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Faut- i l  fa ire une place dans la formation des professeurs de langues a l 'h istoire

de l ,enseignement et de |a didact ique des langues ? Sr oui,  que||e p|ace r6server )

cette histoire et,  surtout,  quel le "histoire" enseigner ? Autrement di t '  comment

didact iser le savoir  relat i f  a I 'h istoire de l 'ensergnement des langues af in de rendre ce

savoir  " int6ressant" dans le cadre de la formation des enseignants de langues ? Nous

proposerons quelques r6ponses d ces diverses quest ions A travers le cas du frangais

iungr.6trangdre (FLE), mais notre r6f lexion entend s' inscr ire dans la probl6matique plus

large de la formation des "enseignants de langues" (y compris la langue maternel le) '

Nous evoquerons tout d 'abord les pr incipaux travaux r6al is6s dans le domaine de

l,histoire de l 'ensergnement du frangais ( langue 6trangdre ou seconde) depuis le d6but

du xx. s idcle en nous lnterrogeant sur la place paradoxale que l 'h istoire occupe dans la

r6f lexion didact ique contemporaine. Ensuite nous rappel lerons que si  la didact ique des

langues (DL) ne peut se passer -  comme toute discrpl ine relevant du champ des sciences

humaines - d 'une r6f lexion r6trospect ive sur les discours qui la const i tuent '  cette

histoire ne peut pas non plus faire l '6conomie d'une r6f lexron de type 6pist6mologique

et m6thodologique sur les objets dont el le trai te et sur la manidre dont el le en rend

compte, a fort ior i  s i  el le entend s'universi tar iser.  ces observat ions p16l lminatres nous

serviront )  poser in f ine quelques jalons en vue d'une rnt6grat ion de l 'h istoire dans la

formation des enseignants de (frangais) langue etrangdre'

1 .  Une P lace  Paradoxa le

L'histoire de l 'enseignement et de la didact ique des langues occupe une place

paradoxale dans les discours didact iques contemporains. En fai t ,  tout se passe comme

si el le 6tai t  peu presente en tant qu'objet m6me des 6tudes et recherches r6al is6es

dans Ie champ de Ia DL tout en 6tant {r6,quemment convoquee soit  pour , ,mettre en

perspect ive,,  un discours, soi t  pour construire, just i f  rer un quest ionnement,  
, ,discours,,

ou "quest lonnemenr" qui eux n'ont r ien de sp6cif iquement histor iques'

Dans Ie premier cas, | ,on a g6n6ra|ement a{faire )  des introduct ions, chapttres

ou encore de brdves al lusrons (cf .  les insert ions du type,, jusqu,) pr6sent, , ,  , ,depuis
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tou jours"  qu i  6mai l len t  Ie  d iscours  pour  lu r  donner  un  ancrage h is to r ique) .  Nous avons
mont16 a i l leurs  combien  ces  br ibes  d 'h is to i re  6 ta ren t  peu cons is tan tes  e t  sans  gudre  de
valeur scient i f ique (Berr6, 2003).

Dans le  deux ieme cas ,  l ' h is to i re  es t  so l l i c i tee  pour  met t re  en  fo rme une ques t ion  ce
qu i  a  pour  e f fe t  de  donner  d  ce t te  dern id re  une 169 i t imat ion  supp l6menta i re .  L 'appe l
a  communica t ions  d 'un  recent  co l loque de  d idac t ique A Bruxe l les  sur  la  p lace  de  la
grammai re  exp l rc i te  dans  les  p rocessus  d 'appropr ia t ion  fourn i t  un  bon exemple  de  ce
type de construct ion. En voici  un court  extrai t  :

Le champ du FLE a  sub i  l ' i n f luence des  approches  communica t ives- fon t ionne l les
des  ann6es 70-80.  faccent  s 'es t  mis  sur  l ' apprent issage des  no t jons  semant iques  e t  des
fonctions communicatives et pragmatiques de la langue. f instruct ion expl ici te des formes
et  des  rdg les  a  d0  c6der  la  p lace  i  l ' i n te rac t ion  ora le  e t  spontan6e promouvant  une
acqu is i t ion  p lu to t  imp l ic i te  des  rdg les  de  fonc t ionnement  de  la  langue.  Cependant ,  duran t  la
dern id re  d6cenn ie ,  l ' approche communica t ive  a  6 t6  ques t ionn6e.  En par t i cu l ie r ,  on  a  c r i t iqu6
l 'att i tude de " laissez-faire, laissez-passer" quant d la p16cision et ) la correction formeller.

Les proc6des langagiers ut i l is6s (mise en posit ion de sujet th6matique de notrons
tel les que " le champ du FLE", " l ' instruct ion expl ic i te des formes et des rdgles",  emploi
du passif  et  de l ' impersonnel,  pr6sence du connecteur "cependant",  usage du pass6

compos6, etc.)  ont pour effet  de "natural iser" la quest ion qui apparai t  comme la
cons6ouence d 'une h is to i re  en  marche. . .

Cette posit ion part icul idre de l 'h istoire dans la r6f lexion didact ique conduit  A une
doub le  in te r rogat ion  :  (1 .1 . )  pourquo i  s i  peu de  t ravaux  dans  le  domaine  ?  (1 .2 . )  E t
pourquo i  ma lg16 tou t  ces  appe ls  a  l ' h is to i re  ?

1 .1 .  Les  r6ponses  )  la  p remidre  ques t ion  sont  b ien  connues.  D 'une par t ,  comme
l 'a bien not6 Coste dds 1990, l 'ef facement de l 'h istoire permet d la nouveaut6
d 'appara i t re  "d  bon compte  sur  fond de  m6moi re  cour te"  (Cos te ,  1990:  8 ) .
S' instal le ainsi  un discours consensuel oi i  la moderni t6 est automatiquement
cr6dit6e d'un surcroi t  de valeur ce qui arrange Ia major i t6 des acteurs du champ
(didact ic iens, enseignants, 6di teurs, etc.) .  D'autre part ,  la recherche histor ique
es t  co0 teuse en  temps e t  en  moyens humains ;e l le  es t  peu ren tab le  )  cour t
terme (toute appl icabi l i t6 ou transposit ion des r6sultats est 6videmment exclue),
di f f icr lement 6valuable et souvent d6rangeante (puisqu' i l  est quest ion de remise
en cause les repr6sentat ions communes sur lesquel les vivent et prospdrent la
plupart  des didact ic iens et enseignants).

1. Extra i t  de l 'appel  A communrcat ion du col loque organis6 d Bruxel les "Enseigner les structures langagidres en FLE' '
20-22 mars 2008.
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1.2 .  Comme tou te  sc ience humaine ,  la  d idac t ique -  en  par t i cu l ie r  depu is  qu 'e l le  se
veut relat lvement autonome - ne peut pas se passer de son histoire.  Ainsr que
le  s igna la i t  d6 jA  Besse en  1989,  " l ' h is to i re  d 'une d isc ip l ine ,  par t i cu l id rement  dans
les domaines oir  le progrds des connaissances est un peu cumulat i f  l i .e.  celui
des sciences humainesl,  fai t  part ie de cette discipl ine",  "cumulat iv i t6" que seules
permettent les r66cr i tures histor iques et sans laquel le i l  n 'y a pas de science.
L 'h rs to i re  cont r ibue a ins i  d  d6 f in i r  les  ques t ions  m6mes qu 'une d isc ip l ine  a  A  se
poser (cf .  Auroux, 2007).  Ne pouvant plus ancrer leur raisonnement dans une
science connexe ( l inguist ique, sociologie, anthropologie, psychologie, etc.) ,  les
d idac t ic iens  prennent  appu isur  l ' h is to i re  de  la  d isc ip l rne  pour  s i tuer  leur  d iscours
(en part icul ier quand celui-ci  ne se fonde pas sur des r6sultats exp6rimentaux ou
sur une exp6rience de classe).

Cet  usage de  l 'h is to i re  es t  6v idemment  p lus  rh6 tor rque que sc ien t i f ique .  l l  s 'ag i t  mo ins
d'apporter un savoir  nouveau que de disposer favorablement le lecteur en cr6ant une
sorte d'accord taci te sur une f ict ion disponible :  le pass6 de l 'h istoire de l 'enseignement
des  langues.  A ins i ,  i l  se  cons t i tue  progress ivement  une m6moi re  commune sur  laque l le
chacun peut prendre appui A la condit ion de ne pas heurter certaines croyances
(opposit ion entre m6thodes tradi t ionnel les et m6thodes modernes ;  6vidence du
progrds et valor isat ion de la nouveaut6; relatrvrsat ion de ce mdme progres avec le
c6 ldbre  mouvement  du  ba lanc ie r ,  e tc . ) , . . .  au tan t  de  "c l i ch6s"  qu i  on t  la  dent  dure  e t
qui encombrent l ' inconscient col lect i f  des didact ic iens et enseignants en const i tuant A
nos yeux de v6r i tables obstacles 6pist6mologiques pour la compr6hension de ce qui se
passe dans  une c lasse  lo rsque I 'on  y  ense igne /  apprend une langue.

De que ls  ou t i l s ,  ies  d idac t ic iens  d 'au jourd 'hu id isposent - i l s  pour  donner  de  l 'h is to i re
de la  d isc ip l ine  A laque l le  i l s  appar t iennent  une v is ion  moins  car ica tura le  ?

2 .  E l6ments  pour  une h is to r iograph ie  de  la  d idac t ique du  FLES

ll  existe une s6rie d'ouvrages et de revues expl ic i tement d6di6s A l 'h istoire de
l 'ense ignement  des  langues e t  du  f ranqa is  suscept ib les  de  donner  aux  d idac t ic iens  e t
ense ignants  de  langues un  savo i r  un  peu p lus  cons is tan t  sur  le  passe de  leur  d isc ip l ine .
Nous adressant  aux  d idac t ic iens  e t  ense ignants  souha i tan t  mieux  conna i t re  l ' h is to i re  de
leur discipl ine sans pour autant a prtor i  souhaiter real iser eux-m€mes de recherche dans



le domaine, nous n'aborderons pas rcr la quest ion des sources pr imaires2.
Dans l 'h istor iographie relat ive i  l 'enseignement des langues (et plus part icul idrement

de la  langue f ranqa ise) ,  nous  d is t inguerons  t ro is  e tapes  avant  d 'en  annoncer  une
quat r ieme.  Leparcours ic i  p ropos6neseveutnu l lementexhaust i f ,  n i  mdmerepr6senta t i f  ;
i l  v ise seulement )  mettre en 6vidence, de manidre sans doute trop car icaturale, la
progressive const i tut ion d'un domaine de recherche - l 'h istoire de l 'enseignement
des  langues -  en  i l l us t ran t  ce  parcours  de  que lques  pub l ica t ions  -  s6 lec t ionn6es pour
l 'essent iel  dans l 'enseignement du franEais -  manifestant,  selon nous, une modrf icat ion
dans la structure m6me du domaine de recherche. Sauf except ion, dans les l ignes
qur suivent,  seuls les ouvrages sur l 'h istoire de l 'enseignement des langues et non les
simples artrcles ont 6te pr is en consid6rat ion

2.  1 .  Avant  1960:que lques  t ravaux  " i so l6s"  e t  une euvre  monumenta le

La premidre periode est caracter isee par l 'existence de deux types de travaux :
-  des  ouvrages  pub l i6s  par  des  m6thodo logues de  l 'ense ignement  des  langues ou

les  p6dagogues e t  qu i  p r6senten t  des  616ments  h is to r iques  (2 .1 .1 . ) ;
-  des ouvrages histor iques qui t rai tent de l 'enseignement des langues g6n6ralement

dans  un  cadre  na t ion  a l  (2 .1 .2 . )

2.1.1. Nous ci terons tout d 'abord quelques travaux qui accordent A l 'h istoire
une place dans leur r6f lexion m6thodologique. l l  s 'agi t  dans la plupart  des cas de
brochures ou d'extrai ts d 'ouvrages de moins de cent pages. Un bon exemple de ce
type de publ icat ion est donn6 par le p6dagogue belge Franqois Col lard, professeur A
l 'Universi t6 de Louvain, avec sa brochure, parue en 1901, int i tul6e L'enseignement des
langues vivantes3. La r6f lexion de l 'auteur est de nature plus didact ique (proposer une
typologie des di f f6rentes m6thodes aux enseignants) qu'histor ique et son point de
vue nettement t6l6ologique (comment en est-on arr iv6 A ce qui const i tue aujourd'hui
la mei l leure m6thode, )  savoir  la m6thode directe 7).  Dans le m6me espri t ,  FranEois
Closset,  professeur de langues germaniques d l 'Universi t6 de Lidge, a propos6 dans
sa Didactique des langues vivantes une introduction d'une dizaine de pages intitul6e
"Esquisse du d6veloppement de l 'enseignement des langues vivantes" (1950 :  11-21).
l l  s 'agi t  pour l 'essent iel  d 'une 6num6rat ion de quelques grands noms de l 'hrstoire des

2. Pour un bi lan et  une or ientat ion bib l iographique concernant le t ravai l  d ' ident i f icat ion des manuels dans l 'h is tor ioqraphie
du FLE, cf .  Be116 (2007).

3.  Cet opuscule est  pour l 'essent le l  fond6 sur la lecture de deux auteurs suisses,  Hubscher (1897) et  Horner ( '1898) ;  aucun
n'exemple n 'est  d 'a i l ieurs repr is d l 'h is to i re de l 'enseignement en Belgique.  Le premier ar t ic le sp6ci f iquement consac16
d l 'h is to i re de l 'enseignement des langues en Belgique au xrx"  s idcle,  est  celu i  du professeur de l 'Univers i t6 de Gand, p.
Hoffmann (1 907).
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m6thodes. Dans ces consid6rat ions fort  g6n6rales, l 'on voi t  poindre la these qui sera
d6fendue par  l ' au teur  dans  le  res te  de  son l i v re : les  p ro fesseurs  de  langues do ivent
opter pour la m6thode 6clect ique dont la caract6r ist ique essent iel le est de combiner
de manidre 6qui l ibr6e les 6l6ments posit i fs des di f f6rentes m6thodes ayant ialonn6
l 'histoire de l 'enseignement des langues.

2.1.2. Les ouvrages A caractdre plus histor ique sont Ie fai t  d 'auteurs isol6s, chacun
faisant un peu oeuvre de "pionnrer" (m6me si  leurtravai l  n 'a pas fai t  6cole).  Voici  quelques
exemples de ces travaux encore consult6s par les sp6cial istes malgre leur anciennet6,
avec en note une r6f6rence bibl iographique indiquant oi l  le lecteur int6ress6 trouvera
plus de renseignements sur l 'ouvrage ci t6.

Pour la Grande-Bretagne, l 'on consultera l 'ouvrage de K. Lambley, The Teaching
and Cultivation of the French Language in England during Tudor and Stuart times
(1920)4. Pour les Pays-Bas, l 'on ne se reportera ) K.-.J. Riemens, Fsqursse historique de
l'enseignement du franEais en Hollande du :6" au /9" srec/es (1919)s. pour la partie
f lamande de la Belgique d Ml Deneckere, Histoire de la langue frangaise dans les
Flandres 1770-1823 (1954). l l  convient encore de ci ter la thdse r6cemment publ i6e de
de G. Su5rez G6mez, La ensenanza delfranc6s en Espana hasta 1850, Universidad de
Madrid, 1956 (cf .  J.  F. Garcia Bascufrana et E. Juan Ol iva,200g)6.

Enf in, les onze tomes de I'Histoire de la langue f ranqaise, des origines d 7 900 de F.
Brunot const i tuent toujours une source fort  ut i le pour tout individu souhaitant obtenir
des informations sur l 'h istoire de l 'enseignement du franqais (en part icul ier les tomes
5 , 8  e t  1 1 ) 7 .

2.2. 1960/65-1985/90 :  un besoin d'histor ic isat ion

A par t i r  du  mi l ieu  des  ann6es so ixante ,  le  d6c l in  p rogress i f  du  s t ruc tu ra l i sme condu i t
d un "retour du sujet"  et  du cul turel  dans le champ des sciences humaines ce qui
assure aux recherches histor iques une nouvel le l69i t imit6.  Tout comme la l inguist ique,
le domaine de l 'enseignement des langues n'6chappe pas ) ce besoin d'histor ic isat ion
qu i  accompagne a lo rs  la  mont6e en  pu issance des  d idac t iques  drsc ip l ina i res  (m6me s i

4 Brdve pr6sentat ion dans La Let t re de la Soci6te internat ionale pour l 'hrstotre du f rangais langue 6trangdre ou seconde,
n '  47 ( janvier  2002).

5.  ldem, n" 46 (octobre 2001).

6.  ldem, n" 49 (d6cembre 2002),

7.  Rappelons que cet te ceuvre monumentale a 6t6 cont inu6e jusqu'd la p6r iode contemporaine.  pour le xrx"  s idcle,  par
Ch .  B runeau  ( t .  12  e t  t .  13 ) ;  pou r  l es  pe r i odes  1880 -1914 ,  1914 -1945  e t  1945 -2000 ,  c f .  An to i ne  e t  Ma r t i n  ( j 985  e t  1998 )
et  Antoine et  Cerquigl in i  (2000).



dans la  masse des  pub l ica t ions ,  les  t ravaux  de  na ture  h is to r ique res ten t  b ien  en tendu
marginaux).  Ce mouvement est internat ional et  une s6rie d'ouvrages paraissent sur
l 'h is to i re  de  l 'ense ignement  des  langues ou  comprenant  un  chapr t re  sur  ce t  ob je t :
W. -F .  Mackey  (1965) ,  T i tone (1968) ,  L . -G.  Ke l l y  (1969) ,  e tc .  En Be lg ique,  un  d isc ip le
de F. Closset,  R. Marechal,  a publ ie en 1972, une Hstoire de l 'enseignement et de la
m1thodologie des langues vivantes en Belgtque, des origines au ddbut du xf sidc/e. ll
s 'agi t  d 'un ouvrage sans grande valeur th6orique, mais r6v6lateur du souci d 'art iculer
r6f lexion didact ique et connaissance du pass6 de Ia discipl ine. Des recherches d caractdre
h is to r ique se  r6a l i sen t  ega lement  a  la  f ron t ie re  en t re  l ingu is t ique e t  ense ignement  du
franEais langue maternel le (cf .  Chevalrer,  1968, Chervel,  1977, etc.) .

Ma is  c 'es t  dans  un  champ nouveau,  ce lu i  de  la  d idac t ique du  FLE,  que le  beso in
d 'h rs to i re  s 'es t  le  p lus  ne t tement  a f f i rm6.  P lus ieurs  d idac t rc iens  de  premier  p lan  on t
a ins i  r6a l i s6  ou  impu lse  des  recherches  impor tan tes  dans  le  domaine  h is to r ique.

C'est le cas des codirecteurs du premier Dicttonnaire de didactique des langues publi6

en 1976, Daniel  Coste et Robert  Gal isson. Le premier nomm6 a soutenu en 1987 une
thdse intitu16e lnstitutron du franqais langue 6trangdre et implrcations de la linguistique
appliqu1e. Contributron d I'etude des relations entre linguistique et didactique des
langues de 1945 d 19758. Le second a dir ig6 la thdse de Christ ian Puren consacr6e A
l 'h is to i re  des  m6thodo log ies  de  l 'ense ignement  des  langues v ivan tes  en  France auxxrxe
et xx" sidcles. l l  en a ensuite assu16 la publ icat ion dans sa col lect ion "Didact ique des
langues 6trangdres" chez Cl6 Internat ional (cf .  Puren, 19BB), sous le t i t re Histoire des
methodologies de /'enseignement des langues. llobjectif de cette collection 6tait de
const i tuer une "bibl iothdque du professeur de langue" et c 'est donc dans le but d '6tre
ut i le A l 'enseignant que l 'h istoire des methodologies a 6t6 publ i6e. Cette dimension est
expl ic i tement soul ign6e par Gal isson dans sa pr6face A l 'ouvrage de Puren :

[Cet  ouvrage]  comble  un  v ide  s i  dommageab le  )  la  fo rmat ion  des  ense ignants  que l 'on
se demande comment  les  fo rmateurs  on t  pu ,  s i  long temps,  s 'en  accommoder ,  J ' inc l ine  d
penser  que c 'es t  par  manque d ' in fo rmat ions  h is to r iques  s6r ieuses  e t  absence d ' in t6 r6 t  pour
ce  qu i  n 'es t  pas  novateur  (ou  suppos6 te l ) ,  qu ' i l s  on t  la iss6  s ' ins ta l le r  chez  leurs  d isc ip les
la  c royance vague (e t  sur tou t  coupab le)  que la  m6thodo log ie  des  langues da ta i t  de  la
dern ie re  guer re  mond ia le  (Ga l isson,  in  Puren,  19BB :  10) .

Et  o lus  lo in  :

En t irant de l 'oubl i  une part ie du legs de la didactique des langues, Histoire des
methodo log ies  d6 l i v re  sa  d isc ip l ine  d 'une amn6s ie  para lysante  e t  fa i t  d 'e l le  une h6r i t id re
6quan ime de la  longue dur6e.  Par  a i l leurs ,  poussant  le  pass6; )  fa i re  i r rup t ion  dans  le  p resent
pour  feconder  l ' aven i r ,  e l le  in t rodu i t  l ' h is to i re  dans  les  cursus  de  fo rmat ion  e t  lu i  ass iqne du
mdme coup la  p lace  qu 'e l le  aura i t  d0  ten i r  depu is  longtemps (op .  c i t . ,  p .  12) .

8 .  Sous  l a  d i r ec t i on  de  J . -C l .  Cheva l i e r ,  A  l 'Un i ve rs i t 6  de  Pa r i s  8
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L'auteur conf irme cette vis6e de l 'ouvrage puisqu' i l  pr6cise dans son introduct ion qu' i l

n 'a pas voulu proposer une "6tude universi taire",  mais une "ceuvre de vulgarisat ion"
(op. ci t . ,  p.  1 '1)e. L 'on notera l 'aspect presque mil i tant de cette premidre histoire A vis6e
didact ique. L 'auteur parle d'une "m6moire col lect ive des professeurs de langues vivantes
6trangdres" const i tuant un "ant idote d tous les autor i tar ismes, qu' i ls soient inst i tut ionnels,
p ra t iques  ou  th6or iques  [ . . . ] "  (Puren,  1988:  11) .  D 'au t res  d idac t ic iens  du  FLE,  Soph ie
Moirand, Henri  Besse, ont 6galement soutenu des thdses dans Ie domaine de l 'h istoirel0.

Durant cette p6riode, les travaux r6al is6s dans le domaine de l 'h istoire de
l 'ense ignement  des  langues sont  donc  sur tou t  le  fa i t  de  "d idac t ic iens"  ou  d ' ind iv idus
p16occup6s par  les  ques t ions  d 'ense ignement  des  languesr  1 .  Uh is to i re  es t  a ins i  conEue

comme une part ie const i tut ive de la didact ique et entend tenir  une place, au moins

au niveau des intentrons, dans la r6f lexion didact ique et la formation des enseignants.
L'histoire p6ndtre ainsi  certains ouvrages dest ines en pr ior i t6 aux enseignants de

langues. C'est le cas, par exemple, de l 'ouvrage de Besse, Methodes et prat iques des

manuels de langue (1985) qui propose un premier chapitre )  la pr6sentat ion d'un

inventaire histor ique et raisonn6 des methodes de langues ("Les m6thodes pour

ense igner /  apprendre  les  langues" ,  pp .  21-58) .  Le  16 le  oc t roy6  i  l ' h is to i re  es t  f ina lement

assez proche de celui  que I 'on trouvait  dans des ouvrages comme ceux de Col lard
(1901) ou Closset (1950).  Ce qui fai t  la di f f6rence - et  la valeur du propos de Besse, c 'est

qu' i l  s 'agi t  ic i  d 'un inventaire plus raisonn6 que factuel et  que la perspect ive de l 'auteur

n'est plus nalvement t6l6ologique.

2 .3 .  De 1990 e  au jourd 'hu i  :  une vo lon t6  d 'au tonomie

Cet te  t ro is idme 6 tape es t  marquee par  une vo lon t6  d 'au tonomisa t ion  du

nouveau domaine  de  recherches .  L ' id6e  es t  que l 'on  ne  s ' improv ise  pas  h is to r ien  de

I 'ense ignement  (ou  de  la  d idac t ique)  des  langues; i l  fau t  se  "spec ia l i ser " ,  c reer  des
" l ieux" ,  lancer  des  recherches  " fondamenta les"  pour  donner  l ' occas ion  aux  chercheurs

de met t re  au  po in t  des  m6thodes e t  des  programmes de recherche appropr i6s  d

leur  ob je t  e t  d 'au t re  par t  de  permet t re  l ' accumula t ion  e t  l ' 6change des  savo i rs  a ins i

9 .  Ga l i s son  y  vo i t  auss i  un  moyen  de  va lo r i se r  l es  savo i r s  de  na tu re  p rax6o log ique  e t  de  pos r t i onne r  l a  r n6 thodo log ie
c o n n e c o r n p o s a l t e r a l e u r e o e l a d i o a c t i q J e : " I L o u v ' a g e d e D : r e r - ] r o n l r e o J a \ a 1 t d ' e t r e i n i e o d e e a  a  r 1 g - s t q - e .
a  l a  psycho log ie  e t  au \  t heo r i es  \ e1Jes  o ' a i l l e J r s ,  a  r e thodoog ie  exs ta : I  be l  e t  b i e r  en  t a - t  o l e  r e { l e r i on  su t  u re
p ra t i que "  (Ga l i s son ,  i n  Pu ren  1988 :  10 ) .

l 0 .Mo i randes t l ' au teu rd ' une thdsesu rLesd i scou rs tenusdans la revue 'LeF ranga i sdans leMonde ' ( 1961 ' l 98 / ) , r ea l i see
i  i 'Un i ve r s r t 6  de  F ranche -Comte  (Besan (on ) ,  sous  a  d i r ec t r on  de  J .  Pey ta rd  ;  H .  Besse  a  sou tenu  en  2000  une  t hese
rnt i tu l6e Proposi t ions pour une typologe des methodes de langues,  Un vers i te de Par is 8,  sous la d i rect ion de J.  Cl .
Cheva l i e r .  Un  16sum6  de  ce t t e  de rn i d re  t hese  a  e t6  pub l l d  pa r  l ' au teu r  (Besse  2001 ) .

1 1.  C'eta i t  d6jA le cas,  faut-r l  le  rappeler ,  de F.  Brunot.



nouve l lement  cons t i tues .  Ce la  va  se  t radu i re ,  d 'une par t ,  par  la  fondat ion  d 'une ser ie
de soci6t6s savantes dont l 'objet sp6cif ique sera l 'h istoire de l 'enseignement et de la
didact ique des langues et,  d 'autre part ,  par un accroissement assez consid6rable du
nombre  de  thdses  r6a l i s6es  dans  le  domaine .

2.3.1. Cr6at ion de soci6t6s savantes

. La 5oci6t6 lnternationale pour l 'Histoire du Frangais Langue Etrangdre ou Seconde
1 987 - (hfip: / /f le. asso.f ree.f rAi hf les/)
l l  s 'agi t  de la premidre associat ion sp6cif iquement consacr6e ) l 'h istoire de

l 'enseignement d'une langue en relat ion avec sa di f fusion. L 'assembl6e const i tuante
de la SIHFLES s'est tenue le 5 d6cembre 1987 i)  Pari5.  Parmi les membres fondateurs,
l 'on retrouve nombre de didact ic iens ci t6s pr6c6demment (Besse, Coste, Gal isson, etc.)
auxquels i l  convient d 'ajouter le nom d'And16 Reboul let  qui  a jou6 un r6le majeur dans

. la const i tut ion de la Soci6t6 (cf .  Reboul let ,  1987).
D'apres ses statuts (art .2),  la SIHFLES a pour but de promouvoir  l 'h istoire de la

di f fusion et de l 'enseignement du franEais comme langue 6trangdre ou seconde, hors
de France et en France et,  d 'une maniere g6n6rale, de la DL. Pour ce faire,  el le r6unit  les
chercheurs, en faisant connaitre les r6sultats de leurs travaux, en susci tant de nouvel les
recherches, en favorisant l 'ouverture d'6tudes dans les formations universi taires et la
cr6at ion d'un Centre de documentat ion et d 'archives sp6cial is6. El le publ ie une revue
qui possdde un comit6 scientifique et un comit6 de lecture, Documents pour I'Histoire
du Franqais langue Etrangdre ou Seconde (37 vol .  parus depuis 1988).  Signalons
parmi cette product ion le num6ro 21, dat6 de juin 1998, publ i6 en hommage A And16
Reboul let  et  proposant un regard r6trospect i f  sur les dix premidres ann6es d'existence
de la SIHFLES (cf.  Coste, Christ  et  Minerva 6ds, 1998).  La Soci6t6 propose 6galement
une lef tre r6serv6e aux membres (61 num6ros sort is).

Les quatre autres soci6t6s qui ont pour objet l 'enseignement des langues ont un
ancrage na t rona l .

. La Peeter Heynsgenootschap 1994- (hItp://www.peeterheynsgenootschap.nl)

La deuxidme soci6t6 qui a vu le jour est la Peeter Heynsgenootschap (pHG)12. cette
soci6t6 n6erlandaise a 6t6 fond6e en 1994 pour 6tudier l 'h istoire de l 'enseignement
des langues dans les Pays-Bas et dans la 169ion f lamande de l 'actuel le Belgique. El le
possdde sa propre revue Meesterwerk (1994-) continu6e depuis 2004 sous une forme
6lectronique. L 'object i f  de la soci6t6 est de promouvoir  la recherche histor ique dans le

12. Du nom d'un mai t re de langue anversois du xvr"  s idcle,  Peeter Heyns,  auteur de nombreux t ravaux sur la langue
neerJanda ise.
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domaine de l 'enseignement des langues y compris la l i t t6rature. El le mdne des act iv i t6s

scient i f iques (col loques, journ6es d'6tudes,. . . )  et  encourage la publ icat ion d'art ic les et

d 'ouvrages  dans  le  domaine .
. tAssociagao Portuguesa para a Historia do Ensino das Linguas e Literaturas

E stra n g e i ras 1 998- (http://www. a phel le. pt/)

LAPHETLE regroupe les chercheurs int6ress6s par l 'h istoire et la di f fusion des

langues et des l i t t6ratures 6trangdres au Portugal.  El le promeut,  organise et/ou sout ient

toutes les ini t iat ives (r6unions, ouvrages, col loques ou conf6rences,. . . )  qui  ont pour

but d 'encourager les connaissances relat ives )  son objet,  qu'el les soient de nature

6pist6mologrque, inst i tut ionnel les, id6ologiques, cul turel les, didact iques, pol i t iques, etc.
. Le Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli lnsegnamenti Linguistici

2002- (http:/ lwww. I i n g u e u n i bo. it/ci rsi l/)

Le CIRSIL r6unit plusieurs dizaines de professeurs et chercheurs des universit6s de Bo-

logne, Bergame, Florence, Gdnes, Mi lan, Moddne et 169ion d'Emil ie,  Naples (Federico l l ) ,

Palerme, Ptse et Turin. Ce Centre interuniversitaire promeut, soutient et coordonne les re-

cherches dans le domaine de l 'h istoire des enseignements l inguist iques ( langues anciennes,

langue nationale et langues 6trangdres modernes). ll favorise 6galement la collecte et la

circulation de la documentation n6cessaire ) la recherche dans le domaine et encourage

toute forme de collaboration avec des organismes poursuivant des objectifs similaires.

. La Socieda d Espanola para la Historta de las Ensenanzas Ling]isticas 2006- (http://

www.ugr.es/-sehel/)
L 'objet de la SEHEL est de st imuler et d 'encourager en Espagne les 6tudes et Ia

recherche dans le domaine de I 'h istoire de l 'enseignement des langues maternel les,

6trangdres et c lassiques. La Societe peut organiser toute act iv i t6 (col loques, congrds,

s6minaires,. . . )  en rapport  avec ses f inal i t6s. l l  est d noter que parml ces moyens

f igurent l '6di t ion d'ouvrages de caractdre scient i f ique, mais aussi  de vulgarisat ion ainsi

que l '6di t ion de sources sonores, photographiques ou audio-visuel les. L 'accent est

6galement mis sur les possibi l i t6s de col laborat ion avec d'autres associat ions.

La pr incipale act iv i t6 de ces soci6t6s est l 'organisat ion de col loques et de journ6es

d '6 tudes .  P lus ieurs  d iza ines  de  co l loques  in te rna t ionaux  on t  6 t6  o rgan is€s  depu is  1988

(l iste sur les si tes des soci6t6s concern6es).  Les trois dernidres soci6tes ne possddent

pas de revues propres, mais 6ditent des actes rassemblant les textes issus de leurs

manifestat ions scient i f  iq ues.

2.3.2. Vers une f6d6rat ion ?

A Bo logne,  s 'es t  tenue en  janv ie r  2006 une r6un ion  regroupant  les  p r6srdents

de ces diverses soci6t6s en vue d'6tabl i r  une plate-forme des soci6t6s d'historre de



I ' ense ignement  des  langues en  Europe.  Un premier  co l loque organ is6 ,  sous  la  hou le t te

de J. Suso Lopez (Universi te de Grenade),  par les di f ferentes soci6tes a eu l ieu b

Grenade en  novembre  2008 sur  le  thdme de l 'h is to t re  du  p lu r i l i ngu ismel3 .  Les  bureaux

des diverses soci6t6s devraient prochainement donner le feu vert  )  la const i tut ion d'une

future f6d6rat ion dont l 'objet serai t  de coordonner Ies diverses associat ions nat ionales

ou internat icnales et d ' impulser la cr6at ion d'associat ions ou de soci6t6s simi laires dans

les pays oir  el les n'existent pas. Outre l 'object i f  de donner plus de vis ibi l i t6 aux travaux

r6al is6s dans le domaine, la fdd6rat ion pourrai t  69alement contr ibuer )  la mise en place

cje recherches hrstor iques eI comparee.s portant sur plusieurs pays et suscept ibles de

mettre en 6vidence des " lames de fond" d6passant les cadres nat ionaux dans lesquels

les histoires sont g6n6ralement conques et souvent "enferm6es" '

2 .3 .3 .  R6a l isa t ion  de  thdses

Cette periode est aussi  marquee par un nombre croissant de theses r6al isees en

hrs to i re  de  l 'ense ignement  ou  de  la  d idac t ique des  langues.  Sans  au t re  ambi t ron  que

d ' i l l us t re r  un  domaine  de  recherche en  expans ion  e t  marqu6 par  une grande d ivers i t6

tant dans les objets invest igu6s que dans les m6thodes employ6es, nous ci terons par

ordre  chrono log ique une s6r ie  de  thdses  soutenues depu is  le  d6but  des  ann6es quat re -

vingt-dix.  Le nom du directeur sui t  celui  de l 'universi t6 oi  la thdse a 6t6 d6fendue.

Quand une thdse a  fa i t  l ' ob je t  d 'une pub l ica t ion ,  nous  ind iquons  en t re  parenthdses  le

nom de l 'au teur  e t  l ' ann6e de  pub l ica t ion  :

Marcus RgnrR rco, DerEinsatzvon Bildern im Franzosischunterrtchtdesdeutschsprachigen

Raums bis zum Jahre 1945, Universi t6 de Mannheim (H. Christ) ,  1992 (Reinfr ied,

1992) ; Sophie Rocr-Vrrnns, Histoire de I'enseignement I apprentissage du vocabulaire

en didact ique des langues, Universi te de la Sorbonne-Nouvel le Paris 3 (R. Gal isson),

1994; Maria Eugenia Frnnaruorz FnnLr, La ensenanza delfrancesen Espana (1767-1930.

Objectivos, contenidos, procedimienfos, Universit6 de Granada (J. Suso Lopez et.J.

Garcfa Minguez), 1995 ;Josefa Maria Cnsrrwr Cnivo, Estudio de los metodos de lengue

francesa en la primera mitad del S. XIX como transmisores de une concepcion educativa.

Universit6 de Valencia (D. Jimenez Plaza), 1997 ; Claude ConrtrR, lnstitution de l'Alliance

f ranEaise et (:mergence de la f rancophonie : politiques ltnguistiques et 1ducatives (1880-

1914), lJniversit6 Lumidre Lyon (N. Dupont), 1998; Fr6d6ric AsEcassts, L'enseignement

etranger en Egypte et /es 6/ites locales (1920-1960). Francophonie et identites nationales,

Universite d'Aix-en-Provence (R. llbert), 2000 ; Evelyne ARcnuo, L'enseignement de la

13. "Las re laciones entre lenguas en los contextos educatrvos en Europa :  mediaciones,  c i rculat iones,  comparaciones,
r ival idades (s lg los XVI-comienzos XX)" (Grenade, 5-7 novembre 2008).
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civilisation : 1volution et reprlsentations dans le champ de la revue "Le Frangais dans

le Monde" (1961-1976),  Universi t6 de Paris 3 (G. Zarate),2001 (Argaud,2006) ;  Br igi t te

URenNo MnncHr, La ensenanza/aprendizaje del franc6s como lengua extranjera en Espafia

durant la 6poca franquista (1938-1970), Universit6 de Granada (J. Suso Lopez), 2003 ;
Ester Junlr OLrvn, La traducci6n en los manuales de franc1s en Espafia en el stglo xx, UNED

Madrid, 2003; Michel Brnne, Confribution ?s I'histoire de I'enseignement des langues .

le franEais dans /es 6coles primaires, en Flandre, au xtf sidcle. Etude des discours

didactiques et pedagogiques, Vrije Universteit Brussel (A. Boone), 2003 (Berr6, 2006) ;
Laurent Punrru, L'6cole frangaise face A I'enfant alloglotte. Contribution d une etude des

politiques linguistiques mises en Guvre it I'egard des minorit1s linguistiques sco/ans6es

dans le systdme franqais du xN sidc/e d nos jours, Universit6 de la Sorbonne Nouvelle

Paris 3 (D. V6ronique), 2004 ; Marra lmmaculada Rrus Dnrvau, La ensenanza del frances

en elmarco de la lnstitucion Libre de Ensefianza (1876-1939), Universitat Rovira iVirgili
-  Tarragona (J.  F. Garcia Bascunana),  2006.

Durant cette p6riode, deux revues de DL ont consacr6 un num6ro sp6cial  aux

dimensions histor iques de la discipl ine. En '1990, le directeur des Etudes de l inguist ique

appl iquee, R. Gal isson. a conf i6 la coordinat ion du num6ro "D6marches en histoire du

franEais langue 6trangdre ou seconde" A D. Coste. Selon ce dernier,  c '6tai t  la premidre

fois qu'un num6ro sp6cial  de revue francophone ayant d voir  avec le langage ou

l 'enseignement des langues faisai t  parai tre un num6ro sur ce thdme (cf .  Coste 6d.,

1990 :  5).  Un peu moins de dix ans plus tard, la revue Le FranEais dans le Monde a sort i

un num6ro Recherches & appl icat ions sur l " 'Histoire de la di f fusion et de l 'enseignement

du frangais dans le monde" coordonn6 par W. Fr i jhoff  et  A. Reboul let  (cf .  Fr i jhoff  et

Reboul let  6ds, 1998).  Des soci6t6s savantes ceuvrant dans les domaines de l 'h istoire

des sciences du langage ou de l '6ducat ion ont aussi  fai t  preuve d'un certain int6rdt

pour  l ' h is to i re  de  l 'ense ignement  des  langues.  A ins i  les  h is to r iens  de  la  l rngu is t ique

proposent  depu is  p lus ieurs  ann6es un  a te l ie r  "h is to i re  de  l 'ense ignement  des  langues"

dans leur congrds ( lnternat ional Conference on the History of the Language Sciences

) Urbana en 2005 et )  Potsdam en 2008) et le Service d'hrstoire de l 'Educat ion de

l ' lnst i tut  nat ional de recherche p6dagogique a de son c6t6 publ i6 en mai 2005 un

num6ro d'Histoire de I 'educat ion sur "L'enseignement de l 'a l lemand xrxe-xxr" s idcles" (en

France),  sous la drrect ion de M. Mombert (cf .  Mombert 6d.,  2005).

Cette periode est encore marqu6e par la publ icat ion d'ouvrages de synthdse soit  sur

une p6riode r6cente (Coste ed.,1994),  soi t  de port6e plus generale (Macht,  1986-87 ;

Schroder,  1992 ;  Caravolas, 1994,2000).

Enf in,  R. Gal isson a accuei l l i  dans sa col lect ion "Didact ique des langues 6trangdi 'es"

un  deux idme ouvrage des t in6  )  donner  aux  ense ignants  une in fo rmat ion  sur  l ' h is to i re  de

leur  d isc ip l ine .  La  r6dac t ion  en  a  6 t6  conf i6e  )  C laude Germain ,  un  d idac t ic ien  canad ien .
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[Louvrage v ise  A]  combler  [ . . , ]  l ' absence d 'une documenta t ion  en  f ranga is  t ra i tan t  des
grands  courants  dans  le  domaine  de  la  d idac t ique des  langues secondes (ou  6 t rangdres)  [ . . . ]
len l  p16sent [an t ]  les  p r inc ipa les  methodes ou  approches  qu i  on t  marqu6 e t  qu i  marquent
encore  dans  p lus ieurs  cas  la  d idac t ique des  langues secondes,  tou t  en  les  s i tuant  dans  leur
contex te  soc ia l  e t  dans  Ie  contex te  h is to r ique de  l '6vo lu t ion  de  la  d idac t ique des  langues
(Germain ,  1993 :  5 )14 .

Pour trai ter de manidre synth6t ique une matidre aussi vaste, l 'auteur a bien entendu

fai t  des choix.  l l  a si tu6 les "m6thodes" dans une temporal i t6 de type externe subdivis6e

en 5  p6r iodes  :  le  p remier  ense ignement  d 'une langue v ivan te ,  )  Sumer ,  i l  y  a  5000 ans
(l)  ;  l 'enseignement des langues mortes en Egypte et en Grdce ( l l )  ;  l 'enseignement des

langues v ivan tes ,  de  lAn t iqu i t6  romaine  A la  Rena issance ( l l l )  ;du  la t in ,  langue mor te ,

aux langues vivantes (xvru -  xrx" sidcles) ( lV) et le xx's idcle, l 'dre scient i f ique (V).  Pour

dist inguer Ies m6thodes et en proposer une pr6sentat ion qui permette la comparaison,

Germain a adapt6 A l 'ensergnement /  apprent issage des langues, le moddle de R.

Legendre  congu in i t ia lement  pour  le  domaine  des  sc iences  de  l '6ducat ion  (pour  une

descript ion du moddle et son appl icat ion, op. c i t . ,  pp. 10-14).  l l  a ainsi  ident i f i6 dans

l 'h istoire une vingtaine de m6thodes en r6servant un chapitre d la caract6r isat ion de

chacune d'el les. Chaque chapitre s 'achdve sur la pr6sentat ion d'un ou deux documents

d'6poque, le plus souvent un extrai t  de manuel i l lustrant la m6thode en quest ion.

l l  est r6v6lateur de constater que Germain n'est pas un sp6cial iste de l 'h istoire de
l 'enseignement des langues. Si l 'on excepte ses travaux sur F. Gouin, p6dagogue de la

seconde moit i6 du xrx" sidcle et " inventeur" de la m6thode des s6r ies. i l  a lui-m6me r6al is6
peu de recherches histor iques. Son ouvrage est donc exemplaire d'un travai l  de synthdse
r6al is6 d part i r  de sources secondaires et d 'une d6marche de didact isat ion or ientant ce

savoir  en fonct ion des "besoins" d'un certain publ ic ( les enseignants de langues).

2 .4 .  E t  demain  ?  Un t rava i l  de  m6d ia t ion

Sans s' inf6oder A un cr i tdre d'ut i l i t6 dont Clavdres (1990) a montr6 la relat iv i t6 et les
l imites, i l  nous semble que l 'hrstoire de l 'enseignement et de la didact ique des langues
devrai t  dans les ann6es A venir  consacrer une part ie de sa r6f lexion )  la quest ion de la
m6diat ion des savoirs accumul6s deouis plusieurs d6cennies.

Ce travai l  de m6diat ion impl ique selon nous tout d 'abord une r6f lexion 6pist6-
mologique et m6thodologique sur la nature m€me des savoirs const i tu6s. L ' introduct ion
de l 'h istoire dans les cursus de formation ne peut 6tre le r6sultat  d 'une simple accu-
mulat ion /  di f fusion du savoir  const i tu6 :  el le doit  proc6der d'une r6f lexion sur l 'obiet

'14.  Germain s 'est  notamment inspi16 de deux ouvrages publ i6s en anglais en les compl6tant  :  Larsen-Freeman ( , l986)
et  J.  C.  Richard et  Th.  S.  Rodgers (1986 ;  une 2 '6di t .  En 2001).  Signalons 6galement en langue i ta l ienne les ouvrages de
Ti tone (1980, '1986).
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mAme dont  on  pr6 tend " fa i re  l ' h is to i re"  :  s 'ag i t - i lde  l 'h is to i re  d 'une pra t ique (ense igne-

ment) ou d'une science (didact ique) ? Que signif ie " faire l 'h istoire" et quel est le statut

des fai ts et des connaissances di ts histor iques (d6couverte ou reconstruct ion) ? Etc. Sur
ces quest ions ( le statut de la temporal i t6,  la nature des cat6gories d' interpr6tat ion, la

const i tut ion du corpus, le trai tement de la dynamique conceptuel le),  le lecteur int6ress6

trouvera des 6l6ments de r6ponse au point 6 du long art ic le de synthdse consacr6 par

Swiggers )  l 'enseignement du franEais du Moyen Age d la f in de l 'Ancien R6gime (cf .

Swiggers 2007b : 699-705)1s.
Pour ce qui est des travaux sur l 'h istoire de l 'enseignement du franEais langue

maternel le,  l 'on pourra se r6f6rer aux travaux de Chervel,  en part icul ier )  son ouvrage

de synthdse (Chervel,  2007).  Quant au cadre m6thodologique propos6 par Chervel (cf .

la not ion de "discipl ine scolaire" pr6sent6e dans les publ icatrons de 19BB et 1998),  i l  est

bien s0r transposable i r  d 'autres objets que le franEais langue maternel lel6.

2.4.1. Des travaux de synthdse

l l  y a avant de pouvoir  int6grer I 'h istoire A la formatron des enseignants un travai l

de synthdse d faire et ce travai l  est i r  r6al iser par les histor iens de l 'enseignement des

langues eux-mOmes. l l  s 'agi t  de rendre leur savoir  accessible en 6laborant des cat6gories

permettant de synth6t iser pour le grand publ ic cul t iv6 I 'h istoire de l 'enseignement des

langues. Ce travai l  sur l 'accessibi l i t6 ne peut se r6sumer )  une simple mise en l igne de

l 'ensemble  des  t ravaux ;ce  genre  de  ressources  n 'es t  u t i l i s6  que par  les  sp6c ia l i s tes

et chercheurs. Pour toucher un publ ic plus large, i l  faut d 'ef fectuer un travai l  de

"m6diat ion" r6organisant Ies contenus, les rendant " int6ressants" A des personnes

ext6r ieures au domaine consid616.

Les l ignes introduct ives de l 'art ic le de Swrggers (cf  .  supra) t6moignent de la di f f icul t6

de l 'entreprise et de la n6cessit6 de r6al iser col lect ivement ce genre de travai l .  " l l  ne saurai t

6tre quest ion ic i  de fournir  une histoire [  . ]  de I 'enseignement du frangais ;  cette histoire

reste )  6cr ire",  avert i t  l 'auteur (op. c i t . ,  p.  6aO.l l  propose ensuite d travers "un parcours

[ ]de la product ion didact ique sur le frangais en Europe occidentale" de s ' int6resser

en part icul ier "aux contours inst i tut ionnels,  aux jalons histor iques et m6thodologiques,

d certaines si tuat ions socio-cul turel les".  En guise d' i l lustrat ion, i l  a 6tudi6 plus en d6tai l

"un certain nombre de'conf igurat ions'  :  conjonct ions sai l lantes de si tuat ions, d 'auteurs,

de produits didact iques et de r6f lexions p6dagogiques" (op. c i t . ,  p.  648).

1 5.  Cette synthdse est  pr6c6d6e d 'un ar t ic le sur "L 'analyse grammaticale et  d idact ico- l inguist ique du f rangais,  du L.4oyen

Age au 19.  s idcle"  i  l i re en comp16ment (cf .  Swiggers 2007a).  Sur la p lace de l 'h is to i re dans le domaine de l '6ducat ion,
cf .  aussi  N6voa (1997).

125\.16.  Voir  notamment ce qu'en di t  Clavdres d propos de l 'h is to i re de i 'enseignement de l 'angla is en France (1990



2.4 .2 .  D idac t iser

La didact isat ion impl ique une r6f lexion complexe prenant en compte A la fois la
nature du savoir  const i tu6 et les "besoins" de la formatron. Ce travai l  ne peut 6tre
r6al ise seul par les histor iens, mais dort  6tre men6 avec les didact ic iens travai l lant dans
les d6partements de formation des enseignants. l l  ne s 'agi t  pas de former de futurs
histor iens de l 'enseignement des langues, mais des enseignants !

Tout savoir  6tant "histor ic isable",  i l  convient de s6lect ionner les objets qui of fr i raient
l e p l u s d ' i n t e r € t s e l o n l e t y p e d e f o r m a t i o n s o u h a i t 6 e .  A p r i o r t , l ' o n p e u t p e n s e r q u e l e s
not ions de "discipl ine scolaire" (genese de la discipl ine),  de "m6thode", de "disposit i f
d 'enseignement" ou encore de "techniques d'enseignement" pourraient jouer un r6le
f6d6rateur et organiser quelque peu les contenus ) enseigner.

En tout cas, l 'opt ion )  ne pas prendre serai t  cel le qui consisterai t  )  faire pr6c6der les
dif f6rents cours du programme par une introduct ion histor ique. Ce serai t  la mei l leure
faEon d' inf6oder l 'h istoire,  de ne lui  donner aucune autonomie et d 'assurer sa dispari t ion
dans que lques  ann6es.

l l  fau t  au  cont ra i re  que l 'h is to i re  de  la  DL a i t  une p lace  dans  la  fo rmat ion  au  mQme
ti tre que d'autres savoirs et soi t  donn6e par des sp6cial istes du domarne. La bal le est
dans le camp des histor iens de la DL: A eux de convaincre, de construire des "savoirs
ense ignab les" ,  de  d idac t iser  leur  d isc ip l ine  pour  que les  ense ignants  de  demain  pu issent
inscr ire leur r6f lexion et leur prat ique dans une cont inui t6 "maitr is6e" qui n 'exclut ni  les
cr i t iques ,  n i  les  rup tures . . .

L 'histor iographie de l 'enseignement des langues est un domaine encore fort
instable oi l  l 'on rencontre des 6tudes portant sur des objets divers, r6al is6es selon
des points de vue souvent fort  drf f6rents (et parfois non expl ic i t6s) qui  peuvent €tre le
fai t  de sp6cial istes ou de simples amateurs 6clair6s. Nous n'avons pas eu l 'ambit ion de
dresser un tableau d'ensemble des recherches et t ravaux, mais simplement de montrer
comment,  )  certaines p6riodes plus qu'd d'autres, les recherches histor iques ont pu
6tre en l ien avec les pr6occupat ions des didact ic iens que ce soi t  en vue d'assurer des
fondat ions th6oriques plus sol ides d la discipl ine ou avec comme object i f  d 'am6l iorer la
formation des futurs enseignants de langues.

L' int6grat ion de I 'h istoire de la DL dans les programmes de formation des enseignants
(qu'il s'agisse de masters ) caractdre professionnalrsant ou de recherche) nous parait une
n6cessit6 tant pour la qual i t6 de la formation que pour la discipl ine el le-mQme. Pour cette
dernidre, l 'on peut dire en paraphrasant Auroux (2007 :177) qu'on compromet l 'avenir
de la didact ique si  l 'on n'organise pas son histor ic isat ion, ce qui suppose recherche et
di f fusion des r6sultats.  Et pour ce qui est de la formation des enseignants, i l  ne peut y
avoir  de v6r i table formation humaniste sans une inscr ipt ion du savoir  dans la longue dur6e.
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