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Résumé : 
Cette communication présentera l’ouvrage que nous avons coordonné et souhaité concevoir 
comme un espace de rencontres, de croisements et d’échanges ouvert à des chercheurs, des 
enseignants, des formateurs et des professionnels de domaines tels que l’ingénierie, le 
coaching, le milieu hospitalier, les arts, la rédaction professionnelle. Cette diversité des 
parcours et champs professionnels des contributeurs de l’ouvrage lui donnent son originalité, 
celle de relever le défi d’un « tous capables créateurs » transposé dans des contextes encore 
peu explorés. 
En effet, dans un contexte où les dispositifs d’éducation et de formation s’ouvrent aux 
pratiques d’écritures créatives, les contributions interrogent 1- les processus d’écriture 
créative à l’œuvre dans divers domaines professionnels (insertion sociale, développement 
personnel, entreprise, domaine thérapeutique), personnels mais aussi éducatifs 
(universitaires, scolaires, périscolaires), 2- les enjeux contemporains de pratiques inédites en 
termes d’évolution des représentations, de transmission, de transfert de compétences, de 
processus de création, d’autodidaxie, ainsi que 3- les perspectives épistémologiques des 
ateliers d’écriture contemporains en montrant en quoi ces pratiques amènent à penser un 
changement de paradigme en formation mais également dans le monde professionnel. 
Ce faisant, l’ouvrage scrute le champ du développement personnel que permet cette 
médiation par l’écriture et revient sur la question, déjà largement étudiée, mais ici revisitée, 
de l’apprentissage de l’écriture. Si écrire s’apprend, quels dispositifs sont mis en place et quels 
sont les présupposés théoriques et résultats de ces dispositifs ? 
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Résumé : 
Le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie (PENC) ambitionne de faire évoluer l'école du Pays 
pour devenir une école inclusive en considérant la diversité des publics pour une école de la 
réussite pour tous. Dans les programmes scolaires locaux, la maitrise de la langue française 
est présentée comme centrale. Or, dans de nombreuses écoles de brousse ou des quartiers 
populaires de Nouméa, les élèves sont pour la grande majorité des enfants océaniens 
comprenant plusieurs langues, vivant et pratiquant au quotidien différentes cultures mais ne 
maîtrisant pas tous les codes scolaires – ou pour reprendre les termes de Bourdieu n'ayant 
pas le capital culturel et singulièrement socio langagier. De la même façon, les enseignants 
néo-calédoniens sont, eux aussi, au contact de nombreuses langues, et certains sont 
plurilingues. Ainsi, tant les élèves que les enseignants sont pris dans des tensions diglossiques 
liées au double stéréotypage de leurs langues-cultures (Boyer). 
A partir d'un projet mené avec une maitresse-formatrice en cours préparatoire (élèves de 6 
ans) pour opérationnaliser les mécanismes de la lecture, il s'agira d'explorer les répertoires 
langagiers des élèves comme ressources didactisables dans l’apprentissage de la lecture 
écriture. 
Après une brève description de l'Ecole néo-calédonienne, nous présenterons dans une 
première partie le projet Je lis, j'écris le monde, conçu dans une approche 
ethnométhodologique qui prend appui sur, voire met en scène, les répertoires pluriels des 
élèves. Dans une deuxième partie, nous détaillerons à travers l’approche didactique 
polynomique de la langue française le travail de structuration des répertoires langagiers des 
élèves. Enfin dans une dernière partie, nous questionnerons la transférabilité du « déjà-là » 
des élèves vers la construction de compétences litéraciques scolaires. 
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Le champ des littéracies universitaires et avancées 
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Inspé de Grenoble et Laboratoire Lidilem, Université Grenoble Alpes 
 
Résumé : 
Les littéracies avancées représentent une extension des littéracies universitaires pour 
l’analyse d’usages avancés de l’écrit en particulier en contexte professionnel. Mes travaux 
s’intéressent aux pratiques d’écriture d’étudiants et de scripteurs de niveau avancé, à la 
définition de leurs besoins de formation, aux dispositifs existants et à développer pour mieux 
les accompagner dans l’écriture. Je commencerai mon exposé par la notion de littéracies. Elle 
permet de s’interroger sur la manière dont savoir lire et écrire sont définis aujourd’hui. Elle 
implique une vision de l’écrit socio-historiquement située, mettant en avant ses enjeux 
épistémiques et/ou cognitifs. J’évoquerai ensuite les travaux relevant des littéracies 
universitaires et, en contexte anglophone, des academic literacies, qui visent l’analyse des 
pratiques de l’écrit à l’université et envisagent la formation universitaire en termes de 
formation à et par l’écrit. Il sera question de la manière dont le champ se structure, et des 
tensions qui se manifestent quant aux objectifs à assigner à la formation : l’acculturation à 
l’écrit peut en effet être comprise comme un processus de l’ordre de l’assimilation (les 
scripteurs s’approprient le déjà-là des usages visés en s’y conformant) ou comme un processus 
transformateur. 
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Résumé : 

Le corpus ESLO (Enquêtes SocioLinguistiques à Orléans), l’un des plus grands corpus oraux 

disponibles pour le français (422h d’enregistrements transcrits en libre accès), constitue un 

vaste terrain d’observation du français parlé contemporain. Ce « portrait sonore » d’Orléans 

par ses habitants donne accès à des productions orales de locuteurs variés dans des situations 

de communication diverses, des plus formelles aux plus informelles. 

Le projet ESLO-FLEU (collaboration entre le LLL et le département des langues romanes de 

l’université de Siegen) vise à sélectionner, structurer et prédidactiser des données issues de 

ce « réservoir », afin de les rendre accessibles pour l’enseignement du FLE en contexte 

universitaire. Nous présenterons le travail de constitution d’un sous-corpus d’extraits 

regroupés par thématiques et organisés en modules de formation, ainsi que l’annotation de 

plusieurs objets linguistiques (marqueurs discursifs, lexique et expressions familières, 

interrogatives, liaisons, etc.) choisis pour sensibiliser les étudiants futurs enseignants de FLE 

aux spécificités du français parlé dans différents contextes interactionnels. Des propositions 

de mise en œuvre didactique en contexte universitaire seront également présentées. 
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