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TEXTE

In tro duc tion
Le tra vail que nous pré sen tons s’in té resse à l’ap pren tis sage de la tra‐ 
duc tion di dac tique (De lisle, 2005  : 49-50) pour le couple de langues
italien- français dans les fi lières de langues et cultures étran gères.
De puis les tra vaux de Ki ra ly (1995, 2000) et Kelly (2005, 2008), la re‐ 
cherche en di dac tique de la tra duc tion pro fes sion nelle s’oriente vers
une concep tion ré so lu ment socio- constructiviste des ap pren tis sages
dans les fi lières de Langues Étran gères Ap pli quées. La pé da go gie de
pro jet et la di men sion col la bo ra tive oc cupent une place de plus en
plus im por tante dans les re cherches (Ar te ro et Hamon, 2018). Ces
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pra tiques, qui sont condi tion nées par la re pré sen ta tion qu’ont les
pra ti ciens d’un sujet actif et col lec tif, in duisent des pra tiques fa vo ri‐ 
sées par l’er go no mie des dis po si tifs in for ma tiques en ré seau et par les
af for dances de ces mêmes ou tils (Zou rou, 2007). Elles conduisent
aussi les en sei gnants à re pen ser les ob jets et mo da li tés d’éva lua tion
(ca pa ci té des ap pre nants à s’au to cor ri ger, à tirer pro fit des ou tils de
do cu men ta tion en ligne – lin guis tiques et en cy clo pé diques –, à se ré‐ 
vi ser mu tuel le ment entre pairs, etc.).

Tou te fois, ces pra tiques sont fa ci li tées par des ef fec tifs res treints et
des équi pe ments in for ma tiques dont ne dis pose pas tou jours la fi lière
LLCER (Langues, Lit té ra tures et Ci vi li sa tions Étran gères et Ré gio‐ 
nales), où la tra duc tion est uti li sée pour faire dé cou vrir et dé crire les
langues et les cultures cibles en fa vo ri sant la ré flexion mé ta lin guis‐ 
tique des ap pre nants. Il faut noter que cette fi lière forme en grande
par tie des étu diants qui, en ce qui concerne les dé bou chés, se des‐ 
tinent plus à l’en sei gne ment des langues qu’à la tra duc tion pro fes‐ 
sion nelle. La tra duc tion di dac tique mise en œuvre en LLCER se ca‐ 
rac té rise par des contextes d’ap pren tis sages (ef fec tifs, salles, équi pe‐ 
ments) qui a prio ri rendent plus dif fi cile la mise en place d’une pé da‐ 
go gie proac tive. Par le biais d’un ques tion naire, nous en ten dons faire
le point sur les pra tiques des en sei gnants de LLCER qui re courent à la
tra duc tion di dac tique vers l’ita lien et le fran çais, no tam ment en ma‐ 
tière d’usages des TICE et de statut- rôle des ap pre nants dans ces
usages.

2

Dans un pre mier temps, nous re vien drons sur la dif fé rence si gni fi ca‐ 
tive entre tra duc tion di dac tique et di dac tique de la tra duc tion pro‐ 
fes sion nelle.

3

En suite, après avoir pré sen té le ques tion naire en ligne sur le quel
nous nous sommes ap puyé pour re cueillir nos don nées, nous ex po se‐ 
rons et com men te rons les ré sul tats ob te nus.

4

Nous nous ef for ce rons enfin de faire émer ger l’image que les en sei‐ 
gnants ont de leurs ap pre nants et le lien entre ces re pré sen ta tions et
les usages des TICE dans le cadre des cours de thème et de ver sion.
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1. Ter rain et mo ti va tion de la re ‐
cherche
La re cherche que nous avons menée par ti cipe d’une confron ta tion
d’ex pé riences pro fes sion nelles. En effet, l’au teur de cet ar ticle a tra‐ 
vaillé pen dant dix ans à l’École pour tra duc teurs et in ter prètes de
l’uni ver si té de Bo logne au près d’ap pren tis tra duc teurs. Il a en sei gné la
tra duc tion de l’ita lien vers le fran çais à des étu diants de li cence et de
mas ter. Après avoir ob te nu un concours de cher cheur, une nou velle
voie s’est ou verte à lui. Re cru té en tant que cher cheur à l’uni ver si té
Ca’ Fos ca ri de Ve nise, c’est en suite dans un cur sus de type LLCER
qu’il a en sei gné. Dans ce nou veau ter rain, les ef fec tifs d’étu diant·e·s
sont beau coup plus im por tants (plus de 150  étu diants contre une
tren taine en moyenne à l’uni ver si té de Bo logne) im pli quant for cé‐ 
ment des chan ge ments dans les pra tiques ob ser vées.
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À l’uni ver si té de Bo logne, école pro fes sion nelle pour tra duc teurs de
Forlì, le thème est orien té vers les pra tiques pro fes sion nelles, la tra‐ 
duc tion spé cia li sée. On forme de fu turs tra duc teurs, mais le thème
est moins pro fes sion na li sant (si les ap pren tis tra duc teurs peuvent
être ame nés à tra duire en langue étran gère, les pra tiques pro fes sion‐ 
na li santes se fo ca lisent sur la tra duc tion vers la langue ma ter nelle).
Tou te fois, même pour le thème, l’orien ta tion est plus gui dée par les
be soins des ap pre nants, fu turs tra duc teurs (sa voir uti li ser la do cu‐ 
men ta tion, y com pris sur In ter net, éva lua tion des per for mances sur
or di na teur). Les pra tiques en thème suivent des ob jec tifs lan ga giers,
mais uti lisent cer taines pra tiques re le vant de la tra duc tion pro fes‐ 
sion nelle comme la re cherche do cu men taire en cy clo pé dique pous sée
sur In ter net, l’uti li sa tion et la consti tu tion de glos saires, les mises en
si tua tion pro fes sion nelles. Les mo da li tés d’en sei gne ment visent à
rendre les ap pre nants ac tifs et ré flexifs.

7

À l’uni ver si té Ca’ Fos ca ri de Ve nise, le thème est plus orien té vers
l’ap pren tis sage des struc tures lan ga gières et re lève donc da van tage
de la di dac tique des langues que de la di dac tique de la tra duc tion
pro fes sion nelle. Dans ce cadre, la mo da li té col la bo ra tive de tra duc‐ 
tion mé diée par or di na teur a été ex pé ri men tée. Tou te fois, l’éva lua tion
se fait tou jours de façon « tra di tion nelle » et porte donc plus sur le
ma nie ment des struc tures de la langue que sur l’ap pren tis sage d’un
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mé tier (uti li sa tion de la do cu men ta tion, nu mé rique et pa pier, des ou‐ 
tils de ré vi sion). S’il s’agit là aussi de rendre les ap pre nants ac tifs et
ré flexifs, les contraintes de ter rain in hibent des pra tiques plus créa‐ 
tives et col la bo ra tives.

En al lant au- delà de ces deux seules réa li tés sub jec tives, nous avons
voulu mieux cer ner, par le biais d’un ques tion naire, les pra tiques
mises en œuvre pour le thème et la ver sion dans les fi lières LLCER et
voir dans quelle me sure les pra tiques re flètent la façon dont les ap‐ 
pre nants y sont per çus.

9

2. Cadre théo rique : di dac tique de
la tra duc tion pro fes sion nelle et
tra duc tion di dac tique

2.1 Ins crip tion dis ci pli naire

En ma tière d’ins crip tion dis ci pli naire re la tive aussi bien à la tra duc‐ 
tion di dac tique qu’à la tra duc tion pro fes sion nelle, il convient d’avoir à
l’es prit les vi sées for ma tives pou vant être as so ciées à la tra duc tion,
car ce sont ces der nières qui per mettent de dé li mi ter son sta tut au
sein de deux dis ci plines voi sines : la di dac tique des langues- cultures
et la di dac tique de la tra duc tion, ra mi fi ca tion ap pli quée de la tra duc‐ 
to lo gie. Alors qu’en di dac tique des langues- cultures, la tra duc tion est
un moyen parmi d’autres pour en sei gner des com pé tences lin guis‐ 
tiques, prag ma tiques et in ter cul tu relles, en di dac tique de la tra duc‐ 
tion, il s’agit bien da van tage d’en sei gner la tra duc tion comme fin en
soi dans une pers pec tive pro fes sion nelle. De nom breux tra duc to‐ 
logues (Lad mi ral 2011 : 10 ; Gile 2005 : 1 ; Du rieux 2005) sou lignent la
confu sion entre ces deux rôles et in vitent à opé rer une dis tinc tion
claire entre tra duc tion conçue comme moyen (tra duc tion di dac tique
en vue d’ap pren tis sages lan ga giers) et tra duc tion conçue comme fin
(for ma tion des fu turs tra duc teurs). De lisle pro pose une dé fi ni tion
claire de ces deux sta tuts de la tra duc tion :

10

Tra duc tion di dac tique : exer cice de trans fert in ter lin guis tique pra ti ‐
qué en di dac tique des langues et dont la fi na li té est l’ac qui si tion
d’une langue.
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Tra duc tion pro fes sion nelle : exer cice pra ti qué dans les écoles, ins ti ‐
tuts ou pro grammes de for ma tion de tra duc teurs et conçu comme
un acte de com mu ni ca tion in ter lin guis tique fondé sur l’in ter pré ta ‐
tion du sens de dis cours réels. (De lisle 2005 : 49-50)

Si gna lons, à la suite de Lavault- Olléon (1998), que ces deux vi sées co‐ 
existent dans le contexte uni ver si taire fran çais avec la ver sion et le
thème qui peuvent consti tuer soit une pra tique d’ap pren tis sage lan‐ 
ga gier en fi lière LLCER, soit une fin en soi dans le cadre des cours en
LEA (Langues Étran gères Ap pli quées). En ce qui concerne la pra tique
du thème et de la ver sion dans les fi lières LLCER, il y a quelques an‐ 
nées, de nom breux tra duc to logues sou li gnaient les in suf fi sances
d’une tra duc tion di dac tique uni que ment fo ca li sée sur la langue, c’est- 
à-dire cen trée sur le pro duit (l’objet) au dé tri ment du tra vail cog ni tif
et de la di men sion psy cho lo gique sous- jacents à l’ac ti vi té tra dui sante
(le rap port au sujet) et de la com pré hen sion du contexte dans sa
com plexi té (di men sion cultu relle). S’il ne voit pas d’ob jec tion à une
tra duc tion di dac tique vi sant à l’ob ser va tion contras tive, Lad mi ral si‐ 
gnale les risques im pli qués par une tra duc tion ex clu si ve ment cen trée
sur la di men sion lin guis tique, à sa voir la perte de toute marge de
créa ti vi té : « le mode de tra duire pra ti qué dans le cadre de ces exer‐ 
cices de «  tra duc tion pé da go gique  » ten dra à em pê cher les ap pre‐ 
nants de prendre la moindre li ber té par rap port à la lettre du texte- 
source, par une sorte de « myo pie tra duc tive ». » (Lad mi ral 2011 : 10)
La vault (1998  : 19) sou ligne éga le ment que dans le cas d’une tra duc‐ 
tion di dac tique ex pli ca tive, l’écueil est une tra duc tion sui vant lit té ra‐ 
le ment la syn taxe et le lexique du texte source. Tou te fois, comme
nous le ver rons plus loin, cette uti li sa tion du thème et de la ver sion à
des fins ex clu sives d’ob ser va tion et de com pa rai son des langues de
tra vail tend à se faire moins pré sente dans les pra tiques et à lais ser
un peu de place à des tâches plus créa tives. No tons enfin que pen‐ 
dant long temps, les pra tiques d’éva lua tion des thèmes et des ver‐ 
sions, sanc tion nant les er reurs de langue par un sys tème de no ta tion
très sé vère (abou tis sant par fois à des notes né ga tives) ont pu pous ser
les étu diants de LLCER à por ter toute leur at ten tion sur les seuls as‐ 
pects gram ma ti caux au dé tri ment de la créa ti vi té dans la for mu la tion
par exemple.
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2.2 Cen tra li té de l’ap pre nant en di dac ‐
tique des langues
Il est sans doute utile de rap pe ler que la cen tra tion sur l’ap pre nant
(Cuq et Gruca, 2005), sur son pro fil et ses be soins consti tue l’un des
tour nants épis té mo lo giques ma jeurs, d’abord en pé da go gie puis en
di dac tique des langues- cultures. Hé ri tée des tra vaux de Pia get (1968)
sur le dé ve lop pe ment cog ni tif de l’en fant, re layés et ap pli qués à la lin‐ 
guis tique dans un deuxième temps par la gram maire gé né ra tive de
Chom sky (1970), puis en di dac tique par Kra shen (1984), la cen tra tion
sur l’ap pre nant in ves tit fi na le ment l’en semble du champ des sciences
de l’édu ca tion et évo lue pro gres si ve ment vers une pers pec tive cog ni‐ 
ti viste dans les an nées 1980 à 2000. Le pos tu lat de dé part est le sui‐ 
vant  : contrai re ment aux pré cé dentes théo ries de l’ap pren tis sage et
aux concep tions voyant l’ap pre nant comme une boîte vide de vant
être rem plie de sa voirs, ce der nier est en vi sa gé comme une per sonne
dotée de connais sances an té rieures ca pable de construire son ap‐ 
pren tis sage en ac teur. L’ac tion di dac tique consis te ra dès lors à ac‐ 
com pa gner et fa ci li ter la mise en place des stra té gies qui per met tront
la construc tion et l’étayage de nou velles connais sances. En di dac tique
des langues- cultures, mais aussi en di dac tique de la tra duc tion, ce
dé pla ce ment de la cen tra li té de l’objet (sa voirs lan ga giers) vers le sujet
(ap pre nant) a in fluen cé et conti nue d’in fluen cer la plu part des do‐ 
maines gra vi tant au tour des sciences de l’édu ca tion, au- delà des
langues étran gères.

12

Tou te fois, de puis le début des an nées 2000, la der nière mu ta tion du
champ, tous sec teurs édu ca tifs confon dus, par ti cipe de la re dé cou‐ 
verte des théo ries socio- constructivistes d’hé ri tage vy gots kien (Vy‐ 
gots kij, 1997). Sur le plan théo rique et épis té mo lo gique, le sujet ap pre‐ 
nant est tou jours cen tral, mais l’on en vi sage la construc tion des
connais sances et com pé tences par le biais des in ter ac tions du sujet
avec ses pairs, l’en vi ron ne ment et l’en sei gnant. On re dé couvre les
ver tus des ap proches ac tives, par ti ci pa tives et au to no mi santes de
Frei net (1964) qui se tra duisent par la mise en place d’une pé da go gie
de pro jet où l’ac qui si tion des connais sances passe par des « tâches »
(cen trées sur la ré so lu tion de pro blèmes) et non plus par des ac ti vi tés
de ré pé ti tion ou de réuti li sa tion de struc tures. En somme, sou vent
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for mu lé comme une abs trac tion, le terme gé né rique « ap pre nant » au
sin gu lier ren voie dé sor mais à une per sonne ac tive, res pon sable et so‐ 
cia li sante dans sa dé marche d’ap pren tis sage, une en ti té per son nelle
dotée de connais sances an té rieures, de ca rac té ris tiques psy cho lo‐ 
giques et af fec tives qui entrent en in ter ac tion avec d’autres pairs et
un en sei gnant au sein d’une re la tion com plexe où in ter vient éga le‐ 
ment l’en vi ron ne ment et les ar te facts d’ap pren tis sage. C’est pour quoi
en di dac tique des langues- cultures, à par tir du début des an nées
2000, l’on com mence à par ler d’ap proche co- actionnelle (Puren,
2004), d’un ap pren tis sage so cia li sant basé sur des tâches au then‐ 
tiques ou des pro jets com plets, en lien avec des si tua tions com mu ni‐ 
ca tives beau coup plus proches de la réa li té so ciale qu’elles ne l’étaient
à l’ap pa ri tion des pre mières ap proches com mu ni ca tives (Puren, 1988).
Le dé ploie ment des pra tiques pé da go giques re po sant sur l’uti li sa tion
du nu mé rique va en core ac cen tuer la ten dance à éta blir le por trait
idéal de l’ap pre nant actif et col la bo ra tif.

En tra duc to lo gie, et plus spé ci fi que ment dans le champ de la di dac‐ 
tique de la tra duc tion pro fes sion nelle, l’évo lu tion ra di cale vers ce pa‐ 
ra digme socio- constructiviste s’in ten si fie avec la mas si fi ca tion et la
so phis ti ca tion pro gres sive des ou tils nu mé riques d’as sis tance à la tra‐ 
duc tion. La dé fi ni tion des com po santes com plexes de la com pé tence
de tra duc tion et l’éla bo ra tion consé quente de ré fé ren tiels de com pé‐ 
tences en tra duc tion pro fes sion nelle (Groupe d’ex perts EMT, 2017)
s’at tachent à mieux com prendre ce que les étu diants doivent
connaître mais sur tout ce qu’ils doivent sa voir faire. La re pré sen ta‐ 
tion d’un ap pre nant actif trans pa raît for te ment des re cherches me‐ 
nées par l’équipe PACTE (2011) et les ex perts de l’EMT (2017) et s’af‐ 
firme en core da van tage dans les tra vaux de Ki ra ly (2000) et Kelly
(2005, 2008). De même, la di men sion col la bo ra tive com mence à se
dé ployer par le biais de pro jets conduits en pré sen tiel ou à dis tance.

14

Tou te fois, cette évo lu tion ob ser vée pour la for ma tion des fu turs tra‐ 
duc teurs est- elle éga le ment mar quée pour ce qui est de la tra duc tion
di dac tique mise en œuvre dans les fi lières LLCER ? Est- il concrè te‐ 
ment pos sible d’en vi sa ger des pra tiques au to no mi santes dans tous les
contextes ? C’est ce que nous avons es sayé de dé ter mi ner à tra vers
les pra tiques dé cla rées d’en sei gnants de ver sion et de thème des fi‐ 
lières LLCER en France et en Ita lie où les pra ti ciens se heurtent sou ‐
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vent à des réa li tés de ter rain qui ne per mettent pas tou jours de
rendre les ap pre nants ac tifs et col la bo ra tifs.

3. Pré sen ta tion de l’en quête

3.1 Le ques tion naire : en sei gnants de
tra duc tion fran çais et ita liens des fi ‐
lières lettres et langues

Notre ques tion naire 1, consti tué de 25 ques tions, a pour ob jec tif de
dres ser un état des lieux ne serait- ce que par tiel des pra tiques en en‐ 
sei gne ment de la tra duc tion (non pro fes sion nelle), des contraintes de
ter rain, de la per cep tion des étu diants et des pro blé ma tiques pé da‐ 
go giques im pli quées par l’usage du nu mé rique en nous in té res sant au
couple de langue français- italien.

16

Pour la dif fu sion du ques tion naire, nous nous sommes ap puyés sur la
liste de dis tri bu tion tra duc to lo gie.fr pour la par tie fran çaise et sur les
ré seaux as so cia tifs ita liens pour la par tie trans al pine. Pour les en sei‐ 
gnants ita liens, nous avons d’abord re cher ché les uni ver si tés et les
dé par te ments pro po sant ces for ma tions. Nous connais sions
quelques- unes de ces struc tures et avions au pa ra vant des contacts
avec des col lègues po ten tiel le ment visés par une re cherche concer‐ 
nant le couple de langues français- italien. Outre les cour riels in di vi‐ 
duels, tou jours pour l’Ita lie, nous avons fait dif fu ser le ques tion naire
par le biais du ré seau as so cia tif Dorif. Pour la France, connais sant
moins le contexte, nous nous sommes ap puyé sur la liste de dis tri bu‐ 
tion men tion née plus haut. Le titre du ques tion naire cible ex pli ci te‐ 
ment le pu blic concer né : « En sei gne ment de la tra duc tion entre l'ita‐ 
lien et le fran çais : contraintes et pra tiques avec le nu mé rique » et le
mes sage d’ac cueil «  Ce ques tion naire a été éla bo ré dans le cadre
d'une étude vi sant l'uti li sa tion du nu mé rique pour l'en sei gne ment de
la tra duc tion dans les fi lières uni ver si taires LLCER » pré cise le pu blic.

17

Vingt- quatre en sei gnants (quinze en sei gnants fran çais, neuf en sei‐ 
gnants ita liens) ont ré pon du à notre ques tion naire. Aussi l’échan tillon
peu re pré sen ta tif nous invite- t-il à évi ter toute gé né ra li sa tion et à
en vi sa ger les ré sul tats comme un point de dé part per met tant sur tout
de mettre en évi dence des ques tion ne ments de na ture théo rique et
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Contexte fran çais  
(15 ré ponses)

Contexte ita lien  
(9 ré ponses)

sexe Femmes : 42,9 % 
Hommes : 57,1 %

Femmes : 66,7 % 
Hommes : 33,3 %

âge 25-55 ans : 57,1 % 
55-65 ans : 42,9 %

40-55 ans : 55 % 
55-65 ans : 45 %

for ma tion à la tra ‐
duc tion

très dis pa rate (uni ver si té, agré ga tion,
pra tique pro fes sion nelle de la tra duc ‐
tion)

idem

for ma tion à la di ‐
dac tique de la tra ‐
duc tion

pas de for ma tion à 78,6 % pas de for ma tion à 55,6 % 

ex pé rience di dac ‐
tique

dis pa rate (en tout cas plus de 5 ans
mi ni mum)

dis pa rate (plus de 10 ans en ma ‐
jo ri té ; quelques en sei gnants
no vices)

sta tuts enseignants- chercheurs en ma jo ri té enseignants- chercheurs en mi ‐
no ri té

praxéo lo gique. De plus, l’écart pos sible entre le dé cla ré et le fait, les
va riables contex tuelles né ces sitent des re cherches de na ture plus
éco lo gique (Van Lier, 1997) s’ap puyant sur les ma té riaux, les res‐ 
sources et des ob ser va tions de classe me nées sur le ter rain. Bien que
le nombre res treint de ré ponses consti tue une li mite im por tante,
l’échan tillon ob te nu nous per met de dis po ser de don nées ex plo ra‐ 
toires re la tives aux pro fils pro fes sion nels des en sei gnants, à leur for‐ 
ma tion et au degré d’uti li sa tion du nu mé rique pour l’en sei gne ment de
la tra duc tion entre le fran çais et l’ita lien. De plus, les ré ponses ou‐ 
vertes concer nant les ca rac té ris tiques des étu diants (at tentes, dif fi‐ 
cul tés, ca rences) et les pra tiques pé da go giques per mettent de dis po‐ 
ser de don nées de pre mier ni veau (à af fi ner) quant à l'en sei gne ment
de la tra duc tion tel qu’il est en vi sa gé dans les cur sus LLCER mais
aussi quant aux re pré sen ta tions de l’ap pre nant par les en sei gnants.

Cette pre mière ten ta tive per met de poser des ja lons pour une en‐ 
quête plus am bi tieuse qui, en vi sant d’autres couples de langue, per‐ 
met trait de re cueillir des don nées plus gé né ra li sables.
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3.1 Pro fils des ré pon dants

Voici, sous forme syn thé tique, les don nées re la tives aux pro fils des
ré pon dants.
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Au ni veau de la po pu la tion, d’après les ré ponses ap por tées re la tives
aux don nées per son nelles, on ob serve quelques pe tites dif fé rences
entre les deux contextes : les en sei gnantes sont plus nom breuses en
Ita lie (66,7  %) qu’en France (46,7  %). Par contre, dans les deux
contextes, les pra ti ciens se si tuent en ma jo ri té dans les tranches
d’âge si tuées entre 45 et 65 ans (88,8 % en Ita lie, 66,7 % en France). Il
est in té res sant de sou li gner que si la for ma tion à la tra duc tion des
pra ti ciens en tra duc tion est très dis pa rate dans les deux cas, d’un
côté comme de l’autre des Alpes, de nom breux en sei gnants n’ont suivi
au cune for ma tion à l’en sei gne ment de la tra duc tion (80 % des ré pon‐ 
dants en France, 55,6 % en Ita lie). Pour ce qui est des ré ponses ou‐ 
vertes, on peut ob ser ver, en France comme en Ita lie, que la for ma tion
à la tra duc tion et l’ex pé rience dans l’en sei gne ment sont éga le ment
assez dis pa rates : cer tains ont en sei gné en tant qu’in ter ve nants pro‐ 
fes sion nels, d’autres en tant que Maîtres de confé rences et d’autres
en core en tant que lec teurs ou char gés de TD. Les pra ti ciens no vices
sont re la ti ve ment rares. Enfin, sur le plan des sta tuts, nous ob ser vons
que les enseignants- chercheurs en France sont plus nom breux qu’en
Ita lie où des lec trices et lec teurs, des contrac tuels, peuvent être ame‐ 
nés à as su rer des cours de ver sion/thème. Cette hé té ro gé néi té
brouille d’ailleurs la li si bi li té quant aux pos sibles pra tiques pé da go‐ 
giques qui peuvent en dé cou ler.
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3.2 Ré sul tats

3.2.1. Les étu diants tels qu’ils sont per çus par
les en sei gnants

Dans le contexte fran çais, en ce qui concerne les pro fils des étu‐ 
diants, à la ques tion ou verte « Quel por trait dresseriez- vous de vos
étu diants ? », seul un pra ti cien si gnale un ex cellent ni veau de dé part.
Dans les autres ré ponses, ce sont sur tout les ca rences lan ga gières qui
sont si gna lées ainsi que, dans cer tains cas, des ca rences sur le plan
des connais sances en cy clo pé diques. À titre d’exemple, l’un des ré‐ 
pon dants qua li fie ses étu diants d’«  igno rants de classe in ter na tio‐ 
nale », tan dis que d’autres jugent le ni veau « ca tas tro phique » ou en
baisse constante. Tou te fois, les autres ré ponses sont glo ba le ment
plus nuan cées avec des men tions fré quentes de l’hé té ro gé néi té des
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ni veaux au sein d’une même classe et entre les étu diants de li cence et
ceux de mas ter. Les fai blesses des étu diants fran çais sont si gna lées
sur tout pour ce qui est de la com pé tence en langue (ré dac tion en
fran çais et com pé tences en langue étran gère). Dans le contexte ita‐ 
lien, les ni veaux ne font pas l’objet de ju ge ments de va leur dans les ré‐ 
ponses ou vertes. La des crip tion est neutre et fait ré fé rence aux ni‐ 
veaux eu ro péens ou bien se ré fère da van tage aux at tentes sup po sées
des étu diants, aussi hé té ro gènes que les ni veaux. En effet, les pra ti‐ 
ciens iden ti fient aussi bien des ap pre nants en quête d’un cours leur
per met tant d’amé lio rer leur ni veau en langue que des étu diants qui se
pro jettent da van tage dans le mé tier de tra duc teur. Alors que, du côté
ita lien, les dif fi cul tés du pu blic sont sur tout en vi sa gées quant aux ca‐ 
pa ci tés cog ni tives de rai son ne ment (dé duc tion, in duc tion, in fé rence,
as so cia tion) et dans une moindre me sure en ma tière de mé tho do lo‐ 
gie et de ca rences lan ga gières, pour ce qui est des en sei gnants fran‐ 
çais, les dif fi cul tés sont iden ti fiées en pre mier lieu au ni veau des
com pé tences lan ga gières (90 %) puis dans une moindre me sure sur
les plans mé tho do lo gique et cog ni tif : « Je crois, en tout cas qu’en gé‐ 
né ral, la tra duc to lo gie comme pro blème cog ni tif et de re cons truc tion
du sens, n’est pas bien pré sente dans la pra tique pé da go gique de la
tra duc tion. »

Il est aussi in té res sant de si gna ler que l’un des ré pon dants si gnale un
fort dé ca lage entre la tra duc tion pu re ment for melle et lit té rale à la‐ 
quelle les étu diants semblent être ha bi tués et une tra duc tion plus
pro fes sion nelle  : « Les étu diants ont du mal à ac cep ter une nou velle
façon d'en sei gner et de pré sen ter l'exer cice. Je tente de les faire dé‐ 
col ler de la tra duc tion des mots pour en vi sa ger le sens des mots. Ça
ré siste (...) ni veau maî trise : même com bat, né go cier l'im mense dif fé‐ 
rence entre la tra duc tion mé tier et la tra duc tion ver sion, un chan ge‐ 
ment de com por te ment tra duc tif – préa lable né ces saire pour abor der
le com ment tra duire et faire pas ser des tech niques de ré dac tion.  »
Les col lègues basés en Ita lie constatent, eux aussi, ces at tentes un
peu pas sives  : «  Ils ont beau coup de mal à in té grer la tra duc tion
comme quelque chose de dif fé rent du mot à mot (...), ils s’at tendent
tou jours à avoir “la so lu tion” de la part du prof. Ils s’at tendent tou‐ 
jours à ap prendre le fran çais dans le cours de tra duc tion. »
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C’est pour quoi l’ac cent est mis dans les cours sur ce qui consti tue le
po ten tiel cog ni tif de la tra duc tion. Que ce soit en France ou en Ita lie,
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les en sei gnants disent vou loir sur tout sti mu ler la ca pa ci té à rai son‐ 
ner, ce qui tend aussi à confir mer une réelle vo lon té de pous ser les
étu diants à s’af fran chir d’une tra duc tion lit té rale. Des deux côtés des
Alpes, on en tend éga le ment fa vo ri ser les pra tiques d’au to cor rec tion
et au to no mi ser les étu diants. Tan dis que cer tains col lègues fran çais
dé clarent por ter leur at ten tion sur la créa ti vi té et la di men sion col la‐ 
bo ra tive, les en sei gnants ita liens disent mettre l’ac cent sur la maî trise
for melle as so ciée dans un cas à la prise en compte du contexte et
dans un autre cas à l’ac qui si tion d’un ba gage cultu rel.

3.2.2. L’in ter ven tion di dac tique, les pra tiques
ré cur rentes

En ce qui concerne les prio ri tés at tri buées aux cours de ver sion et de
thème, dans le contexte fran çais, ce sont sur tout la maî trise for melle
et la ca pa ci té à rai son ner, re for mu ler, pro po ser des so lu tions créa‐ 
tives qui sont mises en avant. Les do cu ments tra duits re lèvent de
textes lit té raires (60 %) mais sur tout de textes de presse (66 %) 2. La
mé thode adop tée pri vi lé gie les tra duc tions éla bo rées à la mai son et
cor ri gées en classe, mais la tra duc tion en classe sui vie d’une ré flexion
col lec tive est éga le ment pra ti quée. No tons que la mise en place de
pro jets de tra duc tion fait par tie du ré per toire pé da go gique des en sei‐ 
gnants et que, dans tous les cas, les étu diants sont ac tifs puis qu’ils
doivent li vrer un texte tra duit. En Ita lie, les col lègues tra vaillent le
plus sou vent sur des textes lit té raires (77,6 %), sur des do cu ments re‐ 
le vant de do maines spé cia li sés (77,6  %) et des textes de presse
(66,7 %). La tra duc tion en classe y est en re vanche moins pra ti quée.
Quant à la mo da li té de tra vail re te nue, des deux côtés des Alpes, la
plus ré pan due est une tra duc tion in di vi duelle sui vie d’une confron ta‐ 
tion col lec tive des dif fé rents choix de tra duc tion opé rés par les étu‐ 
diants. Dans le contexte fran çais, sont éga le ment men tion nées la tra‐ 
duc tion col la bo ra tive et les mises en si tua tion pro fes sion nelles (les
étu diants fonc tionnent en équipe dans une agence fic tive), mais il
s’agit d’usages mar gi naux. L’ob ser va tion et le com men taire col lec tif
de tra duc tion consti tuent la pra tique la plus cou rante des deux côtés
des Alpes.
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3.2.3 Pra tiques uti li sant le nu mé rique

En pre mier lieu, en France comme en Ita lie, seuls trois col lègues
disent ne pas du tout uti li ser les res sources nu mé riques, par manque
de for ma tion ou par souci d’ali gner les pra tiques de classe d’une part
et l’éva lua tion d’autre part, la quelle s’opère sur sup ports pa pier sans
accès à de la do cu men ta tion élec tro nique 3. Or, pour ce qui est de
l’ex ploi ta tion des ou tils nu mé riques, c’est par ti cu liè re ment sur cet as‐ 
pect que les pra ti ciens mettent l’ac cent en France comme en Ita lie,
qu’il s’agisse de l'uti li sa tion com men tée en classe des tra duc teurs au‐ 
to ma tiques contex tua li sés, des glos saires ou des dic tion naires en
ligne, voire des ou tils d’ana lyse sta tis tiques sur cor pus tels que les
concor dan ciers. Un ré pon dant dit éga le ment tra vailler sur l’ob ser va‐ 
tion des al go rithmes de Google trans la tion et men tionne l’uti li sa tion
d’ou tils de TAO. La paire trai te ment de texte/ pro jec tion à l’écran en
salle de cours, uti li sée en sup port pour le com men taire col lec tif de
tra duc tions, consti tue éga le ment un sché ma d’usage ré pan du. Les
ou tils asyn chrones, comme les plates- formes pour la mise à dis po si‐ 
tion de res sources et la com mu ni ca tion sont éga le ment ex ploi tées
dans les deux contextes na tio naux et semblent dé sor mais faire par tie
du ré per toire tech no lo gique usuel. Enfin, nous re mar quons dans les
ré ponses ou vertes des ob ser va tions quant au po ten tiel des ou tils nu‐ 
mé riques et la né ces si té de leur uti li sa tion au re gard de ca rences
spé ci fiques des étu diants  : «  Les étu diants li mitent par fois leur re‐ 
cherche lexi cale ou col lo ca tive : ils/elles ne dé ve loppent pas assez la
dé cou verte de la ri chesse de la po ly lexi ca li té ou de la pa ren té sé man‐ 
tique que peuvent in té grer cer tains ou tils nu mé riques. » En Ita lie, si
la do cu men ta tion pa pier est per mise, les dic tion naires en ligne ne
peuvent pas être uti li sés lors de l’éva lua tion (la do cu men ta tion élec‐
tro nique est per mise dans un seul cas seule ment). En France, le cadre
est un peu dif fé rent dans la me sure où la do cu men ta tion n’est au to ri‐ 
sée lors de l’éva lua tion que dans six cas sur quinze mais dans cinq cas
sur six, la do cu men ta tion élec tro nique est uti li sée, y com pris, dans un
cas, un lo gi ciel de tra duc tion au to ma tique.

26



L’enseignement de la traduction dans les filières LLCER : quelles pratiques, quels apprenants ?

4. Pers pec tives de re cherche
En dépit des pos sibles contin gences lo gis tiques et de réa li tés de ter‐ 
rain par fois pro blé ma tiques, il semble, d’après notre échan tillon de
ré ponses, que le nu mé rique est assez pré sent dans les pra tiques et
que ces pra tiques visent très for te ment une ac ti vi té ré flexive et col la‐ 
bo ra tive en groupe classe. Les ou tils nu mé riques sont éga le ment mo‐ 
bi li sés pour la do cu men ta tion en ligne (do cu men ta tion lexi cale et en‐ 
cy clo pé dique). Si l’uti li sa tion des res sources tech no lo giques se fo ca‐ 
lise da van tage sur des usages in di vi duels, la di men sion col la bo ra tive
n’est pas ab sente des pra tiques uti li sant le nu mé rique. Trans pa raît
éga le ment le souci d’in tro duire en tra duc tion di dac tique des prin‐ 
cipes de fonc tion ne ment et une ap proche re le vant de la tra duc tion
pro fes sion nelle (au- delà du mot à mot, de la seule cor rec tion for‐ 
melle). Tou te fois, en LLCER, les contraintes liées aux équi pe ments
sont sus cep tibles de frei ner la mise en place de pé da go gies plus
proac tives et col lec tives.
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Le poids des contraintes liées au pu blic, au ter rain, aux équi pe ments
nous amène, sur le plan praxéo lo gique, à ré in ter ro ger l’or ga ni sa tion
des cours de ver sion/thème. S’il se rait par exemple pro fi table de
mettre en place des classes de TD en groupes res treints (groupes de
25-30 étu diants maxi mum), quitte à ré duire le nombre d’heures afin
de fa vo ri ser les in ter ac tions au sein du groupe classe en syn chrone et
asyn chrone, il n’est tou te fois pas cer tain que les res pon sables ad mi‐ 
nis tra tifs et bud gé taires des uni ver si tés soient prêts à opter pour une
telle so lu tion. Dans la pers pec tive d’une en quête élar gie à d’autres
couples de langues, il pour rait être per ti nent d’in ter ro ger les res pon‐ 
sables de for ma tion sur d’éven tuelles mo di fi ca tions struc tu relles à
même de fa vo ri ser des pra tiques pé da go giques pla çant l’ap pre nant et
les in ter ac tions au centre des prio ri tés.
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En ce qui concerne l’éva lua tion, dans le cadre de notre en quête, nous
nous sommes li mi té à in ter ro ger les ré pon dants sur la pos si bi li té ou
non d’uti li ser de la do cu men ta tion en contrôle conti nu ou lors des
épreuves fi nales. De ce point de vue, l’accès aux res sources élec tro‐ 
niques semble da van tage au to ri sé en France qu’en Ita lie mais cet as‐ 
pect peut dé pendre de fac teurs contex tuels (ef fec tifs, équi pe ments).
La mise en œuvre d’une re cherche quan ti ta tive éten due à d’autres
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couples de langues ainsi que l’ajout de ques tions af fi nant les te nants
et abou tis sants de cette éva lua tion au re gard des pra tiques per met‐ 
trait d’éta blir un pa no ra ma plus exact et pré cis de l’or ga ni sa tion glo‐ 
bale des cours de tra duc tion dans les fi lières LLCER en rap port avec
les usages du nu mé riques (pre nant en compte les contraintes si tua‐ 
tion nelles).

Comme nous l’avons vu au début de notre tra vail, les autres ques tion‐ 
ne ments sou le vés par notre ques tion naire in té ressent da van tage la
for ma tion conti nue et ini tiale des en sei gnants de tra duc tion pour la‐ 
quelle nous man quons en core de don nées. En ce qui concerne les
pro fils des pra ti ciens, nous avons pu consta ter une forte hé té ro gé‐
néi té au ni veau du sta tut, du ba gage pro fes sion nel et de la for ma tion
à l’en sei gne ment. Si l’ex pé rience (en tant que tra duc teur ou en tant
qu’en sei gnant) per met de se for mer au fil des an nées par la pra tique,
celle- ci est sans doute in suf fi sante pour mieux tirer parti des po ten‐ 
tia li tés du nu mé rique (no tam ment les ou tils d’as sis tance à la tra duc‐ 
tion, les ou tils de tra duc tion au to ma tique, les glos saires par ta gés et
col la bo ra tifs, les wikis…) et jus te ment contour ner les va riables en vi‐ 
ron ne men tales et struc tu relles. En core faut- il que de telles ini tia tives
de for ma tion soient ef fec ti ve ment pro po sées aux en sei gnants. Quant
à la for ma tion ini tiale, la créa tion en bac + 5 d’uni tés d’en sei gne ment
dé diées à la di dac tique de la tra duc tion per met trait éga le ment de
four nir aux fu turs cher cheurs (ou tra duc trices/tra duc teurs in ter ve‐ 
nant dans des cours de tra duc tion) des bases pour mieux s’ap pro prier
les pos sibles pé da go giques. Si l’on se situe au ni veau de la tra duc tion
di dac tique et des pra tiques en œuvre pour la ver sion et le thème, il
convien drait sans doute de mettre en va leur les pro jets qui re vi sitent
ces pra tiques au moyen des ou tils nu mé riques (par exemple, la tra‐ 
duc tion col la bo ra tive, l’uti li sa tion ponc tuelle de la tra duc tion au to‐ 
ma tique sui vie d’une post- édition ré flexive). Dans la me sure où ces
pra tiques peuvent mo di fier la re la tion pé da go gique et la place de l’ap‐ 
pre nant (actif, col la bo ra tif, res pon sa bi li sé), cette meilleure ap pro pria‐ 
tion du nu mé rique ga gne rait à faire l’objet d’ate liers ci blés ou de sé‐ 
mi naires pen dant le doc to rat, non seule ment sur le plan praxéo lo‐ 
gique (les pra tiques d’en sei gne ment), mais aussi sur le plan théo rique
(re cherche sur l’in ter ven tion di dac tique et les ap pren tis sages).
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À cet égard, la di dac tique de la tra duc tion en tant que champ scien ti‐ 
fique s’est en core assez peu af fir mée par rap port aux autres branches
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NOTES

1  Le for mu laire est en ligne à l’adresse : https://forms.gle/Dr2Rk jyW JAgzC‐ 
q pr7.

2  Pour les ré ponses à la ques tion re la tive aux types de textes tra duits, il
s’agit d’items à choix mul tiples.

3  De fait, lorsque les ef fec tifs sont vrai ment im por tants, se pose le pro‐ 
blème de l’équi pe ment des étu diant·e·s car les salles in for ma tiques ont ra re‐ 
ment une ca pa ci té d’ac cueil suf fi sante. Il fau drait donc im po ser aux étu‐ 
diant·e·s l’achat ou le prêt d’un PC por table.

RÉSUMÉS

Français
Le pré sent tra vail s’in té resse à l’ap pren tis sage de la tra duc tion di dac tique
pour le couple de langues italien- français dans les fi lières de langues et
cultures étran gères (LLCER) et, en par ti cu lier, aux pra tiques col la bo ra tives,
condi tion nées par la re pré sen ta tion qu’ont les pra ti ciens d’un sujet actif et
col lec tif. Par le biais d’un ques tion naire sou mis à des en sei gnants ita liens et
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fran çais, il s’agis sait de faire le point no tam ment sur les pra tiques nu mé‐ 
riques mises en œuvre dans ces fi lières. Si les pra tiques d’en sei gne ment de
la tra duc tion di dac tique ten daient il y a quelques an nées à res ter sur des
for mats tra di tion nels, il semble que le nu mé rique, ait fait évo luer la pé da go‐ 
gie vers une di ver si fi ca tion des tâches d’ap pren tis sage et l’in té gra tion par
exemple de la do cu men ta tion en ligne ou de la col la bo ra tion entre pairs.
Tou te fois, cette évo lu tion ne va pas de soi et conduit à re pen ser les cur sus,
des pro grammes aux équi pe ments en pas sant par la for ma tion des en sei‐ 
gnants.

English
The art icle fo cuses on the learn ing of di dactic trans la tion from Italian to
French in for eign lan guage and cul ture courses (LLCER) and, in par tic u lar,
on col lab or at ive prac tices, con di tioned by the teach ers' rep res ent a tion of
an act ive and col lect ive learner. By means of a ques tion naire sub mit ted to
Italian and French teach ers, it was in ten ded to re port on the di gital prac‐ 
tices im ple men ted in these courses. If the teach ing activ it ies for di dactic
trans la tion ten ded a few years ago to re main on tra di tional formats, it
seems that di gital tech no logy has trans formed ped agogy, with di ver si fied
learn ing tasks, in teg rat ing for ex ample on line doc u ment a tion or peer–to- 
peer col lab or a tion. How ever, this evol u tion is not simple and leads to a re‐ 
think ing of cur ricula, from pro grammes to equip ment and teacher train ing.

Italiano
Il pre sen te la vo ro si con cen tra sul l'ap pren di men to della tra du zio ne di dat ti‐ 
ca per la cop pia lin gui sti ca italiano- francese nei corsi di lin gua e cul tu ra
stra nie ra (LLCER) così come sulle pras si col la bo ra ti ve, pras si che sono con‐ 
di zio na te dalla rap pre sen ta zio ne che gli ope ra to ri hanno di un sog get to at‐ 
ti vo e col let ti vo. At tra ver so un que stio na rio sot to po sto agli in se gnan ti ita lia‐ 
ni e fran ce si, si è vo lu to fare il punto sulla di dat ti ca at tua ta in que sti corsi.
Se fino a qual che anno fa l’in se gna men to della tra du zio ne di dat ti ca ri ma ne‐ 
va spes so su for ma ti tra di zio na li, sem bra che la tec no lo gia di gi ta le abbia
por ta to allo svi lup po di una pe da go gia che di ver si fi ca i com pi ti di ap pren di‐ 
men to e in te gra, ad esem pio, la do cu men ta zio ne on li ne o la col la bo ra zio ne
tra pari. Tut ta via, que sta evo lu zio ne non è scon ta ta e com por ta una ri stru‐ 
tu ra zio ne dei cur ri cu la, sia per quan to ri guar da i pro gram mi, le at trez za tu re
sia ri guar do alla for ma zio ne degli in se gnan ti.
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