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R.ösutnös

Frangais English Deutsch
Les exp6riences de mobilit6 sont complexes. Il en sera question ä travers le cas d'6tudiantes
al6maniques en formation initiale qui, se destinant au m6tier d'enseignante du primaire ä Bern et
effectuant un stage pratique dans un autre espace linguistique suisse, se voient simultan6ment
expos6es ä diff6rents types de mobilit6 : g6ographique, linguistique, culturelle, professionnelle,
etc. Pourtant, avoir 6t6 au contact de la diversit6 ne signifie pas avoir I'exp6rience de la diversit6
et le contact avec une < alt6rit6 > n'implique pas davantage le ddveloppement automatique de
compdtences interculturelles linguistiques ou r6flexives. Doter les 6tudiantes d'outils leur
permettant de transcender leurs exp6riences de mobilitd en vue d'un r6investissement dans leur
formation et trajectoire professionnelle est un enjeu de taille. Comment s'articulent, entre autres
et dans le cadre pr6cis de cette formation, alt6rit6 linguistique et alt6rit6 professionnelle ? Les

besoins sp6cifiques d'une formation l6gitiment-ils la mise en alt6rit6 des pratiques scolaires
d'espaces suppos6ment ( autres >> ? L'altera lingua, entendue ici comme la construction sociale
de I'alt6rit6 en situation de mobilit6, serait-elle finalement une r6ification bien commode pour
consolider et d6velopper la formation ?

Mobility experiences are complex. This will be explored through the case of German-speaking
students in teacher training who, in order to become primary school teachers in Bern, take an
internship in another language-speaking area in Switzerland. They thus find themselves
simultaneously exposed to different types of mobility: geographical, linguistic, cultural,
professional, etc. However, to have been in contact with some diversity is not the same as to have
the experience of diversity, nor does such an experience imply an automatic development of
intercultural or linguistic competences. Developing the necessary reflexive tools with the students
is a major challenge. How are linguistic and professional otherness intertwined in this context?
Do the specific needs of a teacher training program legitimize the approach of school practiees as
supposedly "other" just because they are situated in another geographical area? Is altera lingua,
understood here as the social construction of otherness in a situation of mobility, ultimately a
convenient reification to meet the needs of the program?'ftf
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Mobilitätserfahrungen sind komplex. Dies wird anhand des Falls von deutschsprachigen
Studierenden in der Grundausbildung erörtert, die in Bern die Ausbildung zur Primarlehrperson
machen und ein Praktikum in einer andere Sprachregion der Schweiz absolvieren. Die
Studierenden sind gleichzeitig verschiedenen Arten von Mobilität ausgesetzt: geografischer,
sprachlicher, kultureller, beruflicher usw. Doch wer mit Vielfalt in Kontakt gekommen ist, hat
noch lange keine Erfahrung damit und der Kontakt mit einer "Andersartigkeit" bedeutet auch
nicht automatisch die EntwicHung von sprachlichen oder retlexiven interkulturellen
Kompetenzen. Die Ausstattung der Studierenden mit Instrumenten, die es ihnen ermöglichen,
ihre Mobilitätserfahrungen zu reflektieren, um diese in ihrer Ausbildung und ihren beruflichen
Werdegang zu reinvestieren, ist eine grosse Herausforderung. Legitimieren die spezifischen
Bedürfnisse einer Ausbildung die Diversität der schulischen Praktiken in vermeintlich "anderen"
Räumen? Ist die altera lingua, die hier als soziale Konstruktion der Andersartigkeit in einer
Mobilitätssituation verstanden wird, letztlich eine ganz praktische Verdinglichung, um die
Ausbildung zu festigen und zu entwickeln?

Entröes d'inde.x

Mots-cl6s : exp6riences de mobilit6, formation de formatrices, mise en alt6rit6,
professionnalisation
Keywords: Mobility, teacher training program, concept of otherness, professionalization
Schlagwortindex: Mobilitätserfahrungen, Grundausbildung, Konstruktion der Andersartigkeit,
Professionalisierung

Texteintögral

Avoir vdcu une exp6rience ne sufüt pas pour que cette exp6rience devienne de

I'expdrience. Il faut sans cesse la regdn6rer et la re-mdditer. Si nous transformons
I'exp6rience en conscience, nous sommes pröts pour un nouveau commencement

(Morin,1959 : 10)

lntroduction
Les exp6riences de mobilit6 sont complexes. Les 6tudiantesr al6maniques en

formation initiale au mdtier d'enseignante du primaire ä la Pädagogische Hochschule

Bern (PHBern) effectuant un stage pratique dans un autre espace linguistique suisse

sont simultan6ment expos6es ä diff6rents types de mobilit6 : gdographique,

linguistique, culturelle, professionnelle, etc. Pour autant, avoir 6td au contact de la
diversit6 ne signifie pas avoir une exp6rience constructive de la diversit6 et le contact

avec une < alt6rit6 > n'implique pas davantage le d6veloppement automatique de

comp6tences interculturelles linguistiques ou rdflexives. Les expdriences de mobilitds
ne sont en effet pas toujours ascensionnelles, elles peuvent au contraire contribuer ä

renforcer les st6r6otypes et les r6flexions binaires sur le mode << eux > versus << nous > et
provoquer autant de stagnations, voire d'immobilitds dans les rapports sociaux ä soi,

aux autres, au monde.

En cela, doter les 6tudiantes d'outils leur permettant de transcender leurs

expdriences de mobilit6 en vue d'un r6investissement dans la formation professionnelle

est un enjeu de taille. Quels sont les savoirs vis6s par ces expdriences de formation ?

Comment s'articulent alt6rit6 linguistique et alt6rit6 professionnelle ? Les besoins de la
formation l6gitiment-ils la mise en alt6rit6 des pratiques scolaires d'espaces suppos6s

<< autres > ? Cette contribution est un partage des pr6occupations 6thiques qui m'ont
accompagn6es depuis 2016 dans mes diverses activit6s de d6veloppement de dispositifs
syst6miques d'intervention didactique ä la PHBern. Les propos d6velopp6s ci-aprös se

pr6sentent comme autant de pistes de r6flexion.
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De I'exp6rience contrainte de la mobilit6
comme condition de la
professionnal isation ?

... nccomililgncr lk:s i:tudiants] (...) ä r{fldchir ä la rnanii:re dont lcurs
rr:pri:scniati,lns i propus dcs l:rngr.res r-rt dc l';,rppreniissagc rlcs langues soni
rrnprcini.cs dc leurs <( cultlrrt:$ rl'lnscigucrnr:nt-appleniissagc > ni:ccssitc des

conrpötcnr:es dr: rdflr:xii,'itä qui nc sr;ni' p;rs innrir.s rnais qui :.it-r tiivcloppcirl. (;\ugr:r

ct al, z0tt : r8rl

Sur l'axe paradigmatique du proche et du lointain, un paradoxe s'obserye car c'est

parfois en s'6loignant que l'on se rapproche au mieux. Faire un ddtour par une forme

d'6tranget6 permet parfois de prendre conscience du fait que les öuidences sont en fait
des consfructions sociales, au sens de Berger et Luckmann (zoo6). Le fait par exemple
de s'immerger dans un systöme 6ducatif autre que celui dont on a soi-m6me fait
l'exp6rience, peut inciter ä questionner les convictions personnelles au sujet du monde

de l'enseignement. Les fonctions de mddiation de la mobilit6 et son articulation avec

l'altdrit6, entendue ici comme ce qui est << autre >, sont bien 6tablies (Coste, Cavalli,

2ot1; Molini6, Moore, zozo). La mobilit6 des futures enseignantes invite ä la remise en

question de ses propres habitudes professionnelles au travers de l'expdrience d'une
diversit6. Ainsi, entrer dans des pratiques de classe ( autres > constitue, dans la

formation initiale des enseignantes, un potentiel tournant r6flexif. Si tel est l'un des

objectifs de formation li6 ä la mobilit6, I'encadrement institutionnel se doit de passer

par une initiation ä l'anthropologie sociale, << condition sine qua non pour construire la

connaissance de l'autre et de soi > (Gohard-Radenkovic, zot6 : zz) et de permettre la
construction d'outils r6flexifs tels que le r6cit (Rachedi, zoog),1'autobiographie, les

cartes de langue(s) et de mobilit6(s) (Robin, zor4). Un dispositif d'encadrement

int6grant ces exp6riences complexes et multimodales invite ä la d6centration, ä penser

l'impens6 (Laplantine, tgST), voire << ä repenser le ddjä pens6 > (Gohard-Radenkovic,

zoog), en vue de la rencontre avec une forme d'alt6rit6 suppos6e.

Le contexte de la formation initiale des enseignantes suisses-aldmaniques du
primaire dispensde au sein de I'institut de formation initiale des enseignantes du
primaire ä la PHBern constitue I'objet de la r6flexion proposde dans cet article. Cette

formation diplömante de niveau Bachelorr recouvre r8o ECTS. Les enseignantes sont

toutes des g6n6ralistes, c'est-ä-dire qu'elles sont form6es ä enseigner toutes les

disciplines obligatoires du programme scolaire, dont le frangais langue 6trangöre (FLE),

Französisch Fremdsprache, obligatoire ä Berne ä partir de la troisiöme ann6e d'6cole
primaire. Les enseignantes du primaire sont ainsi toutes de potentielles enseignantes

de FLE. La formation en FLE, de 5 ä 8 ECTS, exige un niveau de langue Bz selon les

critöres du. Cadre Europöen Commun de Röförence pour les Langues. Elle est

compos6e principalement de cours de didactique et valide, en plus de connaissances

thdoriques, des travaux de type pr6paration de matdriel pddagogique et de legons,

correction de productions d'61öves, etc. Quant ä la pratique, elle consiste ä partager

entre deux stagiaires 6 ä g legons de FLE dans une classe du primaire al6manique.

La formation FLE est compl6t6e par des < exp6riences de mobilitd > contraintes, car

obligatoires, bien que marginales : sans encadrement institutionnel systdmatique, sans

dvaluation systdmatique, sans reconnaissance par des ECTS Qa non-valorisation et le

non-ancrage au sein du plan d'6tudes de ces exp6riences sont certes plus que

questionnables, cela ne constituent toutefois pas l'objet de cet article), ä g6omdtrie

variable2. Elles prennent la forme de l'option << stage romand > pour environ deux tiers

des 6tudiantes, c'est-ä-dire un stage pratique de trois semaines dans une 6cole de Suisse

romande en fin de premiöre ann6e de formations. Les quatre compdtences cibl6es par le

stage sont li6es en partie ä la formation FLE mais le sont tout autant, sinon plus, ä la

formation professionnelle en g6n6ral :
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o d6velopper une attitude professionnelle pendant le stage : implication dans la
vie de classe, interaction avec les diverses actrices de l'6cole, fiabilit6, etc.

z. 6largir son r6pertoire didactique et m6thodologique gräce aux pratiques
scolaires observ6es, voire remettre en question ses habitudes professionnelles.

3. s'exprimer en contexte professionnel ä un niveau de langue satisfaisant
(objectif comp6tences langagiöres sp6cifiques ä I'enseignement Cr).

4. ddvelopper des strat6gies pour am6liorer sa prononciation et ses

comp6tences langagiöres sp6cifiques ä l'enseignement. (Extrait du document

interne d'information aux 6tudiantes)

a

a

a

6 La deuxiöme comp6tence en particulier pr6suppose que les pratiques scolaires des

dcoles suisses romandes (francophones donc) sont ( autres ) que celles des 6coles

al6maniques et que la rencontre avec cette alt6rit6 supposde peut nourrir les r6flexions
professionnelles. S'il ne faut pas confondre < mobilit6 >> et << alt6rit6 > (Castellotti et aI,
zozo), dans ce contexte-ci, alt6rit6 linguistique semble pourtant rimer ici avec altera
Iingua, entendue ici comme alt6rit6 professionnelle. Il s'agit d'une mise en alt6rit6
revendiqu6e des pratiques scolaires des espaces francophones en vue des besoins de la
formation.

L'encadrement propos6 et conduit pour ces exp6riences de mobilit6 a pris la forme
d'une Recherche-Action-Formation (nnf) financ6e pendant trois anndes (zo16-zo19)

et intitul6e < Didactique de la mobilitd >+. Convoquant I'interdisciplinarit6, le dispositif
mis en place permet au travers de pratiques r6flexives (Razafimandimbimanana, Goi,
zor4) de travailler sur les repr6sentations sociales, I'ethnocentrisme et I'habitus
professionnel, en ciblant ä la fois la destination envisag6e et le milieu professionnel Qes

6coles suisses- romandes). Au travers de films documentaires ou de tdmoignages
d'<< 6tonnements ) (Develotte, zoo6) des dtudiantes des ann6es pr6c6dentes, les

exemples de situations concrötes ne manquent pas pour analyser les pratiques
professionnelles francophones et permettaient de d6battre en cours :

des plans d'6tudes et des manuels localement en vigueur,
des mesures disciplinaires,
du röle de l'61öve au sein de la structure scolaire,

de relation adulte/enfant,
de l'ouverture/fermeture de I'espace scolaire (ex : clöture autour de l'6cole),

du chemin des 6löves ä l'6cole (pens6 ou non, accompagn6 ou non, etc.),

de l'utilisation de l'infrastructure scolaire en dehors du temps scolaire,
de I'organisation spatiale de la salle de classe,

de la distance physique entre les actrices scolaires,

des rituels de classes,

etc.

La r6partition des deux activit6s de stage, ä savoir l'enseignement et I'observation
(selon des < täches d'observation >>), est trös variable d'une expdrience ä une autres. Les

6tudiantes sont invit6es ä documenter leurs expdriences et rdflexions dans un E-
portfolio qui servira de base pour un dventuel r6investissement6 des exp6riences dans la

suite de la formation.
Malgr6 une part in6vitable, comme pour tout instrument didactique, de manipulation

ou d'instrumentalisation sous forme par exemple de << mea culpa orchesfrds > (Goi,

Huver, 2011), l'impact de ce dispositif d'encadrement sur le d6veloppement des

comp6tences professionnelles vis6es semble plus ou moins satisfaisant.

iltn: iri'uii:s:.ii'rnlrt:i. cr: n'r:si pa:r scr.rlcmcrri. inaih'i:;rr i|:s r.lrlil:; locaur ci k::;

plltl.iilu<-':,; d.ont r;n a hriritii, r:',,:si i:g..rir;rnr:n{ q'iit-rc r:r;:or;i: ii unr: grürrdr: v:riii:t.i:

d'r:ui.ils ci. dc platiqr-rc:; r:l dr: choisir r:onsr:it:mrnr':rri.. ürrrrni t.or.l1i c(r.rli dcnl orr

rli:;;1,;r;ir r:l <1r.tr:lli: r1i.ti::;oit l<r.l'pt'rvi:natttr.r. lc:; ,rutjls i:i prirl.itltri:u ;r<1Ör1ual<;s iL;rrt:;

urrr"r .;it.r,i:-rlii;,rr ilonni-rr:- l'I{cbin, 2{l2i-) : r2:i)
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A titre d'exemple, plusieurs t6moignages font 6tat de situations professionnelles

inattendues, qui ndcessitent analyse puis ajustement des pratiques de la part des

6tudiantes. La mobilit6 est pr6sent6e dans les travaux de r6flexion comme le lieu de la
professionnalisation (Robin, zozo). Si le rattachement institutionnel de ces exp6riences

ä la formation FLE plutöt qu'ä la formation dite < professionnelle > est tout ä fait
discutablez, les potentiels progrös en langue constituent n6anmoins un effet bienvenu.

Ces progrös sont non seulement observables en cours de FLE, et sont le plus souvent

attestds par un certificat de langue r6alis6 ä la m6me p6riode, mais sont avant tout
ressentis par les 6tudiantes comme constitutif d'un sentiment de l6gitimation
professionnelle (Robin et Etienne-Tomasini, zozz).

Pour nuancer toutefois les apports de ce dispositif, rappelons qu'il n'dchappe pas

forcdment aux mdcanismes de la reproduction sociale des in6galitds et qu'au contraire,
il fonctionne de maniöre indgale selon les individus :

1,r:s si.ratögi<:s ct lcs trirnsfirrrnations 6ventnclles dcs in<lividus vivaut unt: sitrial.ion
de Lidplacemenl, el. ckruc de mpl.ures avef,. rln environnernent t'amilier. sont
tributaires des capitarrr cle di:part el des ressources prei:ri$res acqrri:;c,.i dans le:ur

groulle social. (Gohald-Rade:r1cc.rvic. toor; : en ligne)

On le voit, m6me encadr6es, ces exp6riences ne sont toutefois pas toujours
ascensionnelles au sens d'un d6veloppement syst6matique d'une posture distanci6e. La

formation peut ainsi contribuer, bien malgr6 mes intentions dans la conception de

celle-ci, ä renforcer des visions culturalistes (Robin, 2ot7 i r9z). Dans le cas de la RAF,
le capital de mobilit6 (Murphy-Lejeune, 2oo1) et d'autres ressources personnelles

s'articulent pour donner ä voir une grande varidtd de rdinvestissements personnels et
professionnels de ces exp6riences de diversification des pratiques : pratiques rdflexives
en d6veloppement, confiance en soi et en ses comp6tences en FLE en vue d'un
enseignement futur de la langue cible, multiplication des mobilitds personnelles et des

exp6riences pratiques par la suite, envie d'approfondir le sujet de la rencontre via des

6tudes universitaires plus pouss6es, etc.

Didactiser I'alt6rit6, une n6cessaire
r6ification ?

il n';'' a pas qlic les orilitaires. les *rissionnair*s. le:; 6ciucateLr.-s, lcs

adtrti:.ris'Lr.'aietirs, les r:oiurncr'!iuti ,, ()1iisi:ur) orr it.:s ;tveniuri*rs de i.ous r.rrr1n,* cltii

onL <' i'abriquJ o cle i'allär'iti. [e plrrs tiouver]t erl t{:r'r}1e,'; t1e diflerr,nce rlclicale,:i
lra.,€r:i k:urs li--r:iis dc: l'r;rtag;r,: *u leuts t*rtoi.elirg,es. I-.'eth*ologie * 6t.e ilu;lsi un
ptiissant in:;truu*nl dr: calr'rgcrisraticii rie cr:r-r petrples r:l de trarsmissiuri cL: css

r:rti6gr:risirt ior:s. (Gr:hard- lt arl er:iir.r-.'ir:. zü t i g ; eu ligne)

Tout est << autre > m6me ä l'int6rieur d'un groupe social, qu'il soit d'ordre culfurel,
national, linguistique, familial, gdn6rationnel, etc. Les 6tudiantes observent de la
diversit6 des pratiques au sein de leur propre espace linguistique avec les diff6rents
stages auxquels elles participent en Suisse aldmanique. Avec ou sans autre langue
< altre lingua >, chaque rencontre est en soi un contact avec une alt6rit6 << altre >>. Dans

le cas de l'exp6rience de mobilit6 en formation professionnelle, a-t-on simplement
cherchd ä en maximiser les effets pour les besoins de la formation ? En lui donnant une

place aussi centrale, mise en lumiöre puis respectivement mise en question durant la
phase de prdparation et de r6flexion post mobilitd, a-t-on contribu6 ä construire, voire
essentialiser, cette alt6ritd ? Les besoins de la formation professionnelle justifient-ils

cette instrumentalisation ? Si < construire une alt6rit6 >> n'est pas probl6matique, le fait
de r6duire I'autre ä une essentialisation I'est davantage. A quelles conditions est-il
possible d'6chapper au ( rapport pr6construit qui s'articule autour de la volont6 de la
(re)connaissance de < l'autre diff6rent u (lbid) ? Les pratiques professionnelles n'6tant
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d'ailleurs pas forc6ment diff6rentes d'un espace linguistique ä un autre, cette entr6e

forcde sur la professionnalisation pourrait-elle ätre fallacieuse ou contreproductive ?

De plus, amalgamer les diff6rences de pratiques avec des diff6rences de rapport au

savoir ou de conception de l'6ducation / de l'6cole est d6licat. S'il est vrai que les

6pistdmologies et les modöles p6dagogiques qui en d6coulent divergent souvent, il
convient de syst6matiquement replacer dans leur contexte de production toute
rdflexion et toute construction afin d'6viter de cr6er ou renforcer les stdrdotypes.

Lorsque le d6veloppement de r6flexions portant sur la dynamique entre soi et I'autre
fait partie des enjeux de la rencontre avec une alt6rit6 suppos6e, des formes

d'assignation identitaire peuvent en r6sulter. En ce sens, l'6trangdisation est un
m6canisme qui permet de rendre acceptable l'6tonnement mais qui, du möme coup,
maintient l'autre hors de soi et permet de rester dtanche ä cette alt6rit6. La prise en

compte de l'altdrit6 potentielle des pratiques dans le but de devenir < autre > soi-m6me,

de devenir << professionnel >, est un processus dynamique. Relativement ä la formation
vis6e, il ne s'agit pas de s'approprier les comp6tences de I'autre au contact de la
diversitd mais de complexifier une r6flexion. Dans ce contexte, il n'est pas tant question

de relation ä l'autre que de relation ä soi : << (re)döfinitions de soi uersus de I'autre >>

(Gohard-Radenkovic, zoo6). Se repenser soi-m6me en tant que professionnelle : loin
de I'altruisme, la d6marche est int6ress6e.

I.t:s rr:pr6se:ntations dt: I'iirangcr constitucnt par:lrlo.'<:rk:melt l'rxe t1r:s voii:s lt:s
phr:l ai:t:cs:lil:l*s poul ilrnoirccr unc rt'rflr:rir>rr sur k: loncticlncrncnt rlc son iilcnlrt-i"
(...) Ä l'iultnr dr: tr;rri.;.:s lr:s :lutrcs firnnu* r1r: rq:r"i:stntal.ir;r:s. !r:s lcpt'(rscittalir:n:r

dc l'dtrangi:r rcn'-cir-'rrt ;\ i'icir:ntil.i: r1r.r grrlrpc qui !::r produii. {Za"r:itc, rqgi : :lr:)

Les 6tonnements les 6tudiantes al6maniques r6völent ainsi autant les constructions
sociales de leur propre groupe que de celles rencontr6es. Dans la transformation
qu'opöre forcdment la didactisation de cette rencontre, cela semble 6tre une entrde
l6gitime, voire une ndcessaire 6tape, dans le processus r6flexif. Quelle aubaine pour la

formation professionnelle qui s'en tire ainsi facilement et s'6pargne trop souvent la

r6flexion (qu'elle pröne auprös des 6tudiantes) sur les effets qu'elle produit. Comme
I'ethnologie, la didactique des langues et des cultures (DLC) est potentiellement un
puissant instrument de cat6gorisation de l'autre et de transmission de ces

eatFgnrisations (ex : < les enseignantes de Suisse romande sont plus / moins ,.. qu'en
Suisse aldmanique >). Afin d'6viter les processus de rdification de I'autre, c'est-ä-dire en

lui attribuant des caractdristiques figdes en tant qu'objet ä transmettre, l'encadrement

de la mobilit6 a 6t6 pr6sent6e comme une co-construction impliquant 6galement les

actrices rencontrdes en mobilit6 : il s'agit de cr6er le dialogue avec les enseignants de

Suisse romande. L'articulation entre actrices d'une part et savoirs acquis en mobilitd
d'autre part est forc6ment unique. C'est dans cette optique que I'encadrement des

expdriences de formation contribue ä << interroger les mdcanismes d'appartenance

identitaire et le fonctionnement social des repöres sociaux >> (Zarate,1995).

Bien entendu,la DLC n'est pas seule ä contribuer au d6veloppement des comp6tences
professionnelles vis6es par les expdriences de mobilit6 de cette formation initiale (c

fortiori lorsque la formation ne repr6sente que quelques ECTS et que ces exp6riences

n'y sont justement pas int6gr6es). L'appareillage intellectuel global mis en place

conjointement par toutes les autres disciplines de la formation, notamment les sciences

sociales et les sciences de l'6ducation, y contribue largement. Le rattachement
institutionnel de ces exp6riences ä ladite formation en FLE pr6sente n6anmoins la DLC

comme seule responsable. Si elle a pour vis6e I'initiation aux approches socio-

anthropologiques, la contextualisation des situations, la prise en compte de la
complexit6 ainsi que la multiplicit6 des individus, la mise ä disposition d'outils rdflexifs,
la DLC est-elle suffisamment 6quip6e pour 6viter de participer ä la rdification des

diff6rences de pratiques et participer en situation de mobilit6 ä la construction de

pratiques professionnelles int6grant r6ellement l'autre ?

l

l
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Conclusion qui n'en est pas une...
Ii iaut, par cons6qucnt, öchappcr ii l'altt:rniltivc slrivante : soit l'cxaltatiorr
cxclusivc dc la diffdrcncc, soit l'univt:r.qcl abstrait riducteur de ttxric appartenance
erollcctivc. (Ferr6o1, Jurrluois, zr-ro3 : 9e-g;3)

Le dispositif d'encadrement ä l'6tude dans cet article n'a pas 6t6 p6rennis6 au-delä

des trois ann6es de financement de la RAF (zo16-zo19). En revanche, sous diff6rentes
appellations, des formes d'exp6riences de mobilit6 sont restdes obligatoires ... et
marginales aussi : rattachement institutionnel flou, aucune reconnaissance par des

ECTS ni dvaluation formelle, peu de moyens ä disposition, etc. Je ne d6sire ndanmoins

pas m'en tirer d bon compte et propose de prolonger la r6flexion sur le sens et les effets
de ces expdriences contraintes commandit6es par une institution qui finalement les

rdinvestit trös peu, d'autant qu'elles prdsentent le risque potentiel d'une mise en altdrit6
(re)produisant des catdgorisations rdductrices de l'autre. Eviter d'essentialiser I'autre
dans la rencontre, ne pas (re)cr6er de processus d'6trangdisation : I'exercice qui consiste

ä didactiser les expdriences de mobilit6 en situation de formation professionnelle est

d6cidemment bien p6rilleux. L'alternative de cet << universel abstrait > 6voqu6 ci-avant
n'6tant pourtant pas davantage souhaitable, il en va de la responsabilitd 6thique des

actrices du champ didactique non seulement de reconnaitre les limites disciplinaires
mais aussi de ddvelopper et reg6n6rer leurs pratiques de re-m6diation.
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lVotes

r Le f6minin est utilis6 ä titre 6picöne.

r Equivalent en Suisse älaLicence frangaise. Les formations de niveau Master concernent les

enseignantes du secondaire uniquement.

z Elles peuvent aussi prendre la forme d'un engagement dans une structure parascolaire, dans
I'encadrement d'enfants ou d'un semestre d'6change acad6mique.

3 Les modalitds du < stage romand > sont disponibles en ligne jusqu'ä l'6t6 zozg (en allemand).
https : //www.phbern. ch/studium/vorschulstufe-und-
primarstufe/studienbereiche/fachwissenschaften-und-fachdidaktiken/franzoesisch/stage-
romand

4 Site du projet et publications : https://www.phbern.ch/forschung/projekte/didactique-de-la-
mobilite

5 S'agissant d'un stage non obligatoire et non reconnu par des ECTS, les directives se doivent de
rester trös ouvertes,

6 Le r6investissement n'est pas syst6matique puisque le stage n'est pas inclus dans la formation
obligatoire et qu'un tiers des 6tudiantes environ choisissent une autre option d'expdrience de
mobilit6. Le E-Portfolio est un instrument formatif personnel.

7 Croire qu'un s6jour de quelques semaines suffirait ä d6velopper des comp6tences linguistiques
sp6cifiques de maniöre durable est tout aussi discutable.
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