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Axe 1 : La collaboration comme vecteur d’inclusion pour les publics à
besoins particuliers
Axe 2 : La collaboration comme dispositif et pratique de classe pour
renforcer les apprentissages
Varia

TEXT

Au début des an nées 2000, à la fa veur des dé ve lop pe ments tech no lo‐ 
giques, un pa ra digme col la bo ra tif fort est iden ti fié (Zou rou, 2007) : les
ACAO (Ap pren tis sages col lec tifs as sis tés par or di na teur). Hé ri tiers
des pre mières re cherches me nées sur la com mu ni ca tion mé diée par
or di na teur, les ACAO donnent le la à des re cherches sur les col la bo‐ 
ra tions dans des en vi ron ne ments nu mé riques qui ana lysent entre
autres les pro ces sus in ter ac tion nels entre ou tils tech no lo giques et
groupes d’ap pre nants (af for dances des ou tils, né go cia tions, mé dia‐ 
tions entre pairs). Au- delà de la seule sphère du FLE, la col la bo ra tion
est scru tée en 2016 lors d’un col loque qui lui est dédié à Neu châ tel 1.

1

Dans les an nées  2000, les tra vaux col la bo ra tifs, en tan dem, trio et
groupe, de Cal bris et Mon tre don (2005) ont ren for cé l’idée que « Le
geste, ju meau de la pa role, est fon da men tal dans la pro duc tion lan ga‐ 
gière et dans sa ré cep tion par l’in ter lo cu teur. Il aide le lo cu teur à
concré ti ser sa pen sée pa ral lè le ment au mot abs trait et fa ci lite chez
l’in ter lo cu teur la com pré hen sion à par tir de l’image en re gis trée dans
le cer veau, en plus de la trace so nore » (p. 4). La di men sion ges tuelle,
comme la sé mio tique non ver bale (Kre jd lin & Daucé, 2008), ont tou‐ 
jours été un élé ment clé tant de l’ap pren tis sage oral et des pra tiques
par ta gées de col la bo ra tion (Bu che ton & De zut ter, 2008  ; Bu che ton,
2009) pour la pro duc tion de ma té riaux col lec tifs, dans une di men sion
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or ga ni sa tion nelle (place du col la bo ra tif dans les dic tion naires, les
glos saires, les ma nuels ou sites in ter net d’ap pren tis sage) pour l’E/A
du FLE.

En 2017, c’est la té lé col la bo ra tion qui se re trouve sous les pro jec teurs,
avec un nu mé ro spé cial de la revue ALSIC (Po to lia & Stra li ki, 2017) et
qui ex plore les dif fé rents types de col la bo ra tion à dis tance en fai sant
res sor tir non seule ment le rôle du tu to rat et des mé dia tions hu‐ 
maines mais aussi les pos sibles dys fonc tion ne ments in duits par la
dis tance (asy mé trie, conte nus visés, pas sages d’une langue à une
autre, perte de contact due à une cor po réi té par tielle). Les re‐ 
cherches sur la té lé col la bo ra tion peuvent trai ter des dis po si tifs vi sant
l’ana lyse des va riables in ter cul tu relles (O’ Dowd, 2007), des pro jets
cen trés sur la for ma tion des en sei gnants de FLE à la scé na ri sa tion
pé da go gique et au tu to rat (Man ge not & Zou rou, 2007), les formes de
com mu ni ca tion in for melle (Combe, 2017  ; Combe Celik, 2020). Très
ré cem ment, Cha ch kine et Salengros- Iguenane (2023) mettent en
exergue l’im por tance d’un ap pren tis sage de la col la bo ra tion et de la
té lé col la bo ra tion et pro posent un ré fé ren tiel de com pé tences pour
(télé)- collaborer dans les en vi ron ne ments nu mé riques plu ri lingues.
Qu’elle soit ou non mé diée par des ins tru ments tech no lo giques, la
col la bo ra tion est riche puis qu’elle in duit, par sa na ture in ter ac tion‐ 
nelle, des pro ces sus com plexes de mé dia tion, de mé dia ti sa tion et de
dis tri bu tion des in trants lan ga giers. Les pro duc tions lan ga gières en
in ter ac tion ap pellent for cé ment aussi des dy na miques psycho- 
affectives, no tam ment dans le cas de ré tro ac tions cor rec tives ef fec‐ 
tuées entre pair- es (Blan chard & An dria ma si no ro, 2019).

3

Sur le plan théo rique, la ré af fir ma tion d’une concep tion so ciale de la
pé da go gie dans son en semble sou tient la plu part des tra vaux. Trois
champs de re cherche s’en tre croisent entre sciences de l’édu ca tion,
pé da go gie et di dac tique pour as soir la va li di té épis té mo lo gique des
re cherches qui visent les ap proches col la bo ra tives. Des au teurs clés
comme Vy gost ki (1978, 1997) ou Ban du ra (1980, 1986) sont de plus en
plus cités dans les pu bli ca tions et orientent for te ment l’agir di dac‐ 
tique vers son es sence même  : la di men sion in ter ac tion nelle. Sprin‐ 
ger (2018) pro pose d’ana ly ser la no tion de col la bo ra tion à l’aune des
pra tiques so cié tales qui la cir cons crivent et la rendent per ti nente
dans un en vi ron ne ment pé da go gique. Pui sant dans la tra di tion mon‐ 
tes so rienne et dans le construc ti visme de Frei net, la no tion «  em‐
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barque » avec elle celle de cog ni tion so ciale telle qu’elle est en vi sa gée
par Dillen bourg et coll. (1996). En effet, au- delà des formes de so li da‐ 
ri tés qui se dé ve loppent entre pair- es (apprenant- es ou enseignant- 
es), c’est l’in ter ac tion sus ci tée par les ini tia tives de col la bo ra tion qui
re vient sti mu ler des dy na miques in té res santes au sein du carré pé da‐ 
go gique (Ré zeau, 2001). Enfin, des au teurs comme Puren (2002, 2004)
pro meuvent dès le début des an nées  2000 une concep tion co- 
actionnelle de l’en sei gne ment/ap pren tis sage du FLE dont se voit for‐ 
te ment im pré gnée le cadre eu ro péen com mun de ré fé rence (Conseil
de l’Eu rope, 2021). Cette concep tion se tra duit par la mise en œuvre
de tâches (Nis sen, 2004) per met tant d’ar ti cu ler struc tu rel le ment le
tra vail de groupe.

Ce nu mé ro thé ma tique réunit des tra vaux de re cherche menés sur
les dif fé rentes formes, mo da li tés et vi sées de la col la bo ra tion en di‐ 
dac tique du FLE. Les contri bu tions in té ressent aussi bien le quo ti dien
pé da go gique, les pra tiques de classes que les ins tru ments nu mé‐ 
riques conçus comme vec teurs d’in clu sion des pu blics à be soins par‐ 
ti cu liers.

5

Axe 1 : La col la bo ra tion comme
vec teur d’in clu sion pour les pu ‐
blics à be soins par ti cu liers
Sa bri na Ales san dri ni pro pose une ana lyse des dy na miques de col la‐ 
bo ra tion entre l’en sei gnant de FLE et l’en sei gnant de sou tien pé da go‐ 
gique dans le sys tème sco laire ita lien. Les ap proches col la bo ra tives
adop tées sont en vi sa gées pour fa ci li ter l’in clu sion des élèves à be‐ 
soins par ti cu liers (en rai son de désa van tages éco no miques, lin guis‐ 
tiques, cultu rels et so ciaux) et des élèves af fec tés par des troubles
spé ci fiques d’ap pren tis sage (dys lexie, dys gra phie, dys or tho gra phie,
dys cal cu lie). Au moyen d’une en quête qua li ta tive (ques tion naires
semi- structurés et ob ser va tion par ti ci pa tive) menée en jan vier 2024
au près de 22 en sei gnants de FLE re le vant des deux pro fils et opé rant
dans des ins ti tuts d’en sei gne ment se con daire, l’au teure pointe la né‐ 
ces saire sy ner gie des deux pro fils d’en sei gnants pour re le ver, via la
col la bo ra tion, le défi de l’hé té ro gé néi té des pro fils BEP (Be soins édu ‐
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ca tif par ti cu liers) et TA (Troubles de l’ap pren tis sage – DSA en Ita‐ 
lien 2).

Julie Pré vost aborde quant à elle le thème des col la bo ra tions pé da‐ 
go giques mises en œuvre pour un autre pu blic à mieux in clure dans
les éta blis se ments sco laires en France  : celui des élèves al lo phones
primo- arrivants. L’au teure se penche en par ti cu lier sur les dis po si tifs
de tran si tion pour l’ap pren tis sage de la langue fran çaise (FLS et
FLSco). À tra vers une auto- analyse de pra tiques en UPE2A- collège et
sur l’ana lyse des pre mières don nées re cueillies, l’au teure ex plore les
formes de col la bo ra tion entre ac teurs (en sei gnants, ap pre nants, pa‐ 
rents) qui se ma ni festent au sein de ces dis po si tifs et sur les né ces‐ 
saires ajus te ments et amé lio ra tions qu’ils né ces sitent.

7

Axe 2 : La col la bo ra tion comme
dis po si tif et pra tique de classe
pour ren for cer les ap pren tis sages
Geor gia Constan ti nou et Dora Loi zi dou ana lysent une si tua tion où le
jeu col la bo ra tif est un moyen es sen tiel pour l’ac qui si tion du fran çais
langue étran gère (FLE) en classe. Les au teures, à la suite d’une ex pé‐ 
ri men ta tion consa crée à la réa li sa tion d’un pro jet col lec tif, ont en tre‐ 
pris une ré flexion sur les ré sul tats d’un groupe d’en fants de ni‐ 
veau  A1.1 (dé bu tants). Constan ti nou et Loi zi dou ob servent ainsi
qu’avec tous les ajus te ments re quis, et en ac cord avec les re marques
des en sei gnants ayant pris part à l’ex pé ri men ta tion, l’ap proche lu‐ 
dique reste un outil clé en ce qu’elle en cou rage l’ap pren tis sage im pli‐ 
cite et mo ti vant, per met tant une amé lio ra tion, bien qu’avec quelques
bé mols, des com pé tences de com mu ni ca tion des élèves.

8

L’ar ticle de Sara Abdel Bader vise le feed back cor rec tif et ana lyse les
ap ports d’un dis po si tif de col la bo ra tion mis en place à l’uni ver si té de
Bah reïn pen dant la pé riode de conti nui té pé da go gique lors de la pan‐ 
dé mie de la Covid. Au moyen de textes pro duits et ré vi sés en mo da li‐ 
té col la bo ra tive, de séances de tra vail au for mat audio en re gis trées
sur Black board, et d’un ques tion naire d’ap pré cia tion, l’au teure met en
évi dence le fait que les tâches d’écri ture à plu sieurs mains per‐ 
mettent de ren for cer les com pé tences de pro duc tion, de ré vi sion.
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L’ap port de la dé marche col la bo ra tive per met aussi, en échan geant
col lec ti ve ment et à voix haute sur les er reurs, de dé ve lop per les ré‐ 
flexes d’au to cor rec tion et de fa vo ri ser ainsi l’au to no mie des ap pre‐ 
nants.

Chris ti na De champs s’in ter roge quant à elle sur les stra té gies pé da‐ 
go giques qui peuvent être mises en œuvre à l’ère du nu mé rique. Elle
s’in té resse plus par ti cu liè re ment sur l’em ploi des glos saires col la bo‐ 
ra tifs sous for mat nu mé rique en classe de FLE pour le dé ve lop pe ment
des com pé tences com mu ni ca tives, in ter cul tu relle et stra té gique des
ap pre nants. Chris ti na De champs pro pose une ana lyse des avan tages
et des bé mols de plu sieurs ou tils nu mé riques au jourd’hui dis po nibles
et utiles à la mise en place d’un tel pro jet en classe de FLE. Elle en vi‐ 
sage éga le ment l’ap port de la mé dia tion au tour de ces ou tils, en s’ap‐ 
puyant sur le ré fé ren tiel Dig Com pE du, cadre de ré fé rence eu ro péen
pour le dé ve lop pe ment des com pé tences nu mé riques des en sei‐ 
gnants (Re de cker, 2017).
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Enfin, pour la par tie thé ma tique, Ema nue la Car lone se pro pose
d’ana ly ser un en semble d’ac ti vi tés in ter ac tives, lu diques et col la bo ra‐ 
tives qui s’ap puient sur des dis po si tifs nu mé riques dont les pro prié tés
per mettent d’af for der la col la bo ra tion et d’en tirer le meilleur parti,
no tam ment pour la lec ture. Entre lit té ra tie, lit té ra tie nu mé rique et
jeu, le pro pos de l’au teure est de mettre en évi dence le bien- fondé
d’une ap proche cen trée sur le jeu et les pra tiques d’échange entre
pairs. Après un état de l’art sur la no tion d’ap pren tis sage aug men té et
sur la dif fu sion des pra tiques d’ap pren tis sage nu mé riques, après avoir
abor dé les no tions d’in tel li gence col lec tive et d’af for dance ap pli quées
aux col la bo ra tions de na ture di dac tique, l’au teure passe en revue plu‐ 
sieurs res sources dis po nibles en ligne pour aug men ter l’ex pé rience
de lec ture. Qu’il s’agisse du blog Prof Mi chelle ou d’ou tils col la bo ra tifs
tels que Sto ry jum per et Pad let, l’au teure ex plique en quoi les ins tru‐ 
ments uti li sés pour aug men ter l’ex pé rience de lec ture et dis tri buer
l’in tel li gence col lec tive per mettent ef fec ti ve ment de sus ci ter les in‐ 
ter ac tions entre pairs.

11

Varia
Comme pour les autres nu mé ros, nous avons sou hai té ras sem bler
quatre autres contri bu tions de Na tha lie Get tliffe, Ta he reh Mo ham ‐
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mad pour et Na zi ta Azimi  Mei bo di, Yan nick Djie cheu et Jé ré mi Sau‐ 
vage avec Na tha lie Auger  : cen trées sur les pra tiques di dac tiques,
elles com plètent et en ri chissent la thé ma tique du nu mé ro en ex plo‐ 
rant les ef forts d’in ser tion pro fes sion nelle, les ques tions liées à l’in‐ 
ter ven tion di dac tique pour la ponc tua tion, les in ter fé rences, les mé‐ 
thodes d’écri ture ar gu men ta tive au re gard des dif fé rentes cultures
dis cur sives et les contacts entre les langues d’ap pre nants au près de
pu blics hé té ro gènes.

Na tha lie Get tliffe, s’in té resse au pu blic des mi grants adultes en for‐ 
ma tion pro fes sion nelle in ten sive. L’au teure en vi sage la mise en place
de pro grammes adap tés à ces pu blics dans une pers pec tive in clu sive.
Elle s’ap puie sur des séances de for ma tion pro fes sion nelles in ten‐ 
sives  : son échan tillon concerne 70  can di dats au Test de Connais‐ 
sance du Fran çais (TCF). Les va riables d’âge et de durée de ré si dence
font l’objet d’une me sure quan ti ta tive qui montre que l’âge af fecte très
fai ble ment le ni veau final. L’étude de Na tha lie Get tliffe sug gère ainsi
d’in clure lar ge ment tous les pro fils de mi grants adultes dans les for‐ 
ma tions pro fes sion nelles in ten sives.

13

Ta he reh Mo ham mad pour et Na zi ta Azimi Mei bo di se penchent sur
les dif fi cul tés des ap pre nants ira niens pour ce qui est de la ponc tua‐ 
tion et de son en sei gne ment/ap pren tis sage. Les au teures prennent
en consi dé ra tion les dif fé rences dis cur sives en la ma tière pour l’ira‐ 
nien et le fran çais et font le constat selon le quel la ponc tua tion est
né gli gée en Iran aussi bien dans les pra tiques de classe que dans les
ma nuels. Leur étude s’ap puie sur un cor pus de pro duc tions
d’étudiant- es de FLE en mi lieu uni ver si taire re cueilli par le biais de
tâches ci blées. Les au teures pro posent un in ven taire et une ca té go ri‐ 
sa tion des er reurs de ponc tua tion, nom breuses dans les com po si‐ 
tions écrites des ap pre nants qui ne di mi nuent pas beau coup en fin de
par cours uni ver si taire, avec le ni veau. Qu’il s’agisse d’omis sions, de
signes de ponc tua tions er ro nés, le constat ap pelle, selon Ta he reh
Mo ham mad pour et Na zi ta Azimi Mei bo di, une meilleure prise en
charge pé da go gique de ces ca rences. À cet égard, les au teures sug‐ 
gèrent de tra vailler au ni veau du pa ra graphe, des tâches de ré écri ture
et de cor rec tion de textes mal ponc tués.

14

Yan nick Djie cheu s’in té resse aux stra té gies d’écri ture pour l’ar gu‐ 
men ta tion chez des étu diants uni ver si taires de FLE. Après avoir sou li‐
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NOTES

1  Dé pliant du pro gramme dis po nible à l’adresse : https://www.unine.ch/file
s/live/sites/ilcf/files/ILCF/2016.11.18_pro gramme_journ%c3%a9e_d'etud
e.pdf.

2  L’équi valent du terme TA en ita lien est DSA  : Dis tur bo Spe ci fi co dell’Ap‐ 
pren di men to, tan dis que l’équi valent de l’acro nyme BEP est BES  : Bi so gni
Edu ca ti vi Spe cia li.
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