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1. Théo ries d’ac qui si tion de la
langue
Comme le note K.  Eh lich (2005  : 31), la théo rie d’ac qui si tion de la
langue à la quelle on se ré fère dé ter mine la mé tho do lo gie pour éva‐ 
luer les com pé tences lan ga gières (cf. an nexe  1) 1. Par ailleurs, cer‐
taines don nées ne sont ob te nues que par une dé marche in di recte, re‐ 
le vées à pos te rio ri (mé thodes in tros pec tives) ou par une dé duc tion
faite à par tir des hy po thèses et théo ries em ployées. Ces choix in ‐
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Ta bleau 1 — Théo ries d’ac qui si tion de la langue (G. Schlem min ger)

No tion Mo dèle de langue En ré fé rence à Ex po si tion à la langue Buts de l’éva lua tion

fluencent le re cueil même des don nées et leur por tée. Une ré flexion
mé tho do lo gique nous pa raît ap pro priée.

Nous pro po sons d’abord de cla ri fier quelques no tions en dis tin guant
entre «  l’évo lu tion » de la langue 1 (2, etc.) d’un lo cu teur, «  l’ac qui si‐ 
tion », «  l’ap pren tis sage » et «  l’ap pro pria tion ». La no tion d’« évo lu‐ 
tion » part d’une com pé tence lin guis tique innée ; son dé ve lop pe ment
suit des fac teurs quasi gé né tiques ; l’in fluence ex té rieure, c’est- à-dire
l’ex po si tion à la langue (input) n’est que conco mi tante. Les étapes
d’évo lu tion se dé roulent chez tout in di vi du de façon si mi laire. La no‐ 
tion d’« ac qui si tion » tient par tiel le ment compte des ex pé riences et
du sa voir lin guis tique du lo cu teur. Ils ac com pagnent le pro ces sus
d’ac qui si tion, sans le gui der. Celui- ci est non- intentionnel  ; le lo cu‐ 
teur ne peut y in ter fé rer. L’« ap pren tis sage » est un pro ces sus vo lon‐ 
taire et guidé par l’ex té rieur. L’ex po si tion à la langue et le sa voir lin‐ 
guis tique mènent à un ac crois se ment de la com pé tence lin guis tique.
La no tion d’« ap pro pria tion » as so cie la com pé tence innée à l’ac ti vi té
consciente et in ten tion nelle du lo cu teur. Celui- ci bé né fi cie de son
en vi ron ne ment so cial et lan ga gier pour in té grer des élé ments ai dant
à construire et à par faire le ni veau de com pé tence dont il dis pose ac‐ 
tuel le ment. (Cette in té gra tion s’ef fec tue d’au tant plus fa ci le ment que
l’ex po si tion à la langue est pré- structurée [in take]).

2

La dé fi ni tion de ces no tions nous ren voie à un cer tain nombre de
théo ries psy cho lin guis tiques, celle de l’ex po si tion à la langue cible
(Input Hy po the sis) dé ve lop pée par S.  Kra shen, celle de l’in ter ac tion
(In ter ac tion Hy po the sis), celle de la né go cia tion du sens (Ne go cia tion
of Mea ning Hy po the sis) pro mue par M. Long, etc. D’autres se raient à
men tion ner — la théo rie de la pro duc tion lin guis tique (Out put Hy po‐ 
the sis), la théo rie de la prise de pa role auto- initiée par l’ap pre nant,
théo rie de la par ti ci pa tion « pas sive », etc. — qui fo ca lisent à chaque
fois sur un autre as pect de l’ac qui si tion de la langue mais n’ont que
peu d’im pact sur une mé tho do lo gie de l’éva lua tion des com pé tences
lan ga gières — voir le ta bleau 1.

3
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Évo lu ‐
tion in néiste Chom sky conco mi tante as pects for mels de la

langue : morpho- syntaxe

Ac qui ‐
si tion in néiste Chom sky conco mi tante as pects for mels de la

langue : morpho- syntaxe

Ap pro ‐
pria ‐
tion

in ter ac tion niste —
construc ti viste

Kra shen
(Vy gots ky)

ex po si tion à la langue
adap tée (in take)

as pects prag ma tiques, dis ‐
cur sifs, nar ra tifs…

Ap ‐
pren ‐
tis sage

« vo lon ta riste » Skin ner fac teur dé ter mi nant as pects for mels de la
langue

In fine, tous ces concepts et théo ries ren voient aux deux grands mo‐ 
dèles de langue  : in néiste et in ter ac tion niste — construc ti viste. En
par tant d’un mo dèle struc tu ra liste — la langue comme sys tème gram‐ 
ma ti cal inné (N.  Chom sky) — l’in té rêt de l’éva lua tion por te ra es sen‐ 
tiel le ment sur les as pects for mels de la langue : la morpho- syntaxe, la
pho né tique… En fa vo ri sant un mo dèle in ter ac tion niste et construc ti‐ 
viste (L.  Vy gots ki, J.  Bru ner), l’éva lua tion pren dra da van tage en
compte les qua li tés prag ma tiques, en l’oc cur rence les qua li tés dis cur‐ 
sives (la re con nais sance et l’em ploi de sché mas in ter ac tion nels et de
leur va leur so ciale, la ré flexion et l’in ter ven tion sur l’in ter ac tion, la
co opé ra tion entre ac teurs  ; l’al ter nance co dique, les stra té gies
d’étayage, etc.) et nar ra tives (connec teurs, lexique…). Le ta bleau 1 ci- 
dessus ré ca pi tule cette brève pré sen ta tion.

4

Au ni veau de la ré flexion mé tho do lo gique sur l’éva lua tion, deux
points at tirent en core notre at ten tion, l’un re lève de la théo rie d’ac‐ 
qui si tion, l’autre de la cog ni tion de la ( jeune) per sonne éva luée.

5

Sans en trer dans la théo rie mo du la riste d’A.  Karmiloff- Smith (1992),
rap pe lons seule ment son mo dèle d’ac qui si tion non- linéaire de la
langue qui a un im pact dans l’in ter pré ta tion des don nées éva luées.
L’ac qui si tion du lexique et de la syn taxe de mande une maî trise cor‐ 
recte de la seg men ta tion de la pa role. Dans une pre mière étape, le lo‐ 
cu teur, ne do mi nant pas cette seg men ta tion, ap prend les formes lin‐ 
guis tiques sous forme de clus ter, de chaîne pho né tique prise comme
une unité figée. Dans un se cond temps, lors qu’il maî trise le dé cou‐ 
page de la langue, il dé couvre la ré gu la ri té de celle- ci et est dis po sé à
sur gé né ra li ser ces règles. Ce n’est que dans la troi sième étape qu’il
ap plique cor rec te ment les ré gu la ri tés et les ir ré gu la ri tés des formes
lan ga gières. À l’ob ser va tion, on constate donc une ré gres sion après
une énon cia tion cor recte ini tiale comme le montre la fi gure 1.

6
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Fi gure 1 — La courbe d’ap pren tis sage

(d’après A. Karmiloff- Smith 1992)

Dans l’éva lua tion des com pé tences lan ga gières, le cher cheur uti lise
comme outil, entre autres, le récit à par tir d’images. En com men çant
sa sco la ri té obli ga toire, l’en fant se trouve au début du stade des opé‐ 
ra tions concrètes  : la pen sée lo gique se construit  ; la dé marche
hypothético- déductive n’est pas ac quise. Au ni veau des re pré sen ta‐ 
tions men tales, l’en fant sait dif fé ren cier l’image men tale de son objet.
Pour les images phy siques, il com mence à faire la dif fé rence entre
l’objet re pré sen té et l’objet lui- même. Il in tègre pro gres si ve ment la
dis con ti nui té entre l’image et l’objet re pré sen té  ; il ap prend à
connaître l’as pect re pré sen ta tif et vir tuel de l’image (cf. E.  Thom‐ 
men / A. Schirtz Nägeli, 2002). Ainsi, la struc tu ra tion lo gique du récit
à par tir d’images pose des pro blèmes comme les re cherches de J. Pia‐ 
get et al. le confirment 2. Une tâche de récit à par tir d’images doit en
tenir compte.

7

Rap pe lons en der nier lieu les cri tères de qua li té que pro pose U. Bre‐ 
del (2005  : 98) pour une éva lua tion des com pé tences lan ga gières et
dont nous tien drons compte dans notre propre dé marche :

8

L’outil d’éva lua tion tient- il compte des va rié tés de la langue étu diée ?
Tient- il compte de la spé ci fi ci té des codes (écrit / oral) ?
Collecte- t-il des don nées mé ta lin guis tiques (stra té gies de cor rec tion, etc.) ?

https://www.ouvroir.fr/cpe/docannexe/image/561/img-1.jpg
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Collecte- t-il des don nées mé ta com mu ni ca tives (stra té gies / at ti tudes dis ‐
cur sives, etc.) ?
Tient- il compte du pré dic teur pro so dique (pro so dic boots trap ping 3) ?
Tient- il compte du mo dèle d’ac qui si tion non- linéaire de la langue ?
Prévoit- il éga le ment une ana lyse qua li ta tive des don nées ?

Cette ré flexion mé tho do lo gique nous per met d’abor der les dif fé rents
types et mé thodes d’éva lua tion.

9

2. Mo dèles d’éva lua tion
Afin de mieux si tuer notre propre ap proche, l’ana lyse du pro fil du lo‐ 
cu teur, nous pré sen te rons les mo dèles d’éva lua tion les plus fré quem‐ 
ment uti li sés 4. Nous connais sons quatre grands types d’éva lua tion
des com pé tences lan ga gières 5  : l’ob ser va tion, l’ana lyse de pro fil du
lo cu teur, le test stan dar di sé, l’éva lua tion basée sur une tâche. Nous
les pré sen te rons par la suite en nous ré fé rant aux re cherches ef fec‐ 
tuées dans le cadre du bi lin guisme sco laire 6. Tou te fois, ce clas se ment
garde un ca rac tère heu ris tique. Des pro jets de re cherche de grande
en ver gure peuvent re cou rir à plu sieurs types d’éva lua tion à la fois,
comme c’est, par exemple, le cas de l’Étude de la ma tu ri té bi lingue
dans le can ton de Vaud (G. Gie ruc / I. Lys, 2005).

10

2.1. Ob ser va tion
En sui vant la mé tho do lo gie des sciences so ciales, en l’oc cur rence les
mé thodes d’in ves ti ga tion, nous dis tin guons, dans le cadre de notre
dé marche, entre l’ob ser va tion di recte et l’ob ser va tion in di recte.

11

2.1.1. Ob ser va tion di recte

L’ob ser va tion (non par ti ci pante 7) di recte est d’abord une tech nique
de re cueil des don nées ver bales et non ver bales dans un contexte
« na tu rel » et in dé pen dant de la si tua tion d’ob ser va tion. C’est en suite
une mé thode pour la des crip tion d’un com por te ment lan ga gier ma ni‐ 
feste afin de dé ga ger une in ter pré ta tion des per for mances lan ga‐ 
gières d’un lo cu teur. Une grille de ca té go ries, ap pe lée éga le ment
grille d’ob ser va tion, est consti tuée de des crip teurs per met tant à la
fois le co dage des ob ser va tions et l’ana lyse des don nées 8. Le ré sul tat
dé pend de la qua li té heu ris tique de la grille par rap port aux phé no ‐

12
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mènes lan ga giers ob ser vés et de la ri gueur avec la quelle l’ob ser va teur
uti lise cette grille. La col lecte des don nées peut éga le ment s’ef fec tuer
à l’aide d’un média comme l’en re gis tre ment son et/ ou vidéo.

La re lia bi li té de l’ob ser va tion di recte «  simple » de classes bi lingues
(c’est- à-dire le degré d’exac ti tude de la me sure) reste par fois dis cu‐ 
table. C’est la rai son pour la quelle cette ap proche est plus uti li sée
dans le cadre de la for ma tion d’en sei gnants et dans l’au toé va lua tion
qu’au ni veau de la re cherche. Quant à l’ob ser va tion « armée » (c’est- à-
dire se ser vant d’un média), elle est plus exacte et vé ri fiable mais plus
oné reuse en éner gie et en temps. Pour ob te nir éga le ment des ré sul‐ 
tats quan ti ta tifs, la trans crip tion, le co dage et l’ana lyse peuvent être
ef fec tués via des lo gi ciels (par ex. Vi déo graphe, EX MA RaL DA).

13

Pour un cours bi lingue al le mand en ma thé ma tiques à l’école pri maire,
R. Carol donne un exemple de trans crip tion (R. Carol 2005a) et d’ana‐ 
lyse qua li ta tive (R. Carol 2005b). Elle montre com ment la langue, dans
sa fonc tion gnos tique, peut ser vir d’outil d’ac qui si tion dis ci pli naire
même si la maî trise de cette langue n’égale pas celle d’un natif. Dans
son ana lyse, elle spé ci fie les moyens ver baux et non ver baux sus cep‐ 
tibles d’in ter ve nir dans la construc tion d’un sa voir dis ci pli naire, à sa‐ 
voir l’ap pren tis sage de la re te nue dans une classe de CP bi lingue. Elle
dé montre plus par ti cu liè re ment l’im por tance de l’as pect socio- 
cognitif des in ter ac tions et le re cours fré quent aux connais sances
(pré cé dem ment ac quises) des élèves. Son ana lyse per ti nente part
d’un point de vue es sen tiel le ment in ter ac tion nel ; ainsi, elle risque de
né gli ger cer tains as pects de la di dac tique des ma thé ma tiques.

14

Men tion nons éga le ment la re cherche menée par A.  Geiger- Jaillet
(2005) qui part d’une ob ser va tion di recte de classes bi lingues du pri‐ 
maire en Al sace. En par tant de pro duc tions de lo cu teurs ti rées du
cor pus ALSA 9, elle ana lyse la ma nière dont les phé no mènes d’al ter‐ 
nance sont pris en compte dans la construc tion des com pé tences lin‐ 
guis tiques et cultu relles des élèves bi lingues. Elle constate que

15

[…] les fonc tions ré fé ren tielle et mé ta lin guis tique, fo ca li sant sur le
conte nu, sont sur tout at tes tées dans notre cor pus pour le pas sage de
l’al le mand vers le fran çais, l’al ter nance de L2 vers L3 (dia lecte) est da ‐
van tage ré ser vée aux fonc tions ex pres sive, pha tique et co na tive,
donc à la re la tion pé da go gique entre en sei gnant et élèves. (Geiger- 
Jaillet, 2005 : 79) 10
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De nom breux tra vaux ont été ef fec tués sur des cor pus d’en fants bi‐ 
lingues. Comme ils ne se si tuent pas dans un cadre ins ti tu tion nel,
nous ne les abor de rons pas dans ce tra vail. Ils suivent sou vent un mo‐ 
dèle struc tu ra liste de la langue ; l’in té rêt porte es sen tiel le ment sur les
as pects for mels de la langue. Ainsi, par exemple, la re cherche de
M. Bon ne sen (2005) traite de cer tains as pects syn taxiques d’en fants
bi lingues franco- allemands.

16

2.1.2. Ob ser va tion in di recte

L’ob ser va tion in di recte per met une tech nique de re cueil des don nées
consti tuées de dé cla ra tions sur des com por te ments ou d’at ti tudes
lin guis tiques. Nous dis tin guons entre l’hétéro- évaluation et au toé va‐ 
lua tion du lo cu teur 11. Les ou tils uti li sés sont des rap ports, ques tion‐ 
naires, en quêtes, etc. La qua li té des ana lyses et ré sul tats dé pend des
des crip teurs. L’âge du lo cu teur est éga le ment un fac teur à prendre en
compte comme le note D. Huck (2007 : 14) :

17

[…] c’est du côté de l’en fant que le pro ces sus éva lua tif montre en core
des fai blesses. La pa role d’en fants, leur dis cours sur les langues et
sur le bi lingue, mais aussi leurs re pré sen ta tions […] res tent, par na ‐
ture, pré caires et évo lu tifs. L’accès aux re pré sen ta tions en fan tines
reste dé li cat, sur le plan mé tho do lo gique, et son in ter pré ta tion n’est
guère aisée.

Pour l’en sei gne ment bi lingue, les re cherches uti li sant cette mé thode
sont mul tiples. Il faut men tion ner les tra vaux so cio lin guis tiques
d’A. Bothorel- Witz et de D. Huck sur le bi lin guisme en Al sace et l’at ti‐ 
tude des lo cu teurs face à plu sieurs langues 12. Nous de vons éga le ment
si gna ler les tra vaux d’E. Wer len, en l’oc cur rence son en quête sur l’en‐ 
sei gne ment bi lingue dans le can ton de Berne (E. Wer len, 2007). En Al‐ 
le magne, C. Meyer (2003) a mené en Rhénanie- Palatinat une en quête
au près des ly cées sur les re pré sen ta tions de l’en sei gne ment bi lingue
(an glais) de la géo gra phie. O. Mentz (2004) 13 a mené une étude iden‐ 
tique dans toute l’Al le magne à pro pos de l’en sei gne ment bi lingue en
fran çais. D. Abendroth- Timmer (2007) a ef fec tué une re cherche em‐ 
pi rique sur l’ac cep ta tion de mo dules bi lingues de la part des en sei‐ 
gnants et des élèves dans des ly cées de Brême. I. Bu chin ger (2006) a
éga le ment mené une en quête au près d’en sei gnants de ly cées sur
leurs pra tiques d’en sei gne ment bi lingue. Dans une pers pec tive in ter‐

18
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cul tu relle, C. Fäcke (2006) a com pa ré les re pré sen ta tions et at ti tudes
d’ado les cents mo no lingues et bi lingues face à des textes lit té raires 14.

2.2. Test stan dar di sé de langue
Nous en ten dons par test une épreuve d’ef fi cience stan dar di sée et
éta lon née et qui n’est pas conçue pour les be soins sco laires mais uni‐ 
que ment pour ceux d’une re cherche. Il cor res pond aux cri tères de
va li di té et de re lia bi li té  ; il ré pond aux exi gences de la si tua tion très
en ca drée dite de la bo ra toire. Il s’agit d’une éva lua tion cri té riée où
sont me su rées une ou plu sieurs com pé tences lin guis tiques. Elle
donne une ap pré cia tion sur les per for mances d’un ap pre nant par
rap port à des ob jec tifs fixés a prio ri en me su rant le degré d’at teinte
de ces ob jec tifs 15.

19

De nom breuses re cherches ca na diennes sur l’en sei gne ment bi lingue
re lèvent de cette mé thode. Ce pen dant, la si tua tion bi lingue par ti cu‐ 
lière du Ca na da rend une com pa rai son dif fi cile avec notre si tua tion.
Pour les classes bi lingues du pri maire de l’en sei gne ment privé en Al‐ 
sace, les tra vaux de J.  Petit (1999‐2003) sont à si gna ler. L’en sei gne‐ 
ment bi lingue pu blic en Al sace est éva lué ré gu liè re ment. Cette éva‐ 
lua tion dont la concep tion reste dé pen dante du com man di taire ins ti‐ 
tu tion nel est du type som ma tif et suit, dans la plu part des cas, la mé‐ 
thode de test 16. D.  Huck (2007) ré sume les der niers ré sul tats (de
2002) de la ma nière sui vante 17 :

20

Pour la com pré hen sion orale, les ré sul tats sont très bons à bons dans
les do maines com mu ni ca tion nel et fonc tion nel ; les per for mances
res tent ce pen dant très moyennes dans la com pré hen sion dé con tex ‐
tua li sée (c’est sans doute un as pect qui est moins pré sent en classe).

La com pré hen sion des parts com mu ni ca tion nelle et fonc tion nelle de
l’écrit est gé né ra le ment bonne à très bonne. Celle des autres do ‐
maines, en par ti cu lier du champ des dis ci plines sco laires est très in ‐
égale : la fron tière entre sa voir lin guis tique et sa voir dis ci pli naire
reste né ces sai re ment très po reuse (par ex. dans le do maine lexi cal).

Dans la pro duc tion orale, les élèves pré sentent, glo ba le ment, des per ‐
for mances assez à moyen ne ment sa tis fai santes lors qu’il s’agit de l’ex ‐
pres sion orale contex tua li sée. En re vanche, les per for mances res tent
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en core mé diocres ou in sa tis fai santes dans le do maine nar ra tif et fic ‐
tion nel. Il s’agit d’un tra vail de pro duc tion com plexe, qui n’est pas
uni que ment lié à la dif fi cul té de l’em ploi d’un code lin guis tique, mais
aussi à l’ap pren tis sage d’un savoir- faire dis ci pli naire dans l’éla bo ra ‐
tion d’un texte oral et, par fois, de savoir- faire so ciaux et cultu rels.

Il n’y a pas de pa reilles éva lua tions de classes bi lingues en Al le magne.21

2.3. Éva lua tion basée sur la tâche
C’est dans l’ap proche ac tion nelle que «  l’en sei gne ment basé sur la
tâche » (task based re search / auf ga ben ba sierte In ter ak tion), a été dé‐ 
ve lop pé. L’hy po thèse qui sous- entend cette dé marche sti pule qu’un
cours or ga ni sé au tour de la ré so lu tion de tâches (tâches qui sont
orien tées sur le conte nu 18, im pli quant la par ti ci pa tion ac tive des ap‐ 
pre nants et re po sant sur un tra vail col la bo ra tif) fa vo rise l’ap pren tis‐ 
sage lin guis tique et dis ci pli naire. Selon ses pro mo teurs, un tel dis po‐ 
si tif, uti li sé dans un but d’éva lua tion, per met éga le ment de dé crire,
d’ana ly ser et de pré dire les per for mances dis cur sives et lan ga gières
des ap pre nants. En va riant les pa ra mètres de la tâche, on peut étu‐ 
dier les ré per cus sions sur les per for mances lan ga gières des lo cu‐ 
teurs. On saura alors dé fi nir les pro prié tés lin guis tiques d’une tâche
(cf. J. Eckerth 2007 : 93).

22

Cette mé thode a été no tam ment dé ve lop pée par R.  Ellis (2003) et
J. Eckerth (2003). En Al le magne, un nombre crois sant de re cherches
et de thèses uti lisent cette dé marche. Elle se prête plus par ti cu liè re‐ 
ment à l’éva lua tion des sa voirs dis ci pli naires dans une langue- cible.
Au ni veau mé tho do lo gique, les cher cheurs suivent sou vent une ex pé‐ 
ri men ta tion en si tua tion de la bo ra toire ; par fois ils va lident leurs ré‐ 
sul tats en uti li sant des groupes / classes té moin. Ce pen dant, les ap‐ 
proches et les ob jec tifs dif fèrent consi dé ra ble ment d’une re cherche à
l’autre. Comme il est im pos sible de dis cu ter ici tous ces tra vaux, nous
nous conten te rons de les pré sen ter briè ve ment sous forme d’un sy‐ 
nop sis 19 – ta bleau 2 20.

23
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Ta bleau 2 — Re cherches en en sei gne ment bi lingue ba sées sur la tâche

2.4. Ana lyse de pro fil du lo cu teur
L’ana lyse de pro fil, dé ve lop pée par W. Grießhaber (2005), a pour ob‐ 
jec tif d’ex per ti ser l’étape d’ac qui si tion de la langue d’un lo cu teur à un
mo ment donné. Cette dé marche prend en compte les étapes uni ver‐ 
selles d’ac qui si tion. Celles- ci se ma ni festent, avec des va ria tions in di‐ 
vi duelles, chez chaque lo cu teur d’une langue don née qu’il s’agisse de
L1, L2, etc. Les don nées re cueillies sont com pa rées au mo dèle des
étapes d’ac qui si tion afin de dé ter mi ner le stade d’ac qui si tion du lo cu‐ 
teur ob ser vé (cf. éga le ment W.  Grießhaber 2005). Selon la théo rie
d’ac qui si tion de la langue à la quelle le cher cheur adhère, il s’in té res‐ 
se ra da van tage à la forme de la langue, à la den si té du champ lexi cal,
aux ca rac té ris tiques dis cur sives, nar ra tives, etc. La plu part du temps,
c’est le lan gage oral plu tôt que le lan gage écrit qui est ana ly sé.

24

L’éva lua tion a comme cadre une si tua tion de la bo ra toire où le cher‐ 
cheur tente de re pro duire un contexte lan ga gier le plus na tu rel pos ‐

25
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sible. Les tech niques d’éli ci ta tion sont va riées. Sou vent, il s’agit de la
pré sen ta tion d’une sé quence d’images : le lo cu teur doit ra con ter l’his‐ 
toire qu’il voit. Ses pa roles sont en re gis trées (son et  /  ou vidéo)
trans crites, co dées et ana ly sées.

De nom breuses études ont été ef fec tuées sur des en fants de mi‐ 
grants. Ainsi, A.  Grevé, U.  Neu mann, H.  J.  Roth (2004) et H.  J.  Roth,
J. Owen‐Or te ga, A. Grevé (2004) ont ana ly sé des classes com po sées
de lo cu teurs bi lingues (es pa gnols, por tu gais, ita liens). Ils com parent
les per for mances lan ga gières des en fants de mi grants et al le mands.
Les tra vaux de l’uni ver si té de Kiel sont les pre miers dans le do maine
du bi lin guisme sco laire 21. Pour les ni veaux pré sco laire et élé men taire,
les cher cheurs éva luent l’ac qui si tion de l’an glais des élèves ayant suivi
une édu ca tion, voire un en sei gne ment de type im mer sion com plète.
Les ana lyses sont orien tées vers des as pects for mels de la langue
(pho né tique, mor pho lo gie…).

26

A.  Geiger- Jaillet (2007) ana lyse la com pé tence nar ra tive des élèves
des classes de CP bi lingue en Al sace. Elle constate que ces élèves, ex‐ 
po sés à un en sei gne ment bi lingue pa ri taire de puis trois ans, suivent
les étapes d’ac qui si tion ha bi tuelles d’un ap pre nant natif.

27

3. Éva lua tion de classes bi lingues
dans le Rhin su pé rieur
La pre mière confé rence in ter gou ver ne men tale sur la co opé ra tion eu‐ 
ro péenne dans le do maine de l’en sei gne ment des langues re monte à
1957. Il faut ce pen dant at tendre 1998 pour que soit sou li gné, au ni veau
eu ro péen,

28

[…] l’in té rêt po li tique, tant pour le pré sent que pour l’ave nir, de dé ve ‐
lop per des do maines d’ac tion spé ci fiques tels que des stra té gies pour
la di ver si fi ca tion et l’in ten si fi ca tion de l’ap pren tis sage des langues en
vue du plu ri lin guisme 22 dans un contexte pa neu ro péen […]. (Co mi té
des mi nistres, 1998 : 33) 23

La ré gion Al sace, compte tenu de son his toire lin guis tique sin gu lière,
a promu le bi- et plu ri lin guisme, plus par ti cu liè re ment à par tir des
an nées 1990 en créant la fi lière bi lingue dans l’en sei gne ment pri maire
(6,3  % des élèves sont sco la ri sés dans des classes bi lingues en

29
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2006‐2007), puis se con daire. Dans le Pays de Bade, cette prise de
conscience du plu ri lin guisme se ma ni feste en 2004 avec l’in tro duc‐ 
tion de l’en sei gne ment pré coce du fran çais 24 et l’ou ver ture pro gres‐ 
sive des pre mières classes bi lingues. En 2006‐2007, il y a huit écoles
pri maires concer nées avec un total d’une ving taine de classes bi‐ 
lingues pa ri taires 25.

Dès le début, tant les dé ci deurs po li tiques que les cher cheurs en
socio-  et psy cho lin guis tique s’in té ressent à l’éva lua tion de ces ex pé‐ 
riences. Pour l’Al sace, les re cherches déjà men tion nées d’A. Bothorel- 
Witz (Uni ver si té Marc Bloch, Stras bourg), de D.  Huck (Uni ver si té
Marc Bloch, Stras bourg), d’A. Gei ger‐Jaillet (IUFM d’Al sace) et de feu
J. Petit (Uni ver si tés de Reims et de Kons tanz) font ré fé rence. La créa‐ 
tion des classes bi lingues dans le Pays de Bade est ré cente ; seul le ni‐ 
veau pré sco laire a été l’objet de tra vaux de re cherche, menés à la
Pädagogische Hoch schule de Frei burg par N. Hup pertz 26.

30

Nos propres re cherches font suite à des de mandes de dé ci deurs et
res pon sables d’édu ca tion ré gio naux. Elles se si tuent éga le ment dans
la pour suite des tra vaux de J. Petit (1998‐2003). Elles se font dans le
cadre du «  Centre de re cherche en bi lin guisme sco laire  » de la
Pädagogische Hoch schule de Karls ruhe.

31

3.1. Ob jec tifs

L’ob jec tif cen tral de notre tra vail consiste à éta blir un pro fil de lo cu‐ 
teur de chaque élève d’une co horte en France et en Al le magne
(classes bi lingues de l’école ma ter nelle, grande sec tion / Kin der gar‐ 
ten au CM2 de l’école pri maire) sur une durée de cinq ans (étude lon‐ 
gi tu di nale) en com pa rant les per for mances lan ga gières ob ser vées aux
étapes d’ac qui si tion d’un natif. Nous par tons, dans cette re cherche,
de l’hy po thèse que les étapes d’ac qui si tion de la L1 et de la L2 sont, au
ni veau lin guis tique, iden tiques. Pour l’al le mand, les tra vaux, entre
autres, de M. Pie ne mann (1981, 1986) y font ré fé rence ; pour le fran‐ 
çais, ce sont les études de J. M. Mei sel (1990).

32

Les ob jec tifs dé taillés quant au pro fil des per for mances lan ga gières
sont les sui vants :

33

1. la com plexi té de la syn taxe,
2. la com plexi té du groupe no mi nal,
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3. l’éten due / la den si té du lexique,
4. la struc tu ra tion de la nar ra tion :

épi sodes et élé ments des crip tifs,

re con nais sance de la si gni fi ca tion des signes vi suels 

(pro prié té, état men tal des per son nages…),

élé ments de rai son ne ment,

connec teurs,

5. la conscience lin guis tique et les stra té gies (méta-)lin guis tiques : stra té gies
ré pa ra trices, ré flexion / hy po thèses sur la langue, etc.,
6. les stra té gies / at ti tudes dis cur sives : al ter nance co dique, pa ra phrase, évi ‐
te ment, ré duc tion for melle, co- construction…

Afin d’éva luer le ni veau des per for mances in di vi duelles, il nous faut
choi sir une dé marche mé tho do lo gique et des ou tils ap pro priés.

34

3.2. Mé tho do lo gie et choix de l’outil

Au ni veau concep tuel, nous nous ré fé rons, entre autres, à la mé thode
du «  pro fil du lo cu teur  » dé ve lop pée par W.  Gries sha ber (2006) et
pré sen tée plus haut. Sur le plan de l’outil d’éva lua tion, nous nous
sommes plus par ti cu liè re ment ins pi rés du mo dèle d’éva lua tion
HAVAS 5 éta bli par Hans H. Reich (Uni ver si té de Co blence‐Lan dau) et
Hans‐Joa chim Roth (Uni ver si té de Co logne) 27.

35

Le but est d’éli ci ter une pro duc tion lan ga gière, tant que faire se peut
au then tique, au près d’en fants, dans des si tua tions de la bo ra toire
(condi tions stan dar di sées et re pro duc tibles). En psy cho lo gie ex pé ri‐ 
men tale et en psy cho lin guis tique, la tech nique la plus ré pan due est le
re cours à des sé ries d’images qu’on de mande au lo cu teur de dé crire
afin qu’il re cons ti tue leur trame nar ra tive. D’autres tech niques sont
pos sibles, comme la pré sen ta tion d’une seule illus tra tion (cf. E. Wer‐ 
len et al. 2003  : chap.  4) ou l’écoute d’une his toire ac com pa gnée
d’images que l’élève doit ra con ter par la suite (cf.  Méron‐Mi‐ 
nuth 2005 : « His toire de Mon sieur Ri go lot : deux amis » ). Nous avons
opté pour l’his toire d’images à nar rer par l’élève (sans écoute préa‐ 
lable), car elle nous pa raît pro duire un lan gage plus au then tique. La
série d’images doit ré pondre aux cri tères sui vants :

36

l’his toire et les images doivent cor res pondre à l’âge men tal (mo ti va tion) et au
ni veau cog ni tif (com plexi té du récit) des lo cu teurs in ter ro gés ;
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l’his toire doit suivre les règles ha bi tuelles de nar ra tion ;
elle doit avoir une lon gueur qui per met de pro duire un récit oral de maxi ‐
mum cinq mi nutes.

Pour l’éli ci ta tion, de nom breuses his toires d’images ont été uti li sées.
Rap pe lons, entre autres, les vi gnettes de J.  Pia get 28. L’his toire en
images qui est ac tuel le ment sou vent uti li sée est celle de la gre nouille
Frog, where are you? de M. Mayer (1969). H. H. Reich, H. J. Roth (2004)
uti lisent l’his toire sans lé gende Vogel und Katze 29. Nous avons choi si
une his toire d’E. Ohser [E. O. Plauen] (2000) tirée du livre Vater und
Sohn. Elle est consti tuée de quatre images (voir le récit en an nexe 2).
Celles- ci ne nous pa raissent pas trop en fan tines ; sur le plan cog ni tif,
elles nous semblent adap tées à des en fants de 5 à 11  ans, tranche
d’âge visée par notre en quête.

37

Sur le plan mé tho do lo gique, nous avons consti tué un ca drage fixe et
re pro duc tible de la si tua tion de re cueil des don nées, consi gné dans
un Ca hier d’éva lua tion (cf. A.  Pel chat, G.  Schlem min ger  2007  ;
G. Schlem min ger 2007  ; voir aussi des ex traits dans l’an nexe 3). Les
col la bo ra teurs ont été for més à l’en tre tien avec les en fants. Afin de
connaître le contexte lin guis tique de l’élève, nous avons éla bo ré un
« Ques tion naire so cio pro fes sion nel et lin guis tique » (voir an nexe 4).

38

3.3. Éta lon nage des ou tils

Dans la phase pi lote, nous avons testé la va li di té de l’his toire, la re lia‐ 
bi li té des des crip teurs et le ca drage de la si tua tion. Nous nous
sommes posé les ques tions sui vantes :

39

a. La va li di té de l’his toire dans les dif fé rents ni veaux de la GS (école ma ter ‐
nelle) au CM2 :

Sur le plan quan ti ta tif, la pro duc tion lan ga gière est- elle suf fi sam ment riche pour

consta ter des ni veaux d’ac qui si tion dif fé rents ?

Sur le plan qua li ta tif, la pro duc tion lan ga gière est- elle suf fi sam ment riche pour

consta ter des ni veaux d’ac qui si tion dif fé rents ?

b. La re lia bi li té des dif fé rents des crip teurs lin guis tiques et dis cur sifs :
Les dif fé rents des crip teurs sont- ils per ti nents ?

Permettent- ils de construire les va riables ?

c. Le ca drage de la si tua tion de re cueil des don nées :
Est- elle assez pré cise et claire afin de per mettre sa re pro duc tible ?
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L’outil a été testé dans 18 classes (écoles ma ter nelles et pri maires) en
Al sace. Les ré cits des élèves ont été en re gis trés par vidéo et trans‐ 
crits. Un pre mier co dage som maire a été ef fec tué (voir comme
exemple la grille en an nexe 5). Ces don nées nous ont per mis de va li‐ 
der ou de mo di fier notre dé marche et notre sup port 30.

40

3.4. Pre miers ré sul tats de la
phase pi lote
Nous dis cu te rons la qua li té de l’his toire, les des crip teurs lin guis tiques
et la si tua tion de re cueil des don nées.

41

3.4.1. La si tua tion de re cueil des don ‐
nées

Les élèves se prêtent en gé né ral vo lon tiers à la si tua tion d’éva lua tion.
Les plus «  ti mides  » de mandent par fois à être en cou ra gés. Néan‐ 
moins, les en quê teurs doivent être mieux for més pour ap pli quer les
mêmes stra té gies de co- construction lorsque les élèves si gnalent
qu’il leur manque un mot, etc.

42

C’est la tech nique qui a posé le plus de pro blèmes  : des câbles non- 
adaptés, le son en re gis tré trop faible, etc., la ma ni pu la tion de la ca‐ 
mé ra exige une ini tia tion préa lable. L’en re gis tre ment du récit doit
être pro fes sion na li sé.

43

La com pres sion et la dé com pres sion des si gnaux lors du tran fert des
don nées de la cas sette d’en re gis tre ment sur or di na teur a sou le vé des
pro blèmes de dé co dage (dus à la di ver si té des Codec). Il a pu être ré‐ 
so lu.

44

3.4.2. L’his toire en images
Compte tenu des ré cits d’élèves dont nous dis po sons, il s’avère que la
série d’images n’est gé né ra le ment com prise qu’à par tir de la troi sième
année d’en sei gne ment bi lingue pa ri taire (CP). Elle four nit assez de
don nées quan ti ta tives et qua li ta tives pour ap pré cier l’étape d’ac qui si‐ 
tion du lo cu teur.

45
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Ta bleau 3 — Pro duc tion d’un élève de CP bi lingue (en fin d’année sco laire)

Ligne Éva lua teur Élève CP

1 Das ist Herr Be cker und das ist Herr Mul ler.  
Kannst du mir erzählen, was du siehst?  

2   Ahm Herr Be cker ähm ???? eine
Apfel.

3 Und was macht Herr Müller?  

4   (schweigt)

5 Wo ist denn der Baum?  

6   Im Gar ten von ähm Herr Müller.

7
Und wie fühlt sich Herr Müller, wenn Herr Be ‐
cker  
die Apfel isst?

 

8   (schweigt)

9 Ist er froh oder böse?  

10   Er ist nicht froh.

11
Genau. Und was pas siert dann? Was macht
Herr  
Müller da nach?

 

12   Er ähm…

13 Was macht er mit dem baum?  

14   Ahm

15 Was pas siert denn mit dem Baum?  

16   (schweigt)

17 Was ist sein Ziel?  

18   (zeigt auf das Bild)

19 Ein Seil?  

20   (schweigt)

21 Warum hat er das Seil?  

22   (schweigt)

23 Was möchte er mit dem Seil ma chen?  

24   Er will äh, den ähm, ntz Baum äh…

25 Wohin?  

26   In äh…

En pre mière et deuxième année, les pro duc tions lan ga gières ne sont
pas assez four nies pour pou voir en tirer des conclu sions sur les ac‐ 
qui si tions comme le montre le ta bleau 3.

46
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28   In Gar ten

29 Wo möchte er den Baum hin ma chen?  

30   In den Gar ten

31
Genau.  
Und was pas siert dann?  
Was macht Herr Be cker?

 

32   Er schläft.

33 Und wie fühlt sich Herr Müller?  

34   ähm

35 Was macht der Herr Müller?  

36   (schweigt)

37 Kannst du bes chrei ben, was pas siert: (zeigt auf das  
Bild)  

38   (schweigt)

39 Und am Schluss, was pas siert mit den Äpfeln?  

40   Ahm, sie mit Seil

41 Und wo sind die Apfel?  

42   Im Gar ten ähm…

43 Herr Be cker? .

44   Ja

45
Und hat Herr Müller er reicht, was er er rei chen  
wollte?  
Ja oder nein?

 

46   Nein

47 Nein? Ok. Danke schön.  

Il y a plu sieurs ex pli ca tions pos sibles à ce phé no mène :47

a) Les ob ser va tions de classe, l’en tre tien avec les en sei gnants, etc.
montrent qu’avec deux à trois ans d’en sei gne ment bi lingue pa ri taire,
les élèves (à l’ori gine mo no lingues fran çais) dis posent d’un très bon
ni veau de com pré hen sion. Cette per for mance ne se re trouve pas sur
le plan de l’ex pres sion ver bale. Ce phé no mène est propre à la pé riode
de la tence 31.

48

b) Au vu des dif fi cul tés nar ra tives (et non lin guis tiques) de quelques
lo cu teurs plus âgés, il est éga le ment à sup po ser que, chez les jeunes
élèves, la pen sée lo gique et le rai son ne ment dé duc tif concret se
mettent seule ment en place au stade des opé ra tions concrètes (7 à
11 ans). Pour vé ri fier cette hy po thèse, nous au rions dû faire ra con ter

49
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Ta bleau 4 — Éva lua tion ni veau I, consignes pour l’éva lua teur

la même his toire en langue ma ter nelle. Par manque de moyens, nous
n’avons pas pu y re cou rir.

Afin de pal lier ce dé fi cit mé tho do lo gique, nous avons conçu une éva‐ 
lua tion (ap pe lée « éva lua tion de ni veau 1 », voir ta bleau 4) adap tée aux
élèves des pre mières an nées d’en sei gne ment bi lingue, que nous uti li‐ 
se rons dans ces classes. Elle fait sur tout appel à la com pré hen sion
ver bale orale et de mande es sen tiel le ment des ré ac tions non- 
verbales, ges tuelles ; l’ex pres sion ver bale at ten due est élé men taire. Il
s’agit d’une si tua tion d’achat / vente («  jouer à la mar chande » ) que
nous avons choi sie parce qu’elle fait par tie du monde de l’en fant. Les
items sont construits de façon pro gres sive  : par ler de soi – re con‐ 
naître – dé nom brer — iden ti fier, nom mer – ex pri mer ses goûts, com‐ 
pa rer – par ler de son en vi ron ne ment — ex pri mer une chro no lo gie.

50
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Ta bleau 5 — Liste des verbes uti li sés par les élèves d’un CP bi lingue (en fin

d’année sco laire)

anhängen fort flie gen kom men pflücken sein

auf ma chen fres sen krie gen rein schla gen tref fen

be fes ti gen gehen las sen sagen tro ck nen

be sit zen gu cken lie gen schaf fen we cken

bre chen haben los be kom men schauen weg flie gen

durch ge hen hängen los flie gen schie ben weg ge hen

erzählen heißen los ma chen schla fen weg ma chen

essen hin le gen ma chen schnal len wie de rho len

fal len klauen mei nen schnei den wis sen

fes thal ten kno ten mögen schwit zen wol len

fest ma chen können neh men sehen zie hen

flie gen        

Ta bleau 6 — Liste des noms uti li sés par les élèves d’un CP bi lingue (en fin

d’année sco laire)

Faute de pou voir dé ter mi ner une per for mance lan ga gière très dé ve‐ 
lop pée, nous pour rons éva luer le ni veau de com pré hen sion de ces
élèves.

51

3.4.3. Les des crip teurs lin guis tiques et
dis cur sifs
Pour les classes bi lingues en troi sième année d’ac qui si tion de la L2,
nous avons consta té qu’au ni veau lexi cal, l’échan tillon était trop res‐ 
treint et ne nous per met tait pas d’as so cier les choix lexi caux à des
étapes d’ac qui si tion, ni de com pa rer les den si tés lexi cales entre les
élèves. Mais nous sommes en me sure de pré sen ter la grande éten due
du champ lexi cal de tout l’échan tillon (voir ta bleau  5 et ta bleau  6).
Nous consta tons que la plu part des verbes sont des verbes d’ac tion ; il
n’y a pas de verbes dé cri vant un état men tal. Il reste à sa voir (et à étu‐ 
dier) si ce constat pro vient des images (l’état men tal des per sonnes
est peu sou li gné) où si cela est dû à une com pé tence nar ra tive propre
à cette tranche d’âge.

52
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Herr Be cker Blätter Ham mer Schnur

Herr Müller Boden Holz Seil

Angst Ding Kopf Seite

Apfel Ende Ka ta pult Sofa

Äpfel Falle Linie Stock

Ap fel baum Faden Lust Stuhl

Baum Frage Mann Tuch

Berge Gar ten Meer Wiese

Bild Gras Nach bar an dere

Ta bleau 7 — Prise d’ini tia tive pen dant l’en tre tien

Prise d’ini tia tive CE2 CM1 CM2

en per ma nence 0 % 33,3 % 35 %

sou vent 20 % 42,9 % 55 %

ra re ment 60 % 23,8 % 10 %

ja mais 20 % 0 % 0 %

Ta bleau 8 — At ti tude dis cur sive

Un quart des verbes est à par ti cule sé pa rable (14 sur 52). Les trans‐ 
crip tions montrent que la forme syn taxique est, dans la plu part des
cas, cor recte. Cela pré sup pose une cer taine maî trise de la syn taxe
(rejet de la par ti cule en fin de pro po si tion) et dé note éga le ment la ri‐ 
chesse du vo ca bu laire.

53

La liste des noms (voir ta bleau 6) com porte un tiers d’items en moins
que la liste des verbes. Les images ne chan geant pas de « décor » se
prêtent pro ba ble ment moins à va rier le champ lexi cal des ob jets. Mais
ce ré sul tat conforte l’idée que les élèves ont un champ lexi cal élar gi
pour ex pri mer les ac tions au tre ment que par les verbes de base (faire,
être, avoir…).

54

Pour la moi tié de l’échan tillon, nous avons pu éva luer les conduites
dis cur sives sui vantes (voir ta bleaux 7, 8, 9) : prise d’ini tia tive pen dant
l’en tre tien, at ti tude dis cur sive, flui di té de la pa role, as pects pho né‐
tiques et de pro so die. La pro gres sion du CE2 au CM2 sur l’en semble
des va riables étu diées pa raît évi dente.
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At ti tude dis cur sive CE2 CM1 CM2

parle sans pro blème 10 % 19,0 % 25 %

de temps à autre, l’éva lua teur doit lui 20 % 42,9 % 65 %

de man der de pour suivre      

fré quem ment, l’éva lua teur doit lui 50 % 38,1 % 5 %

de man der de pour suivre      

se tait ré gu liè re ment pen dant le récit 20 % 0 % 5 %

Ta bleau 9 — Flui di té de la pa role

Flui di té de la pa role CE2 CM1 CM2

fluide 0 % 14,3 % 35 %

plu tôt fluide 40 % 52,4 % 15 %

plu tôt hé si tant 30 % 33,3 % 50 %

très hé si tant 30 % 0 % 0 %

Ta bleau 10 — As pects pho né tiques et de pro so die

pro non cia tion CE2 CM1 CM2

claire et com pré hen sible 30 % 28,6 % 40 %

plu tôt claire et com pré hen sible 50 % 52,4 % 55 %

pas tou jours claire et com pré hen sible 20 % 19,0 % 5 %

in com pré hen sible 0 % 0 % 0 %

L’éva lua tion des conduites dis cur sives n’est basée que sur l’ap pré cia‐ 
tion de l’en quê teur. Elle de mande à être ob jec ti vi sée en pas sant, par
exemple, par un co dage (sous forme de va riables) de l’en re gis tre ment
vidéo ou de sa trans crip tion – ta bleau 10.
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Nous avons éga le ment ef fec tué une ana lyse quan ti ta tive du lexique
par ni veau de classe (voir fi gure 2). Comme il ne s’agit pas des mêmes
élèves, il est dif fi cile de com pa rer les classes ou de vou loir consta ter
une évo lu tion. Cela dit, en étu diant la re la tion entre le total des mots
et le nombre des mots nou veaux, nous consta tons que ce ratio est
qua si ment pa reil dans les dif fé rentes classes. Ce ré sul tat pa raît sur‐ 
pre nant à pre mière vue. Il fau drait pro cé der à un re cou pe ment avec
les ques tion naires so cio pro fes sion nels et lin guis tiques afin d’éta blir le
pro fil du contexte lan ga gier de chaque en fant et des classes. Par
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Fi gure 2 — Lexique

ailleurs, nous de vrions ef fec tuer une ana lyse qua li ta tive plus pous sée
des ré cits.

L’ana lyse des connec teurs res semble da van tage aux ré sul tats at ten‐ 
dus (voir fi gure  3). En effet, les élèves du CM2 uti lisent plus de
connec teurs (et de connec teurs dif fé rents) qu’en CP. Une ana lyse plus
fine per met trait de com prendre la rai son pour la quelle les élèves du
CM2 uti lisent, au total, moins de connec teurs que ceux du CM1.
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Fi gure 3 — Connec teurs

Ta bleau 11 — Pro duc tion d’un élève de CM2 bi lingue

Ligne Éva lua teur Élève CM2

1

Ok. Der Mann hier zab, der  
heißt Herr Müller und der
heißt  
Herr Be cker. Was pas siert  
denn auf dem ers ten Bild?

 

2   Also äh, die ser Mann zab

3 Herr Be cker  

4  
Herr Be cker er, er isst Apfel von Herr Mel ler. Und ah
Herr  
Mel ler ist nicht froh, weil er, äh Apfel isst.

La trans crip tion d’un élève d’un CM2 bi lingue (voir ta bleau 11) montre
la re la tive fa ci li té avec la quelle le lo cu teur manie la langue al le mande.
Certes, un cer tain nombre de ger ma nismes montre l’in ter fé rence du
fran çais (« …ist nicht froh », lignes 4 et 6). Par manque de dé duc tion
lo gique, l’en fant n’a pas non plus saisi tout à fait la si gni fi ca tion de
l’image n° 4 : « er [Herr Be cker] macht das Seil ka putt » (ligne 12) : la
corde ne casse pas par l’in ter ven tion de M. Be cker mais parce qu’elle
ne sup porte pas le poids de l’arbre. M.  Be cker, qui veut gar der ses
pommes, n’a aucun in té rêt à ce que la corde casse. En effet, ce rai‐ 
son ne ment n’est que de façon im pli cite dans l’image.
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5 Genau und dann?  

6  

Und dann än er, Herr Be cker, er schläft und er Ist satt  
ge wor den und [:] äh Herr Mel ler weil er nicht froh
war,  
hat er äh mit ein [:] ähm [:] mit ein [:]

7 Seil  

8  
Seil das, das Baum fest ge macht äh zum Boden und [:]
äh  
der Herr Be cker hat noch nicht etwas be merkt.

9 Am und was pas siert auf Bild
vier?  

10   Also mit dein, sein äh, Herr Mel ler mit sein ähm [:]

11 Seil  

12   Seil, er äh [:] er macht den Seil ka putt und äh alle Apfel
sind jetzt zum Herr Be cker.

13
Hm, glaubst du, dass Herr  
Müller sein Ziel er reicht hat?  
Was er ma chen wollte?

 

14   Ah [:] ja

15

Ja, ok. gut Danke schon, das  
war’s auch schon und du  
kannst wie der zurück in deine  
Klasse gehen.

 

16   Danke

17 Tschüss  

18   Tschüss

Ce pen dant, une cer taine ai sance lan ga gière et dis cur sive est at tes tée
par des col lo ca tions comme « satt sein »  : « er ist satt *ge wor den »
(ligne  6) «  Herr Be cker hat noch *etwas nicht be merkt.  » (ligne  8)
même si elles ne cor res pondent pas tou jours à la norme syn taxique
de l’al le mand stan dard.
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La phase pi lote nous a mon tré la va li di té gé né rale de notre ap‐ 
proche 32 si cer taines mo di fi ca tions sont ap por tées. Notre outil d’éva‐ 
lua tion a ainsi été adap té aux pre mières an nées d’en sei gne ment bi‐ 
lingue  : une si tua tion lu dique orien tée vers l’ac tion ver bale et non- 
verbale a été éla bo rée. Les deux si tua tions de re cueil des don nées
sont dé sor mais cor rec te ment ca drées. Les des crip teurs — plus par ti‐ 
cu liè re ment pour l’éva lua tion de la com pré hen sion orale — doivent
être pré ci sés afin de pou voir éta blir des items pré cis. Seules des va‐ 
riables avec des items très clairs per mettent d’ob te nir des ré sul tats
fiables. La dé marche mé tho do lo gique semble être éga le ment co hé
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rente comme le montrent les pre mières éva lua tions quan ti ta tives et
qua li ta tives des don nées. Dans le souci d’op ti mi ser les pro cé dés
d’éva lua tion, les don nées se ront dé sor mais trans crites et co dées à
l’aide du lo gi ciel Vi déo graphe 33. Elles se ront en suite éva luées par des
pro cé dés sta tis tiques.

4. L’étude lon gi tu di nale
Entre le re cueil des don nées, leurs éva lua tions et l’ajus te ment des ou‐ 
tils, la phase ex plo ra toire a de man dé en vi ron un an de tra vail. Cette
phase s’étant dé rou lée avec suc cès, nous avons pu en trer en juin
2007, dans la phase ac tive de l’éva lua tion.
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Suite à la de mande d’une école pri maire al le mande dis po sant d’une fi‐ 
lière bi lingue pa ri taire fran çaise, nous avons en re gis tré du rant
l’été  2007, par vidéo, les pro duc tions lan ga gières de trois classes  :
deux CP et un CM1 avec un total de 61 en re gis tre ments. Une par tie
des don nées a déjà été trans crite. L’éta blis se ment sco laire sou haite
plus par ti cu liè re ment connaître les pro fils des élèves : une par tie des
en fants ar rive en CP en pro ve nance d’un jar din d’en fants bi lingue  ;
l’autre par tie n’a au cune ex pé rience bi lingue an té rieure à la sco la ri sa‐ 
tion. L’hy po thèse à vé ri fier est la sui vante :
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H  : Après quelques an nées d’en sei gne ment bi lingue, les ni veaux des deux
groupes se confondent.
H  : Après quelques an nées d’en sei gne ment bi lingue, les ni veaux des deux
groupes ne se confondent pas.

1

0

Notre pers pec tive de re cherche reste l’étude lon gi tu di nale, c’est- à-
dire l’éta blis se ment de pro fils de lo cu teurs, qui suivent un en sei gne‐ 
ment bi lingue, sur plu sieurs an nées. Ces pro fils nous per met tront
d’éta blir les étapes d’ac qui si tion de ces élèves bi lingues. Il est à sup‐ 
po ser (et à confir mer) que ces étapes —  au ni veau lin guis tique —
suivent ceux des ap pre nants de la L1. Néan moins, il sera in té res sant
d’étu dier les dé lais de ces étapes. Il sera utile de connaître l’évo lu tion
du champ lexi cal d’un élève entre 6 et 10  ans. Nous nous po se rons
éga le ment la ques tion de sa voir s’il y a des in ter fé rences entre les
deux langues, dans quelle me sure on peut consta ter des pa liers (de
fos si li sa tion) et de quelle ma nière le ni veau cog ni tif peut in fluen cer
l’évo lu tion de la langue- cible.
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@ANNEXE

An nexes

An nexe 1 : Glos saire de l’éva lua tion

Umsetzungsmöglichkeit, Karls ruhe,
Pädagogische Hoch schule Karls ruhe
(wis sen schaft liche Hau sar beit) [mé‐ 
moire de fin d’études].
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und Leh rende, Balt manns wei ler,
Schneider- Verlag Ho hen geh ren.

https://www.ouvroir.fr/cpe/docannexe/image/561/img-6.jpg


Quelques réflexions méthodologiques à propos de l’évaluation de classes bilingues

An nexe 2 : His toire en image Vater
und Sohn (E. Ohs ser [E. O. Plauen]
2000)

An nexe 3 : Ex trait du Ca hier de l’éva ‐
lua tion in di vi duelle ré ac tive des com ‐
pé tences en langue étran gère (Cercle)
Ni veau II (G. Schlem min ger 2007)
2. Orien tie rung san lei tung zur Ana lyse des Sprachs tandes

2.1 Tech nische Vo raus set zun gen

Ma te rial: - Mi ni disk – Trag bares Mi kro fon – Ka me ra

Vor Be ginn der In ter views muss die Funk tion der Ma te ria lien überprüft
wer den.

2.2 Vors tel lung der Ziele der Ein ze lin ter views (ganze Klasse)

Der/die In ter vie we rIn stellt der ge sam ten Klasse vor Be ginn der
Einzelgespräche das Ziel, das er/sie mit die sem In ter view er rei chen will,
vor. Dies muss un be dingt vor der gan zen Gruppe er fol gen, um den Schülern
und Schülerinnen die Angst zu neh men.

https://www.ouvroir.fr/cpe/docannexe/image/561/img-7.jpg
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In ter ak tions mus ter:

Wir kom men von der Pädagogischen Hoch schule in Karls ruhe und wol len
mit euch ein In ter view führen. Bei un se rem letz ten Be such haben wir uns
ge freut, wie gut ihr schon Deutsch könnt.

Wir haben euch eine Bil der ges chichte mit ge bracht, die ihr uns erzählen
sollt. Die Ges chichte han delt von zwei Männern. Der Mann auf der Liege
heißt Herr Be cker, der an dere heißt Herr Müller.“

(Der In ter vie wer zeigt zur Ver deut li chung auf beide Männer).

2.3 All ge meine Vo raus set zun gen

Während des Ein ze lin ter views spricht der/die In ter vie we rIn immer in der
Ziels prache der Test per son und macht sich No ti zen über das Ve rhal ten der
Test per son.

Es ist emp feh lens wert, dass zwei In ter vie we rIn nen vo rhan den sind, da so
Einer die tech ni schen Ar bei ten übernimmt und der an dere sich um das In‐ 
halt liche kümmert.

Für die spätere Aus wer tung ist es not wen dig, das Mi kro phon so nah wie
möglich an das Kind an zu brin gen.

2.4 Begrüßung

Der/die In ter vie we rIn stellt sich der Test per son (dem Schüler / der
Schülerin) vor. Das Ziel der Begrüßung ist auch eine ents pannte
Atmosphäre mit der Test per son her zus tel len. Sollte die Test per son sehr
ängstlich sein, kann die In ter ak tions phase noch aus ge baut wer den.

In ter ak tions mus ter:

- Guten Tag, ich bin Herr/Frau …

- Wie heißt du?

- Wie geht es dir?

2.5 Vors tel lung der Test si tua tion
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Vor Be ginn des In ter views stellt der/die In ter vie we rIn der Test per son die
Vi deo ka me ra vor, um die ser die Angst zu neh men.

2.6 Durchführung der Test si tua tion

Der/die In ter vie wende führt die bei den han deln den Per so nen kurz ein,
indem sie die deren Namen nennt.

Sa lu ta tion du début

Pré sen ter une balle ou une pe luche pour qu’ils aient quelque chose en main.

 

Bon jour, je m’ap pelle … et voici … Et toi, tu t’ap pelles com ment ? (Et tu as
quel âge ?)

Ça va… ? Assieds- toi. Je vais te mon trer une his toire, tu vas bien re gar der et
après tu me ra con te ras ce que tu as vu. Pen dant ce temps, XY va fil mer et le
micro sur la table, c’est pour bien en tendre ce qu’on va dire.

 

Voici M. Du pont et M. Mar tin (en mon trant). Je te laisse un peu ob ser ver
tout/te seul/e, tu re gardes bien et après tu me ra contes, d’ac cord ? (temps
de lec ture de l’his toire)

Tu as fini / tu es prêt/te  ? Très bien, alors, qu’est- ce qu’il se passe  dans
cette his toire de Mon sieur Du pont et M. Mar tin ?

Aide :

Qu’est- ce que c’est ? Tu ne connais pas ce mot ? Tu veux connaître ce mot ?
C’est un mot nou veau pour toi ?

 

���Qu’est- ce qu’ils font ? Où ils sont ?  
Re garde les vi sages – Com ment se sent Mon sieur Mar tin ? Pour quoi ?

���Qu’est- ce qu’il fait, M. Mar tin ? Com ment ? Pour quoi ?
���Qu’est- ce qu’ils font, M. Du pond et M. Mar tin ? Re garde les vi sages. Pour quoi a- 

t-il chaud ?
���Qu’est- ce qui se passe ? Est- ce que M. Mar tin a réus si ?
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En cas d’ex trême dif fi cul té ➔ Pas ser les images une à une. 
Qu’est- ce que tu vois ? Dé cris les cou leurs, les ob jets…

Vo ca bu laire éven tuel le ment dif fi cile : 
Une chaise longue 
Une corde 
At ta cher 
Un mar teau 
Un pi quet 
Trans pi rer

AT TEN TION : pas de ques tion fer mée !

Sa lu ta tion de la fin 
Merci… 
S’il te plait, ne ra conte pas l’his toire aux autres élèves.
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An nexe 4 : Ques tion naire so cio pro ‐
fes sion nel et lin guis tique
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An nexe 5 : Éva lua tion quan ti ta tive
d’une co horte (classe) : syn taxe,
lexique, mor pho lo gie

@NOTES

1  Comme la ter mi no lo gie concer nant l’éva lua tion varie d’une langue à
l’autre, nous pro po sons en an nexe 1 un glos saire.

2  Cf. H. Krafft / J. Pia get (1925), E. Mar gai raz / J. Pia get (1925).

3  L'hy po thèse de « boots trap ping » sti pule que les in for ma tions pro so diques
jouent un rôle es sen tiel dans l’accès aux mots et dans la construc tion du
lexique (cf. P. W. Jusc zyk 1997).
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4  Comme la ter mi no lo gie varie d’un pays à l’autre, nous nous sommes per‐ 
mis d’éta blir un glos saire tri lingue (voir an nexe 1).

5  D’autres ca té go ri sa tions sont pos sibles, voir par ex. celle de K.  Eh lich
(2005  : 43 sq.) qui dis tingue entre tech niques d’ap proxi ma tion
(Schätzverfahren), ob ser va tions, ana lyses de pro fil (Pro fi la na lyse) et tests.

6  Pour une pré sen ta tion des types d’éva lua tion pour l’al le mand comme
langue ma ter nelle et langue par lée par des élèves de mi grants, voir
G.  Schnie ders / A.  Komor (2005). Pour le fran çais langue ma ter nelle, voir
C. Chevrie- Muller (2000) et A. M. So pra no / C. Chevrie- Muller (2000).

7  La dis tinc tion entre ob ser va tion par ti ci pante et non par ti ci pante n’est
pas per ti nente pour notre dé marche.

8  Pour ne don ner que l’exemple le plus connu ac tuel le ment : le Cadre eu‐ 
ro péen com mun de ré fé rence pour les langues : ap prendre, en sei gner, éva luer
(Trim et al. 2001) est basé prin ci pa le ment sur l’ob ser va tion di recte à l’aide de
grilles de ca té go ries. Un dis po si tif de pa ra mètres, de ca té go ries et
d’exemples pré cise les des crip teurs et fixe les ni veaux com muns de ré fé‐ 
rence.

9  «  Ap pren tis sage d'une langue se conde en Al sace  », pro jet mené sous
l’égide de l’IUFM d’Al sace.

10  À par tir d’un cor pus de classes de fran çais en en sei gne ment ex ten sif,
nous sommes ar ri vés à des conclu sions si mi laires (cf. G.  Schlem min ger
2006). À ce sujet, voir aussi l’ana lyse d’une ob ser va tion di recte de P. Sen kel
(2004).

11  Une par tie du „Port fo lio“ du Cadre eu ro péen com mun de ré fé rence pour
les langues : ap prendre, en sei gner, éva luer (Trim et al. 2001) re lève de l’ob ser‐ 
va tion in di recte au toé va lua tive.

12  Cf. A. Bothorel- Witz / D. Huck (1996, 2000), J. Jae ckle (2002).

13  Voir aussi O. Mentz (2007).

14  Il faut éga le ment men tion ner la thèse d’E. Chu ri ki (2003) qui a tra vaillé,
d’un point de vue so cio lo gique, sur les re pré sen ta tions des lo cu teurs bi‐ 
lingues.

15  En Al le magne et dans les pays an glo phones, le test de clo sure (C- Test)
est tou jours très prisé pour l’éva lua tion des com pé tences lin guis tiques. Il
consiste à tron quer chaque cin quième mot ; par fois les pre mières lettres du
mot sont in di quées (cf. G. de Land sheere, 1973). Il n’a ja mais été uti li sé pour
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l’éva lua tion de la com pé tence bi lingue. En effet, la va li di té du concept psy‐ 
cho lin guis tique d’une gram maire d’an ti ci pa tion in té rio ri sée de J.  W.  Oller
(1976) est loin d’être per ti nente (cf. aussi les cri tiques de S. Bol ton 1991 : 30
sqq.).

16  Pour une pré sen ta tion dé taillée de l’état de la re cherche sur les classes
bi lingues pu bliques en Al sace, voir D. Huck (2008).

17  Cf. éga le ment le rap port d’éva lua tion de D. Huck (2002).

18  J. Eckerth (2007� 93) parle de « fo kus sierte Ler nauf ga ben ».

19  Pour la pré sen ta tion d’autres tra vaux ne por tant pas sur l’en sei gne ment
bi lingue, voir J. Eckerth (2007 : 95).

20  Dans ce ta bleau, nous ne dis tin guons pas les mé moires de maî trise des
tra vaux scien ti fiques «  au to nomes  ». Les pre miers ne ré pondent pas tou‐ 
jours à toute la ri gueur et au ni veau scien ti fiques re quis d’une thèse, etc.
Ce pen dant, il nous a paru utile de les réunir ici pour mon trer une nou velle
ten dance dans la re cherche sur le bi lin guisme sco laire.

21  Cf. entre autres  : H.  Wode  / C.  Ber ger / S.  Klust  / G.  Tonn (2001),
K. Kers ten / C. Im hoff / B. Sauer (2002), H. Wode / S. Devich- Henningsen
/ U. Fi scher / V. Fran zen / R. Pas ter nak (2002), T. Piske (2006) ; P. Bur meis‐ 
ter (1994).

22  Les termes de mul ti lin guisme et de plu ri lin guisme ne connaissent pas
une dé fi ni tion ar rê tée. Ainsi, C. Tru chot (1994) pro pose une autre que celle
qui est le plus ré pan due. En gé né ral, le pre mier est dé si gné comme la co‐ 
exis tence de langues et de plu ra li té de com mu nau tés lin guis tiques dans un
es pace donné. La no tion de plu ri lin guisme dé crit, pour nous, la connais‐ 
sance de plu sieurs par lers par une même per sonne. [NDR]

23  Cette po li tique a été ré af fir mée et ap pro fon die en 2007, cf. J. C. Beac co
(dir.) (2007).

24  E. Wer len et al. (2005) ont ac com pa gné l’in tro duc tion de l’en sei gne ment
pré coce ex ten sif des langues dans le Bade- Wurtemberg dans le cadre d’une
recherche- action (2001-2004). Ses ob jec tifs sont  : –  l’éva lua tion di dac tique
et pé da go gique des nou velles ins truc tions et pro grammes (de 2001) pour le
fran çais pré coce dans le but de les com plé ter et de les amé lio rer, – l’amé lio‐ 
ra tion de ces ins truc tions et pro grammes, –  l’ob ser va tion des stra té gies
d’ap pren tis sage pour éla bo rer des pro cé dés d’en sei gne ment, – l’ana lyse des
meilleures pra tiques ob ser vées pour per fec tion ner des mé thodes et pro cé‐ 
dés d’en sei gne ment, – la des crip tion des ni veaux de com pé tence à at teindre
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et le dé ve lop pe ment exem plaire de ma té riaux di dac tiques.  Pour l’en sei gne‐ 
ment pré coce ex ten sif il existe de nom breux tra vaux de re cherche. Pour le
Bade- Wurtemberg, voir éga le ment : C. Bleutge (2006), M. Sam ba nis (2007) ;
pour la Ba vière  : R.  An dreas (1998)  ; pour Ber lin  : C.  Ne ve ling (2007), pour
Ham bourg  : K.  P.  Kahl / U.  Kne bler, pour la Saxe  : A.  Kubanek- German
(2003) ; pour la Sarre : G. Zie gler / R. Fran ces chi ni (dir.) (2007)  ; J. Daus ter
(2005) ; D. Els ner (2007). Pour l’Au triche : R. Zangl / A. Peltzer- Karpf (1998),
H.  Wein mann (2003). Pour la France  : L.  Audin / M.A.  Li go zat / C.  Luc
(1999), C. Luc (dir.) (1998).

25  Il s’agit des éta blis se ments sui vants : Deutsch- französische Grund schule
Stutt gart, Zähringer- Grundschule Neuen burg, Michael- Wild-Grundschule
Müllheim, Falkenhausen- Grundschule Kehl, Weiherhof- Grundschule Frei‐ 
burg, Grund schule If fez heim, Grund schule Ot ters dorf, Gar ten schule Karls‐ 
ruhe. En Bade- Wurtemberg, on compte ac tuel le ment 168 éta blis se ments
pré sco laires (Kindertagesstätten) ayant un en ca dre ment bi lingue.

26  Cf. N. Hup pertz (2000), N. Hup pertz (dir.) (2000, 2003).

27  Cf. H. H. Reich / H. J. Roth (2004).

28  Cf. E. Mar gai raz / J. Pia get (1925), H. Krafft / J. Pia get (1925).

29  Ces deux his toires en images nous pa raissent trop en fan tines tant au ni‐ 
veau de la trame nar ra tive que sur le plan gra phique.

30  Nous re mer cions les étu diants des cours de lin guis tique pour leur pré‐ 
cieuse aide : C. Be cker, N. Bruns, N. Cam bon, R. De meu sy, J. Freund, I. Frey,
M.  Gaumé, C.  Hass, K.  Hoff mann, L.  Hof mann, S.  Ihle, V.  Jae ger, S.  Jost,
K.  Kantz, A.  Karg, J.  Kel ler, A.  Klee, M.  Klein, C.  Köppel.  N.  Krier, E.  Mack,
A. Let tow, J. Linz, T. Mau ser, N. Mar ché, M. Nehr bass, A. Ou ha li ma, E. Plo‐ 
quin, E.  Pon tius, S.  Ra koc zy, N.  Ra za fi ma hé fa, M.  Re nault, J.  Schui schel,
S. Schwei zer, M. Stei ner, W. Swit lick, A. Thiel, S. Wei gel, C. Wel ler, A. Zim‐ 
mer mann, M. Zins meis ter.

31  Il s’agit de l’in ter valle de temps né ces saire entre le dé ve lop pe ment de la
com pé tence de com pré hen sion et l’émer gence d’une pro duc tion lan ga gière
sou te nue.

32  Les ré sul tats de la re cherche menée dans une seule classe de CM1 par
D. Saint- Marty (2006) confirment notre dé marche.

33  C’est l’outil le plus uti li sé, entre autres pour l’éva lua tion PISA en Al le‐ 
magne. Pour le lo gi ciel, voir R. Rim mele (2007).
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@RESUMES

Français
Dans cet ar ticle, nous si tue rons d’abord le cadre de notre re cherche par
rap port aux théo ries de langue et de l’ac qui si tion ac tuel le ment en vi gueur.
Elles per mettent de mieux com prendre les mo dèles d’éva lua tion des per for‐ 
mances lan ga gières que nous dis cu te rons par la suite. Puis, nous pré sen te‐ 
rons notre propre dé marche. Elle suit une mé tho do lo gie basée sur l’« ana‐ 
lyse de pro fil » du lo cu teur adap tée à l’ac qui si tion de com pé tences lan ga‐ 
gières bi lingues en mi lieu sco laire de type pa ri taire . Nous mon tre rons
l’éla bo ra tion et l’éta lon nage des ou tils dans le cadre de la phase pi lote et ex‐ 
po se rons les pre miers ré sul tats de re cherche.
[1] La pa ri té des langues (à l’école ma ter nelle en France, au jar din d’en fant en
Al le magne et à l’école élé men taire) si gni fie qu’il y a 13 heures heb do ma daires
dans une langue d’en sei gne ment et 13  heures heb do ma daires dans l’autre
langue d’en sei gne ment. En France, l’al ter nance entre les deux langues s’ef‐ 
fec tue à la jour née ou à la demi- journée. Le prin cipe «  un maître – une
langue » est do mi nant.

Deutsch
In die sem Text skiz zie re ich zu nächst die Be zugs punk te der Un ter su chung,
den Sprach be griff und die Sprach er werbs mo del le, um so den epis te mo lo gi‐ 
schen Rah men für das Pro jekt ab zu ste cken. Dies er mög licht auch, die ver‐ 
schie de nen Sprach er he bungs ver fah ren bes ser zu ver ste hen, die dann im
Fol gen den vor ge stellt wer den. An schlie ßend stel le ich un se ren An satz zur
Sprach stand s er he bung in pa ri tä tisch or ga ni sier ten Bi lin gu al klas sen vor, der
sich an einem Sprach pro fil mo dell ori en tiert. Ich stel le im Be son de ren die
Pi lot pha se mit der Ei chung der Sprach er he bungs in stru men te und der Ent‐ 
wick lung des me tho di schen Vor ge hens dar. Erste Er geb nis se wer den dis ku‐ 
tiert und wei te re Ar bei ten an einer Lon gi tu di nal stu die auf ge zeigt.

@INDEX

Mots-clés
analyse de profil du locuteur, bilinguisme scolaire, classe bilingue,
évaluation, modèle d'évaluation

Schlagwortindex
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Evaluationsmodelle
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