]

���les cultures et langues de la mai son dans la for ma tion des en sei ‐
gnants ?

Aucun, cela n’est pas per ti nent à la for ma tion des en sei gnants
Un mo dule dans un cours suf fit pour la for ma tion in ter cul tu relle
Un cours en tier peut être dédié à la for ma tion in ter cul tu relle
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Autre : [Pré ci ser]

Vrai ou faux :

���À l’école, les élèves ont le droit de par ler une langue dif fé rente que la
ou les langues de sco la ri sa tion entre eux. V / F

���Un.e en sei gnant.e qui parle une autre langue que la ou les langues de
sco la ri sa tion peut s’en ser vir dans le cas d’une com mu ni ca tion avec les
fa milles qui par tagent la même langue. V / F

���Un.e en sei gnant.e qui parle une autre langue que la ou les langues de
sco la ri sa tion peut s’en ser vir pour com mu ni quer avec un élève en
classe. V / F

���Des pa rents qui parlent d’autres langues peuvent venir en classe pour
par ta ger leurs sa voirs. V / F

���Les langues de la mai son peuvent ser vir de mo dèles pour en sei gner les
langues de l’école. V / F

NOTES

1  En de hors de nom breuses ap pli ca tions de recherche- action ponc tuelles,
par exemple : Behra, Ma caire & Nor mand (2011), Hélot & Ste ve na to (2020) ou
en core Jean nin (2021).

2  Voir la dé pêche re pro duite de la revue spé cia li sée AEF INFO : « Avec la ré‐ 
forme du mas ter MEEF, la mo bi li té in ter na tio nale des étu diants va se dé ve‐ 
lop per (Uni ver si té d’été des Inspé) » du ven dre di 18 juin 2021, sans au teur. ht
tps://www.reseau- inspe.fr/avec- la-reforme-du-master-meef-la-mobilite-i
nternationale-des-etudiants-va-se-developper-universite-dete-des-
inspe/.

3  Le site vi trine de Langues de Pi car die : https://sites.google.com/view/la
n gues de pi car die/home?au thu ser=1

4  Cf. https://carap.ecml.at/

5  Voir par exemple le pro jet Lo call : https://lo call pro ject.eu/the pro ject/

6  À notre connais sance, ceci com por te ra la pre mière étude sur les pay sages
lin guis tiques en Pi car die, contri buant à une riche lit té ra ture sur les pra‐ 
tiques lin guis tiques de cette ré gion, par exemple, Blot et al. (2003), Mar tin
(2014) ou en core For lot & Mar tin (2014).

https://www.reseau-inspe.fr/avec-la-reforme-du-master-meef-la-mobilite-internationale-des-etudiants-va-se-developper-universite-dete-des-inspe/
https://sites.google.com/view/languesdepicardie/home?authuser=1
https://carap.ecml.at/
https://locallproject.eu/theproject/
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7  Par exemple : « Vi sua li ser son ré per toire lan ga gier » d’ECML- CELV (http
s://ma le dive.ecml.at/Stu dy ma te rials/In di vi dual/Vi sua li sin glan gua ge re per t
oires/tabid/3611/lan guage/fr-FR/De fault.aspx) ou «  I am plu ri lin gual  »
(Pra sad, 2012-2014) https://www.iam plu ri lin gual.com/ ou en core le jeu de
la bio gra phie lan ga gière de Du la la (https://du la la.fr/jeux/).

8  Par exemple  : Lo call  : https://lo call pro ject.eu/the pro ject/  ; EOLE  : htt
p://eole.irdp.ch/eole/  ; ConBat+  : https://conbat.ecml.at/  ; Lis tiac  : http
s://lis tiac.univ- montp3.fr/.

9  Cette mé thode s’ins pire des ate liers d’écri ture menés en Amé rique cen‐ 
trale lors du pro jet MamP porté par l’Ins ti tut uni ver si taire de France de
2009-2014 (http://jll.small codes.com/home.page).

RÉSUMÉS

Français
Les fu turs en sei gnants du pre mier degré en France doivent faire preuve de
po ly va lence, en dé ve lop pant entre autres des com pé tences de « par tage de
va leurs ré pu bli caines » et d’ou ver ture à « la di ver si té », pro fon dé ment liées
à la construc tion de com pé tences linguistico- culturelles. Afin d’ex plo rer ces
liens au ni veau de la for ma tion ini tiale des fu turs en sei gnants, un pro jet col‐ 
la bo ra tif in ti tu lé Langues de Pi car die a été ins crit dans des nou veaux cours
d’op tions dé diés au plu ri lin guisme. Les ob jec tifs du pro jet sont de s’éveiller à
et de se si tuer dans la di ver si té lin guis tique de la ré gion pi carde à tra vers
deux dis po si tifs em ployés dans l’étude du multi/plu ri lin guisme  : les pay‐ 
sages lin guis tiques et les bio gra phies lan ga gières. Les pa roles et les écrits
ré flexifs de fu turs en sei gnants sont étu diés afin de com prendre leurs re pré‐ 
sen ta tions au début et à la fin de leur for ma tion. Ainsi, le pro jet contri bue à
la va lo ri sa tion du mul ti lin guisme des es paces pu blics et des ré per toires plu‐ 
ri lingues des fu turs en sei gnants, ou vrant la ré flexion des pra ti ciens qui se‐ 
ront face à un pu blic plu riel dans les écoles.

English
Pro spect ive teach ers in France are re quired to demon strate ver sat il ity, not‐ 
ably by de vel op ing skills in "shar ing re pub lican val ues" and open ness to "di‐ 
versity". These are deeply linked to the con struc tion of lin guistic and cul‐ 
tural skills. In order to ex plore these links at the level of pre- service teacher
edu ca tion, a col lab or at ive pro ject en titled Langues de Pi cardie was in cluded
in new elect ive courses ded ic ated to pluri lin gual ism. The ob ject ives of the
pro ject are for pre- service teach ers to be come aware of and situ ate them‐ 
selves within the lin guistic di versity of the re gion of Pi cardy through two
major tools used in the study of multi/pluri lin gual ism: lin guistic land scapes
and lan guage bio graph ies. Dis cus sions with and re flect ive writ ings of pre-

https://maledive.ecml.at/Studymaterials/Individual/Visualisinglanguagerepertoires/tabid/3611/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.iamplurilingual.com/
https://dulala.fr/jeux/
https://locallproject.eu/theproject/
http://eole.irdp.ch/eole/
https://conbat.ecml.at/
https://listiac.univ-montp3.fr/
http://jll.smallcodes.com/home.page
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 service teach ers are stud ied in order to un der stand the way they con cep tu‐ 
al ize tar get no tions at the be gin ning and at the end of course work. Thus,
the pro ject con trib utes to a pos it ive re fram ing of mul ti lin gual ism in the
pub lic space and the pluri lin gual rep er toires of fu ture teach ers, en cour‐ 
aging re flec tion on the part of prac ti tion ers who will serve a di verse school
pop u la tion.
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