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Avant Propos 





II est devenu cozrrarzt, dans les domaines les plus divers, de parler des défis du 
présent, du besoirz de trouver des réponses az~x sollicitations multiples d'un monde en 

rapide changement. C'est un thème de réflexion et de discussion abondamment déve- 

loppé dans le domaine de l'éducation, oi1 ce besoin d'adaptation créative sepose avec 

une aczrité particulière. 

Dans ce contexte de réflexion et d'action, les Projets de Coopération Européenne 

proposent aux pr,ofessezrrs et ozrx respoi?sables de leur formation un cadre de travail 

fi-arzsr?ationaI qui se révèle propice à un échange de points de vue, de savoirs et d'expé- 

riences ayant conzrne bzrt la recherche partagée de nozrvelles stratégies pédagogiques. 

Le travail réalisé dans le cadre du Projet ((Formation de Formateurs»- dont ce 

livre constitue l'un des produits - s'inscrit dans cette ligne de rechercl7e/action parta- 

gée à l'intérieur d'un groupe transnafional de responsables de la formation de profes- 

sezrrs de LVE. Il s'agit d'un Projet de Coopération Européenne f iancé  par le Pro- 

gramme SOCRATES/ LINGUA ACTION A, qui s'est dérozrlé szrr trois ans (de sep- 

tembre 1995 à décembre 1998) et qui a été coordonné par la Faculté des Lettres de 

l'université de Porto. Sept azttres institutions de dzflérents pays européens éfaientpar- 

tenaires de ce Projet, à savoir: Behorde für Schule, Jugend und Bemfsbildung, Ham- 

burg; Facultat de Filologia, Universitat de Valencia; IUFM d'Aquitaine, Bordeaux; 

Manchester Metropolitan University; PEK d'Athènes; Provveditorato agli Studi di Sas- 

sari; Hogskolan i Vaxjo, Institut for Humaniora. Les huit institutions ainsi réunies ne 

sont pas toutes dzr nlénze type - on y trouve trois Universités, deux lnstifuts de Forma- 

tion de Professetrrs et trois Centrrs Régionaux d'Edzrcafion - mais ont en commun des 

respousabilités dans la formation de professeurs de LVE. 

La plupart des institutions partenaires avaient déjà travaillé ensemble, dans le 

cadr-e du Projet PEC-CONTACT (1991-1994), sur la formation continue des profes- 

seurs de langzies. La décision de déposer une candidature à zrn nouveazr Projet a eu 

conzme point de départ une co17statation: l'absence presque totale, dans les instittltions 



responsables de la fornlation de professezrrs, d'ofie de forriiation s)>stématiqzre et spé- 

cSfiqzre destinée aux formateurs ezrx-nlêrnes. 011  s'est donc proposé d'entreprendre 

enseinble zrn parcozirs de recliercl?e-action ayant pour objectif la formation des fonna- 

teurs deprofessezrrs de LVE en général et, particzrlièrenient, de cezrx qzri acconipag~ient 

de près les stagiaires azr débzrt de leur pratiqzre dans les écoles, pendant les stages de 

fornlation initiale: les tuteurs (mentors, en anglais; orientadores, eli porhrgais). Une 

analyse conlparative des ddifférents inodèles de forniatioii de professezirs de LVE dans 

les hzritpays parteiiaires a été conduite, afin de wlever les d~&ëreiices et ressemblances, 

particztlièrenienf en ce qzri concerne le rôle dzr tuteur. 

Le choix des tuteurs comntepzrblic-cible tradztit la coiiscierice de Ieur rôle décisif 

dans la formation initiale des professezirs et le désir corrélatif d'apporter tme contri- 

bzrtion à Ieur forniation spécifiqzre. La réalisation d'eriqzrêtes auprès de ce pzrblic szrr 

ses besoins de fornlation a iiiorztré qzre ces formatezrr-s de professeurs manifestent une 

grande dispoiiibilité et qzr 'ils désireraient être appuyés institzrtionnelleriieiit dans lezrr 

propre foimatiori. 

L'organisation strbséqzrente d'ateliers de formation pozrr tzrtezrrs dans la plzrpart 

des institutions partenaires a eu comiiie but de fozrrnir (et de tester) des ozrtils et des 

techniqtres à utiliser dans lapratiqzre (observation et évalzratioii de cozrrs, etc.), tozrt eiî 

suscitant uiie réex ion  sur les fonde~iients de la pratiqtre de forination coriçzre coninie 

mise en place d'zrn ensemble de stratégies de médiation. Er? effet, le caractère pratiqzre 

et attrayant des O Z I I ~ I S  ne doit pas être corisidéré comme incanipatible avec la réjesion 

et la prise de conscience des fondenlents théoriqztes. II fazit à tout prix combattre 

l'image (assez répandzre, I?élas) du professezrr; ozr du professezr,.-forniatezri: coninie 

applicateto avezrgle, en qzrête de «recettes» faciles et ((prêtes à zrtiliser »... 

Dans ce n?ême cadre de réflexion s'intègre l'élaboratioii d'zrii Profil du Tuteur 

Européen, largenlent disczrté azr cours de certains des ateliers de forination rilentionnés 

ci-dessus. 

Comme abozrtissement et synthèse des principales lignes de force dzr travail réa- 

lisé, a été élaboré ttn Plan d'Études d'un Cours de Formation pour Tuteurs qui serapro- 

posé azrx institutions i-esponsables de la forniation connne ztn essai de mise en place 

d'zrne fornlation systénlatiqzre et instittitionnelle, destinée à des forniatezlrs de profes- 

seurs de LVE. 

Des enregistrement vidéo de certains nioments des ateliers de forniation - aussi 

bien que des eriregistrements de cours de langne zttilisés comme docunlents de travail 

dans ces ateliers -figurent daris qzratre cassettes vidéo publiées en annexe de ce livre 

et acconipagnées de brochures explicatives. 



Cette pretizièr-e pzrblicatiori dzr livre conserve lu langue dans laqztelle les articles 

ont été présentés par leurs azrte~rrs (le fïançais ozr 1 'anglais, langzres de travail adop- 

tées); la dimension plzrrilingzre n'apparaît que ponctttellenient (et symboliqueine~zt) 

dans la fradztcfion qui a été faite d'zrr? doczrment central - le Profil du Tuteur Européen 

- dans toutes les langzres des pays partenaires. La publication de tradzrctions d u  livre 

dans azr mobis dezrx ou trois de ces langues est prévue par la szrite. 

D'azrtres iizatériaux ont étépoduits azr long des trois années du Projet - des doctr- 

ments de travail, grilles, qzrestionnaires, rapports etc. - qui, par lezrv caractère transi- 

toire et/ozr circonstanciel, ont été inclzrs dans des bmcl7zrres réalisées chaqae année 

pozrr acconzpagner les Rapports annttels des activités dzr Projet. 

Le présent livre, conçzr comme un prod~ritfial,  ii 'a plzrs pozrrfialité de présen- 

ter zrn rapport d'activités, nzais de rézinir les részrltats de ces activités et d'enproposer 

zrn fozrt cohérent. Le choix de la forme livre comnze support relève certainenient de ce 

désir de tester la cohérence interne du travail réalisé, en essayant de voir si les difSé- 

rentes contïibzrtio~?~ tiennent debout ensemble. Risqzre (~zzalj calculé? Risqzre, en tout 

cas, qu 'il fallait courir car- il est inhérent a zrne façon de concevoir lesproduits des Pro- 

jets qui puisse leur asszrwr une «s~irvie» après lafin de la vie (si courte!) du Projet. 

Ces prod~rits sont ei7 effet le résultat dzr travail fait ensemble, ils décotrlent des activi- 

tés réalisées azrji~r et a meszrre nzais, tozrt en étant liés à cet ensemble d'activités, ils 

doivent en être sèpa~~ablespoiirpouvoir «survivre» azrx ci~~coiistancespartic~rlières qui 

ont présidé a lezrr pvodzrction. 

II s'agit d'un dessein dzflcile à atteindre, et qtti doit être relativisé, car ces cir- 

constances conditionnent largement les caractéristiqtres dzr produit. Si on essaye de les 

effacer de façon trop radicale, le produit perrlïn son caractère propre. Il est nécessaire 

de procéder Ir zrne gestion productive de l'hétérogénéité, c'est à dire, de ~elever les 

lignes d'unité et de strzrcturation des diffEre17tes ~o~~tribzrt ion~,  tout en respectant leur 

Izétérogénéité constitzrtive qzr 'il seraitfinalenzent une grave enrur de vozrloir déinrire 

o u  niènie de déguiser 

Mais, tozrt compte fait, les piodtrifs qzri ont une existence matérielle ne sont pas 

les seuls àpouvoir szrrvivre. Deviève zrnprodzrif i ly  a unprocès, un parcours qui n'est 

pas visible mais qui a parfois une inzpoitance qzri dépasse celle du prodzrit hri-mên~e. 

C'est souvent le cas des produits dzr travail r-éalisé dans le cadre des PEC. 
Dans le cas concret du Projet ((Formation de Formateurs)) ce parcours est là, il 

a été intensément véczr par tozrs les collaborateurs et d'zrne façon pas toujozirs facile. 

Le nombre assez élevé de partenaires a entraîné des d ~ ~ c u l t é s  de fonctioiznement qui 

ont été sztrniontées, au cours de la pre~nière année, moyennant la constitzrtion de trois 



sous-groupes de travail et la division des sujets à tvaiter et des tâches à accomplir. 

L'éqzripe de partenaires a toujours essayé de créer ensemble des conditions nlotivantes 

et favorables atr travail en groupe dans un groupe si complexe et, finalement, il faut 

reconnaître que non seulement les difficultés ont été résolzres, mais qu'elles ont même 

été projtables pour trouver de nozrvelles modalités de structuration et de fonctionne- 

ment. 

Le tr.avail ~éalisé le long du Projet a été donc accompagné d'une croissance qua- 
litative dr, groupe, d'une précision progressive des objectifs et des critères de perfor- 

mance. En un seul mot: d'un apprentissage. Apprentissage azr sens propre et général 

d'acquisition de nouveazrx savoirs (et «savoir$aire»). Mais apprentissage aussi au sens 

spécijique, dans le cadre du Projet, de découverte et mise en oeuvre de ~?ouvelles façons 

de collaborei; de travailler en groupe. Quand il s'agit d'un grand groupe, hétérogène 

et transnational, il fazrt en effet construire ensemble, avec intelligence, tolérance et 

imagination, des stratégies pour vaincre plzrsiezrrs fypes de distarices: géographiques, 

culturelles, théoriqzres, institutionnelles, personnelles .... On touche là à utze dimension 

très importante, propre et spécr$qzre azr cadre crée par les Projets européens. Une 

dimensioit européenne transnationale et transcult~rrelle qu'il faut l ew  créditer; sans 

az,czrn doute, comnze une valeur ajoutée remarquable. 

Si la taille et l'hétérogénéité constitutive du groupe qui O travaillé dans le Projet 

c<Forination des Formateurs)) ont pu parfois dinlinuer la perfection et la portée des 

résultats obtenus, elles ont stîrernent contribué à accroître cette valeur ajoutée euro- 
péenne et, avec elle, notre capacité de répondre azfx déjk du présent et de l'avenir. 

Fernanda Ireiie Fonseca 
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Les Fonctions de tuteur et stagiaire dans 
les systèmes de formation des pays partenaires 
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Commentaire 

Comine chacun des 16 Ianders (états) allemands a soi? propre système scolaire, il 

n'existe pas de forination initiale des professeurs commuiie à toute l'Allemagne. Le modèle 

existant à Hamburg rie diffère cependant pas trop de celui des autres Ianders. 

Stagiaire 
Etudes (diplôme) 

Quand il commence sa foriiiation initiale de professeur de langue, le stagiaire a déjà 

passé un premier diplôme d'état après avoir au moins fait 4 années d'études universitaires. Les 

études concernant la langue étrangère qu'il va enseigner ont été complétées par des séminaires 

de didactique et un stage de 6 semaines dans un établisseinent scolaire. 

Durée du stage 
16 

La forniation initiale dure deux ans 

Cours qu'il donne 

Le stagiaire est affecté à lin établissement scolaire dont i l  change une fois pendant sa for- 

mation. Il est censé donner en moyenne 8 heures de cours par semaine dans les classes de son 

tuteur, et 4 heures de cours en autonomie. On lui demande de prendre en main différents types 

de cours et de classes. 

Tâches / obligations 

Le stagiaire est inscrit dans un séminaire de didactique et de pédagogie générale auprès 

d'un formatetir principal. II suit également des séminaires de didactique disciplinaire pour les 

deux matières qu'il enseigne (p.ex. l'anglais et l'histoire). Les formateurs ne sont pas des uni- 

versitaires, mais des professeurs sélectionnés qui polir ce t~avail sont déchargés de la moitié de 

leurs cours (au maximum). 

Certification 

Les foimateurs viennent régulièrement voir le stagiaire dans les classes. Ce sont eux qui 

le notent et qui le reçoivent à son deuxième examen d'état (examen pratique) dont font aussi 

partie un mémoire sur une expérience d'enseignement qu'il a faite, et un examen oral. 



Salaire 

Le stagiaire est einployé d'état et touche un salaire correspondant à la moitié d'un salaire 

de professeur. 

Perspectives professioiinelles 

11 n'est pas embauclié automatiquement après le deuxième examen. II doit faire une 

deinaiide de poste et a actuellement très peu de chances d'en obtenir un. 

Tuteur 
Comment devient-on tuteur? 

Quand le stagiaire commence son service dans un établissement scolaire, il assiste aux 

cours de différents professeurs. Après avoir trouvé une classe et un professeur qui semblent lui 

convenir, le stagiaire demande ait professeur si celui-ci accepte de devenir son tuteur. 

Etudes / qualifications 

Le tuteur est donc un professeur «normal». II n'a pas été formé pour être tuteur. 

Tâches I obligations 

A la fin du tutorat (qui ne dure pas plus de 6 niois, souvent moins) le tuteur fait un rap- 

poit sur le travail commun. Ce rapport dans lequel il ne donne pas de notes sert aux formateurs 

pour attribuer la note finale qu'obtiendra le stagiaire. Depuis peu, existe la possiblité de 

demander une décharge d'une Iieure de cours pour suivre un séminaire de formation proposé 

à l'Institut de la forination continue. 

Rémunérations I indemnités /décharge de  cours / promotion 

Le tuteur n'a aucun avantage financier, il n'avance pas plus vite, il n'est pas déchargé de 

cours. C'est le plaisir de travailler avec de jeunes professeurs (stagiaires) ou le dévouemeiit qui 

le motive. 



Commentaire: 

Chaque territoire autonome avec compétence éducative (p.ex. València) a son système, 

qui est semblable aux autres. 

Stagiaire 
Etudes 

Études universitaires (4 années au moins) terminées. 

Durée du stage 

Une année comprenant des phases pédagogiques (théorie), didactiques (pratique) et un 

projet (loi des années 1970). Dès l'année 2000, le stage comportera 600 heures (l'équivalent à 

deux années à l'université). 

Cours qu'il donne 

C'est le tuteur qui en declde 
18 

Tâches 1 obligations 

Observer le tuteur et, si celui-ci le veut, donner quelques cours. Il est toutefois nécessaire 

d'atteindre un certain nombre d'heures à l'école choisie. 

Salaire 

Aucun. Au contraire: le stagiaire doit payer environ 135 écus (22.000 PTA). 

Certification 

CAP (Certificat d'aptitude pédagogique) 

Perspectives professionnnelles 

Le CAP est indispensable pour devenir professeur de l'enseignement public (après avoir 

réussi un concours public très compétitif). 

Tuteur 
Comment devient-on tuteur? 

D'habitude le stagiaire choisit le lycée le plus proche de chez lui; les autorités éducatives 

y choisissent un professeur expérimenté qui accepte d'être son tuteur. 



Etudes /qualifications 

Professeur expérimenté choisi par les autorités éducatives. 

Tâches / obligations 

Suivre le stage pratique du stagiaire et faire un rapport qui précise si le stagiaire a réussi 

(s'il est apte) ou non. 

Rémunération / indemnités I décharge de cours / promotion 

Les autorités éducatives versent une petite somme symbolique par stagiaire. 



Commentaire 

Le système est uniforme partout en France. 

Stagiaire 
Etudes 

3 ans d'études supérieures à l'université (licence) et réussite à la première partie (théo- 

rique) du concours de l'État (CAPES). 

Durée du stage 

Une année partagée entre la pratique dans les classes et les cours (séminaires) à 

I'1.U.F.M. 

Cours qu'il donne 
20 

4 à 6 heures dans une classe pendant toute l'année + 4 à 6 heures pendant 6 semaines 

dans un autre niveau et un autre établissement 

Tâches 1 obligations 

a) Dans l'école: observer le tuteur et donner les cours dans les classes. Ses obligations 

sont les mêmes qu'un professeur pour les cours qu'il donne. 

b) À 1'I.U.F.M.: suivre les cours et rédiger un mémoire professionnel sur un sujet péda- 

gogique. 

Salaire 

Le salaire complet d'un professeur débutant 

Certification 

CAPES (Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Enseignement Secondaire), sur la base 

d'une évaluation de la pratique pédagogique et d'une évaluation de la soutenance du mémoire 

professionnel. 

Perspectives professionnelles 

Affectation comme professeur titulaire par le Ministère de I'Éducation 



Tuteur 
Comment devient-on tuteur? 

L'inspecteur pédagogique régional de la spécialité propose la liste des tuteurs à 

l'I.U.F.M. 

Etudes 1 qualifications 

Professeur expérimenté choisi par les autorités éducatives et l'I.U.F.M 

Tâches 1 obligations 

Assurer le suivi du stagiaire (aide et évaluation); fournir un rapport à 1'I.U.F.M. 

Rémunération 1 indemnités 1 décharge de  cours 1 promotion 

Indemnité par mois ou par semaine de présence du stagiaire, payée par les autorités édu- 

catives (environ 300 FI semaine pour un à trois stagiaires). 



Commentaire 

La description ci-dessous présente les stagiaires en Angleterre at au Pays de Galles 

Stagiaire 
Etudes 

Licence (4 ans, dont un est passé dans un pays ou la langue est parlée) 

Durée du stage 

Une année (36 semaines, dont 24 au collège) 

Cours qu'il donne 

Pendant le premier stage pratique, le stagiaire donne à peu près 12 heures de cours, et 

pendant le deuxième stage, à peu près 17 Iieures de cours. II enseigne à des élèves de 11 à 18 

ans 
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Tâches 1 obligations 

Atteindre un niveau établi par le gouvernement dans 4 domaines (connaissance de la 

matière1 de la spécialité, planification et préparation des cours, organisation et gestion de 

classes; évaluation; responsabilités professionelles générales, p.ex. rapports avec les parents). 

Les stagiaires doivent rédiger trois dissertations et ils sont aussi obligés de faire preuve 

de leur compétence pédagogique. 

Salaire 

Aucun. 

Certification 

PGCE (Post Graduate Certificatein Education) 

Perspectives professionnelles 

Étant donné que les professeurs ne sont pas fonctionnaires, les débutants ont la possibi- 

lité de poser leur candidature auprès de n'importe quel collègellycée dans la région de leur 

choix. Les stagiaires de langues vivantes ont de très bonnes perspectives pour avoir un emploi, 

étant donné qu'en Grande Bretagne on est à court de professeurs de langues vivantes en ce 



moment. Par exemple, entre 80% et 90% des stagiaires de Manchester réussissent à trouver un 

poste avant la rentrée de l'année scolaire suivante. 

Tuteur 
Comment devient-on tuteur? 

Décision prise par la gestion du collège. Formation fournie par le tuteur professionnel 

principal dans le collège (celui qui a la responsabilité de surveiller le travail de tous les tuteurs 

et des stagiaires dans le collège) et aussi par les formateurs universitaires (spécialistes en 

langues modernes). 

Etudes 1 qualifications 

Professeur diplomé avec quelques années d'expérience. 

Tâches 1 obligations 

Observations de cours suivies de discussion et de feedback écrit. Formation sous forme 

d'entretiens structurés, avec un rapport sommaire. 

Rémunération 1 indemnités 1 décharge de  cours 1 promotion 

Fonds versés par les universités aux collèges, selon une formule établie par le ministère. 

Les collèges ont le droit de dépenser ces fonds comme ils le veulent, pourvu que ce soit au pro- 

fit de la formation des stagiaires. 



Commentaire 

La «formation initiale)) des enseignants est considérée comme faisant partie des quatre 

années d'études universitaires. Une nouvelle loi du 19 septembre 1997 considère comme élé- 

meiit déterminant de la formation d'un futur ensei~nant le stage pratique en classe, mais pour 

le inoment cette loi n'est pas encore appliquée. 

Stagiaire (éturliant-siagirtire) 
Etudes 

11 suit des études universitaires pendant 4 ans. 

Durée du stage 

Pendant sa quatrième année d'études, il observe les cours dans les écoles d'accueil dont 

la liste est fournie par le miiiistère de I'Education Nationale. 

24 Cours qu'il donne 

II enseigne à des classes d'accueil 

Salaire 

Aucun, 

Le tuteur 
Le terme de TUTEUR ne correspoiid pas à la définition qu'on trouve dans les autres pays 

de l'Europe Unie et n'a pas encore été institutionnalisé par le Ministère de I'Education Natio- 

nale et des Cultes. Cependant un enseignant ayant suivi la formation continue, peut jouer, dans 

certains cas, le rôle de l'enseignant - tuteurlformateuii 

Etudes 1 qualifications 

II est diplômée de l'université. II a suivi, à sa propre demande, des cours de formation 

continue. 

Il est titulaire de son poste. 

Tâches 1 obligations 

Il enseigne de 16 à 21 heures par semaine 



11 donne des cours, dans le cadre de la formation continue, aux enseignants -stagiaires, 

soiis la direction du formateur officiel. 

II reçoit des enseignants -stagiaires etiou des étudiants - stagiaires dans sa classe. 

II assiste comme observateur aux cours des enseignants - stagiaires etiou des étudiants 

- stagiaires. 

Rémunération / indemirités / décliarge de cours 1 promotion 

II  est salarié de I'Etat en tant qu'enseignant et il est payé en supplément pour les heures 

de fonnation continue qu'il donne. 

La fortnation confinlie en Grèce 
Depuis 1992 la formation continue i formation périodique proposée par le Ministère de 

I'Education Nationale, dure 3 mois (40 heures). Elle n'est pas obligatoire et les enseignants qui 

la suivent ne sont pas dispensés de leurs cours. 

Le contenu de cette formatioii a pour objectif d'informer les enseignants siir les plus 

récentes évolutions méthodologiques et didactiques, de les familiariser aux nouveaux pro- 

gramines éducatifs, aux noiivelles méthodes d'enseignement, etc. Cette formation se doit 

d'être aussi polyvalente que possible afin d'accroître au maxiinum l'efficacité professionnelle 

des enseignants. 

Outre ce type de formation continue officielle, il existe encore: 

- des journées pédagogiques, des séminaires et des cours spéciaux de courte durée dont 

le contenu concerne; 

- les réforiiies et les iiinovations de I'enseignemeiit; 

- les modifications des prograinmes scolaires et curriculuin; 

- l'introduction de nouvelles matières, comme p.ex. la technologie, l'informatique; 

- les nouveaux manuels scolaires; 

- la dimension Européenne dans l'enseignement; 

- les écliaiiges scolaires; 

- les projets européens. 

Ce type de forination est réalisée par les conseillers scolaires (grecs ou étrangers), spé- 

cialistes dans leur matière. 



Commentaire 

En Italie, la formation de base des enseignants était jusqu'ici prise en charge par I'uni- 

versité (quatre années d'études après le bac), cependant, l'enseignement de la didactique était 

inexistant pour les étudiants désireux de devenir professeur de langue. Le projet de réforme 

Berlinguer (1998) prévoit l'introduction d'un cours supérieur de spécialisation qui a pour 

objet, à différentes étapes de la formation, soit la connaissance des langues étrangères, soit 

l'apprentissage de la méthodologie et de la didactique de l'enseignement. 

Jusqu'ici, les professeurs de langue entrés par concours dans le système scolaire, étaient 

formés, après leur titularisation, par le ministère de I'éducatioii publique lui-même qui organi- 

sait des projets spéciaux (P.S.L.S.) dirigés par des enseignants formateurs. Cette formation 

comptant 100 à 150 heures de classe n'était pas obligatoire et avait lieu en dehors des heures 

d'enseignement à l'école. 

On pouvait suivre ce genre de cours de spécialisation d'une année sur l'autre pour abou- 

.'' tir à un premier, puis à un second niveau de formation. 

Le projet de réforme Berlinguer qui prévoit que l'université prenne les cours de spécia- 

lisation professionnelle en charge aussi bien pour les enseignants du Secondaire que pour ceux 

du Primaire, supprime totalement la formation qui avait lieu à l'intérieur du système scolaire 

élémentaire et secondaire et propose une sorte de mini-maîtrise rnéthodo-didactique ou de cer- 

tificat d'aptitude professionnelle qui donne le droit d'enseigner une langue, la Maîtrise en 

Langues étrangères étant le point de départ commun à tous. La mise au point de ces cours n'est 

pas encore terminée: les universités sont en train d'étudier différentes procédures et utiliseront 

peut-être le modèle du tuteur. 



Commentaire 

Tout enseignant de langues suit une formation initiale, au Portugal. Deux modèles sont 

possibles: un modèle intégré, où les études de type théorique alternent avec des périodes de 

formation pédagogique/didactique plus un stage dans une école; un modèle sequcntiel, où les 

études universitaires de type théorique sont complétés par une année de formation pédago- 

giqueididactique et un stage dans une école. 

La formation initiale ici décrite - celle qui est assurée par la Faculté des Lettres de 

l'Université de Porto (FLUP) - articule ces deux modèles. 

Stagiaire 
Etudes 

Le stagiaire a suivi quatre annés d'études à la Faculté des Lettres; son ctrwiadum com- 

prend des cours de linguistique, de littérature, de langue(s), de civilisation, de didactique (spé- 

cifique des disciplines qu'il va enseigner) et de pédagogie. 

Durée du stage 

Pendant la cinquième année, il a un double statut, celui d'étudiant (de la FLUP) et celui 

d'enseignant (dans un lycée de Porto, où il an un «mini-poste)) avec l'accord du Ministère de 

I'Education portugais). 

Tâches 1 obligations 

II doit suivre, à la Faculté des Lettres de Porto, un séminaire hebdomadaire concernant 

les aspects théoriques et pratiques de sou travail d'enseignant de langues, et dans le cadre 

duquel il doit faire un petit projet de recherche action. Au lycée, où il travaille, il doit assurer 

les tâches suivantes: 

=, il a à sa charge l'enseignement de deux groupes d'élèves (de niveau différent et/ou 

dans des disciplines différentes); 

=$ il doit participer à des réunions hebdomadaires avec son tuteur; 

=, il doit participer aux réunions des enseignants qui ont lieu, périodiquement, dans son 

lycée; 

=$ il doit observer des cours faits par son tuteur; 

=, il peut observer des cours faits par d'autres stagiaires; 



il doit être observé dans des cours faits par lui-même (le nombre des cours à obser- 

ver et les dates sont fixés au préalable); 

=, il doit planifieriprogrammer ses cours; 

=$ il doit évaluerinoter ses élèves; 

=$ il doit faire son auto-évaluation et participer (de façon informelle) à l'évaluation des 

autres stagiaires de la même discipline; 

=$ il doit faire un rapport écrit (destiné à son tuteur et à son formateur) de son année de 

stage; 

il doit se soumettre au règlement de stage de la FLUP. 

II peut, encore, participer à l'enrichissement de la vie culturelle de son lycée, en organi- 

sant des expositions, des visites ou d'autres activités adaptées aux finalités de l'enseignement 

secondaire au Portugal. 

Salaire 

Comme enseignant-stagiaire, il perçoit un salaire, qui correspond, à peu près à 80% du 

salaire d'un enseignant en début de carrière 
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Certification 

S'il réussit son année de stage (travail au lycée plus séminaire à la faculté), il aura sa 

maitrîse d'enseignement. 

Perspectives professionnelles 

De nos jours, les perspectives professionnelles ne sont pas bonnes, si nous pensons en 

termes définitifs (poste d'enseignant titulaire, à vie). Toutefois, pour l'instant, 75% des sta- 

giaires qui terminent leurs études réussissent à trouver un poste (ou un demi-poste) d'ensei- 

gnant dans un lycée ou un collège, pendant une année scolaire. 

Tuteur 
Comment devient-on tuteur? 

Un professeur titulaire expérimenté devient tuteur soit parce que lui-même a posé sa can- 

didature pour le devenir auprès du groupe des professeurs de sa discipline de son lycée, soit 

parce qu'il a été choisi par ses collègues de la même discipline, soit encore parce que personne 

d'autre (du groupe d'enseignants d'une même discipline d'un certain lycée) n'a voulu asssu- 

mer ces fonctions de sorte qu'il a été placé - à sa demande - dans ce lycée pour combler ce 

inanque. II a été proposé par le présidenudirecteur du lycée au Ministère de 1'Education por- 



tugais qui demande à la Faculté des Lettres de Porto de donner son avis sur le tuteur en ques- 

tion, avant de le confirmer officiellement. En tout cas, personne n'est forcé de devenir tuteur. 

Etudes 1 qualifications 

Pour l'instant, il n'y a pas de formation spécifique obligatoire pour celui qui veut deve- 

nir tuteur. Les stageslétudes qui existent sont de courte ou moyenne durée et ils sont faculta- 

tifs. 

Tâches 1 obligations 

Un tuteur (qui a à sa charge, au minimum, deux stagiaires et, au maximum, quatre) doit: 

3 faire des réunions hebdomadaires avec ses stagiaires; 

=, aider son stagiaire à préparer ses cours, tout en respectant son individualité et son 

autonomie progressive; 

=, aider le stagiaire à trouver des voies (du matériel, des méthodes, des pratiques) pour 

résoudre ses problèmes (propre à sa discipline ou pédagogiques); 

3 faire des cours à deux groupes d'élèves (de niveau différent) de 6 à 7 heures par 

semaine (s'il n'était pas tuteur, il aurait un service de 20 à 22 de cours par semaine); 

=+ se faire observer par le stagiaire dans ses cours; 

=, observer un certain nombre de cours faits par d'autres stagiaires; 

=, évaluer le stagiaire et participer (avec le formateur de la FLUP) à sa classification 

finale; 

=, participer à l'évaluation des autres stagiaires de la même discipline de IaFLUP, e n  assis- 

tant aux réunions prévues à cet effet et qui ont lieu à la Faculté des Lettres de Porto. 

Rémunération 1 indemnités 1 décharge de  cours 1 promotion 

Comme enseignant-tuteur, il perçoit (indépendamment de sa décharge de cours) son 

salaire complet avec, pendant dix mois, un supplément de 10% nets. 

Le fait d'être tuteur constitue un atout professionnel qui, à présent, ne le fait pas  avan- 

cer plus vite dans sa carrière. 

Ro>iaquc Le ni01 <<lycée» correspond, dans ce texte, à un établissement scolaire pour des élèves de 12 à 17 ans en moyenne. 



Stagiaire 
Etudes 

Deux voies sont possibles: 

-une voie intégrée alternant études de matières choisies (2 ou 3) et des périodes péda- 

gogiques/ didactiques + des stages dans des écoles (17 semaines en total). 

-une voie consécutive: les études disciplinaires terminées à l'université, une année 

pédagogique1 didactique dans des écoles (17 semaines au total). 

Durée du stage 

3-5 semaines par période (au début 3) 

Cours qu'il donne 

Il assume les leçons du tuteur 
30 

Tâches 1 obligations 

Enseigner, participer à toutes les activités de l'école pendant la période du stage. Obser- 

ver son tuteur. Assister à toutes les leçons du tuteur même si le stagiaire n'enseigne pas dans 

certaines classes. II a les les mêmes obligations que le tuteur (sauf des cas délicats de parents1 

élèves). 

Salaire 

Non. 

Certification 

Un diplôme (sans grades) montre qu'il a la compétence de pratiquer la profession de pro- 

fesseur. 

Assez bonnes pour le moment. Les salaires des enseignants ne sont pas élevés! 

T~iteirr 

Comment devient-on tuteur? 

Le directeur demande à un professeur (en géneral un 'bon professeur intéressé' de son 

travail) s'il veut devenir tuteur. Les deux décident ensemble. 



Etudes 1 qualifications 

Être prof. 

Tâches 1 obligations 

Aider le stagiaire à organiser le travail, les leçons, etc. Observer et commenter toutes les 

leçons du stagiaire. L'aider le mieux et le plus possible. 

Rémunération 1 indemnités /décharge de cours 1 promotion 

Pas de réduction du cours. Récompense financière: 650 SEI< par semaine (un ou deux 

stagiaires la même somme). 





2. 
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O. Introduction 

La notion-clé qui ressort de la recherche en formation de formateurs que nous avons 

entreprise quand nous somines partis à la quête des fondements de la pratique est celle de sys- 

tème. Cela signifie que le problème de la formation de formateurs est constitué par un 

ensemble de composantes, et qu'il possède une structure dont les éléinents constitutifs inter- 

agissent pour fonctioniier comme un tout. Analyser la questioii «Quelle foimation de forma- 

teurs?)) c'est aussi se deinander: «Quelle recontextualisation de la fonnation iiiitiale? Quels 

prograinines d'induction professionnelle polir les professeurs débutants? Quelsparadigmes de 

formation continue? Quelle collaboration entre les écoles et l'enseignement supérieur?)). 

Au carrefour des représentations qui concernent la situation actuelle de la formation, ce 

principe inipliqiie que si l'on veut changer l'état des clioses il faut clianger le cadre social et 

éducatif auquel nous nous inscrivons. En effet, le profil du jeune enseignant attire notre atten- 

tion sur I'iinportance des disciplines culturelleiiient inarquées, relève le besoin de croisement 

des savoirs et exige de l'apprentissage des Langues Étrangères un résultat plus immédiatement 

visible et opérationnel. La société se rend compte que la simple acquisition de systèmes lin- 

guistiques n'est pas une garantie de coinpréhension et de paix dans la communication avec des 

populations dont les iiiodes d'expression et de pensée sont différents des nôtres. La société 

s'aperçoit que la formation doit contribuer à la compréhension du tissu des sociétés à travers 

l'étude des faits de culture, dans une perspective inter et multiculturelle. 

Pourtant, on sait que les enseignants débutants ont du mal à trouver leur identité profes- 

sionnelle, face à tous ces défis: ils ne s'estiment pas préparés pour répondre aux responsabili- 

tés nouvelles qui leur sont confiées. Ainsi, une formation basée sur la négociation, l a  régula- 

tion, le partage et le travail en équipe aidera-t-elle à développer chez le jeune enseignant une 

aptitude à se décentrer de leur réalité et à développer un regard distancié sur lui même, en 

contribuant à la fonnation personnelle. Le tuteur a un rôle inipoifant dans l'accomplisseineiit 

de cette tâclie de développenient cultiirel du jeune enseignant et, niêiiie si au Portugal nous 



avons une longue tradition de formation de professeurs (depuis 1948), l'existence de tuteurs, 

avec un statut de médiation entre le stagiaire et l'université, est assez récente. Elle a commencé 

en 1971, avec la formation initiale - alors introduite dans les Facultés des Sciences à Porto, 

Lisbonne et Coimbra, et, plus tard (en 1978) à Braga. Mais la Faculté des Lettres de I'Univer- 

sité de Porto n'a entamé ce type de travail qu'en 1988. 

Étant donné que ce travail concerne la formation du tuteur lié à la formation initiale des 

enseignants débutants, il faut inscrire la formation du tuteur dans le cadre plus large des 

modèles de formation initiale, dont la synthèse est présentée par Vaz (1986): 

RTO ET COIMBR 

ITÉ ET 
ION EN 

CS DE 

SEmr ANNEE - STAG 

De nos jours, il y a seulement deux modèles en fonctionnement: le séquentiel et l'inté- 

gré, dont l'opérationalisation sur le temain se fait avec des variantes, liées à l'autonomie uni- 

versitaire. Cependant, toutes les formations doivent suivre certaines règles concernant le pour- 

centage de disciplines de spécialité et de disciplines de sciences de l'éducation, selon les 

niveaux d'enseignement auquel le futur enseignant se destine: 



1. Le cadre théorique 

II faut donc inscrire la réflexion que nous menons dans le Projet ((Formation de Forma- 

teurs» ayant comme objectif la formation du tuteur, dans le cadre plus large du développe- 

ment professionnel de l'individu. Ainsi, Huberman (1993) identifie sept phases de vie profes- 

sionnelle: 

1. Entrée dans la carrière - marquée par trois phases: survivance (le choc de réalité), décou- 

verte (l'enthousiasme et l'exaltation), exploration (l'indifférence, la sérénité et une  cer- 

taine frustration). 

2. Stabilisation - caractérisée par l'acceptation de nouvelles responsabilités et par l'identité 

et la conscience professionnelles. 

3. Diversification - la quête de nouveaux défis. 

4. Mise en question (35-50 ans). 

5. Sérénité et éloignement affectif (45-50 ans), dont la capacité à prévoir les conséquences 

de ses actes marque le professeur. 

6. Phase conservatrice (50-60 ans). 

7. Abandon de l'investissement et frustration qui marquent la fin de la carrière. 

Ceci dit, il faut lier ces données avec les différents types de formation: formation initiale, 

induction professionnelle et formation continue, dans la perspective d'une formation perma- 

nente. Bien que dans beaucoup de pays on accorde déjà une importance considérable à la 

deuxième phase, avec tous les problèmes qu'elle présente et qui concernent surtout l e  ((choc 

de la réalité)) identifié par Veenman (1984), cette question ne fait qu'apparaître au Portugal. 

Pourtant, le système de formation initiale qui est mis en place dans notre Institution (Faculté 



des Lettres de Porto) essaie d'aider le jeune enseignant à répondre de façon positive à cette 

lutte pour survivre dans la iner de sollicitations qu'est l'initiation professionnelle. 

C'est du rôle du tuteur dans ce processus que nous essaierons de parler par la suite. 

En ce qui concerne la formation de cet éléinent clé de la formation initiale - le tuteur 

- il faut concevoir que, d'après Eraut, on peut identifier quatre paradigmes de formation: i) 

centré sur le déficit, où l'Administration Centrale veille à ce que le professeur acquière les 

compétences qui lui manquent, en lui imposant une formation; iij centré sur la croissance, où 

le professeur cherclie lui-même son développement professionnel; iii) centré sur le change- 

ment, où l'Administration Centrale essaye de réorienter les savoirs et les coinpétences du pro- 

fesseur; iv) centré sur la solution de problè~iies, où le professeur diagnostique ses besoins et 

cherche des solutions. 

Fei-iy identifie trois paradigmes: i) acquisition, où le sujet est objet de la formation; ii) 

parcours, où il est agent de la formatioii; iiij analyse, où il apprend à observer la situation édu- 

cative. 

Zeichner & Liston (1993) constatent l'existence de quatre paradigmes qui se croisent 

dans la formation des eiiseignants: i) traditionnel ou académique, inarqué par le souci des 

sciences de la spécialité, au détriment des sciences de l'éducation; l'enseignant est vu comme 

un spécialiste d'une matière, d'un savoir; ii) efficacité sociale, marqué par la normativité 

didactique, la valorisation et l'entraînement des compétences relatives aux comportements; on 

considère que le succès de l'apprenant dépend de la formation teclinique de l'enseignant, car 

celui-ci est vu comme un utilisateur de tecliniques, d'un savoir faire; iii) développeinent de la 

personne, basé sur les besoins et les intérêts de l'apprenant et de l'enseignant; celui-ci est censé 

suivre l'ordre naturel du développement de l'individu, l'être; iv) reconstruction sociale, qui 

cherche la formation d'un professeor réfléchi, d'un chercheur de sa pratique; c'est un para- 

digme centré sur l'école, où I'enseignant est pris comme un intellectuel qui transforme la 

société, par le biais de l'auto-conscience. 

Ainsi, nous constatons la présence de trois types de critères: i) le critère persoiinel, 

tourné vers l'auto-développement, l'auto-connaissance et la connaissance de la réalité; ii) le 

critère professionnel, où les besoins de formation sont dictés par l'institution (dont la titulari- 

sation ou la progression dans la carrière sont des exemples); iiij le critère organisationnel, 

touiné vers le renouveau de la formation, c'est-à-dire, le changement des pratiques. 

Cela coirespond à trois types de inodèles: i )  administratif, transmissif et périodique, 

dont l'objectif est celui de remplir un déficit de formation; iij individuel, qui présuppose que 

les professeurs, organisés en communauté réflexive, choisisseiit les situations concrètes de leur 

pratique et basent leur formation sur la réflexion commune et I'écliange d'expériences; iii) le 

modèle de collaboration, centré sur l'interaction, que ce soit entre l'école et l'université ou le 



professeur et l'école; la recherche, reposant sur la supervision et la formation, est iiiclue dans 

les curricnla des enseignants. 

Ceci dit, la formation touche différentes dimensions: le développeinent pédagogique, 

le développement de la connaissance et de la coinpréhension de soi, le développement cogni- 

tif, le développement théorique, le développement professionnel et le développement dans la 

carrière. 

Étant donné que le professeur débutant sent des besoins différents (identifiés p a r  Bul- 

lowgh, 1989) selon la phase où il se situe - des besoins qui se tournent vers la fantaisie e t  I'an- 

ticipation de la profession, qui touchent la survivance et qui sont liés à la chute du rêve, oii qui 

deinandent l'apprentissage du contrôle des dynamiques de classe et qui impliquent la mise en 

pratique des idées transinises pendant le stage - le tuteur doit trouver une réponse adéquate à 

chacune de ces phases. Ce que nous venons de dire présuppose deux types d'actions (identi- 

fiées par Zeicliner & Liston, 1993): i) des actions routinières, orientées par les habitudes, I'au- 

torité externe et les circoiistaiices; ii) des actions réfléchies, orientées par l'observation, l'ana- 

lyse et l'aide. 

Mais cela implique aussi différents niveaux de réflexion (identifiés par Zeichiier & Lis- 

ton, 1993): i) la réflexion tecliniqiie, qui clierclie l'efficacité des moyens utilisés et des actions 

réalisées - elle est liée au savoir teclinique, véhiculé par des disciplines dont la base épisté- 

mologique est coinmune; ii) la réflexion pratique - chercliaiit à évaluer l'adéquation et le 

caractère didactique des actions, et liée au savoir pratique - qui aide l'individu à faire la ges- 

tion des circonstances et des contextes; iii) la réflexion critique qui ajoute à la réflexion pra- 

tique des coiisidérations morales et éthiques et qui est liée au savoir critique, savoir émanci- 

pateui; tourné vers la pratique, car fondé sur une réflexioii sur la pratique. 

Pollard & Tanii (1989) identifient les coinpétences nécessaires pour mettre en place un 

enseignement réfléchi: i) compétences empiriques: diagnostiquer et décrire des situatioiis, des 

processus, des causes et des effets; ii) coinpétences analytiques: interpréter les données et en 

extraii-e des théories; iiij compétences d'évaluatioii: fonnuler des jugements de valeur à pro- 

pos des résultats; iv) compétences stratégiques: planifier l'action et anticiper sa réalisation v) 

compétences pratiques: mettre eii relation l'analyse et la pratique; vi) compétences d e  com- 

miinicatioii: travailler en groupe. 

IOogli & Crews (1989), Ross (1987) et Dewey (1989) présentent comme suit les atti- 

tudes nécessaires polir mettre en place iin enseignement réfléchi: une mentalité ouverte, qui 

accepte les différentes perspectives pour chercher la meilleure; une attitude de responsabilité, 

qui contribue à la cohérence et à I'liarinonie des croyances et qui permet au débutant d e  coiisi- 

dérer les conséqiiences de ses actes; de I'enthousiasine, qui suppose de la curiosité, de I'éner- 

çie et one lutte continuelle contre la routine. 
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