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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORMATION 
EN FLE/ FLS SUR UNE PLATEFORME 

D’ENSEIGNEMENT INSTITUTIONNELLE

Brisa Gómez Ángel
Françoise Olmo Cazevieille

Universitat Politècnica de València

1. INTRODUCTION

Il est un fait désormais acquis: la conception classique d’un cours de français
a été profondément bouleversée depuis l’apparition des TICE. En effet, celles-
ci ont ouvert une voie royale à de nombreuses et de fructueuses expériences. À

l’heure actuelle, la prolifération d’espaces créatifs pour l’enseignement des langues 
ou de plateformes du même type, témoigne de cette vague déferlante. Les systèmes 
mis en place sont difficiles à cerner dans leur intégralité même par les spécialistes 
concepteurs d’outils TICE du fait de leur multiplicité, de leur nature propre, de 
leurs objectifs spécifiques. 

Une nouvelle question s’impose à nous : celle de la nature du devenir de nos 
systèmes éducatifs et de leurs technologies ainsi que sur nos capacités de contrôle 
des phénomènes liés à l’acquisition et à l’enseignement des langues. Les recherches 
actuelles orientent leurs efforts autour de la problématique de la médiation, d’une 
part, et vers le domaine du contrôle ou du suivi des acquis des connaissances de 
l’apprenant, d’autre part.

En ce qui nous concerne, nos pratiques actuelles dans l’usage des TICE pour l’en-
seignement du FLE / FLS en contexte universitaire technologique témoignent d’une 
nette évolution depuis plus d’une quinzaine d’années. L’introduction de l’ordinateur 
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dans nos cours servit à l’époque de révulsif en ce qui concernait les aspects de moti-
vation des apprenants friands de cet outil novateur. L’appropriation de l’ordinateur 
devait se renforcer d’autant plus que les échanges transnationaux connaissaient un 
grand essor, phénomène dont nous bénéficiâmes largement. Peu à peu, l’évolution 
due à l’outil informatique changea nos pratiques d’enseignement-apprentissage des 
langues, car elles en modifiaient les contenus, pour en arriver, à l’heure actuelle, à 
situer les innovations des TICE sur le plan de leur présentation et de leur utilisation. 

Le parti pris des institutions universitaires pour l’outil informatique et les tech-
nologies qui en dépendent a constitué une opération de renouvellement de l’en-
seignement  simultanée à la révision de ses contenus dans le but de les adapter 
aux nouveaux besoins de la société. Notre université, par exemple, de type tech-
nologique, formant un public de futurs ingénieurs, d’architectes ou d’agronomes 
entre autres, met actuellement en place une plateforme virtuelle de support aux 
enseignements impartis. Il s’agit d’un appareil logistique d’appui à l’enseignement 
et à l’apprentissage dans tous les domaines du savoir concernés qui constitue un 
processus méthodologique visant l’autonomie des apprenants. Ainsi la plateforme 
virtuelle présente-t-elle de clairs enjeux dans un enseignement universitaire encore 
partagé entre le présentiel et l’apprentissage en autonomie.

Notre propos est ici de montrer tout d’abord notre positionnement en tant qu’en-
seignantes de langue FLE/FLS puis de présenter notre plateforme institutionnelle, de 
passer en revue nos pratiques, d’en voir aussi bien les aspects positifs que les limita-
tions, et de formuler des propositions pour de nouvelles techniques d’enseignement.

2. NOTRE POSITIONNEMENT

2.1. Les bases théoriques : le caractère motivé de notre 
enseignement – apprentissage 

Notre contexte de travail est de caractère fortement motivé, sur tous les niveaux, 
du côté institutionnel d’une part et de celui des actants qui interviennent dans la 
mise en œuvre de cet enseignement d’autre part. Cette prémisse de la motivation 
est absolument indispensable en amont de tout positionnement théorique et déter-
mine un moment important qui est l’étape inaugurale de tout le cours. 

Notre institution universitaire maintient une offre de deux niveaux de Français, 
se situant ainsi sur les A1–B1 du Cadre Européen de Référence, entrant en concur-
rence directe avec les cours d’anglais, d’allemand et d’italien. Il nous appartient 
donc de répondre aux exigences d’apprenants universitaires confrontés à leur be-
soin d’une formation ancrée dans le contexte élargi de l’Union Européenne.
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En outre, le public concerné dans nos cours de français est de plus en plus un 
public à profil professionnel, inscrit dans une formation complémentaire dans un 
pays francophone de l’UE. Notre enseignement est motivé par un ensemble d’ob-
jectifs qui infléchissent le programme poursuivi : négociation des objectifs, travail 
collaboratif autour de thèmes choisis, importance de la qualité de l’apprentissage 
comme vécu.

Tout d’abord, nous avons à prendre en compte la spécificité du projet réglé 
sur la filière technique de l’étudiant, ce qui constitue pour nous la principale 
contrainte ; en second lieu, le tutorat de toutes les tâches discursives en fonction 
des différentes compétences linguistiques travaillées (grammaticales et lexicales) 
et les compétences cognitives à enseigner (manipulation des outils informatiques 
pour l’apprentissage des langues, pour leur édition et pour leur communication) ; 
enfin, les tâches de gestion du travail en groupe et sous-groupes pour l’acquisition 
des compétences socio-éducatives, en relation avec des situations professionnelles 
(Demaizière, 2003).

2.2. Un environnement TICE pour une pédagogie par tâches

Dans notre contexte d’intervention, la pédagogie par tâches, à la fois linguis-
tiques et cognitives, s’accommode le mieux de l’emploi des TICE. Disposant de 
50% du volume horaire en laboratoire multimédia, les étudiants bénéficient de 
larges moyens techniques mis à leur disposition  : les tâches poursuivies peuvent 
se dérouler en autonomie totale ou partielle et sont axées sur l’apprentissage de la 
prononciation, d’exercices lexicaux et grammaticaux en ce qui concerne les com-
pétences linguistiques. 

Des plages horaires sont réservées à la recherche documentaire sur Internet  : 
ces tâches d’ordre également cognitif, familiarisent les étudiants à l’emploi de mo-
teurs de recherche comme Google, Yahoo ou autre, ainsi qu’à l’usage de logiciels 
d’édition comme Word, Flash ou Publisher. Ils apprennent tout aussi bien à sau-
vegarder, classer et organiser leurs documents qu’à les réutiliser à des fins de projet. 
Ce travail constitue l’aboutissement d’une série de savoir-faire mis en œuvre dans 
des macro-tâches d’élaboration du discours dans les étapes de rédaction suivant un 
thème choisi, d’édition et de présentation.

Notre matériel de départ consiste en la sélection de documents de l’Internet 
trouvés par le groupe d’apprenants  ; une partie de ce matériel est ensuite péda-
gogisé suivant les propositions de pédagogues confirmés : « La pédagogisation du 
contenu pour mettre en place les tâches, est souvent vue comme une forme de mé-
diation/étayage préalable (l’influence des théories de Vygostki est très perceptible 
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dans notre domaine, […]). Par son intervention pédagogique initiale, le concep-
teur anticipe en effet les réactions des apprenants et organise la tâche de façon à 
déclencher les processus efficaces au moment opportun » (Demaizière, 2005).

3. VISITE DE NOTRE PLATEFORME VIRTUELLE INSTITUTIONNELLE

L’université a conçu pour l’ensemble du campus une plateforme virtuelle de
vaste envergure permettant la mise en ligne de tous les contenus des matières en-
seignées, depuis le simple cours théorique, les travaux pratiques, l’échange d’infor-
mation entre professeurs et étudiants, les examens et leurs évaluations, jusqu’aux 
travaux de type collaboratif exigeant une pleine interaction de tous les actants.

Les enseignants ont donc la possibilité de créer leur propre matériel pédago-
gique dans un environnement favorable leur épargnant aussi bien les difficultés 
de gestion informatique de mise en ligne et utilisation de ces moyens que tous les 
problèmes d’incompatibilités et d’actualisation. 

Figure 1. Rubrique « contenidos »
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La structure prévoit un menu sur la gauche de l’écran ( Figure 1) conçu en 
sorte que nous puissions y ancrer des contenus de type modulaire pouvant être 
constamment révisés, augmentés ou divisés en sous parties, multipliés et diffusés à 
différents groupes d’apprenants. Le menu prévoit 12 rubriques : 

On note la présence de quatre types de rubriques :
– celles de contenus d’enseignement comme : contenidos, recursos, tareas,
– celles d’évaluation : exámenes, calificaciones,
– celles de gestion administrative et de configuration : calendario, configura-

ción, guía docente, encuestas, gestión,
– celles d’échanges et de communication : anuncios, espacio compartido, chat,

correo interno, foros,
On peut apprécier d’emblée l’importance accordée à l’environnement virtuel 

des contenus purement éducatifs, notamment tout ce qui concerne les questions 
d’échanges communicatifs, outre les rubriques d’organisation administrative et de 
gestion informatique.

Le fonctionnement du passage d’une rubrique à l’autre montre une ergonomie 
fiable s’adaptant aux contenus notamment en ce qui concerne leur disposition, 
l’inclusion ou le rejet des documents suivant la nécessité didactique. Un calendrier 
d’introduction et d’exécution des tâches en facilite la lecture à l’usager ainsi que 
l’exécution de ces tâches en heure et au rythme indiqués.

Les apprenants peuvent à loisir se mettre à jour dans le cas de non assiduité aux 
cours en présentiel, remettre leurs travaux individuels ou les réaliser en groupe de 
travail, être également évalués pour l’ensemble de « produits » exigibles dans cha-
cune des matières de leur curriculum.

De plus, l’utilisation du cours virtuel leur épargne le transport ainsi que la ma-
nipulation de documents sur papier plus coûteuse et encombrante ; les apprenants 
vont donc pouvoir consulter selon leurs besoins et en toute liberté les matériaux 

– Anuncios
– Calendario
– Calificaciones
– Chat
– Configuración
– Contenidos
– Correo interno

– Encuestas UPV
– Espacio compartido
– Exámenes
– Foros
– Gestión
– Guía docente
– Inicio

– Recursos
– Tareas
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didactiques comme ce cours de grammaire pour Français appliqué aux sciences 
(Figure 2) :

En ce qui concerne l’apprentissage des langues, le système nous permet de 
former nos étudiants à des pratiques autonomes, encore limitées dans notre cas 
puisque nous ne pouvons pas encore passer à l’évaluation virtuelle, mais néan-
moins significatives d’une nette évolution vers des pratiques conduisant progressi-
vement à l’autonomie. 

Les possibilités d’interaction entre actants sont variées : tout d’abord à travers 
l’existence d’un espace partagé où transitent les travaux échangés entre enseignants 
et apprenants, en accord avec le calendrier prévu. Nous disposons, en outre, d’un 
espace d’annonces unidirectionnel dans le sens enseignant‒apprenant ce qui nous 
permet aussi bien d’informer des changements dans le calendrier de diverses ren-
contres, des examens, ou de la venue d’un quelconque intervenant par exemple, 
que de faire part des nouvelles concernant la francophonie ou les échanges inter-
nationaux, entre autres.

Figure 2. Menu des vidéos du cours de grammaire.
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Il existe de plus un chat qui facilite les échanges de points de vue, disponible 
lors des mises en œuvre d’un travail collaboratif par des apprenants, ainsi qu’un 
forum dont nous nous servons pour lancer des débats ou des brain storming, en 
amont des orientations dans le choix des projets.

La rubrique de gestion nous permet de régler toutes les questions administra-
tives attenantes aux matières et aux apprenants inscrits ; quant à la rubrique évalua-
tion, il s’agit là d’un espace réservé à tous les types d’examens, tests ou évaluation 
formative voire institutionnelle.

4. NOS PRATIQUES

4.1. Introduction des contenus : 
la structure en modules d’enseignement

La conception modulaire de nos unités d’enseignement vise l’intégration des 
différents types d’apprenants ou groupes d’apprenants, cela permet la gestion de 
leur diversité, la réalisation de leur suivi, tout un ensemble de données aisément 
actualisable.

La programmation des contenus, fixée sur des objectifs généraux à atteindre 
par le groupe d’étudiants, est sujette à la règle de flexibilité et d’adaptabilité. En 
effet, les contenus et les tâches envisagées doivent pouvoir être proposés au mo-
ment pédagogiquement opportun, de sorte à mieux répondre aux besoins des ap-
prenants et à mieux garantir les résultats poursuivis. La détermination des unités 
d’enseignement s’effectue sur des critères de transversalité, aussi bien thématique 
que linguistique, de façon à assurer la pertinence et la polyvalence des contenus et 
des compétences visées.

Les savoir-faire ciblés, pour la totalité des modules d’enseignement mis en place 
dans un cours de niveau 2 (soit A2–B1), constituent un programme à déroulement 
progressif comprenant la compréhension et l’élaboration d’une annonce profes-
sionnelle, la rédaction d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation pour une 
candidature à un poste de travail, la compréhension de textes écrits ou de docu-
ments audio, le développement d’un texte en expression écrite, le résumé d’un 
document écrit ou visuel, la présentation d’un objet ou d’une technique. Des si-
tuations fictives mais non moins réalistes plongeront les apprenants dans ce type 
de pratiques sociales où ils devront mobiliser ces savoir-faire.

Voici à titre d’exemple l’un de nos modules du cours de niveau 2 :
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MODULE 5 : L’AUTOMOBILE

Activités Compétences linguistiques, culturelles, 
cognitives

• Expression sur  image
• Repérage du vocabulaire
• Établissement des champs sémantiques
• Lecture et compréhension des textes

choisis
• Relevé des contenus conceptuels
• Explication orale de ces contenus du

lexique au texte

DOCUMENTS

1. Peugeot –Citroën
http://www.psa-peugeot-citroen.com/
fr/fonctionnelle/player_fabrication_
auto.php

Exercices de vocabulaire technique
• Vocabulaire technique de l’automobile
• Mise en pratique du vocabulaire de

l’automobile.

Activités de reconstruction textuelle Compétences linguistiques, culturelles, 
cognitives

• Description d’un objet, d’une
technique, d’un procédé industriel

• Description d’une problématique.
• Élaboration de solutions.

• Savoir décrire un objet.
• Savoir exposer un problème.
• savoir  présenter des solutions.

Activités d’acquisition de compétences 
linguistiques précises

Réutilisation du passé composé, des 
pronoms personnels compléments, emploi 
du gérondif.

TRAVAUX PRATIQUES EN 
LABORATOIRE

Fiche de Travaux Pratiques :
• Entraînement phonétique
• Activités d’acquisition de lexique
• Activités de mise en discours des mots

nouveaux
• Recherche des contextes d’emploi,

différenciation terminologique
• Appropriation du vocabulaire dans le

contexte particulier choisi par l’apprenant
• Recherche des documents constituant

un environnement sémiotique dans un
contexte discursif donné

• Activités de structuration du discours
• Activités d’acquisition de compétences

linguistiques précises
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SÉMINAIRE

• Élaboration des objectifs du projet
d’exposé oral et présentation écrite des
objectifs.

• Mise en commun des différentes
recherches menées, définition des
objectifs, description des moyens à
mettre en œuvre.

• Premières présentations.

Figure 3 : Module de travail complet

Nous présentons également un échantillon de fiche de travaux pratiques :

4.2. Le concept de l’objet d’apprentissage

Afin de gérer les grands paramètres clé dans l’espace enseignement–apprentis-
sage comme la flexibilité dans les moments choisis pour la réalisation de toutes 
les activités programmées, ainsi que la diversité et l’hétérogénéité du groupe des 

Figure 4 : un échantillon de fiche de travaux pratiques



apprenants, facteurs qui se décuplent avec le paramètre de l’interactivité, il fallait 
implanter un système d’unité minimale d’enseignement : l’objet d’apprentissage. 
La nature de celui-ci peut être variable selon la fonctionnalité visée. Il peut consti-
tuer une leçon de grammaire, une série d’exercices de vocabulaire ou de gram-
maire, ou encore une correction d’examen ou une démonstration de structuration 
d’un énoncé ; en somme,  tout ce qui peut constituer une unité synthétique d’un 
apprentissage donné.

L’avantage est que toutes ces unités sont capitalisables et réutilisables autant 
de fois qu’il est nécessaire par tous les actants de la situation d’enseignement car 
ce fonds d’objets d’apprentissage est incessamment disponible et adaptable à tout 
module d’enseignement.

5. CONCLUSIONS

Le parti pris pour la plateforme institutionnelle présente une pluralité de mo-
des d’enseignements–apprentissages inimaginables sans le support informatique et 
sans l’existence de réseaux virtuels. Son adoption nous conduit vers des pratiques 
autonomisantes pour l’apprenant. Celui-ci va devoir se positionner en apprenant 

Figure 5 : exemple d’objet d’apprentissage
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autonome, c’est à dire, en apprenant désireux d’acquérir « des stratégies d’appren-
tissage, des connaissances techniques et des habiletés pour apprendre ainsi que des 
attitudes qui le rendent capable d’utiliser ces connaissances et ces habiletés avec 
confiance, de façon judicieuse et flexible, et cela indépendamment de l’enseignant 
qui se trouve devant lui » (Cyr, 1998 : 123).

Le suivi des apprenants est systématisé dans une aide bidirectionnelle et un es-
pace de médiation en constante évolution dans un procès incessant d’affinage. L’in-
teraction entre les différents actants est accrue, spatialement et temporellement, 
dans la pluralité des lieux où elle peut s’insérer. La plateforme institutionnelle nous 
facilite aussi la gestion et l’actualisation des contenus de toute nature insérables 
dans son menu. Par ailleurs, le processus évaluateur offert par notre environne-
ment virtuel est davantage stimulé en intégrant les différents types d’évaluation 
pour toutes les pratiques innovantes en matière du contrôle des connaissances, avec 
l’aval institutionnel. Enfin, l’apport non négligeable de la plateforme institution-
nelle est qu’elle nous garantit la sécurité et la maintenance technique du réseau.
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