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Les recherches consarrees à l'ryprreutissage/e,rseigneme,nt en
cortexte et celles qui étudient Ies conEc8 dm langues,
et plus les effets sru l'aplrentismge fu inreractions
entne ces langues smt plus que jamais à I'ordre &r jour à l'ère de la
mordialisatioa @lommaert, 2010 ; Gallagher,2014). Ces recherchæ
qui s'ouvrent aux grildes problémdiqrrcs de notre tetrs iryosent
de repenser de façon interdisciplinaire les stratégies de recherche
à la base de la construction de la sociéte de la connaissancer et des

nouveaux e,njerx sociétarx qui Ia caractérisent Elles permettent

ainsi de concevoir de nouvelles dynamiques de transition vers rme

innovation qable de conskuire la société globalisée,

face aux ilrcnac€s e[ aux deûs les plus diverf.

Les systÈmes é&catifs ne sotr pas pnÉpaÉs à penser ces

bouleversemena e,!r termes d'ryrrentissage/enseignement.
C€pendant, des initiatives se font i»rr. I-.e Fonrm européen de Ia

Jermesse 6W'I;, parexemple, tente de faire face à ces détrs auxquels

nos sociétes sont confr,sntées : constnrire une sociéte socialerrent
equitable pour tous et cryable & s'adapter à la globalisation qui

se développe à rme yitesse de phs m plus accéléree. Pour le YFJ,

aborder ces défis dans te domirc de l'éducation esUne+rioræ
I - Roser CGsô, (2010). Qüdd h Cmission cuopéemÊ Plmem la soci# & la

connaissæce », Itlots- tts hngaggs er politiçe -fs ligtÉ : hp:/ffirwures-o4ll4?53

2 - YoirTeresa ParlaNllo RegO Gmçalvs rchôalisatim cteoguition : çesti«xs et défis

à pætir du pæadigæ émergd dÊ « l^a sæiéÉ copitive » : @//www-
û'lressuuuesl'agpra/D0290 I 7A-IITM
3 - Voir Docrmcst politilæ su l'Éûrcatln gm6le « Lhe visi6 globôle de l'&mtion
- rme éùrc61ion à [a citoyemc*é mdiab » @:/hvww-yorffcm-org/fr/sysm/fi1es/
y§jublic/sffi gicjriorities/fr10{XM{}8FR-GE-FINAL.pdf



et des tnavaux Gorrurcnc€nt à analysm les effets didactiçtes et
pedagogiques pr,ovoques par ces bouleverseme,nts (voir Fullan &
Langworthy, 20l4t)-

Enseigneraufourd'hui dans ce conten& de globalisadon nécessite

d'êtr,e caEable de couryrcÉe ces rlffis et &rc de s'adryüer aux
bouleversem€nts multiples qrd touch€nt d'abord les indiviôrs et leur
<« identité phrielle »» (Aresta, Santos, P*o & Moreirq 2014), mais
aussi les sociétes cmfrontes à la mnltiplication des echanges et à
la nrcndialisation, et dons l'école, cæacterisee par les specificités
linguistiques et culûuelles portées par les indivfufus et les apprenants.
Les TICE et l'qrprentissage nnmérique en coutexte plurilingue
consiarent rm rxluveau paradigme de recherche et un defr porn
l'oryanisation et le fonctionnement des systêmes eerc*if* et porr
les concrc,ptions nouvelles de l'apprcntissage (tægroq de Pembroke
& Talbi 2fJfJz)- Dæ ce cotrtexE, les pr:atiques pédagogiçres aptes
à répode à ces #ûs ue peuvent se p€ns€r et se concwoir que de
façon interdisciplinaire, et elles Éæsitent une aoa§çe des conte:rtes
linguistiques et culürels @ourorara & I-egros 2Ol4; Legros,
Bonnouarq Acmq Benaîch4 Hmrearl & Sawadogo, 20fD; Tirleb-
Ibrahimi, 2tû7r-

l. Efiet de la prise en c.ompte des lengu€s et des culturcs sur la

Dans les hananx les plus r&ents condui8 dans le domaine des
scie,nces frl langnge €û de la cognition, et en dans le
domaine de la sociolinguistique cognitive (Kristian§€n & Dirven
(2008» l'écrit et la larrgrrc ne sotrplus oonsiderrÉs seule,luent coilrme
des outils de médiation pragnutique ou actionnelle, mais d'abord
comme des outils de rnédiation episæmique qui*-relon_Eqié
I - Fulh Micûæl & I^angrrsfty lr{sia (m Ul - ARicù SemIIw New pedagogiæ Find
DeeP l-eestug. ltç/tuwwmi@l4ff)ffi8ÿr-Rich
Seam_web.pdf

2 - \bir Globetidfon orf Ùhagement Ertrcdfun (Igrging hrairnalstnrtrres,
Adaptive sEaægics, md üe rmpûct on hstituti@s (R€pEt of tüe AACSB hternatirmal
Globalizæim of lÉægmt, Educafurn Tasù Fqæ) @rhÿw.aacsb-ùl-l
medialAACSB/Publications/researchreports/AACSB7r20Globalizati ot/e2ûOfl:lo20
Managementor620Educationÿe 20Taslf/r20ForceTo20Reporte/e20-.2620201 I .ashx
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(1998), se ctract€,îisent à la fois p6r leur fonction ds fuilitatsurs
metalinguistiques et leur fonction discrrsive qui permette,nt à
I'apprenant ds &v€ilir acteur rlens um És€au de missances,
mais aussi par leur fonction de construction des savoirs @ormouar4
2010). Ces outils en effet offient Ia possibilité de percevoir et de
constnrire *a reatité & Ia langue L I w L2, mais aussi la reprwerfation
du monde évoquæ par les langues, véhicules de la culnne, et par
les texæs (Legros & Mæhaüet, 2fiD; Olsor, l»4t). La langue
pcrmet en effet de saisir et de catégoriser Ie monde, et comme
l'ont montré depuis longtemlx Sryir et lVhorf (1956)2, la langue,
mfiia elrtre le monde €t lap€osee, joue rm rôle fondamemal dans lia
manière de constnrire nos connaissiances, en particulier à I'ere de la
genmalimtion de l'Internet st &s fuhârgss (VeliuAwa 2Ol4)-

La prise e,n compte des contextes plrrilingues et plrniculûrels
néæssiæ de s'interrroger sm le rôle dans l'ryprrntissage de
ces represmtatims oognitives specifiques qne sont les valeurs
culturelles et les crcyances construites dans le cortexte sociocultrnel
et linguistique des indivie§ (voirAtran, 2t03 ; Bououæa" 20lO ;

Ilutta, Dutton, & Law, 20ll ; Grab & Stoller, 2013)

Oes Lavaux ont mmtré que lâ distinction entre connaissances

et croyances s'impose à la fois pour des raisons d'ordre théorique,

mais surtout pour des raisms qui touch# à l'apprentissage

et à la consfiuction des connaissances. On sait en effet que les

connaissances, crorrrrne Ésultat de I'activité sooiale de cmsüuction

des savoirs (Schwffi, Neumm, Gil & Iliq 2m3), peuvert s'integrer

dans les mbles haütem€nt sEuctrurs $Ie smt les ûfories naîves

ou sayamtes- En termes de coas,{ruction des repÉsertations des

connaissames, celia se tnafuit par rure @iê & oonnaissmces

à êtne intégrées dans des ens€mbles plus coherents et donc plus

acc.essibles que ceür qui intègrent les croyanses (Legros & Baudet,

tee6).

I - Voir effiait @://üole-fr/davi&r-olsm+nlhre4crite-etognition
2 -W Y,6y û.Kerytm' l98a (AmericmAdmeologicetÂssocidim), \['h"t is the Sryir-
WortfHfæoitresis, hüp:/rirwwjsbr.orgfu sV6793 89
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2. Implietbns pour lr corception de le diddique de

t'apprentissege en L2 en contexûe pturilingug à I'ère du
numérique

Ces questions sont fondarnemtales pour la ræhrche §ur

t'apprcüissage à l'àe de la rumdialisatfom- Les tmvalx qui
s'inscrivent dens ce châry permetied de penser les savoirs culffiels
et intercultuels selon une conceptualimtion qu'il convient de penser

en termes d'apprelrtissagdemseigrereot phnilingue (Bounouara

& Legros, 2Ol2). Ils perrretænr de (relonsruire les invæianm

cognfifs à partir fu fæteurs de væiabilite (Hoareau & Legros,

20[F). Les languæ en effet conceptualisent de maniqre diftreute les

données de I'e,rrpérience, en lien avec la diversité fu cultures ; elles

p€rmeüent dom Ia re,pesmtatlon d'une \risioo du urmde diftrente,
dans la rrmure ou üaque commrruute tinguistlrye srlectiorre de

manière distinctive des <« isolats >» d'eqÉritnce en brn conferæt vla
la langue rm « sens petâgé » (voir Fuchq 1997). C'est pormquoi on
peut imaginer qræ les expériences co-consruiæs daus le contexte
phrilingue de lâ cité modialisee cmnibueff à l'établisse,me,m de
nouve:urr savoirs pütagés à ænditim de les coocevoir corrrme des

ensembtes d'ex@e,ucss coEre,us- fles travaux sorrc æux de

Wassmanm et Dasen (1998) ilfusment ce point de vue- Ces a*eurs
ont éürdié les modes d'orientation dans l'eqrace de la commrmauté
balinaise et la mmise d'eryrimer ces orieffitions et directims. Les
resultats rcmeffient en qrmtion les théories &velopemtales selon

l'em&nt passffiit d'rm sysilère à rm sysûÈ,me

relatif. En effe( la laogue et la crûûre balimises n'utiliseffi que des

r@res geogrryhiques et non géocerüriques. Or, des le plus jeune
âge 1". €nfrffi blinais uilisent dffi r peres géocsffiiqrru. Selon ces
auErrs, cetterEemésentatimde l'espared€pstrdÔrsystÈretiûguistique
de cette culhue. Ces &ntr souligneü ta difficulte de fraduire fu
termes d'tme lmgue lorsque les concepts diftrrmt. On
compre,nd donc que si Eds & Cockrum (1985) améliore,lrt le niveau
de compÉhension & tCIües & hus élwes en emichismt leurbagage
lexical, c'est €n rÉalité pour enrichir leus connaissancæ initiates à
partirde lasignifrcation & cstains mob etdonc pornétablirrmniveau
de connaissmces ù moode cormm yia la langue, nécessaire à la co-

du mnde (voir lVei A Affin, 2Ol2).

Al'Adâb wa lluglaût
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[æs tnavarx. qui s'inscriræffi danq ces damps de rækche
permsü€nt de repemer la didætiçe de l'ryprentissage de ta L2 et m
L2 æ,coffi phrilingæ, à l'ère fu nmerique (Houeaq Legros,
Gabsi Matülouf & Khcbbô, zffir, rnais æssi la corception de

la formation dzns le domaine de l'agprentissage/enseigne,ment des

langues, si I'm vent fuüi§€r la mise en place et le developrt des

competeres æL} L3... (Âbi&Houcine, Lepos, & Romy,2005)-
Dans ce ca&e, iI ne s'agit donc ps d'infégrerdærs rme momculture
les étèves porteur:s de différences" mais il s'agit & tir€r activeme,nt

parti de æs diffire.nces qui constihrent rre richse, aûn de favoriser
le sentirnent de s€curité linguistique et de corfimce en soi, mais

d'aborrd, de developer la diversite dæ stralégies d'apprentissage-

Les didacticiens des lffigtres offi en effet mis en évidence l'effet des

mom€ffi Goûsffi€s à la rtûexion inter et mÉtalinguistique sur le
deve@emeirt fu compéænces plurilingm (Castelbti & Moore,
1997). Les travanx fu cogtritivisûes ont mo# que oette diversité

de strategies permet de développer }a "flexibilite coguitive", b
richesse fu modalites de Faitement et d'appmtissags (Legros,

Bormouar.a, Acuna Be,naïcha Hmreau & Sawa&go, 2fi)9) et la
* pensee critiqrrc " (Jmassen, 2000, voirlegrm, Maître de Pembroke

& Thlbi, 2æ2).

t^mgtemps ignoé l'eryloi dE la laûgpe Ll dhns l'rypentissage
d'rme langue secon& et m langrre seconde, et en particulier dans

les activites de comprehemsion (Bemaieha, 2014) et de pnoduction de

texte e,n L2 (Bormmara & kgroq 20l4),frit aujourrd'hui I'objet, en

raison de la molrdialisatioq d'rm vaste de charys de recherche qui

renurvelle non szul,eme,st la didacti$rc et les pratiryes pedagogiques,

mais aussi læ netnosdmces cognitives et les patiques de remediation

et de prise en chrge des patients âttsiot§ de dysfmc*iomements

cognitifs et neurologiques (An§aldo &. G}nzrsaidq 2014)-

Ces næyelks rehschs et ces mlvell€s prdiqu€s se &ivelrt de

prendre €ncoryte les spécificitæ sociocrûnrelles etcognitives des

ryrcnânts des le plusjerme âge. Cefreprise en coryte des §pécificites

sociocrrltuelles et ægnitives dans l'appredisagp & laL2 et en

L2 concerne d'abord les formations à destination des e,nseignants

Denis LEGROS . Univerciléde Parris I
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et des formateur:s qui doivent ourrrir la didactique et la pedagogie

à ces dimensions afin d'arnéliorer la çralité de l'enseignement/
apprentissage. En effet rm eryloi tres selectif et ciblé de la langue
maüemelle, sans pour autaff recoürir à la traduction, peutétre utile
dans l'enseignement et l'ap,prentissage des langues secondes et en

langues sæondes (Botmouara & Legros,2üB ; CoolL 2ml ; Iægros,
Acuna & Maître de Pembroke,2(m6).

Ces questions qui sont abordees par les didacticiens &s langues et
des cultures (voirAlarcao, Andrade, Araujo, Melo-Ffeifer, & Santos,
2Wg) sont au cæur des fondsnenE de l'apprentissage/emseignement
en contexte . Elles devraieil être à la base de la reflexion
didactique et pedagogique de l'enseignement des langues. Le Cadre
Européen Commrm de Réference pour les Langues (CECRL),
(2001) qui définit des niveaux de maîtrise d'rme langue é*mngàe
en fonction de savoir-faire d*ns diffffi domaines de aorryétence,
s'impose actuellement c(xnme la Éférence drns le domaine de
l'apprentissage et de I'enseigæment des langues. Il devrait pourroir
contribuer à mettre en qnrergie et en coherrence les recherches non
plus seulement sur I'apprentissagdenseignsrnent des langues, mais
sur l'apprentismge ernLl, L2... à l'ère du mmérique et rlars le
contexte phrilingue de la cité mondialisée, ce qü næessite de
s'appuyer sur des modèles cognitifs de I'appnentissage et du co-
apprentissage et plus precisemetr de la (cotsompréknsion et de la
(co)écrittme en Ll vs L2.

3. Pturilingufume, cqnition et didactirlue de l,apprentissege

Dans la ligne de ces objectifs culfirrels ethumæistesde maintien
et de respect de la üversi.'é linguistique, le CECR mvisage
l'enseigneme,nt des langles coulme uo moyen de preserver I'idenüte
des individus et de pe,rmetüe leur epmouissement dans le mde
globalisé- Ces préoccupations relatives à l'élaboration d'rme
citoyennete mcndialer, sont aussi pflsées etr tenn€§
Il s'agit en effet d'outiller tous les élèves et de rendre les citoyems du
monde qu'ils sonÇ capables de faire face au defis de l'intensification
de la mobilité internationale et de favoriser ui*i ryjggpé*tig=
I - VoirAssocidion « DECLICS »
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iaternationale plus étroite ; non seulement dans les domaines de
la culfire et de la science, mais également dens les domaines du
commerce et de l'industie et donc de l'écmornie et des marchés
mondialisés.

Pm faire facs à ces défis, des travarx s'irryosent en prticulier,
dms le &maine des sciences ür langage et de la cognition, afin
d'éltrgir les pempætives &r CECR en l'ourrrmt à fu recherches sur
l'apprentissage en contexte t. Portine (2008) d'ailleurs
a mis en évidence rme « etreur r» du CECR : « substituer acttvités
longagièrw (longuage aaivitias) à aaivitæ d'rypentissage (earning
aetivities). Ceüe errelr cmduit em effe* pffifois à «l'rylatissemeno» des
(pseudo§) âctivités langagleres snles tâches à accomplir. Elle conduit
ainsi au refoulement de la composante cognitive » (p- 251). Par
exemple, lanotion de médiationüilisee dans le CECR renvoie le plus
ssrverrt à des activites la€agières limitées à fu reformulations où
s'effacent læ enjerx de la commmication intercultrelle, mais aussi

les enjeru cogtritifs de Ia conshætim de la repesent*ion du monde en
Lz.Le manque de rÉfenences claires àune theorie de l'apprentissage,
le mélange de descriptans à valeur locale avcc les descripteun à

valeurs cmoeaemes an extraaropéemes (Richcr, 2006) rendent
parfois pradoxales ou inopérantes les shategies d'apprentissage
fondées sur lapisc €m co@e des omtextes tinguistiquÊs 6t culhrels
des appremants. Et pourtmt des travarx portant sur l'intégration des

lurgues premières d*ns les nouvieilDr espases didactiques qu'offient
les nouyeürx üüils hMogi$H otr mmtré la pertinence

des rechenches srr le rôlc de la tamgus et des textes en Ll dans la
compéhsnsion d la construction fu cormaissatces qL2 (Sawadogo

& Legros, 2007). Ces travarrx pernrettent en effet de comprmdte le
fonctimerent cognitif et dmmique de l'indiüdu et les difficultes

de fmctiumensrt des ryrenmts cmfromtés à l'apmrtissage en0
en contexte phrilingtrc- Ces travaux me,ttsrt en âridcnce la necessite

de porrsuinre l'@ fu lægucs maternelles

et eir langue nraternellc dans rm p.ojet d'ryprentissage de la L2 et eir

L2.

1 - C'est l'objectif du Labsatoire LANADIF (Laboratoire Natiural de Didactigue du

Français), creé tn Algfie drns le c*§ fu Ëoj€f FSP (emelioratim de la qualité de la
fqmdim des €rxscigtrffi de emçais en Algérie).

Dæis LEGROS . Univeniü& Paris I
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4. Contextes linguistiques et cultrre[s et nee]erthe sur
l'alrprentirrege ct le co-egrrentircege en contcrtc Èurmryrc

L'enthousiasme suscité par le développernent des TICE ne

doit pas nous faire oublier l'indispensable ma§se des effets que

ces techologies exercent sm la cmstnrction des connaissânces

(I-egros & Crinon, 20{.J'2). En effet, sans ügilalre de lr prt &s
enseignmts et dÊs cmccSCIre, les TICE risqu€ût d'umifsmiser
les pratiques d'apptntissage/enseignement et ainsi, irylicitemen!
d'inürire des con@ions de l'rypentissage ethocentrées.
Cepe,udant l'appentissage collaboratif, la co-compréhensioq
la co-écriture qu'elles permettent & meffire en place, grâce flx
systèmes Ernchron€s ou asynclrmes (Belisle, lffi) penrt favmiser,
grâce à la diversite &s supports et des mediationso l'ætivation
de reprresffitions plus riches eû la miss en jzu dc stratégies
d'apprcntissage plus variées et donc plus efficaces (Bielaczyc &
Collins, 1999). Uactivité de constnrction et de ceconstruction de

connaissærces ne part se comprerdre et s'envisager sans la prise en

coryte de la divssite des contextes culurels eû linguistiques des

apprsaails (C-oghrn & Smitb, 2000)- fappr,emtissage collôoratif à

distance, par exe,nrple, nécessite en effet de s'qrpuyer sur une base

de cmnaissarces c(xnmrurcs qui re perfr se cmsEuire Er'à putir
de [a diversité, c'est-àdire à partfu de systÈrnes de connaissances/

crcyances ditrérents (Lee,2001). La géné,nalisation de l'eryloi de
l'Interret dms le Gapprertissage à dimce assélère la fussite
ds prises de consciæ des chmgements paradigmatiques àmettre
cn æuvre (Uanq DE Mirel Uary Medd, 2Al3).

Les dmæs fu travarx scientifique ont d€s implicationq
non seulemeût anr niyan de h rec;Mle didætiqne, mis anssi au
niveau des politiques éûrcatives (tÆgros & ly{aître & Pembroke
2æl} I-es recherfu dms le cadre de la mdialis*im, et dooc
dc la mondialisation & la formation, peuve,lrt difficilenrent ne prs
prendre en comÉe ces cmtextes, si elles ont pour mbitiæ de
cmtrihrcr ar dev@lent de mo&les d'ryentissage et de
" desigtts rtdagogiqws " plus adqÉés et ptus efficaces, frce à la
fiagpentdim de la société, als crises identitair€s et alx rrrcnaces

,ll',*üb*al@loât
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ç'elles imptiqumt au niveau dÊ [a cohesion sociale. (Delcroix,
Jeannot-Fourcaud, Poggi (20 l4). Dms rm contexte de mondialisation

de la formation, les mises en reseatx peuvent sans doute Étmir
les irdividus, mais aussi accentuer ces risques de fizgmentions

sociales et culturell*. Face à ces risques, des dmnées scientifiques

fiables et reconnues doivent guider la recherche didacüque sur les

apprentissages et, en particulier, srr læ apprrentissage§ plurilingues

et phrricultrnels.

Selm Hemiquez (2ü)0), l'interrcultref defini comme l'expression

de l'echæge reciproque entre les cultrres rreconnutrq légitimées

et non hiéffichisees et qui nous renvoie arx notions de liberté,

de dignite des citoyens, d'altÉrrté et &1 be§oin & reonnais§arce
idmtitaire, constituÊ davantage rm défi, rme volmté, un idéal

por la fornration ür citoym de lr cite glohlisee qu'une rcalité

empirique, du fait du murque de dormées scientifiques- Or' pour

élaborer des projeh d'éducation ef de commrmication interculturelle

(Dascm & Ogay,2000), nons dsvffi§ rulu§ apprÿ€r §ur oes données

scientiûques. Si les nouvoaux designs ynagogiry"^s en émergence

se veirlent efficaces, e* donc respoc-hrEux d6 iodividu§, ils ne

doiveirt pas seulerrent pren1foe en compte la complexite et prôner

des approches plus divemifiées, frce à des plblics d'enfuts côtoyant

fu milim cultrels * lin$dsÉiqffi rnrltb,le, mt§ p€n§on§ qu'ils

doivent aussi se fondÊr srr des rrcdèles & reference expticites qui

ne soient plus culturellement mfri$É§, mais qui s'ryuient $r üI
.. relatiüsme culürel Éflexif " (HenriquÊz, 2000) et qui prement

en compte la ÉaliÉ du fonctimffit cogrutif de l'ryprenant en

cm&me plurilingrre et pturicutfiret (Portine, 1987)-

Conclusion

r-essentiel, drrs le ca&re d'rme didactique cognitive de

l'appre,ttissage intercultrel en contexÛe plurilingpe à l'àe &r
mrmérique, n'est ps de dffire les contextes et les contemrs

sérrantiryes qui en émarent et qui r€flæût " une mmière de voir, de

sentir eû de perænoir " ([-andaL Sabini, IoridË & Neuæut 2(n0),

c'est-à-dire rme base initiale pour la conshuction des comais§ances.

L essentiel sst fl'anabls€r, d'tme prÇ ce qui se lra§s€ entre des

\
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individus ou des gForryes appartenant à des contextes différents e!
d'autrc parf le résltat de lcurs interactiors sur les oumaissances
construites.

Cette démarche est coryatible avec l'ryproche socioculturelle
inspirce des travaru. de \ÿgotski, Leontiw et Bakhtine (voir lYfftsch,
1985). Elle met en effet l'accent smr le contexte socioculmel
de la cognition et conçoit Ia co,nnaissance corrune l'effet d'rne
cæonstruction entre les individus et les grmpes diffirents. I^a
coryÉhsnsim d'rm texte, par exeryle, n'eS dæ pas seirle,ment
le Ésrrltat d'une interaction entre les comaissances initiales du
lecttxr et les informations véhicnlées pffi rm texûe (Demhiàe &
tÆgros, 1989), mais elle esf aussi le rÉsrltat d'ure interactim enüe
les facteurs culûrcls et langagiers du milieu dans lequel le lecteirr
evolue. C'æt la langue maternelle en effet qui véhicule Ia culûrc
et structure la personnalite de l'individu, ainsi que ses facultés
menhles. Selon l'hlipothese vygotskienre fute, ce sontl'acquisition
et la maîtrise de lâ hngue maternelle qui permettent lr mise en
placc dæ capacites tr importe donc de dévetopper
l'appnffiissage/enseignement ds Iarypes maternelles si l'on veut
favoriser le développement de l'apprentissage de la langue L2 et en
l'occrrrce fu Êançais et en français. Les üanrarx cm&rits dans ce
domaine d permis & ftire qrrclqrm avancées srn la cmaissmce
des rapporfs entne Ll d,l2 dâns lâ comprehemsioq la proôrction
detffite et la constnffiim ds cmaiseæces al2 et ks sy$èmes
d'aide à l'ryprentissage en I2 €n contexte plurilingue. Avancées
bien utiles à I'h€xrrc de Ia mdialisation et de la gpnéralisation
de l'rfilisaÉion d'inteinet €t des re§€ailx sociatx (Muetler-Frmk"
2013). Les recherches sur les littératies numériques et phrilingrres
modiÊent en eff€t les rapporfs entre cqgnitioa, mrmoire, mrttimodia
eû apprentissage et imposent de prendre en compte les contextes
phrilingues et phrricrrlûrels des appre,nants (gomouarq 20ll ;
Bumorara & Legro§, 2Ol2 ; Ben Isrnail & Læg,os, 2Ol4; Lyman-
Hager, Johns, Nocm & Davis, 2tO2).

Al'Aüibtralbglût
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