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D I D A C T I Q U E  /  L E  F R A N Ç A I S  L A N G U E  S E C O N D E  A U  Q U É B E C

Les ordinateurs et les activités multi-
médias ont fait une entrée d’abord 
timide puis fulgurante en éducation. 

Leur utilisation et leurs répercussions font 
désormais l’objet d’innombrables recherches 
et études. L’enseignement et l’apprentissage 
des langues ont, eux aussi, été transformés 
par ces nouveautés. Qu’en est-il exactement 
de l’utilisation de ces technologies au Canada, 
et plus particulièrement dans les cours de 
français langue seconde (FLS) des univer-
sités canadiennes  ? Plus spécifiquement, 
quelles sont les activités de recherche d’in-
formation faites par les apprenants universi-
taires dans le cadre de leur apprentissage du 
français ? Notre étude pancanadienne, qui 
s’est déroulée dans cinq universités répar-
ties dans différentes zones géographiques du 
Canada, se propose d’apporter des éléments 
de réponse à cette question. Nous avons 
interrogé 70 étudiants avancés de FLS afin de 
recenser leurs activités de recherche d’infor-
mation pratiquées dans leurs cours de langue. 

Cet article a pour objectif de mettre à jour 
les caractéristiques des activités de recherche 
d’information telles que décrites par les 
étudiants eux-mêmes et de développer des 
continuums, une échelle entre deux pôles 
permettant de classer une activité selon ses 
caractéristiques, dont les implications péda-
gogiques se révèleront utiles pour les profes-
seurs de FLS. Ceux-ci pourront ainsi mieux 
répondre aux attentes et aux besoins de leurs 
étudiants lors de leurs recherches. Les conti-
nuums présentés ont été développés selon 
les propos d’étudiants universitaires, mais 
peuvent facilement être transposés auprès 
d’élèves du primaire et du secondaire.

Définition des activités de 
recherche d’information en ligne
À quoi correspondent les activités de 

recherche d’information en ligne ? Nous les 
avons classées en trois grandes catégories : 
celles qui visent à approfondir les connais-
sances des étudiants, celles qui leur permet-
tent d’améliorer leur maîtrise de la langue 

et, finalement, celles qui ont pour objectif de 
faciliter la gestion de leurs cours.

Approfondir les connaissances 
En ce qui concerne le premier type d’ac-

tivités, les étudiants ont recours à Internet 
pour satisfaire leur curiosité intellectuelle ou 
pour combler des lacunes dans leurs connais-
sances. Nombreux sont les étudiants cana-
diens qui recherchent de l’information en 
ligne dans le cadre de leurs cours. Pour 
eux, Internet fait partie de leurs ressources 
académiques, au même titre que leurs livres 
ou notes de cours. Ils s’attendent à avoir un 
accès illimité à Internet, y sont branchés tout 
le temps et de partout. Grâce à ces activités 
de recherche, ils peuvent dépasser ce qui est 
présenté en cours de langue et se familiariser 
avec la culture de l’autre par le biais de docu-
ments authentiques. De plus, l’accès à cette 
profusion de documents authentiques a de 
fortes répercussions sur la motivation des 
étudiants et favorise leur autonomie ainsi 
que la prise en charge de leur apprentissage.

Améliorer la maîtrise de la langue
Les activités de recherche centrées sur 

la forme visent l’amélioration des formes 
linguistiques produites par les étudiants en 
leur permettant de mieux comprendre et 
de maîtriser la langue. Le plus souvent, lors 
de ces activités, les étudiants utilisent des 
dictionnaires et des grammaires en ligne, des 
outils de traduction ou des correcticiels. Une 
profusion grandissante de ces outils dans 
Internet est notable. La rapidité de la consul-
tation d’informations lexicales, la flexibilité 
des dictionnaires et la richesse des ressources 
contribuent une meilleure compréhension 
et à des performances améliorées. Internet 

propose aussi des ressources de traduction 
simultanée. Une étude1 indique à ce propos 
que la correction de traductions automa-
tiques favorise la prise de conscience des 
subtilités des différences linguistiques. Fina-
lement, les correcticiels permettent d’amé-
liorer les productions écrites des apprenants 
en leur permettant de réfléchir à leurs erreurs. 
Nous reconnaissons les limites de ces outils 
qui permettent néanmoins aux étudiants de 
mettre en évidence leurs erreurs et d’amé-
liorer leur compétence en production orale 
et écrite.

Faciliter la gestion de cours 
Les systèmes de gestion de cours, tels que 

WebCT, Blackboard et Moodle, permettent 
au professeur de déposer des documents 
pédagogiques, des lectures supplémentaires 
et des hyperliens vers de l’information en 
ligne qu’il met à la disposition des étudiants. 
Ceux-ci pourront y chercher l’information 
dont ils ont besoin. L’utilisation de WebCT 
permet aux étudiants de développer une 
meilleure compréhension du cours et une 
réflexion sur leur apprentissage en général. 
Ces systèmes favorisent aussi une meilleure 
organisation du travail des étudiants et 
renforcent leur autonomie. 

Caractéristiques des activités de 
recherche d’information
Ainsi, selon les descriptions données par 

les étudiants, nous proposons quatre conti-
nuums bipolaires décrivant huit caractéris-
tiques des activités de recherche en langue 
seconde. Nous nous sommes inspirées d’un 
modèle2 semblable pour présenter nos conti-
nuums. Ceux-ci portent sur 1) la raison de la 
recherche d’information, 2) le geste accompli 

Activités de recherche d’information 
et développement langagier
PAR MARTINE PETERS et ALYSSE WEINBERG*



AU TO M N E  2011 |  Québec français 163 73       

par les étudiants, 3) leur niveau d’engage-
ment dans la tâche et, finalement, 4) le type 
d’information recherchée.

Continuum sur la raison  
de la recherche d’information
Pour des étudiants de langue seconde, le 

premier continuum suggère que les activités 
de recherche les aident davantage à main-
tenir leurs connaissances langagières qu’à 
les parfaire. 

Les étudiants ont expliqué que la recherche 
dans les outils en ligne, tels les dictionnaires, 
leur permettait de vérifier l’orthographe ou 
la conjugaison d’un mot qu’ils connaissaient 
déjà. Ce type de recherche en ligne était plus 
fréquent que d’autres qui pouvaient favoriser 
l’apprentissage de nouvelles informations sur 
la langue ou sur la culture cible.

Continuum sur le geste accompli 
par les étudiants
Alors que le premier continuum 

s’oriente vers le but de la recherche, le 
second continuum souligne l’importance 
du geste accompli par les étudiants lors de la 
recherche. En effet, ceux-ci peuvent vérifier 
une information, tel le vocabulaire, ou encore 
recueillir de l’information dont ils ont besoin 
pour écrire un texte, par exemple.

Les étudiants ont indiqué qu’ils avaient 
davantage tendance à vérifier l’information 
en ligne qu’à recueillir de nouvelles informa-
tions. Cela signifie qu’ils utilisaient fréquem-
ment les outils de traduction, de correction 
en ligne et, plus rarement, les sites du cours 
des professeurs où ils pouvaient aller 
recueillir l’information qui y avait été mise 
à leur disposition.

Continuum sur le niveau 
d’engagement dans la tâche 
Lorsque les étudiants ont discuté des 

activités de recherche d’information, ils ont 
indiqué qu’ils étaient en mode de recherche 
ou de réception. Selon eux, ils étaient davan-
tage engagés lorsqu’ils cherchaient l’informa-
tion que lorsqu’ils la recevaient. 

Selon les étudiants, au moment où ils 
ressentaient un besoin d’information, ils s’effor-
çaient de la trouver. Cependant, si les étudiants 
se rendaient sur le site web du cours, ils rece-
vaient l’information fournie par le professeur 
sans être véritablement actifs ou engagés dans 
une action dirigée vers leurs besoins3. 

Continuum sur le type 
d’information recherchée
Le dernier continuum porte sur le type 

d’information qui est recueillie ou reçue par 
les étudiants. Ceux-ci ont distingué deux 
pôles : la recherche d’information linguisti-
ques et culturelle. Par exemple, les étudiants 
ont identifié des informations langagières 
(le vocabulaire, la conjugaison de verbes, les 
accords) à l’opposé des informations cultu-
relles telles que celles recueillies lors de la 
lecture ou l’écoute de bulletins de nouvelles 
en ligne. Les étudiants ont reconnu que les 
deux types d’information étaient nécessaires 
pour être des locuteurs compétents. 

Cependant, les étudiants entreprenaient 
des recherches pour des éléments linguis-
tiques plus fréquemment que pour ceux 
d’ordre culturel. Ceci reflète la réalité de la 
classe de langue universitaire qui est souvent 
davantage axée sur l’acquisition de compé-
tences langagières au détriment de la compé-
tence culturelle. 

MAINTENIR PARFAIRE

Fig. 1 : Maintenir versus parfaire ses connaissances 

CHERCHERRECEVOIR 

Fig. 3 : Recevoir versus chercher de l’information

VÉRIFIER RECUEILLIR

Fig, 2 : Vérifier versus recueillir de l’information
CULTURELANGUE

Fig.  4 : Langue versus culture

Conclusion
L’utilisation de continuums révèle l’es-

sence derrière la recherche d’information. Il 
est ainsi possible de comprendre la raison de 
la quête, le geste des étudiants, leur niveau 
d’engagement et le type d’information qu’ils 
cherchent. Le professeur qui connaît ces 
grandes caractéristiques pourra orienter et 
diversifier ses intentions pédagogiques en 
connaissance de cause. Il pourra ainsi exiger 
des activités de recherche qui ont une plus 
grande variété d’objectifs tels le maintien et 
l’approfondissement des connaissances. De 
plus, l’objectif de la recherche des étudiants 
pourra être multiple, tant pour vérifier que 
pour recueillir l’information linguistique et 
culturelle. Finalement, le professeur dépo-
sera sur le site de l’école ou de sa classe une 
information essentielle à la réussite des 
étudiants afin d’engager ceux-ci à vérifier 
régulièrement ce site et à y recueillir l’infor-
mation nécessaire pour leur apprentissage 
de la langue. Cette modification des prati-
ques enseignantes favorisera l’acquisition 
de la langue chez les apprenants et motivera 
cette génération, fervente adepte des tech-
nologies. 
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du Québec en Outaouais ; Alysse Weinberg, 
professeure à l’Institut des langues officielles et 
du bilinguisme, Université d’Ottawa.
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