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TEXTE

Consi dé ra tions ini tiales
Quelles images nous viennent à l’es prit lorsque nous pen sons à la
tech no lo gie ? Ayant cette ques tion à l’es prit, j’ai en tre pris des re‐ 
cherches sur In ter net pour une com mu ni ca tion sur le thème de
l’usage des Tech no lo gies de l’In for ma tion et de la Com mu ni ca tion
pour l’En sei gne ment (TICE) en di dac tique du Por tu gais Langue
Étran gère (PLE) ; j’ai ob te nu les ré sul tats sui vants :
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Fi gure 1

Les 33 pre miers ré sul tats de la re cherche « tec no lo gia » sur google.pt (10.oct.2017)

Ces ré sul tats m’ont frap pée à plus d’un titre, mais sur tout en rai son
du manque de rap port entre l’idée de « tech no lo gie » et celles d’« en‐ 
sei gne ment » ou d’« édu ca tion » – un lien qui est en core plus faible
avec l’idée d’« en sei gne ment de la langue ». Ces images montrent un
monde très bleu, très lu mi neux, très trans pa rent et très mas cu lin. En
d’autres termes, ces images re pré sentent un monde « mo derne »,
mais aussi (ou jus te ment pour cette rai son) un monde abs trait.
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Je me suis donc de man dé quelles images nous as so cions avec les
idées d’« en sei gne ment » et d’« édu ca tion ». Les ré sul tats de mes re‐ 
cherches ont été très si mi laires pour ces deux mots- clés :
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Fi gure 2

Les 32 pre miers ré sul tats de la re cherche « en si no » sur google.pt (10.oct.2017)

Avec plus de cou leurs, ces images re pré sentent un monde moins «
mo derne » que celui de la « tech no lo gie », un monde où pré do minent
des ob jets qui évoquent l’en sei gne ment tra di tion nel. Ce sont au tant
de livres, ca hiers, crayons, sty los, ta bleaux noirs, outre des lu nettes et
des ci seaux, mais aussi des di plômes. On y trouve par ailleurs des
êtres hu mains : des en sei gnantes (le fé mi nin étant de ri gueur) et des
ap pre nants (le mas cu lin ayant une va leur gé né rique). Par souci de vé‐ 
ri té, il convient d’ob ser ver qu’on y trouve éga le ment deux re pré sen ta‐ 
tions plus abs traites et deux or di na teurs : est- ce à dire que nous
avons com men cé à avan cer, ou bien cela signifie- t-il que nous consi‐ 
dé rons tou jours le monde de l’en sei gne ment et celui de la tech no lo‐ 
gie comme deux uni vers étanches ?
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C’est en uti li sant les mots- clés « tec no lo gia na educação » et « tec no‐ 
lo gia no en si no » – des sug ges tions de Google  à par tir de mes pré‐ 
cé dentes re cherches – que j’ai com men cé à trou ver des images in té‐ 
res santes :
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Fi gure 3

Les 31 pre miers ré sul tats de la re cherche « Tec no lo gia na educação » sur google.pt et les 34
pre miers ré sul tats de la re cherche « Tec no lo gia no en si no » sur google.com.br (10.oct.2017)

Fi gure 4

Illus tra tions de l’usage des TICE par les en sei gnants

Tou te fois, bien qu’in té res santes, ces images montrent en core un rap‐ 
port quelque peu éloi gné entre la tech no lo gie et l’en sei gne ment, car
les or di na teurs rem placent ou ac com pagnent les ca hiers et les livres
des ap pre nants, mais ils se trouvent ra re ment du côté des en sei‐ 
gnants. Il est pos sible, ce pen dant, de trou ver deux images qui
mettent en rap port les en sei gnants et les TICE :
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Mais, là aussi, nous sommes loin de l’usage des TICE dans la di dac‐ 
tique du PLE : dans le pre mier cas, il s’agit d’une ap pli ca tion Excel  –
un jour nal de classe – créée par un site à la de mande d’une en sei‐ 
gnante de ma thé ma tiques, tan dis que dans le se cond cas il s’agit d’un
cours de langue an glaise… en Ca ta logne. Mes re cherches d’images qui
illus trent l’usage des TICE par les en sei gnants de PLE (ou, à dé faut, de
Por tu gais) n’a donc pas abou tit aux ré sul tats es comp tés. Il se peut,
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bien évi dem ment, que je me sois trom pée dans les termes de mes re‐ 
cherches ; mais de nou velles re cherches avec des mots- clés comme «
TIC e educação », « TIC e en si no », « TIC e PLE », ont abou ti à des ré‐ 
sul tats si mi laires.

Nous ar ri vons ainsi au point que j’ai me rais dé ve lop per ici : bien que
les tech no lo gies de l’in for ma tion et de la com mu ni ca tion soient par‐ 
tie in té grante de notre quo ti dien, nous ne sommes pas tous – et pas
tou jours – ha bi tués, en tant qu’en sei gnants, à les in té grer dans notre
tra vail. De mon point de vue, c’est ce que re flètent les ré sul tats de
mes re cherches.
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L’en sei gnant de PLE face aux
TICE
Dans un pre mier mo ment, nous tous, en sei gnants, avons été en chan‐ 
tés par la pos si bi li té d’uti li ser les TICE dans nos cours. Ce sont des
ou tils aux quels nous at tri buons des qua li tés comme la ra pi di té et la
mul ti mo da li té , au tre ment dit, des ca rac té ris tiques qui semblent
rendre l’ap pren tis sage plus fa cile et plus ra pide. On pour rait même
dire, avec Gui chon que ces ca rac té ris tiques nous ont in duits « à la
croyance que l’in tro duc tion des tech no lo gies dans les pra tiques pé‐ 
da go giques al lait fa ci li ter l’ap pren tis sage de ma nière quasi au to ma‐ 
tique » .
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Dans ce contexte, la prin ci pale ques tion que nous nous po sons vient
du né ces saire équi libre entre les ou tils (le couple in for ma tique/In ter‐ 
net) et les conte nus – ou, en d’autres termes, com ment ne pas pri vi lé‐ 
gier les ou tils au dé tri ment des conte nus à en sei gner. Tout aussi im‐ 
por tante est la ques tion de l’in té gra tion des ou tils à nos en sei gne‐ 
ments, car, comme l’ob serve Mi ran da, « la stra té gie qui consiste à
ajou ter la tech no lo gie aux ac ti vi tés déjà exis tantes (…), sans rien
chan ger aux pra tiques ha bi tuelles d’en sei gne ment, ne donne pas de
bons ré sul tats sur l’ap pren tis sage » . Clark, pour qui « ja mais les mé‐ 
dias n’in fluen ce ront l’ap pren tis sage » tisse des consi dé ra tions si mi‐ 
laires.
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Nous per met tons que les ou tils prennent le pas sur les conte nus
lorsque nous fai sons une simple trans po si tion des ma nuels di dac‐ 
tiques vers le for mat nu mé rique, c’est- à-dire, lorsque nous éla bo rons
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nos exer cices de ma nière tra di tion nelle. Ce sont, par exemple, les
phrases à trou, les exer cices de type « vrai ou faux », l’ap pa rie ment
d’élé ments (phrases, images et textes, chiffres et lettres…), ou en core
les QCM, qui n’ex ploitent pas les dif fé rentes pos si bi li tés of fertes par
les ou tils tech no lo giques, comme l’hy per texte , l’uti li sa tion du web ou
la mul ti mo da li té – pour n’en citer que les plus connues.

De mon point de vue, l’ap proche pé da go gique qui nous aide le plus à
in té grer les TICE à nos en sei gne ments est l’ap proche ac tion nelle.
Comme l’af firme le Cadre Eu ro péen Com mun de Ré fé rence pour les
Langues (CECRL), nous par lons pour agir avec au trui :

12

La pers pec tive pri vi lé giée ici est (…) de type ac tion nel en ce qu’elle
consi dère (…) l’usa ger et l’ap pre nant d’une langue comme des ac teurs
so ciaux ayant à ac com plir des tâches (qui ne sont pas seule ment lan ‐
ga gières) dans des cir cons tances et un en vi ron ne ment don nés, à l’in ‐
té rieur d’un do maine d’ac tion par ti cu lier. Si les actes de pa role se
réa lisent dans des ac ti vi tés lan ga gières, celles- ci s’ins crivent elles- 
mêmes à l’in té rieur d’ac tions en contexte so cial qui seules leur
donnent leur pleine si gni fi ca tion .

Dans cette pers pec tive, donc, la com mu ni ca tion n’a de sens que dans
l’ac tion réelle. Pour notre tra vail en classe, cela si gni fie que nous
aban don nions les si mu la tions et autres si tua tions ima gi nées (et sou‐ 
vent dis tantes de l’ex pé rience réelle) et que nous pas sions à tra vailler
sur la langue por tu gaise dans la so cié té, dans des si tua tions réelles.
En ce qui concerne les TICE, nous ne pou vons pas ou blier que, tant
que les ou tils tech no lo giques tra di tion nels (les ma gné to phones, ma‐ 
gné to scopes, té lé vi seurs, ré tro pro jec teurs, vi déo pro jec teurs, etc.) ont
été ma ni pu lés par l’en sei gnant de langue, ils fonc tion naient comme
au tant de moyens plus ou moins so phis ti qués qui per met taient à l’ap‐ 
pre nant d’ac cé der à la langue étran gère et, sur tout, de s’au to cor ri ger.
L’in tro duc tion des nou veaux ou tils (les té lé phones mo biles, les ta‐ 
blets, les or di na teurs et, sur tout, l’In ter net) vient chan ger et le rap‐ 
port de l’ap pre nant à la langue qu’il ap prend et le rap port de l’en sei‐ 
gnant à la langue qu’il en seigne. Cela se pro duit parce que les TICE
per mettent, par exemple,
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de ras sem bler les élé ments à ma ni pu ler sous dif fé rentes mo da li tés (par
exemple, des textes écrits ou par lés, des images fixes ou ani mées) ;
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d’uti li ser des do cu ments au then tiques (ce qui rend plus fa cile le tra vail sur
des élé ments cultu rels) ;
d’ac com plir un dé pla ce ment com mu ni ca tif dans la mé dia tion pé da go gique,
de par le chan ge ment des rôles, qui s’opère à trois ni veaux : celui de l’en sei‐ 
gnant, celui de l’ap pre nant et celui des ou tils d’ap pren tis sage.

C’est pour cette rai son que je pense que, d’un point de vue di dac‐ 
tique, l’ap proche ac tion nelle doit être com plé tée par l’ap proche par
tâches ou par pro jets. Cela si gni fie, du côté de l’ap pre nant, qu’il va «
ap prendre en fai sant » – au tre ment dit, il va ap prendre à par ler la
langue étran gère (dans notre cas, le PLE), en la par lant. Du côté de
l’en sei gnant, cela si gni fie qu’il va aider l’ap pre nant à de ve nir un usa ger
de la langue par l’in ter mé diaire de la créa tion d’ac ti vi tés qui exigent le
dé ve lop pe ment des cinq com pé tences lan ga gières du CECRL (par ler,
écou ter, lire, écrire, in ter agir).
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Si la pers pec tive ac tion nelle a été dé fi nie un peu plus haut, avant
d’aller plus loin sur ce point il convient de dé fi nir les no tions de tâche
et de pro jet telles que j’en tends les uti li ser ici. Pour dé fi nir la tâche
pé da go gique dans le do maine de l’en sei gne ment des langues, je m’ap‐ 
puie sur la dé fi ni tion d’Ellis :
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Pour qu’une ac ti vi té d’en sei gne ment de la langue soit une ‘tâche’, il
est né ces saire que les cri tères sui vants soient sa tis faits :

��� l’ac cent doit être mis sur la ‘si gni fi ca tion’ (ce qui veut dire que les ap ‐
pre nants doivent se concen trer sur le trai te ment de la si gni fi ca tion
sé man tique et prag ma tique des énon cés) ;

2. il doit y avoir une ‘la cune’ (c’est- à-dire, le be soin de four nir de l’in ‐
for ma tion, d’ex pri mer un avis ou d’in fé rer une si gni fi ca tion) ;

3. pour ac com plir l’ac ti vi té, les ap pre nants doivent s’ap puyer for te ‐
ment sur leurs propres res sources (lin guis tiques et non lin guis tiques)
;

4. outre l’uti li sa tion de la langue, il y a un ré sul tat clai re ment dé fi ni
(au tre ment dit, la langue est un moyen pour at teindre un ré sul tat,
pas une fin en soi) .



Les TICE et l’enseignement du PLE : entre l’outil informatique et l’outil didactique

Pour la dé fi ni tion de pro jet pé da go gique (et de son com plé ment, la
pé da go gie de pro jets), je fais appel à Bou ti net, qui fait res sor tir la no‐ 
tion d’ac tion :
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le pro jet pé da go gique, cen tré sur des buts né go ciés à at teindre et sur
des mo da li tés pour les at teindre, ap pelle son com plé men taire, la pé ‐
da go gie de pro jet, qui met dans le mo ment pré sent les ac teurs en si ‐
tua tion de choi sir, de dé ci der, d’agir ; le pro jet de vient donc le lieu
même de l’ap pren tis sage .

Dans la me sure où l’ob jec tif (ou le ré sul tat) à at teindre est un élé ment
es sen tiel de la tâche pé da go gique, on voit en quoi la tâche et le pro jet
sont in ti me ment liés : la réa li sa tion – et plus en core l’abou tis se ment –
d’un pro jet ne peut être ef fec tive que si les tâches qui en font par tie
sont en tiè re ment ac com plies.
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Ap proche ac tion nelle, tâches,
pro jets et TICE
Même si les no tions de tâche et de pro jet ne sont pas nou velles dans
le do maine de l’en sei gne ment de langues, pour ce qui concerne plus
spé ci fi que ment l’en sei gne ment du PLE, ces no tions consti tuent en‐ 
core une nou veau té pour beau coup d’en sei gnants. Il suf fit, pour s’en
convaincre, de faire une re cherche sur In ter net pour voir le (petit)
nombre de pu bli ca tions sur ce sujet et le (en core plus petit) nombre
de res sources qui les uti lisent, mal gré le grand nombre de sites et de
por tails dé diés à l’en sei gne ment du PLE. C’est pour quoi il est im por‐ 
tant de sou li gner que la conju gai son de l’ap proche ac tion nelle, des
TICE et de la pé da go gie de pro jets a ap por té un nou veau souffle à
notre tra vail d’en sei gnants. En effet, lors qu’il par ti cipe à des si tua‐ 
tions réelles d’usage de la langue, l’ap pre nant aban donne le rôle pas sif
qu’il oc cupe dans l’en sei gne ment tra di tion nel et, pour cette rai son, se
montre plus mo ti vé : il ap prend plus ra pi de ment, il s’im plique dans ce
qu’il fait, il tra vaille sur des thèmes qui l’in té ressent et de ma nière
plus au to nome. Cela est pos sible pour au moins deux rai sons, in di‐ 
quées par Hamez :
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« comme l’élève ap prend en agis sant, les ou tils lin guis tiques sont mis à la dis‐ 
po si tion des savoir- faire com mu ni ca tifs » , et
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« les conte nus ne sont pas pro gram més à l’avance mais ap pe lés par la tâche
et fi na li sés par elle » .

Comme in di qué plus haut, dans ce contexte le rôle de l’en sei gnant
change éga le ment. Cette nou velle ma nière d’en sei gner la langue pro‐ 
duit un chan ge ment d’op tique, de pos ture et de dis cours : l’en sei‐ 
gnant n’est plus celui qui trans met des connais sances et des règles,
mais plu tôt celui qui ac com pagne et guide l’ac qui si tion des connais‐ 
sances et des savoir- faire. C’est pour quoi, lors qu’il adopte ce point de
vue, l’en sei gnant doit re pen ser la façon dont il pour ra aider ses ap‐ 
pre nants à dé ve lop per leur ap pren tis sage.
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La ques tion, ce pen dant, qui se pose à beau coup d’entre nous est celle du «
com ment faire ». Il est pos sible de mettre en place un grand nombre de pro‐ 
jets, qui peuvent être in di vi duels, à réa li ser en pe tits groupes ou col lec ti ve‐ 
ment, adap tés au ni veau et à l’âge des ap pre nants. En voici quelques
exemples :
l’or ga ni sa tion d’une vi site à un lieu de la ville ou de la ré gion (un lieu tou ris‐ 
tique, un musée, un parc, un aqua rium ou un jar din zoo lo gique, un site ar‐ 
chéo lo gique, un cirque…) ;
la concep tion d’un voyage (à une ville du pays ou d’un pays étran ger) ;
l’or ga ni sa tion d’un concours, d’un débat ou d’une ex po si tion ;
la créa tion d’un site web ou d’un blog ;
la ré dac tion d’un rè gle ment (sur l’uti li sa tion des ap pa reils mo biles dans la
classe ou dans l’école, par exemple) ;
la réa li sa tion d’une vidéo.

Il est im por tant de sou li gner quatre points. Pre miè re ment, que les
TICE peuvent être uti li sées dans toutes les étapes de cha cun de ces
pro jets, de la re cherche ini tiale à la dif fu sion des ré sul tats, par le
moyen des dis po si tifs ap pro priés (té lé phones mo biles, ta blets, or di‐ 
na teurs fixes et mo biles) et des ou tils adé quats, dont voici quelques
exemples :
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des lo gi ciels de trai te ment de texte, pour la prise de notes et pour la ré dac‐ 
tion des textes du pro jet, du site, du blog, du rè gle ment ou d’éven tuels rap‐ 
ports de pres ta tion de comptes, et, le cas échéant, de sous- titres et de tra‐ 
duc tions ;
des dic tion naires, glos saires, gram maires et en cy clo pé dies – éven tuel le ment
col la bo ra tifs – en ligne ;
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des ta bleurs, feuilles de cal culs et fiches tech niques pour la pré sen ta tion de
cal culs de bud get et de pres ta tions de comptes, ainsi que pour la consti tu tion
de banques de don nées, le cas échéant ;
le cour rier élec tro nique et les mes sa ge ries élec tro niques, pour le contact
avec les in ter lo cu teurs éloi gnés, entre les ap pre nants et entre les ap pre nants
et l’en sei gnant ;
les lo gi ciels de mes sa ge rie ins tan ta née, pour des réunions en de hors de la
salle de cours ;
les lo gi ciels de vi sio con fé rence, pour le contact avec les in ter lo cu teurs éloi‐ 
gnés – sur tout dans le cas où ces in ter lo cu teurs se trou ve raient à l’étran ger ;
les lo gi ciels d’en re gis tre ment et d’édi tion de son, d’images et de vi déos, pour
l’éla bo ra tion et l’édi tion de la bande son, des images et des vi déos qui vont
illus trer, faire par tie ou ap puyer les pré sen ta tions, les sites et les blogs ;
les lo gi ciels qui per mettent la créa tion et l’édi tion de pré sen ta tions ;
des es paces d’ar chi vage en ligne, pour le par tage de do cu ments au cours de
l’éla bo ra tion du pro jet ;
les ré seaux so ciaux, pour l’or ga ni sa tion de réunions vir tuelles et pour la dif‐
fu sion du tra vail.

Le se cond point à sou li gner est le fait qu’un pro jet peut s’in clure dans
un pro jet plus large. Par exemple, il est pos sible de réa li ser une vidéo
ou une pré sen ta tion pour l’in sé rer dans un site ou dans un blog, tout
comme il est pos sible de créer un blog thé ma tique, qui contienne
uni que ment des vi déos (sur l’art cu li naire, sur des faits his to riques ou
sur les règles de gram maire, par exemple). Si mi lai re ment, un débat
peut être un pro jet en soi ou une par tie d’un autre pro jet.
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En troi sième lieu, il convient mettre l’ac cent sur le fait que cer tains
pro jets peuvent ne pas se li mi ter à la langue por tu gaise : les arts, la
mu sique, la géo gra phie, l’his toire, les ma thé ma tiques, les sciences…
peuvent éga le ment en faire par tie. Il est ef fec ti ve ment pos sible de
tra vailler conjoin te ment avec nos col lègues d’une ou plu sieurs dis ci‐ 
plines, selon la na ture et les ob jec tifs du pro jet.
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Enfin, il est im por tant d’at ti rer l’at ten tion sur la pa lette des com pé‐ 
tences que l’al liance de pé da go gie de pro jets et l’ap proche par tâches
per met d’ac qué rir et de dé ve lop per. Outre les com pé tences stric te‐ 
ment lin guis tiques, les ap pre nants ac quièrent, exercent et voient
s’étof fer leurs ap ti tudes dans dif fé rents do maines et à plu sieurs ni‐ 
veaux. Pour n’en citer que quelques unes :
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le choix et l’uti li sa tion d’ou tils (in for ma tiques, dans ce cas pré cis) pour des
be soins spé ci fiques et en fonc tion des ob jec tifs à at teindre ;
l’ac qui si tion et l’ap pro fon dis se ment de mé thodes de tra vail (sa voir re cher cher
et va li der les sources de son tra vail ; ex traire, confir mer et sé lec tion ner des
don nées et hié rar chi ser les don nées, les in for ma tions et les ar gu ments) ;
des com pé tences in ter per son nelles (sa voir écou ter l’autre et res pec ter son
point de vue, sa voir ex pri mer son désac cord, né go cier et ar gu men ter) ;
des com pé tences in tel lec tuelles (sa voir ana ly ser et syn thé ti ser des do cu‐ 
ments, com prendre et in ter pré ter des textes et des images, faire la dif fé rence
entre fait et opi nion) ;
des com pé tences d’auto- évaluation (sa voir iden ti fier ses ac quis et ses
manques, ré flé chir sur son propre pro ces sus d’ap pren tis sage : ap prendre à
ap prendre).

Les moyens, les res sources et
l’in dé pen dance de l’en sei gnant
Une ques tion – cru ciale – se pose, néan moins, à nous tous qui en sei‐ 
gnons le por tu gais : celle des moyens et des res sources, car il existe
en core très peu d’exemples, de ma té riels et de do cu ments qui nous
aident à adop ter cette pers pec tive dans nos cours. Fré quem ment, les
ma té riels dis po nibles en ligne re pro duisent ou trans posent les ap‐ 
proches et les ma nuels di dac tiques tra di tion nels, sans vrai ment ex‐ 
ploi ter les pos si bi li tés of fertes par les TICE, comme, par exemple, la
mul ti mo da li té, l’hy per texte et même l’uti li sa tion de l’In ter net.
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La consé quence de cet état de choses est que l’en sei gnant de por tu‐ 
gais qui sou haite tra vailler dans cette pers pec tive doit beau coup faire
par ses propres moyens. Par ailleurs, le manque de res sources, as so‐ 
cié à la ra re té des for ma tions spé ci fiques – en di dac tique comme en
in for ma tique – peuvent, sans aucun doute, être vus comme un obs‐ 
tacle de poids à l’adop tion de la dé marche pé da go gique dont il est ici
ques tion. Se lais ser pa ra ly ser sous le poids de cette contrainte, néan‐ 
moins, si gni fie ou blier, comme l’in dique Gui chon, que l’outil in for ma‐ 
tique peut jus te ment être la clef pour l’in dé pen dance de l’en sei gnant.
C’est éga le ment ou blier que pour cela il suf fit de mettre en pra tique
les com pé tences que nous avons déjà, en les al liant à une mé thode de
tra vail que nous uti li sons déjà : « un pro jet de concep tion [mul ti mé ‐
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Fi gure 5

Étapes de la concep tion d’un pro jet di dac tique mul ti mé dia (adap tée de Gui chon, 2006)

dia] peut être mené à bien quels que soient les pu blics au quel il
s’adresse, les contextes dans les quels il s’ins crit, les moyens dont dis‐ 
posent les concep teurs et leurs com pé tences tech no lo giques ini tiales
». La Fi gure 5, ci- dessous, pré sente les étapes du tra vail que nous ac‐ 
com plis sons, avec, en toile de fond, les ques tions que nous nous po‐ 
sons au cours de la concep tion du ma té riel et des sé quences di dac‐ 
tiques.

En effet, lors de la pla ni fi ca tion de nos cours, toutes et tous nous
nous po sons ces mêmes ques tions :
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à qui enseigne- t-on : quels sont les be soins et les ob jec tifs de nos ap pre nants
?
quoi en sei gner : quel thème/sujet choi sir ? Sous quelle pers pec tive ? Avec
quel(s) ob jec tif(s) ?

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/docannexe/image/317/img-5.jpg
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de quelle ma nière : avec quelles res sources ? Com ment ras sem bler et or don‐ 
ner les res sources ? Com ment créer une sé quence di dac tique qui cor res‐
ponde et à nos ob jec tifs et aux be soins et ob jec tifs de nos ap pre nants ?

Comme on peut le voir – et comme nous le sa vons et le vi vons –, il
s’agit d’un pro ces sus non li néaire. C’est pour quoi tout au long de ce
pro ces sus nous nous po sons d’autres ques tions : les ap pre nants
comprennent- ils com ment uti li ser le ma té riel que nous met tons à
leur dis po si tion ? Ont- ils le sen ti ment d’ap prendre ? Nous nous de‐ 
man dons sur tout (a) si nos choix (des ma té riels, de l’ordre de leur uti‐ 
li sa tion) cor res pondent bien à nos in ten tions et (b) si les liens entre
les dif fé rentes ac ti vi tés et étapes sont clairs pour tous les par ti ci‐ 
pants, mais sur tout pour les ap pre nants. L’in dé pen dance de l’en sei‐ 
gnant est donc ce qui lui per met d’éta blir de ma nière claire les cinq
étapes es sen tielles du pro ces sus pé da go gique, que sont
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la dé fi ni tion des be soins,
le choix des do cu ments,
la scé na ri sa tion,
le gui dage, et
l’éva lua tion.

Dans ce cadre, l’uti li sa tion des TICE est ce qui per met à l’en sei gnant
de voir la tech no lo gie au tre ment, la faire sienne et, dans un mou ve‐ 
ment de re tour, consi dé rer dif fé rem ment la ques tion de l’en sei gne‐ 
ment/ap pren tis sage des langues. Bien évi dem ment, comme l’ob serve
Gui chon, si
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l’ap pro pria tion d’ou tils [in for ma tiques] consti tue une étape im por ‐
tante, (…) [elle] est li mi tée si elle ne s’ac com pagne pas d’une concep ‐
tua li sa tion de l’ap port des tech no lo gies pour l’ap pren tis sage et, plus
lar ge ment, si le pra ti cien ne se dote pas de connais sances en di dac ‐
tique des langues .

Mais ce même au teur nous pré vient :29

l’abou tis se ment d’un pro jet pré sen tant une va leur ajou tée pour l’ap ‐
pren tis sage mé dia ti sé d’une langue étran gère est condi tion né par la
mise en place d’un cadre théo rique éla bo ré dans un aller re tour entre
les sa voirs mo bi li sés pour l’ac tion et ceux construits dans l’ac tion .
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Consi dé ra tions fi nales
En guise de conclu sion, j’au rais aimé non pas mettre en re lief des
points que je consi dère comme les plus saillants des consi dé ra tions
que je viens de tis ser, mais plu tôt pré sen ter quelques sug ges tions de
for ma tions pra tiques, de res sources et de lec tures. Pour com men cer,
j’ai me rais sug gé rer trois or ga ni sa tions :
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l’Ame ri can Or ga ni za tion of Tea chers of Por tu guese (AOTP), qui pro pose des
we bi naires tout au long de l’année, ou verts aux en sei gnants non af fi liés, et
dont cer tains ont les TICE pour thème. L’AOTP or ga nise une ren contre an‐ 
nuelle, au mois d’août. Voir http://www.aotp site.net/.
l’Ins ti tu to Camões (Camões, I.P.), qui pro pose dif fé rentes for ma tions spé cia le‐ 
ment dé diées aux en sei gnants de Por tu gais Langue Non Ma ter nelle, et dont
le Centre Vir tuel offre un nombre très im por tants de res sources à uti li ser par
les ap pre nants. Voir http://www.instituto- camoes.pt/ (pour le centre vir tuel,
choi sir le do maine à consul ter sur le menu en haut de la page ini tiale du por‐ 
tail).
le Por tal do Pro fes sor de Por tu guês Língua Es tran gei ra/Não Ma ter na
(PPPLE), qui est une pla te forme en ligne sou te nue par l’Ins ti tu to In ter na cio‐ 
nal da Língua Por tu gue sa (IILP, http://iilp.cplp.org/) et par la Co mu ni dade
dos Países de Língua Por tu gue sa (CPLP, https://www.cplp.org/), dont l’ob jec‐ 
tif cen tral est d’« of frir à la com mu nau té en sei gnante et aux in té res sés en gé‐ 
né ral des res sources et des ma té riels pour l’en sei gne ment et l’ap pren tis sage
du por tu gais ». Voir http://www.ppple.org/.

Enfin, j’ai me rais pré sen ter six sug ges tions de lec tures qui pour ront
aider les en sei gnants à aller plus loin vers sa for ma tion et sa propre
au to no mie dans le do maine des TICE, de l’ap proche par tâches et de
la pé da go gie de pro jets (de la plus an cienne à la plus ré cente) :
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���Le Cadre Com mun de Ré fé rence pour les Langues (CECRL,
https://www.coe.int/fr/web/common- european-framework-reference-
languages) pu blié par le Conseil de l’Eu rope en 2001 est un do cu ment qui
pré sente une des crip tion très dé taillée des six ni veaux et des com pé tences
de ré cep tion (com pré hen sion orale, lec ture), de pro duc tion (ex pres sion orale
et ex pres sion écrite), d’in ter ac tion (conver sa tion) et de mé dia tion (tra duc tion
et in ter pré ta tion), qui consti tuent la base de l’en sei gne ment/ap pren tis sage
des langues étran gères sous la pers pec tive ac tion nelle. Comme l’in dique son
sous- titre, le CRL peut être uti li sé pour « ap prendre, en sei gner et éva luer ».
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du por tu gais et plus par ti cu liè re ment du Por tu gais Langue Étran gère (PLE).
De mon point de vue, l’al liance des TICE et de la pers pec tive ac tion nelle,
com plé tée par l’ap proche par tâches et par pro jets consti tue l’outil di dac‐ 
tique qui donne à l’en sei gnant de langues la li ber té de créer les ma té riels les
mieux adap tés à ses ap pre nants et est de ce fait dé ci sive pour la consé cu‐ 
tion de l’ob jec tif que nous pour sui vons : faire que nos élèves et étu diants
de viennent de vrais usa gers de la langue.
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