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@TEXTE_INTEGRAL

Des adultes en si tua tion de pré ca ri té suivent une for ma tion de ré in‐ 
ser tion pro fes sion nelle. Lo cu teurs na tifs et non na tifs, hommes et
femmes, ils ont en com mun d’être peu sco la ri sés et peu qua li fiés, ce
qui les rat tache so cio cul tu rel le ment aux classes po pu laires. Les for‐ 
ma tions à la fois lin guis tiques et pro fes sion nelles qu’ils suivent dans
des struc tures dé diées sont char gées de les pré pa rer à de fu turs en‐ 
tre tiens d’em bauche et à de fu turs em plois qua li fiés. Les séances aux‐ 
quelles ils par ti cipent ont pour but de les aider à ré soudre leurs pro‐ 
blèmes de com pré hen sion, d’ex pres sion, mais aussi d’in ter ac tion, en
fran çais stan dard parlé et écrit. Ces adultes vivent dans une in sé cu ri‐ 
té lan ga gière, quand ils doivent com mu ni quer et agir en de hors de
leur cadre so cio cul tu rel fa mi lier, y com pris lors qu’ils doivent prendre
part à des ac ti vi tés d’ap pren tis sage for mel vi sant à «  re mé dier  » à
leurs dif fi cul tés d’in ter ac tion en fran çais.

1

Fruits d’une re cherche col lec tive et im pli quée dont les en quêtes et les
ana lyses se fondent sur un pa ra digme so cio lin guis tique et so cio di‐ 
dac tique et sont di ri gées vers l’ac tion so ciale et an dra go gique, les six
cha pitres qui com posent le vo lume consi dèrent l’in sé cu ri té lan ga‐ 
gière comme un fait so cial total, un phé no mène an thro po lo gique plu‐ 
ri fac to riel et mul ti di men sion nel. Sou cieux de res pec ter la com plexi té
des choses hu maines, les cha pitres ont tous une fi na li té in dis so lu ble‐ 
ment scien ti fique et tech nique, mais aussi cri tique et so cia le ment
trans for ma trice. Comme les autres pu bli ca tions du groupe Lan gage,
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tra vail et for ma tion (dé sor mais LTF) au sein du la bo ra toire ATILF de
l’uni ver si té de Lor raine, l’ou vrage s’ef force de dé crire et d’ex pli quer
les dif fi cul tés lan ga gières des adultes étu diés afin de créer des dis po‐ 
si tifs de for ma tion mieux adap tés à leurs be soins et d’une plus grande
ef fi ca ci té, no tam ment grâce à la fa bri ca tion et à l’uti li sa tion des res‐ 
sources di dac tiques (et pé da go giques) mises en ligne sur le site de
l’équipe de Nancy.

Pré ci sons que le pro gramme de re cherche de LTF se dé ve loppe dans
une dé marche de contex tua li sa tion com plexe, à la fois scien ti fique et
praxéo lo gique. D’une part, les enseignants- chercheurs théo risent
leur re cherche en l’an crant dans un champ scien ti fique plu ri dis ci pli‐ 
naire, d’autre part, c’est en te nant compte des condi tions de pro duc‐ 
tion so ciale, ins ti tu tion nelle et in ter sub jec tive de leurs tra vaux qu’ils
construisent leurs don nées, qu’ils conçoivent et qu’ils conduisent
leurs en quêtes, et qu’ils ana lysent leurs cor pus. Ils contex tua lisent
éga le ment leurs in ter ven tions so cio di dac tiques en les adap tant aux
ter rains et aux ac teurs. En effet, c’est en fonc tion des condi tions de
pos si bi li té et de contrainte qui pré valent dans les or ga nismes de for‐ 
ma tion que les cher cheurs, avec la par ti ci pa tion des for ma teurs,
conçoivent et mettent à l’épreuve des par cours de for ma tion et des
dis po si tifs di dac tiques qu’ils veulent ef fi caces. De même, c’est en
fonc tion des contextes ma té riels et or ga ni sa tion nels des for ma tions,
et en fonc tion des de mandes des for ma teurs et des adultes sta giaires,
que l’équipe de LTF éla bore et teste les res sources di dac tiques que
l’on trouve sur les por tails du site de l’ATILF. Fon da men tale et ap pli‐ 
quée, cette re cherche est éga le ment une re cherche « im pli quée » où
les enseignants- chercheurs tra vaillent en co opé ra tion avec les for‐ 
ma teurs, mais aussi avec les sta giaires.

3

Pu blié en 2023, Les adultes en in sé cu ri té lan ga gière. En jeux so ciaux et
di dac tiques marque une des der nières étapes du pro gramme de cette
équipe. Dans les pages qui suivent, j’ai tenté de res ti tuer le plus fi dè‐ 
le ment pos sible la ri chesse no va trice d’un ou vrage ori gi nal et im por‐ 
tant, dont la por tée scien ti fique et so cio po li tique des ana lyses et des
pro po si tions s’étend bien au- delà des li mites de leur objet im mé diat.
J’ai placé mes com men taires à la fin de ce texte, ou bien mes re‐ 
marques fi gurent entre pa ren thèses quand elles ap pa raissent dans le
corps du compte rendu pro pre ment dit, et qu’elles pour raient être
confon dues avec ce qu’ont écrit les au teurs. Les termes des au teurs
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sont pla cés entre guille mets, et ceux de ma ter mi no lo gie sont in di‐ 
qués en ita lique.

L’in tro duc tion et la conclu sion du vo lume donnent les re pères né ces‐ 
saires pour gui der les lec teurs, quel que soit leur mode de lec ture.
Qu’il choi sisse de com men cer par tel ou tel cha pitre ou même de lire
façon puzzle, ils ne per dront pas le fil du pa ra digme ni celui du pro‐ 
gramme de LTF. Cet effet de co hé rence est ren for cé par la ré ap pa ri‐ 
tion, d’un cha pitre à l’autre, des concepts- clés du mo dèle théo rique
et ana ly tique, et par le jeu des ré fé rences aux tra vaux des au teurs de
cet ou vrage. Un re gret ce pen dant  : pour fa vo ri ser l’ex ploi ta tion des
idées et des res sources de ce livre par les cher cheurs et les étu diants,
par les for ma teurs et les for ma teurs de for ma teurs, les édi teurs au‐ 
raient dû joindre un index des no tions et un index des noms ; cela au‐ 
rait fa ci li té la lec ture et l’uti li sa tion de l’ou vrage, tout en pré ser vant sa
co hé rence théo rique et an dra go gique.

5

Tan dis que les pre miers cha pitres dé fi nissent et in ter rogent des mo‐ 
dèles concep tuels et in ter pré ta tifs de LTF, les deux der niers cha pitres
s’ap puient sur ces mo dèles théo riques pour avan cer des so lu tions
concrètes aux pro blèmes concrets que ren contrent les ac teurs de la
for ma tion, y com pris en pro po sant des ou tils d’enseignement- 
apprentissage dans le vo lume même, ou en ren voyant au site de
l’ATILF (https://fli.atilf.fr/), et à un por tail ou vert aux contri bu tions de
ses uti li sa teurs, qui pro pose un large choix de res sources gra tuites.
Ces do cu ments, ces sup ports pé da go giques et sur tout les modes
d’em ploi de ces res sources, réi fient la dé marche et la po li tique de re‐ 
cherche de l’équipe de Nancy.

6

Pré ci sons que les cinq pre miers cha pitres étu dient l’in sé cu ri té lan ga‐ 
gière de fran co phones na tifs, tan dis que le der nier cha pitre s’in té‐ 
resse à un pu blic d’adultes mi grants. Pré ci sons en core que si cha cune
des études de l’ou vrage pri vi lé gie une des com po santes de la com pé‐ 
tence de com mu ni ca tion lan ga gière, et si cha cun des cha pitres traite
de formes d’in sé cu ri té par ti cu lières, leurs conte nus se croisent et se
com plètent. En effet, les mo dèles, les ana lyses et les pro po si tions des
au teurs ont en com mun de par ti ci per d’un même cadre théo rique et
mé tho do lo gique, et de nour rir les mêmes am bi tions de chan ge ment
so cial.

7
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Dans le pre mier cha pitre, Maud Cie kans ki (dé sor mais MC) s’in té resse
aux dif fi cul tés de com pré hen sion orale d’adultes na tifs en for ma tion
de ré in ser tion, des sta giaires qui par ti cipent à des séances des ti nées
à dé ve lop per leurs com pé tences lan ga gières et pro fes sion nelles. Elle
ex plore les fac teurs qui en gendrent ces dif fi cul tés et qui, en contexte
pro fes sion nel, créent chez ces sta giaires de mi lieu po pu laire des ex‐ 
pé riences d’in sé cu ri té so ciale et lan ga gière.

8

À l’ins tar des autres cher cheurs de LTF, l’au teure consi dère les pro‐ 
blèmes lan ga giers de ces sta giaires comme un phé no mène/pro blème
com plexe, à la fois lin guis tique, so cial et éco no mique, sans ou blier la
di men sion cog ni tive. Pour res pec ter cette com plexi té, MC nous pré‐ 
sente les ou tils concep tuels d’un mo dèle théo rique qui réunit des
concepts em prun tés à la so cio lo gie, aux sciences du lan gage et à la
di dac tique des langues, aux sciences de « l’ac tion au tra vail » (er go no‐ 
mie, er go lo gie), mais aussi aux sciences cog ni tives.

9

Cette ap proche plu ri dis ci pli naire lui per met de re dé fi nir le terme- 
concept de com pé tence lan ga gière comme la ca pa ci té ef fec tive que
pos sède un in di vi du de com mu ni quer, avec suc cès, dans le pro ces sus
d’une ac tion si tuée et fi na li sée. MC ajoute que le dé ve lop pe ment et la
pé ren ni té des com pé tences des lo cu teurs dé pendent éga le ment de
leur re con nais sance so ciale, no tam ment ins ti tu tion nelle. Pour au tant,
ces consi dé ra tions ne conduisent pas MC à adop ter un point de vue
re la ti viste, elle ne ré duit pas les dif fi cul tés lan ga gières des adultes en
in ser tion aux si tua tions for melles dans les quelles ils doivent com mu‐ 
ni quer et être éva lués, leurs pro blèmes lan ga giers ont éga le ment des
causes cog ni tives in ternes.

10

Si gni fi ca ti ve ment, quand l’au teure re prend le terme de «  ré per toire
lin guis tique » (p. 18), c’est pour nous faire com prendre que les langues
et va rié tés ( j’ajou te rai : orales et écrites) qui com posent le ré per toire
d’un sujet par lant sont in éga le ment maî tri sées, que les com pé tences
d’un lo cu teur dans une des langues de son ré per toire ne dé pendent
pas seule ment des si tua tions qui en contraignent et en in hibent la
mo bi li sa tion. Si je com prends bien MC, les com pé tences des in di vi dus
se raient éga le ment fortes ou faibles par elles- mêmes, en d’autres
termes, elles tien draient à leur ha bi tus. S’ap puyant sur les tra vaux
d’Adami, André et La hire, la cher cheure avance que les adultes de mi‐ 
lieu po pu laire ont un rap port au lan gage et à l’édu ca tion – donc à
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l’ap pren tis sage ̶ qui, dans des contextes pour eux non fa mi liers, af fai‐ 
blit l’ef fi ca ci té so ciale de leur pra tique lan ga gière, mais qui ré vèle
aussi, du même coup, de réels points faibles per son nels.

Pour ex plo rer la di men sion cog ni tive des pro blèmes de com pré hen‐ 
sion orale que vivent les sta giaires dans les si tua tions de com mu ni ca‐ 
tion for melle, MC fait appel à la psy cho lo gie du lan gage. Elle uti lise
no tam ment un mo dèle qui dis tingue deux types de pro ces sus de
com pré hen sion in ter dé pen dants, le pro ces sus sé ma sio lo gique (quand
le sujet fo ca lise son at ten tion sur les formes des signes lin guis tiques
et leur sens lit té ral) et le pro ces sus ono ma sio lo gique (quand le lo cu‐ 
teur se dis tan cie des formes et de leur sens lit té ral pour re cons ti tuer
le sens du dis cours) (p. 19). Elle as so cie la dis tinc tion pro ces sus sé ma‐ 
sio lo gique/pro ces sus ono ma sio lo gique à une autre dis tinc tion, celle
de l’op po si tion sys tème  1/sys tème  2 du psy cho logue Kah ne man
(2012). En com bi nant les concepts de ces deux mo dèles, la cher‐ 
cheure ex plique pour quoi, en si tua tion for melle, les adultes en in sé‐ 
cu ri té in ter prètent les dis cours en fran çais stan dard sur la base des
quelques uni tés lin guis tiques qu’ils ont pu re con naître, mon trant par
là qu’ils n’ont qu’une com pré hen sion fi na le ment très par cel laire du
mes sage. Selon la ter mi no lo gie de Kah ne man, dans ce contexte, ils se
li mi te raient à des stra té gies de sys tème 1, ré gies par l’in tui tion et l’ap‐ 
proxi ma tion. In ver se ment, chez d’autres in di vi dus, un par cours sco‐ 
laire et pro fes sion nel riche et ca pa ci tant au rait dé ve lop pé un ré per‐ 
toire de stra té gies de com pré hen sion ef fi caces qui leur per met traient
d’in ter pré ter les dis cours et leurs consti tuants lin guis tiques d’une
ma nière dis tan ciée, en al lant au- delà de leur sens lit té ral ; ces su jets
par lants fonc tion ne raient plus fa ci le ment en sys tème 2, ils sau raient
mieux adap ter leur at ten tion et leurs opé ra tions cog ni tives à la di ver‐ 
si té des dis cours et des si tua tions de com mu ni ca tion (p. 26).

12

L’au teure mo bi lise les op po si tions sé ma sio lo gique/ono ma sio lo gique et
sys tème 1/sys tème 2 pour ex ploi ter les ré sul tats d’une « en quête pré li‐ 
mi naire » conduite par l’équipe LTF sur les pro blèmes de com pré hen‐ 
sion orale que ren contrent des adultes fran co phones na tifs en for ma‐ 
tion d’in ser tion (p. 24-29). MC ana lyse les don nées d’une séance ex‐ 
pé ri men tale, où des sta giaires vo lon taires doivent écou ter un mes‐ 
sage so nore sur la pré ven tion des risques pro fes sion nels créés par le
bruit au tra vail, avant d’en res ti tuer ora le ment le sens dans un en tre‐ 
tien in di vi duel avec leur for ma trice. (La trans crip tion de ce mes sage
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de type in for ma tif fi gure en an nexe du cha pitre : c’est un dis cours en
fran çais stan dard écrit ora li sé, émaillé de phrases com plexes, de no‐ 
mi na li sa tions, et de plu sieurs mots abs traits.)

Il s’agis sait de faire ap pa raître les dif fi cul tés de com pré hen sion orale
de ces adultes, donc de les pro vo quer ex pé ri men ta le ment, sans pour
au tant dé sta bi li ser les sta giaires au point de pa ra ly ser leur ex pres‐ 
sion. Pour pal lier ce risque, la for ma trice a réa li sé l’ac ti vi té d’écoute et
l’en tre tien in di vi duel avec le sta giaire en de hors des séances de for‐ 
ma tion, et elle a cher ché à ins tau rer une com mu ni ca tion col la bo ra‐ 
tive où, pour sou te nir les ef forts de for mu la tion de son in ter lo cu teur
(sa pro duc tion orale, donc), elle a uti li sé des ques tions de re lance di‐ 
rectes et courtes, dans un fran çais parlé peu for mel.

14

Comme prévu, les ré ponses des adultes ont mon tré qu’ils fonc tion‐ 
naient selon un mode d’in ter pré ta tion in tui tif, qui s’ap puyait sur peu
d’in dices, et que leur res ti tu tion du sens du mes sage était très ap‐ 
proxi ma tive, même si la for ma trice s’ef for çait de les aider. Tout se
passe comme si, re marque la cher cheure, ils cher chaient à com pen‐ 
ser la fai blesse de leur com pré hen sion, voire à don ner le change pour
la ca cher. Dé taillant les stra té gies uti li sées par les en quê tés, MC fait
ob ser ver qu’ils dé placent l’enjeu de l’ac ti vi té, qu’ils pré fèrent ré pondre
à la ques tion « à quoi ça sert ? » plu tôt que « de quoi ça parle ? ». Elle
note aussi, ex traits à l’appui, que les sta giaires dé placent l’objet de
leur dis cours, glis sant de ce que dit le mes sage à des gé né ra li tés sur
le bruit au tra vail, et à leur vécu per son nel. Cet en semble de don nées
cor ro bore les hy po thèses de l’au teure. Les adultes au raient écou té le
do cu ment so nore en uti li sant des pro ces sus sé ma sio lo giques, et
selon une dé marche qui en res te rait à des opé ra tions de type sys‐ 
tème 1. Peu dé taillés, peu per ti nents et peu co hé rents, leurs énon cés
de res ti tu tion ne ré pondent pas aux at tentes, ni aux de mandes de la
for ma trice, ni aux per for mances exi gées dans le monde pro fes sion‐ 
nel.

15

Selon la cher cheure, les in ter views ont fait ap pa raître plu sieurs
points faibles chez ces adultes. Ils ne par viennent pas à trai ter les
formes lin guis tiques du dis cours en fonc tion de leurs re la tions mu‐ 
tuelles in ternes, et ils dé placent la ques tion sur l’uti li té pra tique du
mes sage (sur son in té rêt ex tra lin guis tique). Tout cela concorde avec
l’hy po thèse que ces sta giaires en in ser tion manquent de ca pa ci tés de
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dis tan cia tion ré flexive et ana ly tique, et qu’ils manquent des res‐ 
sources cog ni tives et lan ga gières qui leur au raient per mis de res ti‐ 
tuer le sens du mes sage avec des énon cés pré cis et co hé rents.

Tous les cha pitres de l’ou vrage pro posent des re mé dia tions. MC s’ap‐ 
puie sur les fi na li tés et les stra té gies so cio di dac tiques dé fi nies dans
les cha pitres de V. André (p. 35-67) et A. Di voux (p. 153-173), pour sug‐ 
gé rer trois « pistes d’ac tions » qui re lèvent de «  l’édu ca bi li té cog ni‐ 
tive ». Il s’agit non seule ment d’aider les sta giaires à sur mon ter leur
in sé cu ri té lan ga gière, mais aussi d’amé lio rer les dis po si tifs de for ma‐ 
tion dont dé pendent leurs pro grès. Il s’agit enfin d’opé rer un re tour
cri tique sur le dis po si tif d’écoute et d’in ter view mis en place pour les
be soins de la re cherche. À ce pro pos, MC n’ex clut pas que «  la prise
en charge de l’in ter ac tion par la for ma trice (ait) éga le ment pu créer
des mal en ten dus » (p. 28) entre l’en quê té et son in ter lo cu trice. Je re‐ 
vien drai plus loin sur ce pro blème mé tho do lo gique quand je dis cu te‐ 
rai une ré flexion au to cri tique de Vir gi nie André.

17

Les « si tua tions po ten tielles de dé ve lop pe ment » que MC pro pose de
mettre en place ont pour ob jec tifs de réunir les condi tions d’ap pren‐ 
tis sage qui ai de ront à ca pa ci ter les sta giaires parce que le dis po si tif
s’ap puie ra sur leurs ac quis (leurs points forts) pour dé fi nir des ob jec‐ 
tifs et in ven ter des sé quences et des ac ti vi tés plus adap tées à leurs
be soins. L’au teure nous rap pelle que les adultes ont ac quis leurs
connais sances et leurs com pé tences avec un mode d’ap pren tis sage à
do mi nante im pli cite, où l’on ver ba lise peu. C’est pour quoi MC in siste
sur la né ces si té d’or ga ni ser des ac ti vi tés d’échanges entre les sta‐ 
giaires et le for ma teur que je qua li fie rai de méta- didactiques, où les
adultes s’en traînent à mettre en mots ce qu’ils savent et ce qu’ils
savent faire, et à uti li ser les vo cables et les for mu la tions d’un fran çais
stan dard lé gi time au quel ils ne sont pas ha bi tués.

18

En ré fé rence à la phi lo so phie prag ma tique de John Dewey, la cher‐ 
cheure remet l’ex pé rience pra tique des sta giaires au centre des dis‐ 
po si tifs d’ap pren tis sage. L’enjeu est de créer de vé ri tables pas se relles
entre, d’une part, les ac quis d’ex pé rience des adultes (des connais‐ 
sances et les com pé tences qui ont été ac quises dans des si tua tions à
do mi nante in for melle), et, d’autre part, les ap pren tis sages né ces sai re‐ 
ment plus for mels de la for ma tion. Si l’on veut y par ve nir, MC pro pose
de pré voir un grand nombre et une grande va rié té de si tua tions d’ap ‐
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pren tis sage, dont les ac ti vi tés, les pro cé dures et les pro duc tions se‐ 
ront en phase avec les exi gences com mu ni ca tives, so ciales et prag‐ 
ma tiques des contextes pro fes sion nels, comme avec le vécu des sta‐ 
giaires. Ainsi les adultes se ront pré pa rés à af fron ter les pro blèmes
qu’ils ren contrent dans les si tua tions non fa mi lières qui les désar‐ 
çonnent ̶ au point de dé gra der leur ré per toire (p. 20). Des dispositifs- 
passerelles doivent donc faire le lien et as su rer des tran si tions, entre
les ma nières de faire, d’ap prendre et de par ler in for melles et for‐ 
melles, ha bi tuelles et nou velles. La dy na mique de cette ap proche
prag ma tique pour rait même aider les adultes et leurs for ma teurs à
sur mon ter leurs mal en ten dus mu tuels, leurs qui pro quos (et leurs
pré ju gés) de classe. Du côté des sta giaires, elle les ai de rait à dé pas ser
ce qui les em pêche de jouer le jeu des com mu ni ca tions for melles qui
pré valent dans les si tua tions pu bliques, ad mi nis tra tives ou of fi cielles,
où l’on est obli gé de « cou per les che veux en quatre ». Du côté des
for ma teurs et des cher cheurs, elle ai de rait nombre d’entre eux à dé‐
pas ser ce qui les em pêche de com prendre les adultes quand ils ré‐
pondent à la ques tion «  à quoi ça sert  », plu tôt qu’à «  de quoi ça
parle ». En effet, ces conduites lan ga gières re lèvent d’un « sens pra‐ 
tique » (Bour dieu, 1980) et d’un réa lisme prag ma tique adap tés à leur
uni vers ha bi tuel (cf. Ma li nows ki, 1974), même si elles sont en dé ca lage
avec les conven tions des si tua tions de com mu ni ca tion for melles.

Ré di gé par Vir gi nie André (dé sor mais VA), le deuxième cha pitre traite
des ques tions mé tho do lo giques et épis té mo lo giques que pose le re‐ 
cueil des don nées d’en tre tiens oraux avec des adultes fran co phones
na tifs en stage d’in ser tion. C’est jus te ment le choix de ce pu blic qui a
conduit l’au teure à re tra vailler le concept d’in sé cu ri té lan ga gière
qu’Adami et André (2014 : 77) avaient dé fi ni comme suit : « la dif fi cul té
pour un lo cu teur/scrip teur de gérer de façon ef fi cace les in ter ac tions
ver bales dans les quelles il est en ga gé, d’un point de vue lin guis tique,
in ter ac tion nel, prag ma tique et so cial ». En d’autres termes, l’in sé cu ri‐ 
té d’un sujet par lant se tra dui rait par des dif fi cul tés de com mu ni ca‐ 
tion so ciale lan ga gière, des pro blèmes re pé rables et ob ser vables par
les cher cheurs ou par les for ma teurs. Ré vi sant sa pre mière dé fi ni tion,
la cher cheure pré cise que ces lo cu teurs/scrip teurs mal à l’aise lors‐ 
qu’ils doivent in ter agir de façon for melle font gé né ra le ment par tie
des « classes po pu laires ». Des classes que des tra vaux de so cio lo gie
ca rac té risent en termes de po si tion so ciale et de sta tut in fé rieurs.
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Fig. 1 : De mul tiples in fluences en in ter ac tions

Des classes dont les membres sont dé pour vus de ca pi taux éco no‐ 
miques (re ve nus et qua li fi ca tion pro fes sion nelle) et de res sources
cultu relles lé gi times (sco la ri té, lit té ra tie, culture culti vée et sa vante).

À l’aide d’un dia gramme de Venn (p.  44, re pro duit dans la fig.  1 ci- 
dessous), VA sché ma tise le cadre théo rique de ses re cherches qui
sont cen trées sur l’étude so cio lin guis tique des in ter ac tions lan ga‐ 
gières.
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Dans ce sché ma, les «  pra tiques lan ga gières et in ter ac tion nelles  »
font par tie des « ac ti vi tés lan ga gières et in ter ac tion nelles » qui sont
elles- mêmes in cluses dans un « genre de dis cours » (Ba kh tine, 1984),
tout cela au sein d’une « si tua tion de com mu ni ca tion ». Pour mon trer
que ces com po santes en châs sées sont aussi en in ter ac tion, le sché ma
de l’au teure les relie avec deux flèches des cen dante et as cen dante  :
l’une part de l’en semble « si tua tion » et tra verse ses sous- ensembles
em boî tés jusqu’à celui des « pra tiques », l’autre flèche part des pra‐ 
tiques pour re mon ter à la si tua tion. L’au teure ren force son mo dèle
avec deux concepts em prun tés à Pierre Bour dieu : celui d’« ha bi tus »

22
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(Bour dieu, 1980), i.e. l’en semble struc tu ré des dis po si tions dé ve lop‐ 
pées par l’agent (l’ac teur so cial), puis celui de « mar ché lin guis tique ».

Comme d’autres contri bu teurs du même ou vrage, VA uti lise la no tion
d’ha bi tus (ou «  ca rac tère so cial  » (Bour dieu, 1980)) pour rendre
compte des com pé tences in ter ac tion nelles et lan ga gières qui per‐ 
mettent aux lo cu teurs qui en sont dotés de contrô ler les com po‐ 
santes d’une si tua tion (y com pris leurs rap ports avec les autres in ter‐ 
lo cu teurs), en mo bi li sant ef fi ca ce ment les ma nières de com mu ni quer
(de se par ler et de s’écrire) qui conviennent à la si tua tion et à ces en‐ 
jeux.
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La cher cheure s’ap puie sur les tra vaux de Bour dieu et La hire pour
avan cer que, dans les mi lieux po pu laires, l’ha bi tus lan ga gier s’est
culti vé et se cultive dans des si tua tions de com mu ni ca tion ré gies par
un rap port pratico- pratique au lan gage. Dans ces contextes où l’on
échange entre membres de la même classe so ciale, on se parle pour
agir en semble et l’on com mu nique dans une va rié té non stan dard
dont les énon cés com portent beau coup d’im pli cite (voir MC supra).
La tra jec toire so ciale de ces su jets par lants ne les a donc ni pré pa rés
ni en traî nés à com mu ni quer avec des in ter lo cu teurs d’un rang so cia‐ 
le ment plus élevé. C’est le cas dans les si tua tions où les échanges se
font dans des genres de dis cours of fi ciels (en tre tiens d’em bauche,
prises de pa role dans les réunions pu bliques, etc.). Dans ces si tua‐ 
tions, comme le rap pelle VA, leurs in ter lo cu teurs at tendent d’eux
qu’ils s’ex priment d’une ma nière for melle et « struc tu rée ». En effet,
ces lo cu teurs en in sé cu ri té so ciale et éco no mique sont jugés en fonc‐ 
tion de la confor mi té de leurs pa roles aux construc tions dis cur sives
et aux formes lin guis tiques du fran çais of fi ciel/lé gi time.
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Em prun té à Bour dieu (1977), re pris et dé fi ni par Hervé Adami dans le
cha pitre 3, le terme- concept de « mar ché lin guis tique » joue un rôle
cen tral dans les tra vaux de l’équipe LTF. Ré gies par les normes du
« mar ché lin guis tique lé gi time », les si tua tions for melles sont des es‐ 
paces so ciaux où les adultes des classes po pu laires sont mis en dif fi‐ 
cul té lan ga gière et in ter ac tion nelle. Ces ex pé riences en «  mar ché
tendu  » pro voquent l’in sé cu ri té de ces lo cu teurs. C’est tout le
contraire avec les in ter ac tions ver bales or di naires en «  mar ché
franc », où les gens de peu (San sot, 2017) sont plus à l’aise et parlent
très vo lon tiers, et VA prend l’exemple du mou ve ment des Gi lets
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jaunes de 2018, où des ou vriers et des em ployés ont par ti ci pé ac ti ve‐ 
ment à des dis cus sions libres et convi viales sur de nom breux ronds- 
points.

Où étu dier les pra tiques lan ga gières et in ter ac tion nelles d’adultes na‐ 
tifs en in sé cu ri té/dif fi cul té lan ga gière ? Pour ré pondre à cette ques‐ 
tion, VA a choi si des lieux ac ces sibles à la re cherche, où les échanges
ne sont plus sim ple ment fon dés sur des rap ports de fa mi lia ri té et de
conni vence (Ben to li la, 1991) entre in ter lo cu teurs de la même classe
so ciale, et où les com mu ni ca tions, plus for melles, au ront des ca rac té‐ 
ris tiques de «  mar ché tendu  ». Les or ga nismes de for ma tion ou les
struc tures d’aide pour de man deurs d’em ploi cor res pondent bien à
ces cri tères. C’est éga le ment au sein de ces es paces so ciaux, que les
cher cheurs trou ve ront, parmi les for ma teurs, des « al liés » qui les se‐ 
con de ront dans leur re cherche im pli quée.
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Pour mettre à l’épreuve son mo dèle théo rique et mé tho do lo gique,
l’au teure pré sente en suite des don nées qu’elle a construites et des
ou tils de des crip tion qu’elle a créés lors qu’elle a ex ploi té plu sieurs
cor pus oraux. À l’aide de ta bleaux syn thé tiques, VA ras semble des
mé ta don nées qu’elle ana lyse et qu’elle com pare. Qua li fiés de « gé né‐ 
raux », les trois pre miers cor pus ren voient à des pu blics di vers, dont
les ta bleaux pré cisent les ca rac té ris tiques so ciales (no tam ment leur
ni veau d’études). Ces ta bleaux donnent aussi des in di ca tions sur les
rap ports entre l’en quê té et l’en quê teur, sur les si tua tions d’en quête
for melles et/ou in for melles, et sur les genres des dis cours. Les cor‐ 
pus des deux autres en quêtes ont été construits à par tir d’en tre tiens
réa li sés dans des si tua tions gé né ra le ment in for melles, et à la to na li té
fa mi lière et ami cale. L’un d’eux ras semble des don nées qui pro‐ 
viennent de conver sa tions entre des étu diants et des lo cu teurs peu
sco la ri sés, et où les en quê tés avaient été in vi tés à aider les étu diants
pour un tra vail uni ver si taire (une re dis tri bu tion des rôles et des pou‐ 
voirs à mé di ter, selon moi) ; à ce pro pos, la cher cheure re marque que
les lo cu teurs ont in ter agi « de façon ef fi cace dans ces si tua tions de
conni vence » (p. 60) et qu’ils ont beau coup parlé. Les don nées du der‐ 
nier cor pus ont été re cueillies au cours d’échanges libres, conduits
par des étu diants avec des adultes et des ado les cents à pro pos de
leur vécu du rant la pé riode de la Covid- 19. En plus des in di ca tions
que l’on re trouve dans les autres cor pus, sur les genres de dis cours
no tam ment, les mé ta don nées de ce cor pus donnent des pré ci sions
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sur les thèmes de ces dis cours, et VA constate que «  le sujet (aussi)
fait par ler » (p. 63). Ti rant les le çons mé tho do lo giques de ces di verses
re cherches et de leurs cor pus, l’au teure sou ligne que plu sieurs stra‐ 
té gies uti li sées par les en quê teurs leur avaient per mis de ga gner la
confiance des en quê tés et d’ob te nir leur par ti ci pa tion ac tive aux en‐ 
tre tiens. Pour au tant, VA se dit en core ré ser vée sur la va leur de ses
re cherches et de leurs ré sul tats, et elle ajoute qu’elle ne croit pas aux
mé thodes d’en quête prêtes à l’em ploi.

Quelques com men taires per son nels à pro pos de ce cha pitre. Je serai
plus op ti miste que VA (et que MC, voir supra) sur les ef fets de vé ri té
de ses en tre tiens et sur leur ef fi ca ci té mé tho do lo gique. Il me semble
que la lec ture de ses pages pour ra aider d’autres enseignants- 
chercheurs à ob te nir la col la bo ra tion des for ma teurs, et à im pli quer
bien plus de ces adultes en for ma tion dont on doit dé jouer la mé‐ 
fiance.
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Plus en core selon moi, la for ma li té de la re la tion d’en tre tien entre un
cher cheur uni ver si taire et des sta giaires en in ser tion offre même
quelques avan tages. Parce qu’elle crée une si tua tion de mar ché tendu,
elle a comme un air de fa mille avec ce que vivent ces adultes lors qu’ils
doivent pas ser des en tre tiens d’em bauche, mais aussi, et sou vent,
quand ils suivent une for ma tion d’in ser tion. Pour quoi ne pas ad‐ 
mettre que les en tre tiens dé clenchent chez les en quê tés en po si tion
so ciale in fé rieure les mêmes ré ac tions de dé fense, et le même genre
de blo cage com mu ni ca tif, que ce qu’ils vivent dans d’autres si tua tions
for melles et of fi cielles ? Je pense à ces lignes de Bour dieu (1982 : 38) :
«  le lan gage dés in té gré qu’en re gistre l’en quête au près des lo cu teurs
des classes do mi nées est […] le pro duit de la re la tion d’en quête. ». Au
lieu de cher cher à évi ter de créer des ma laises et des dif fi cul tés chez
les in ter ro gés, il vau drait donc mieux ac cep ter cette in sé cu ri té sa‐ 
vam ment pro duite comme in évi table… et en tirer des in dices d’in sé‐ 
cu ri té lan ga gière per ti nents. Tout cela n’em pê che rait pas, en même
temps (i.e. dia lec ti que ment), d’es sayer de convaincre les or ga nismes
de for ma tion et les for ma teurs d’in té grer les échanges d’en quête dans
le par cours de for ma tion lin guis tique et pro fes sion nel de ces adultes,
en ar guant que les sta giaires dé ve loppent leurs com pé tences lan ga‐ 
gières grâce aux in ter ac tions avec le cher cheur ou le formateur- 
enquêteur.
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En connais sance de cause et de consé quences, le cher cheur pro duit
et re pro duit donc des dif fi cul tés lan ga gières chez les sta giaires, pour
qu’ils les mettent en mots et qu’ils les ob jec tivent avec l’aide de leur(s)
in ter lo cu teur(s). Ces com mu ni ca tions d’en quête se font dans le cadre
d’une re cherche im pli quée éten due à tous les par ti ci pants, et dont le
pro to cole des en tre tiens doit éta blir et nour rir des re la tions hu‐ 
maines sym pa thiques et col la bo ra tives entre les cher cheurs, les for‐ 
ma teurs et les sta giaires. De plus, les échanges oraux pro vo qués pour
les be soins de l’en quête pré sentent des ca rac té ris tiques par fois plu‐ 
tôt for melles et par fois plu tôt in for melles. Si les condi tions en ont été
réunies, le micro- univers de la for ma tion et de la re cherche par vien‐ 
drait donc à créer un es pace so cial in ter mé diaire pro té gé et pro tec‐ 
teur (une sorte d’es pace tran si tion nel à la Win ni cott), où le mar ché
lin guis tique est moins tendu, et où les sta giaires en in ser tion aux‐ 
quels on donne la pa role, aux quels on de mande aussi leur avis, et
dont on re cueille les com men taires, ont quelque chance de des ser rer
leurs blo cages lan ga giers.
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Dans le cha pitre sui vant, en une qua ran taine de pages, Hervé Adami
(dé sor mais HA), aborde les ques tions des rap ports à l’écri ture des
adultes des classes po pu laires, de leurs pra tiques d’écri ture, et de
leur in sé cu ri té lan ga gière lit té ra cique. L’au teur rap pelle qu’en de hors
des tra vaux de Vé ro nique Le clerq (2017) ces réa li tés ont été jusqu’ici
très peu étu diées, alors que « la sé cu ri sa tion des adultes à l’écrit est
[…] de ve nue un enjeu ma jeur des po li tiques so ciales » (p. 76). De cette
sé cu ri sa tion dé pendent la réus site de leurs for ma tions de re mise à
ni veau, mais aussi leur as cen sion so ciale, leur au to no mie, et leur
éman ci pa tion. Pour trai ter ces pro blèmes, HA re prend des termes et
des thèses, des ques tions et des hy po thèses qui sont au centre des
re cherches de l’équipe LTF, et il nous éclaire sur les choix épis té mo‐ 
lo giques et sur le ca rac tère an thro po lo gique et so cio his to rique du
pa ra digme et du pro gramme de LTF.
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Comme la plu part des autres contri bu teurs de l’ou vrage, HA s’in té‐ 
resse à des adultes fran co phones na tifs, sco la ri sés en France, qui
exercent des em plois non qua li fiés ou sont sans em ploi, et qui suivent
un par cours de ré in ser tion et de for ma tion lin guis tique. Leur po si tion
so ciale in fé rieure et la fai blesse de leurs res sources/ca pi taux (Bour‐ 
dieu) les rat tachent à la frac tion in fé rieure des classes po pu laires.
Plus en core que les autres ha bi tants de mi lieux po pu laires, ces

32



Quand des adultes en insécurité langagière doivent suivre une formation. Présentation et discussion
d’un ouvrage novateur

adultes se ca rac té risent par leur « éloi gne ment par rap port au ca pi tal
cultu rel […] va lo ri sé et va lo ri sable » (p. 75-76), et ils sont pié gés dans
un sys tème où leurs dif fi cul tés à l’écrit en tre tiennent leur pré ca ri té
so ciale et pro fes sion nelle, et ré ci pro que ment.

Pour rendre compte à la fois de la com plexi té et de la lo gique dy na‐ 
mique de ce sys tème, HA uti lise les concepts des mo dèles théo riques
de nom breux his to riens, phi lo sophes, so cio logues, so cio lin guistes et
di dac ti ciens pour mon trer, de ma nière à mon sens convain cante,
com ment et pour quoi les rap ports des po pu la tions aux écri tures
doivent être pen sés en termes de rap ports de classes. En effet, les
sys tèmes multi- inégalitaires des di verses so cié tés hu maines d’hier et
d’au jourd’hui, d’ici et d’ailleurs, se sont his to ri que ment construits
dans une dy na mique de re pro duc tion des in éga li tés so cio cul tu relles
(avec des ca pi taux et des rangs res pec ti ve ment su pé rieurs et in fé‐ 
rieurs). Une lo gique qui se fonde sur la di vi sion so ciale et hié rar‐ 
chique du tra vail et sur la sé pa ra tion entre le tra vail in tel lec tuel et le
tra vail ma nuel. Cette po la ri sa tion so ciale tra vaille aussi la so cio cul‐ 
ture fran çaise contem po raine, qui re pro duit et re nou velle la dis tri bu‐ 
tion in égale des capitaux- pouvoirs, y com pris lan ga giers, et «  la fai‐ 
blesse du ca pi tal cultu rel et sco laire » (p. 74) des classes po pu laires.
HA at tire notre at ten tion sur le fait que, mal gré des an nées de sco la‐ 
ri sa tion obli ga toire, les adultes sta giaires n’ont pas pu dé ve lop per des
com pé tences ré dac tion nelles de base.
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Si le cha pitre ex plique clai re ment pour quoi les rap ports des lo cu teurs
d’en bas à la lit té ra tie lé gi time et à la lit té ra tie tout court n’échappent
pas à cette dy na mique de classe et de clas se ment, pour au tant, HA
re con naît l’exis tence de pra tiques d’écri tures po pu laires. Mais c’est
pour les pen ser dans leur contexte et leur pro ces sus in éga li taires.
Avec La hire (1993), et avec VA dans le même ou vrage, il in siste sur les
li mites et les fai blesses de la lit té ra tie or di naire des do mi nés, dont les
pro duc tions orales et écrites ne se dé ga ge raient pas d’un «  rap port
oral- pratique » à la réa li té, au lan gage et à l’écrit. S’ils veulent s’ap pro‐ 
prier la culture lit té ra cique lé gi time, les dominés- démunis doivent
donc s’af fran chir des li mites de leur rap port au lan gage. (HA re joint ici
les ana lyses de MC quand elle pointe la né ces si té, pour les adultes, de
sa voir pas ser du sys tème 1 au sys tème 2 (voir supra).) Pour pré ci ser sa
po si tion, HA re vient en dé tail sur le débat Bern stein/Labov et la
ques tion des in éga li tés lan ga gières. Il s’ap puie sur les tra vaux de
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Bour dieu (1977) et Gri gnon et Pas se ron (2015) pour cri ti quer les thèses
re la ti vistes qui, de Labov aux New Lit te ra cy Stu dies (p.87-89), es ca‐ 
motent les in éga li tés de pou voirs et de com pé tences ef fec tives entre
des in di vi dus pour tant so cia le ment clas sés/dé clas sés.

Selon l’au teur, au ni veau « micro » des struc tures de for ma tion où in‐ 
ter viennent les for ma teurs et les cher cheurs de LTF, celui de la for‐ 
ma tion des adultes en pré ca ri té so cioé co no mique et lan ga gière,
l’enseignement- apprentissage revêt donc un sens à la fois di dac tique,
so cial et po li tique. L’enjeu so cio di dac tique des sé quences pé da go‐ 
giques des ti nées à ces sta giaires est de les pour voir de ca pi taux lit té‐ 
ra ciques lé gi times, grâce à des for ma tions pro fes sion na li santes et
lan ga gières qui leur don ne ront une vé ri table maî trise de l’écrit
normé, au- delà des com pé tences lan ga gières élé men taires aux‐ 
quelles ils ont été bor nés, et aux quelles ils se sont li mi tés. L’ap pro‐ 
pria tion des com pé tences scrip tu rales par les sta giaires n’est donc
pas une simple ques tion technico- professionnelle ni pé da go gique, au
sens étroit des termes, mais un enjeu po li tique et an thro po lo gique de
pou voir, de trans for ma tion so ciale et de pro grès hu main.
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Pour au tant, rap pelle HA, on sait que les su jets par lants do mi nés et
su bal ternes sont loin d’avoir tou jours subi leur sort pas si ve ment (cf.
VA supra et l’exemple des Gi lets jaunes). Le cher cheur rap pelle les
luttes éman ci pa trices et les conquêtes so ciales qui ont mar qué les
der niers siècles, en France no tam ment, en sou li gnant qu’elles étaient
tout à la fois so cioé co no miques, po li tiques et cultu relles. (Le lec teur
pen se ra aux luttes me nées au nom d’un droit à l’ins truc tion pour
tous, dans la tra di tion ré pu bli caine so ciale.)
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Pour mieux com prendre les dif fi cul tés scrip tu rales des adultes pré‐ 
caires, avec VA (voir supra), l’au teur uti lise la théo rie des mar chés lin‐ 
guis tiques (Bour dieu, 1977) qui montre com ment les do mi nés se re‐ 
trouvent en in sé cu ri té lan ga gière lors qu’ils doivent com mu ni quer
dans des si tua tions pu bliques à ca rac tère of fi ciel, où des in ter lo cu‐ 
teurs plus sco la ri sés et plus qua li fiés vont les juger/éva luer en fonc‐ 
tion de la confor mi té de leurs dis cours et de leurs conduites lan ga‐ 
gières aux normes de la com mu ni ca tion lan ga gière lé gi time. (Une
éva lua tion de classe fon dée sur di vers in dices conver gents, y com pris
cor po rels et ves ti men taires.)
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Les pro blèmes de ces su jets par lants sur gissent no tam ment quand ils
doivent pro duire un texte struc tu ré et in tel li gible (où même un dis‐ 
cours oral en conti nu, cf. MC supra). Pour ana ly ser ces dif fi cul tés, HA
ex ploite des don nées re cueillies au sein d’une as so cia tion dans le
cadre d’une recherche- action du groupe LTF. Des tra vailleurs so ciaux
y ont in vi té des adultes fran co phones en for ma tion d’in ser tion à par‐ 
ti ci per à un ate lier d’écri ture, où on a pro po sé à des vo lon taires de
s’ex pri mer par écrit sur un thème de leur choix et de don ner leur opi‐ 
nion. Leur texte de vait être re tra vaillé avec le for ma teur dans la
même séance, avant d’être pu blié, signé de leur nom, dans le jour nal
de l’as so cia tion. Je note que cette ac ti vi té d’ex pres sion écrite (et non
de simple pro duc tion) échappe au cadre res tric tif des écrits de man‐ 
dés aux ap pre nants de ni veau élé men taire, quand on li mite leur ini‐ 
tia tion et leur en traî ne ment lit té ra ciques aux ac ti vi tés d’ap pren tis‐ 
sage d’un fran çais de base fonc tion nel et uti li taire. Au contraire, ce
dis po si tif de for ma tion créé pour les be soins de la re cherche a donné
l’oc ca sion aux adultes vo lon taires (des femmes, pour la plu part) de
s’ex pri mer li bre ment, comme on dit. Mal heu reu se ment, les ré sul tats
de l’ex pé rience ont mon tré que les sta giaires n’étaient pas par ve nus à
ré di ger des textes in tel li gibles.
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Ana ly sant une sé lec tion de sept écrits re pro duits en an nexe, HA re‐ 
marque que leur co hé rence tex tuelle est ap proxi ma tive, que ces
textes cor res pondent par tiel le ment au genre « ar ticle de jour nal », et
que leur mes sage est trop im pli cite pour que le lec teur puisse com‐ 
prendre ce qu’il lit. De plus, les sta giaires en sont res tés à leur pre‐ 
mier jet, ils n’ont pas voulu se cor ri ger ni de man der l’aide du for ma‐ 
teur, si bien que leur texte n’est pas li sible et com pré hen sible en de‐ 
hors de la si tua tion d’énon cia tion de la séance. Tout cela, ana lyse HA,
tra hit la pré do mi nance de la lo gique de l’oral, et du «  rap port oral- 
pratique » au lan gage concep tua li sé par La hire. Sur ce point, j’avan ce‐ 
rai une hy po thèse qui va dans le sens de l’au teur. Si l’ex pé rience a
échoué pé da go gi que ment (tout en étant scien ti fi que ment pro duc‐ 
tive), c’est qu’elle n’a pas échap pé au rap port so cial oral qui sous- tend
les ac ti vi tés lan ga gières et in ter ac tion nelles entre les membres des
mi lieux po pu laires. La lo gique de l’oral est une lo gique pra tique de
co- construction des dis cours, où les in ter lo cu teurs co opèrent pour
éla bo rer un dis cours dia lo gal à deux ou à plu sieurs voix. L’ex pé rience
d’ex pres sion écrite n’a pas échap pé à cette lo gique ta cite.
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En conclu sion de son cha pitre, l’au teur ap pelle les cher cheurs à s’af‐ 
fran chir de «  l’épar pille ment des re cherches hy per spé cia li sées  »
(p.  104) et à dé ve lop per un mo dèle théo rique qui in té gre rait les ap‐ 
ports des di verses sciences hu maines mais aussi ceux des neu ros‐ 
ciences. Ce pa ra digme de la com plexi té hu maine ai de rait à mieux
com prendre les pro blèmes d’in sé cu ri té lan ga gière que vivent les
adultes pré ca ri sés et fai ble ment qua li fiés, mais aussi à mieux les for‐ 
mer. No tam ment, écrit HA, pour af fron ter les dif fi cul tés que leur crée
la ré vo lu tion nu mé rique, et lit té ra cique.
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On sait que le fran çais parlé cor rect et lé gi time, ce que j’ap pelle le
fran çais sur nor mé (Le franc, 2018), a été stan dar di sé et conti nue de
l’être sur le mo dèle de l’écrit. D’où l’im por tance de s’ar rê ter sur la lit‐ 
té ra tie. Si l’ex po sé et l’ar gu men ta tion d’HA me semblent à la fois
riches et convain cants, j’ai me rais dis cu ter une par tie de la ré ponse
qu’il ap porte, au début de son cha pitre, à une ques tion ca pi tale, d’une
ma nière à la fois pré cise, so li de ment ar gu men tée, et théo ri que ment
sti mu lante  : celle du rap port des peuples à l’écri ture. Il le dé fi nit
comme un « rap port his to rique de classes » (au plu riel) qui dé ter mine
l’ap pro pria tion de l’outil gra phique (voir p.  76-79). En s’ap puyant sur
plu sieurs tra vaux d’an thro po lo gie et d’his toire, HA ex plique pour quoi
et com ment la maî trise de cette « tech no lo gie de l’in tel lect » (Goody,
2007) varie selon les classes so ciales. Tou te fois, l’au teur dé fend la
thèse que « ce n’est pas la na ture de l’écrit qui en fait un ins tru ment
de pou voir » (p. 77) et il parle « du ca rac tère fon da men ta le ment dé‐ 
mo cra tique de l’écrit » (p. 78).

41

Au contraire, selon moi, in trin sè que ment nor més et nor ma li sa teurs,
les sys tèmes gra phiques ont été sciem ment conçus pour en rendre
l’ap pro pria tion dif fi cile. Ce que j’ap pel le rai « la tech no lo gie cultu relle
de l’écrit » est une bio po li tique de po la ri sa tion so ciale. À la dif fé rence
d’HA, je n’ex clu rai pas l’hy po thèse que, de l’époque de Sumer à au‐ 
jourd’hui, les écri tures ont été fa bri quées de telle sorte qu’elles pré‐ 
sentent par elles- mêmes suf fi sam ment de com plexi té pour ne pas
être fa ci le ment maî tri sables par n’im porte qui. Cette ca rac té ris tique
de la ma té ria li té gra phique exige donc de pou voir suivre un vé ri table
par cours ini tia tique, une for ma tion ré ser vée à ceux qui au ront été sé‐ 
lec tion nés par des au to ri tés pour de ve nir des scribes ou des let trés,
c’est- à-dire des gens du mé tier ou des su jets par lants très ins truits,
des élites. L’his toire des sys tèmes gra phiques du man da rin, de l’arabe,
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ou en core du fran çais écrit et de son or tho graphe (c’est- à-dire des
rap ports so cia le ment sé lec tifs qu’ins ti tue l’or tho graphe), me pa rait
édi fiante. Concrè te ment, les langues écrites ora li sées sont et res tent
dif fi ci le ment ac ces sibles aux gens du com mun. Pour les maî tri ser, on
doit pas ser par un en sei gne ment sco laire for mel long, exi geant, com‐ 
pé ti tif, et sou vent hu mi liant (cf. infra). Certes, les par cours d’ap pren‐ 
tis sage peuvent de ve nir dé mo cra tiques, à l’exemple des for ma tions à
la culture écrite dis pen sées par les ou vriers ty po graphes dans les
Bourses du tra vail fran çaises du XIX   siècle. De ce point de vue,
l’exemple turc est par ti cu liè re ment in té res sant, quand on consi dère
les pra tiques d’édu ca tion et d’al pha bé ti sa tion po pu laires des Ins ti tuts
de vil lage (1940-1954) (Arayi ci, 1986), et d’abord quand on exa mine la
fa bri ca tion de la langue écrite turque contem po raine. En effet, ce
ma té riel lin guis tique na tio nal et of fi ciel ap pa raît plus dé mo cra tique,
i.e. plus ac ces sible aux pro fanes.

e

Dans le cas du fran çais lé gi time, aux dif fi cul tés d’ins tru men ta li sa tion
de l’écrit in trin sèques à l’ou tillage lit té ra cique, s’ajoutent et se mêlent
celles créées par les modes d’enseignement- apprentissage for mel
(«sco las tique », di saient Frei net - et Bour dieu). Tout cela aide à mieux
com prendre pour quoi, comme l’a noté HA (p. 73), bien des adultes de
mi lieu po pu laire sont en in sé cu ri té lan ga gière écrite et orale après
des an nées pas sées à l’école élé men taire, puis au col lège et au lycée.
Tout se passe comme s’ils avaient des dif fi cul tés à écrire et à lire mal‐ 
gré leur sco la ri sa tion mais éga le ment, au moins en par tie, à cause
d’elle. En ré su mé, l’en sei gne ment de la lit té ra tie em pê che rait d’au tant
mieux les su bal ternes des classes po pu laires de s’ap pro prier l’écrit,
c’est- à-dire d’en de ve nir maîtres et pos ses seurs, que cet en sei gne‐ 
ment sé lec tif trou ve rait un appui dans la ma té ria li té des ou tils de
lecture- écriture. Propres à l’écrit en lui- même comme à son mode
d’ap pren tis sage for mel et crypto- initiatique, ces dif fi cul tés ins ti tu‐ 
tion nelles et ins ti tuées se com binent, sys té mi que ment et dia lec ti que‐ 
ment, avec celles qu’HA et La hire ont lu ci de ment et cou ra geu se ment
men tion nées. Celles que créent les li mi ta tions et les ex clu sions lan‐ 
ga gières qui pro viennent du rap port po pu laire au lan gage (à pen ser,
comme l’y in vite l’au teur, dans le jeu concur ren tiel et sé lec tif du mar‐ 
ché lin guis tique lé gi time). Sans ou blier ce que pro duit et re pro duit la
culture de masse consu mé riste qui af fai blit les faibles dans un vé ri‐ 
table pro ces sus d’illet tri sa tion en chan tée (voir les écrits du neu ros ‐
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cien ti fique Mi chel Des mur get). Pas ti chant Vic tor Hugo je di rais, à
pro pos de la lit té ra tie : ces choses- là sont rudes, il faut pour les maî‐ 
tri ser avoir fait ses études.

C’est aux pro blèmes de com mu ni ca tion orale d’adultes fran co phones
na tifs et peu qua li fiés que Va lé rie Lang bach (dé sor mais VL) consacre
une qua ran taine de pages dans le cha pitre 4, en sou li gnant d’en trée
que cette ques tion et ce pu blic ont été trop peu étu diés jusqu’ici. Les
prin ci paux ob jec tifs de ce cha pitre visent à re pé rer les in ca pa ci tés et
les manques com mu ni ca tifs lan ga giers que ré vèlent de nom breux de‐ 
man deurs d’em ploi en for ma tion quand ils échangent avec les pro fes‐ 
sion nels, et, plus gé né ra le ment, d’ex pli quer ces ma ni fes ta tions d’in sé‐ 
cu ri té lan ga gière.
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L’au teure pré sente un cadre théo rique qui par tage plu sieurs ou tils
concep tuels et plu sieurs hy po thèses ex pli ca tives avec les autres
contri bu teurs de l’ou vrage. Comme HA, elle re vient sur le débat entre
Bern stein et Labov, et, comme lui, elle re fuse de se lais ser en fer mer
dans l’al ter na tive entre une « théo rie du dé fi cit » – qui n’est pas celle
de Bern stein, mais dont on l’a cré di té – et une « théo rie de la dif fé‐ 
rence », dé fen due par Labov dans une pers pec tive qu’elle juge re la ti‐ 
viste. Avec Bern stein (1975), l’au teure admet la dis tinc tion entre un
« code lin guis tique res treint » au quel les lo cu teurs des mi lieux po pu‐ 
laires se raient li mi tés, et un «  code éla bo ré  » maî tri sé par les
membres des classes moyennes et su pé rieures. Avec Gri gnon (2008),
elle admet éga le ment que les res sources lan ga gières de type ver na‐ 
cu laire et les res sources de type stan dar di sé n’ont pas la même va‐ 
leur/force en so cié té. En même temps, comme pour faire bar rage à
toute es sen tia li sa tion na tu ra liste ou cultu ra liste des in éga li tés lan ga‐ 
gières, elle pré cise que si les dif fé rentes « mo da li tés d’uti li sa tion du
lan gage  » n’ont pas la même ef fi ca ci té so ciale, elles ne ré vèlent au‐ 
cune in éga li té d’ap ti tude entre les lo cu teurs des mi lieux po pu laires et
les autres.
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VL choi sit donc de s’en tenir au fonc tion ne ment com mu ni ca tif lan ga‐ 
gier de son pu blic cible, dont elle dé crit les com por te ments ob ser‐ 
vables et les dis cours, et qu’elle tente d’ex pli quer en les re pla çant
dans leur contexte. Re pre nant le cor pus et le mo dèle théo rique de sa
thèse de doc to rat, l’au teure va cen trer son étude sur les pro blèmes
qui sur gissent chez les adultes en pré ca ri té, lors qu’ils doivent in ter ‐
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Fig. 2 : Sché mas des types de lo cu teurs

agir avec des pro fes sion nels lors d’en tre tiens de conseil ou d’ac com‐ 
pa gne ment vers l’em ploi. Les ana lyses de VL se fondent sur des en‐ 
quêtes semi- directives réa li sées pour sa re cherche de doc to rat avec
des adultes na tifs et des conseillers de Pôle em ploi (au jourd’hui
« France Tra vail »). Elle a pu conduire ses en tre tiens et les en re gis trer
dans le cadre de ses ac ti vi tés pro fes sion nelles, où elle avait un triple
sta tut de for ma trice, de conseillère et de cher cheure. Ces en tre tiens
ont aussi été réa li sés par d’autres conseillers.

Le mo dèle de VL in tègre des ins tru ments et des mé thodes ins pi rés de
l’ana lyse conver sa tion nelle mais sans perdre de vue la di men sion so‐ 
ciale et so cio lin guis tique des in ter ac tions orales. Pour ce faire, l’au‐ 
teure a conçu une « sché ma ti sa tion » à deux « pôles », qui me semble
à la fois claire et heu ris tique (p.  121, re pro duit dans la fig.  2 ci- 
dessous).
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Si ce sché ma des sine un conti nuum, la cher cheure admet que les lo‐ 
cu teurs des classes po pu laires se re trouvent gé né ra le ment « vers le
pôle lo cu teur mo no va lent ». C’est mon trer que la lo gique so ciale po‐ 
la ri sante et in éga li taire, au tre ment dit le pro ces sus de di vi sion et de
hié rar chi sa tion des in di vi dus qui régit les mar chés lin guis tiques (cf.
HA supra), a pour ré sul tat de dis tri buer les lo cu teurs selon leurs ca‐ 
rac té ris tiques lan ga gières de classe. Selon ce mo dèle, les su jets par‐ 
lants plu tôt « mo no va lents » dis posent de res sources/ca pi taux li mi‐ 
tés, non lé gi times et non va lo ri sés, et ils ne com mu niquent en sé cu ri‐ 
té que dans des re la tions de conni vence entre proches, dans leur uni‐ 
vers fa mi lier (cf. VA supra). Au contraire, ces lo cu teurs se re trouvent
en in sé cu ri té dès qu’ils doivent in ter agir dans des si tua tions où les
échanges prennent un tour plus for mel, ce qui exige d’uti li ser des
formes lin guis tiques aux normes.
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À l’autre pôle du conti nuum, parce qu’ils sont à la fois plus sco la ri sés
et plus qua li fiés, les lo cu teurs des classes moyennes et su pé rieures
sont gé né ra le ment « po ly va lents » et ils s’adaptent ai sé ment à un plus
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grand nombre de si tua tions de com mu ni ca tion so ciales et pro fes‐ 
sion nelles, no tam ment à celles où do mine le fran çais stan dard (ce
fran çais que l’on dit com mun). On re trouve ici l’hy po thèse d’un ré per‐ 
toire com mu ni ca tif lan ga gier plus ou moins riche selon le mi lieu so‐ 
cial des lo cu teurs (cf. MD supra).

C’est à une syn thèse où elle ca té go rise les dif fi cul tés lan ga gières des
adultes à par tir de plu sieurs types d’in dices dis cur sifs que l’au teure
consacre la ma jeure par tie de son cha pitre. Ex ploi tant, à titre illus tra‐ 
tif, une ving taine d’ex traits d’échanges tirés du cor pus de sa thèse, VL
ras semble d’abord les formes lin guis tiques uti li sées par les de man‐ 
deurs d’em ploi, des moyens lin guis tiques qui ont rendu leurs pro pos
dif fi ci le ment com pré hen sibles pour leurs conseillers de Pôle em ploi.
Elle dé tecte ainsi des modes de ré fé rence al lu sifs faits d’« ana phores
floues  ». De même, elle dé cèle des ré ponses in adap tées aux de‐ 
mandes du conseiller, comme si les adultes en in ser tion ré agis saient
à par tir d’un mot ou d’une ex pres sion de leur in ter lo cu teur qu’ils
avaient pu re con naître, et qui leur par lait. De plus, les sta giaires ré‐ 
pondent sou vent à côté : quand leur conseiller tente d’ob te nir des in‐ 
for ma tions sur leur pro jet pro fes sion nel, leurs com pé tences, sur leurs
be soins, les de man deurs d’em ploi en chaînent sur des épi sodes de
leur vie per son nelle. Ils ne res pectent pas les normes du genre
conver sa tion nel «  en tre tien in di vi duel  », qu’ils semblent par ailleurs
confondre avec un en tre tien d’em bauche, comme s’ils ne com pre‐ 
naient pas les at tentes ni même les de mandes du conseiller. Pour VL,
cette in ca pa ci té à se dé cen trer de son vécu per son nel est un trait ca‐ 
rac té ris tique de la mo no va lence de ces lo cu teurs.
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Les ca rences lin guis tiques et dis cur sives de ces adultes n’en font pas
pour au tant des êtres par lants pas sifs. L’au teure sou ligne que si les
chô meurs ré pondent aux de mandes avec des énon cés sou vent la co‐ 
niques (« il faut leur tirer les vers du nez », a dit un des conseillers),
c’est qu’ils cher che raient à mas quer leurs dif fi cul tés de com pré hen‐ 
sion et de for mu la tion. Pour éclai rer l’usage de ce type de stra té gie, la
cher cheure re prend l’hy po thèse de Kerbrat- Orecchioni (1990  : 123)
selon la quelle toute in ter ac tion ver bale se rait «  peu ou prou exo‐ 
lingue », comme si, dans cet échange de type for mel, les adultes mo‐ 
no va lents ré pon daient à leur in ter lo cu teur comme à un étran ger
qu’ils ne com pre naient pas très bien, et comme s’ils vou laient don ner
le change.
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VL re lève une autre stra té gie conver sa tion nelle. Au lieu de ré pondre
pré ci sé ment à la ques tion du conseiller, le de man deur d’em ploi en‐ 
chaîne en se conten tant de re prendre/citer quelques mots de son in‐ 
ter lo cu teur. Ou en core sa « ré ponse » fait du sur place parce qu’il se
ré pète en re di sant quelques termes gé né raux qui n’ap portent pas de
vé ri tables in for ma tions. La cher cheure in ter prète ces stra té gies de
re prise comme les signes d’une in ca pa ci té à ré pondre que l’adulte
cherche à mas quer pour ne pas perdre la face. VL sou ligne ici l’im‐ 
por tance de la di men sion pha tique du lan gage, avec sa sub ti li té re la‐ 
tion nelle. J’ajou te rai que, sujet par lant actif et ra tion nel, le de man deur
d’em ploi cher che rait à ne pas perdre la face tout en veillant à mé na‐ 
ger celle du conseiller.
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L’au teure nous montre la dif fi cul té pour le conseiller d’ins ti tuer et de
gérer un vé ri table échange col la bo ra tif avec son in ter lo cu teur mo no‐ 
va lent. Le pro fes sion nel n’a pas réus si à ob te nir la par ti ci pa tion du
de man deur d’em ploi à la co- construction de l’en tre tien. De même, VL
nous aide à bien sai sir la com plexi té de la si tua tion et de ses en jeux
mul tiples, quand elle pré cise que le conseiller s’est lui- même re trou vé
en dif fi cul té, qu’il a vécu à son tour une forme d’in sé cu ri té lan ga gière
(et pro fes sion nelle) qui ris quait de lui faire aban don ner la par tie. En
ré ac tion à ce type de si tua tion de stress tous azi muts, le conseiller
pour rait aussi ré di ger « un bilan d’ac com pa gne ment né ga tif pour [tel
ou tel] de man deur d’em ploi » (p. 120) et faire ra dier l’adulte mo no va‐ 
lent, mal adroit et pa ra ly sé.
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Tout à fait d’ac cord avec la cher cheure pour consi dé rer les de man‐ 
deurs d’em ploi comme des su jets par lants ac tifs, j’avan ce rai quelques
com men taires qui n’en lèvent rien à la per ti nence de ses ana lyses ni à
l’im pact heu ris tique de ses don nées so cio cul tu rel le ment ré vé la trices.
Mes re marques croisent et com plètent celles de ma pré sen ta tion du
cha pitre de VA (voir supra). Avec l’au teure, je no te rai tout d’abord que
« les manques de com pé tences lin guis tiques mais éga le ment in ter ac‐ 
tion nelles et prag ma tiques des lo cu teurs mo no va lents  » (p.  148) ont
été ob ser vés dans un contexte com mu ni ca tif for mel qui ris quait de
les pro vo quer (mal gré la bonne vo lon té du conseiller). En effet, le
cadre psy cho so cial de ces échanges entre des in ter lo cu teurs in éga le‐ 
ment qua li fiés et sco la ri sés est lui- même ten dan ciel le ment re pro duc‐ 
teur de po la ri sa tion so ciale, i.e. de la re dis tri bu tion in égale des po si ‐
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tions so cio cul tu relles des lo cu teurs, de leurs places et de leurs rôles
énon cia tifs hié rar chi sés.

En outre, si les de man deurs d’em ploi ne semblent pas com prendre ce
qu’on leur de mande, ce se rait aussi qu’ils ne veulent pas com prendre,
et, plus en core, parce qu’ils ne peuvent pas vou loir com prendre les
pro pos du conseiller. En effet, ils sont pri son niers de la zone d’in con‐ 
fort et d’in sé cu ri té com mu ni ca tive que crée la si tua tion d’en tre tien
où ils doivent par ler en se sen tant me na cés. Pla cés en po si tion de fai‐ 
blesse, les de man deurs d’em ploi uti li se raient un sys tème de dé fense
qui se re tour ne rait contre eux, parce qu’il aug men te rait et ag gra ve‐ 
rait leurs manques et leurs in ca pa ci tés réels. Ce qui en fa ci li te rait
d’au tant le re pé rage, l’éva lua tion et l’ana lyse.
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Dans le cha pitre 5, Anou ch ka Di voux (dé sor mais AD) ex pli cite sa mé‐ 
tho do lo gie de concep tion et d’uti li sa tion de res sources en une ving‐ 
taine de pages riches en ta bleaux ex pli ca tifs et en sup ports di dac‐ 
tiques, ce qui nous éclaire sur la di men sion in ter ven tion niste et pra‐ 
tique du pa ra digme et du pro gramme de LTF. Le cha pitre consiste en
une pré sen ta tion ar gu men tée de la dé marche qui sous- tend la
concep tion des dis po si tifs de for ma tion, et celle du ma té riel di dac‐ 
tique en accès libre sur le site de l’équipe. Ces res sources ont été
créées par l’au teure et d’autres membres de LTF, avec la par ti ci pa tion
ac tive de plu sieurs for ma teurs, dans le but d’aider les en sei gnants à
construire leurs par cours de for ma tion et à pré pa rer leurs séances.
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In sis tant sur le ca rac tère so cio lin guis tique de sa mé tho do lo gie, AD
rap pelle que le pu blic visé se com pose de per sonnes fran co phones
na tives et de mi lieu po pu laire. Ces adultes ren contrent d’im por tantes
dif fi cul tés lors qu’ils doivent dé co der et uti li ser des do cu ments écrits,
no tam ment quand ils sont pa rents d’élèves et qu’ils doivent suivre la
sco la ri té de leurs en fants. Re pre nant La hire (1998), la cher cheure
pose qu’ils n’ont pas réus si à aller au- delà du « rap port oral- pratique
au lan gage » qui struc ture leur ha bi tus. Comme Ben to li la (1991), et en
écho au cha pitre de VL, l’au teure ex plique que si ces per sonnes ver‐ 
ba lisent peu, si elles ont des dif fi cul tés à s’ex pri mer avec pré ci sion
dans des contextes non fa mi liers, c’est parce qu’elles sont ha bi tuées à
par ler par sous- entendus avec des in ter lo cu teurs qu’elles connaissent
et qui les connaissent.
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Dans la pers pec tive de re cherche im pli quée que pré co nise LTF, AD
sou ligne la né ces si té pour les di dac ti ciens/mé tho do logues et les for‐ 
ma teurs de pro cé der à une ana lyse concrète des be soins des sta‐ 
giaires qui se fera en col la bo ra tion avec les sta giaires  ; l’au teure
illustre son pro pos avec le ta bleau d’« une si tua tion de consul ta tion
mé di cale » (p. 157) qui dé taille les com pé tences in ter ac tion nelles né‐ 
ces saires pour com mu ni quer en toute sé cu ri té, ora le ment et par
écrit, avec le per son nel de santé. En ce qui concerne les sup ports des
séances, AD conseille aux for ma teurs d’uti li ser des do cu ments au‐ 
then tiques (audio, vidéo, écrits) qui évoquent la même si tua tion et qui
visent les mêmes ob jec tifs, même si ces sup ports pa raissent a prio ri
trop dif fi ciles  ; en effet, pour la cher cheure, ce qui compte, ce n’est
pas le ni veau de dif fi cul té lin guis tique du sup port pé da go gique mais
l’ex ploi ta tion di dac tique qui en sera faite pour le rendre as si mi lable,
c’est- à-dire pour le rendre à la fois in té res sant et maî tri sable par les
ap pre nants – et leurs for ma teurs. Plus loin, dans un souci de trans pa‐ 
rence, mais aussi de conscien ti sa tion so cio lin guis tique et ci vique, AD
in vite les for ma teurs à éclai rer les sta giaires sur les en jeux so ciaux
des si tua tions de com mu ni ca tion où ils ont eu af faire à un type de
do cu ment plus ou moins of fi ciel (et plus ou moins ad mi nis tra tif).
Enfin, la cher cheure in siste pour que le for ma teur uti lise plu sieurs
do cu ments au then tiques pour un même type d’ob jec tif. En fin de
compte, nous dit AD, c’est grâce à la di ver si té et au nombre des sup‐ 
ports, grâce à un large choix de formes lin guis tiques orales et écrites,
grâce à la va rié té des ac ti vi tés d’ap pren tis sage, grâce enfin à des
séances qui com portent des étapes de re tour ré flexif sur les do cu‐ 
ments et leurs contextes so ciaux d’uti li sa tion, que la for ma tion aura
quelque chance de fa vo ri ser des trans ferts des com pé tences.
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Pour ren for cer le ca rac tère concret et pé da go gique de son cha pitre,
AD illustre son pro pos en pré sen tant plu sieurs ou tils consul tables sur
le por tail dé nom mé FL2I (Fran çais Langue d’In té gra tion et d’In ser‐ 
tion), qu’elle dé fi nit comme un « es pace de mu tua li sa tion di dac tique »
en dé ve lop pe ment (p. 169). L’au teure pré cise que si ce ma té riel di dac‐ 
tique à base de do cu ments au then tiques a été conçu pour un pu blic
d’adultes mi grants, il est tout à fait uti li sable avec des sta giaires na tifs
peu sco la ri sés et peu qua li fiés. Éla bo rés et ex pé ri men tés en col la bo‐ 
ra tion avec des for ma teurs de ter rain, les fiches pé da go giques et les
do cu ments d’une sec tion in ti tu lée Fran çais au quo ti dien ren voient à
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des thèmes et à des situations- problèmes de la vie quo ti dienne
(santé, école des en fants, etc.) qui concernent tout le monde de près
ou de loin, de même les sup ports de la sec tion Fran çais pro fes sion nel
font ré fé rence au monde du tra vail (sec teurs de la cui sine, du bâ ti‐ 
ment). Les ou tils di dac tiques dont AD nous donne de nom breux
exemples prennent aussi la forme de vé ri tables guides pra tiques illus‐ 
trés, où les do cu ments et le ma té riel lin guis tique sont tou jours ac‐ 
com pa gnés de leurs modes d’em ploi.

La di men sion praxéo lo gique de cette so cio di dac tique est ma ni feste
dans la der nière sec tion du cha pitre où l’au teure pro pose un en‐ 
semble de sup ports et d’ou tils d’ex ploi ta tion des ti nés au for ma teur,
mais aussi aux adultes sta giaires. Ce ma té riel dé crit les étapes et les
com po santes d’une sé quence : « Lire, com prendre et vé ri fier un bon
de li vrai son ». Un ta bleau en pré cise les ob jec tifs, les com pé tences à
tra vailler (ici cen trées sur l’écrit), les « ou tils » (plu sieurs do cu ments
au then tiques de même type), et les ac ti vi tés (mini- tâches). Le « scé‐ 
na rio pé da go gique  » (AD) de cette sé quence pré voit deux grandes
phases  : au cours de la pre mière phase, le for ma teur ana lyse la
situation- problème à tra vailler pour dé fi nir les micro- compétences à
dé ve lop per, avant de re lier ces micro- compétences à un petit cor pus
de do cu ments au then tiques ; la se conde phase com prend plu sieurs
étapes et plu sieurs ac ti vi tés : on de mande d’abord aux ap pre nants de
com pa rer quatre do cu ments puis de par ti ci per à leur ana lyse, étayés
par le for ma teur. C’est en étroite col la bo ra tion avec les sta giaires que
l’en sei gnant va uti li ser le ma té riel du site de Nancy, tout en veillant à
jus ti fier son choix des ac ti vi tés et des sup ports. À mon sens, on a là
une des ca rac té ris tiques les plus re mar quables des re cherches de
LTF, et de leurs pro duc tions théo riques et pra tiques. En effet, dans
une lo gique de recherche- action im pli quée, le for ma teur s’ex plique
de vant les sta giaires, il leur dit où il veut en venir. De plus, en ver ba li‐ 
sant ce qu’il fait, ce qu’il fait faire et les rai sons de le faire, il montre
l’exemple. Tout cela sus cite des dis cus sions, ce qui ha bi tue les sta‐ 
giaires à s’ex pri mer de ma nière ex pli cite.
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On voit bien qu’AD et les membres de LTF (voir Elise Gan don, infra)
n’adhèrent pas à ce que j’ap pel le rai «  l’idéo lo gie anti- recettes  », ce
dogme anti- pratique et contre- productif qui, selon moi, sur dé ter‐ 
mine en core trop d’études et de di rec tives de la di dac tique des
langues ins ti tu tion nelle. De nom breux cher cheurs ne prennent pas
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assez au sé rieux les de mandes de so lu tions concrètes que for mulent
les en sei gnants, quand ils ré clament des mé thodes, des tech niques et
des ou tils «  qui marchent  ». Cette mé com pré hen sion sa vante est en
co hé rence avec la di vi sion hié rar chique du tra vail qui sé pare et op‐ 
pose les concep teurs et les exé cu tants.

C’est aussi à une ana lyse so cio di dac tique de dis po si tifs de for ma tion
d’adultes qu’Elise Gan don (dé sor mais EG) consacre les pages du der‐ 
nier cha pitre de l’ou vrage. En s’ap puyant sur sa re cherche doc to rale
et sur son ex pé rience de for ma trice de fran çais pour mi grants, la
cher cheure rap pelle les spé ci fi ci tés de ce pu blic, leur par cours mi‐ 
gra toire sou vent très éprou vant et leurs pro blèmes d’adap ta tion à la
so cio cul ture fran çaise, et elle de mande de ne pas bor ner leur for ma‐ 
tion lin guis tique à des séances de fran çais fonc tion nel étroi te ment
uti li taire. EG sou tient que si l’on veut fa vo ri ser les échanges entre les
mi grants et les na tifs, fac teur dé ci sif de l’in té gra tion, les cours cen‐ 
trés sur le fran çais de la vie quo ti dienne et le fran çais pro fes sion nel
ne suf fi ront pas (y com pris, donc, ceux qui, dans le cadre du contrat
d’In té gra tion ré pu bli cain, com portent des élé ments de «  fran çais ci‐
vique », voir Le franc, 2016). En com plé ment non ac ces soire, les sta‐ 
giaires de vraient pou voir par ti ci per à des ac ti vi tés de dé cou verte de
lieux tels que les mé dia thèques ou les théâtres, des es paces consa‐ 
crés à la culture sa vante et culti vée où les adultes mi grants en ten‐ 
draient, li raient et uti li se raient des formes lin guis tiques por teuses de
culture fran çaise et gé né rale (on re con naît ici les «  mots à charge
cultu relle par ta gée » du lin guiste et di dac ti cien du FLE Ro bert Ga lis‐ 
son, 2000). De plus et sur tout, ces mots se char ge raient de la sub jec‐ 
ti vi té des in ter lo cu teurs, c’est- à-dire de leurs émo tions et de leurs
opi nions per son nelles. En in sis tant sur la di men sion non seule ment
cog ni tive mais aussi af fec tive de la com mu ni ca tion lan ga gière, EG
nous montre la ri chesse ac tuelle et po ten tielle du pa ra digme et du
pro gramme de LTF, tout en ap por tant sa contri bu tion à la dé fi ni tion
de l’in sé cu ri té et de la sé cu ri té lan ga gières.
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À la dif fé rence des ap pre nants dont traitent les autres cha pitres, les
mi grants en for ma tion ob ser vés et in ter ro gés par la cher cheure ne
sont pas tous peu sco la ri sés et peu qua li fiés. Ce pen dant, même les
plus sco la ri sés d’entre eux se re trouvent dé sta bi li sés par leur nou‐ 
velle vie en France, no tam ment par les nom breuses dé marches ad mi‐ 
nis tra tives qu’ils doivent ef fec tuer. Si bien que tous les sta giaires se
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re trouvent peu ou prou so cia le ment dé clas sés quand ils doivent in‐ 
ter agir avec des lo cu teurs na tifs dans des rap ports le plus sou vent
asy mé triques, et lors qu’ils es suient des échecs pra tiques et re la tion‐ 
nels qui les hu mi lient, nous dit AD ci tant Adami (2011). Ces ex pé‐ 
riences per tur bantes qu’ils vivent et vont vivre en France s’ajoutent à
celles, trau ma ti santes, qu’ils ont vé cues dans leur pays natal et tout
au long de leur par cours mi gra toire.

La cher cheure nous fait éga le ment ob ser ver que les sta giaires
échangent trop peu entre eux du rant les séances, un pro blème en‐ 
gen dré par la grande hé té ro gé néi té de ce pu blic. Qu’il s’agisse de la
di ver si té de leurs langues, de celle de leurs ori gines géo gra phiques et
cultu relles, ou bien de la di ver si té et de l’in éga li té de leurs com pé‐ 
tences lit té ra ciques et pro fes sion nelles. Heu reu se ment, nous rap pelle
l’au teure, on peut s’ap puyer sur les re cherches qui ont trait à «  l’ap‐ 
proche cultu relle en di dac tique  » (p.  179), et qui ont ex pli qué com‐ 
ment les en sei gnants avaient su in té grer des pra tiques ar tis tiques
dans la for ma tion en in ser tion de jeunes et d’adultes, qu’ils soient na‐ 
tifs ou non na tifs. Des en quêtes ont ainsi mon tré com ment l’ini tia tion
à l’art de la pho to gra phie et à la pra tique théâ trale avait dé ve lop pé les
com pé tences lan ga gières orales et écrites des na tifs et des mi grants,
mais éga le ment com ment l’éva lua tion po si tive de leurs œuvres avait
accru leur confiance et leur es time de soi (y com pris chez des pri son‐ 
niers). Tout cela parce que cette for ma tion «  cultu relle culti vée  »
avait éta bli une com mu ni ca tion plus dé ten due entre les par ti ci pants,
fa vo ri sant un usage plus libre du fran çais, et parce que leurs pro duc‐ 
tions ar tis tiques avaient ap por té une forme de re con nais sance so ciale
aux sta giaires.
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L’au teure in siste sur l’im por tance de la culture culti vée pour ren for‐ 
cer la com pé tence lexi cale des mi grants. Que le sta giaire soit créa‐ 
teur ou qu’il soit spec ta teur, ou plu tôt spectateur- commentateur, il
par ti cipe à des in ter ac tions ver bales où cir culent des formes lin guis‐ 
tiques que l’on as so cie conven tion nel le ment et ta ci te ment, al lu si ve‐ 
ment, à des ré fé rences lit té raires ou his to riques fran çaises ou in ter‐ 
na tio nales. Des im pli cites cultu rels que les for ma teurs ont pour tâche
d’ex pli ci ter avec des exemples. Par ailleurs, au cours de leurs sor ties,
bien des sta giaires ré agissent spon ta né ment, et en fran çais, aux
œuvres aux quelles ils sont confron tés, si bien que les mots et les ex‐ 
pres sions qu’ils em ploient se chargent de leur sub jec ti vi té af fec tive et
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cog ni tive, lors qu’ils ex priment leurs émo tions, leurs goûts et leurs
opi nions. Comme l’a consta té EG, grâce à ces ex pé riences in ter cul tu‐ 
relles, les adultes mi grants s’ex priment plus spon ta né ment, et ils mé‐ 
mo risent mieux les ad jec tifs et les verbes de sen ti ments parce qu’ils
les uti lisent et réuti lisent plus spon ta né ment.

La fré quen ta tion des lieux de culture fa vo rise éga le ment les échanges
per son nels entre les sta giaires, avec les in ter ve nants des or ga nismes
cultu rels, mais aussi avec les for ma teurs. Au cours de ces in ter ac tions
ver bales, la confron ta tion aux lieux cultu rels, aux œuvres et aux pra‐ 
tiques ar tis tiques, dé clenche des prises de pa role où les mi grants font
des com pa rai sons avec leur so cié té d’ori gine, et où ils par tagent des
sou ve nirs et des sa voirs avec d’autres par ti ci pants. C’est ce qu’a ob‐ 
ser vé EG dans le cadre de séances di dac tiques qu’elle a réa li sées,
lorsque des sta giaires, d’ha bi tude peu lo quaces, ont fait dé cou vrir
leur culture per son nelle et leur so cio cul ture d’ori gine à d’autres sta‐ 
giaires, et à leur for ma teur. L’au teure prend l’exemple de deux adultes
à fort ca pi tal cultu rel, mais so cia le ment dé clas sés en France, que ces
vi sites ont en cou ra gés à par ler de leur vie pas sée et des ri chesses
cultu relles de leur pays d’ori gine, et donc à dire des choses in té res‐ 
santes qui les ont re va lo ri sés aux yeux des autres et à leurs propres
yeux. Ci tant Ba kh tine (1977 : 124), la cher cheure éclaire ce phé no mène
en ex pli quant que les lieux et les ac ti vi tés cultu rels créent « un ter ri‐ 
toire com mun » pour les in ter lo cu teurs. Si l’on re prend le concept de
mar ché lin guis tique uti li sé par d’autres contri bu teurs de l’ou vrage (cf.
supra), les sta giaires se re trou vaient donc dans une sorte de zone
franche, où, plus à l’aise, ils s’ex pri me raient plus li bre ment qu’ailleurs,
et da van tage que dans les séances de for ma tion ha bi tuelles.
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Comme AD, EG consacre les der nières pages de son cha pitre à une
pré sen ta tion dé taillée et ou tillée de scé na rios pé da go giques. Il s’agit
des sé quences consa crées à deux sor ties cultu relles dont elle ana lyse
le dé rou le ment et les com po santes. Dans une pre mière étape consti‐ 
tuée d’une ou plu sieurs séances avec les sta giaires, la for ma trice pré‐
pare la sor tie en ex ploi tant des do cu ments pa pier et nu mé riques et
un ma té riel lin guis tique liés à leur vi site  ; lors d’une séance, elle fait
venir un in ter ve nant ex té rieur, un lo cu teur au then tique avec le quel
les mi grants vont échan ger et qu’ils re trou ve ront dans le lieu de
culture. Dans un deuxième temps, en fonc tion du pro jet, le groupe se
rend à une mé dia thèque ou bien il as siste à un concert de mu sique
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clas sique. La sé quence se ter mine sur un bilan de leur ex pé rience  :
les sta giaires re parlent en fran çais et en pu blic de ce qu’ils ont vu et
ils échangent quan ti té de sou ve nirs et de com men taires entre eux et
avec le for ma teur (on re trouve ici une ac ti vi té du type «  re tour ré‐ 
flexif par ti ci pa tif », comme celle que pré co nise AD). L’au teure pré cise
que les séances de ces dis po si tifs mo bi lisent toutes les com pé tences
lan ga gières, parce qu’elles in tègrent des ac ti vi tés d’écri ture et de lec‐ 
ture sur pa pier et sur écran nu mé rique, et qu’elles as so cient l’oral et
l’écrit quand les sta giaires co opèrent pour rem plir des fiches et créer
des cartes heu ris tiques.

Mal gré les ef fets d’en chan te ment que peut pro duire la lec ture de ce
cha pitre (et de celui d’AD) – voire celle du pré sent compte rendu –, je
ne pense pas que ce que l’au teure pré sente mo des te ment comme des
« pistes di dac tiques » re lève de cette di dac tique fic tion dé con tex tua li‐ 
sée qui règne dans bien des ma nuels, et dans trop de dis cours illu‐ 
sion nistes of fi ciels et même sa vants. En effet, les pro po si tions di dac‐ 
tiques et les res sources pro duites par les cher cheurs de LTF sont le
fruit de nom breux tra vaux de ter rain réa li sés col lec ti ve ment avec la
par ti ci pa tion des for ma teurs et, di rec te ment ou in di rec te ment, avec
celle des adultes sta giaires.
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Sans es pé rer avoir pu res ti tuer toute la ri chesse de l’ou vrage, je fais le
pari que cette pré sen ta tion aura donné un aper çu suf fi sam ment fi‐ 
dèle et dé taillé pour ai gui ser la cu rio si té ques tion nante et in ven tive
de ses fu turs lec teurs (voire la re lec ture de ceux qui l’au ront déjà dé‐ 
cou vert), pour les en cou ra ger à uti li ser les ana lyses et les ré sul tats
des re cherches de LTF, et enfin pour qu’ils s’em parent des res sources
di dac tiques créées par les membres de cette équipe. Un ma té riel
d’enseignement- apprentissage dont l’in té rêt er go no mique n’est pas
seule ment pra tique.
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Je ter mi ne rai par quelques com men taires plus gé né raux. On a vu que,
dans son cha pitre, HA avait uti li sé le concept de « tech no lo gie in tel‐ 
lec tuelle  » (Goody, 2009), que les au teurs traitent l’enseignement- 
apprentissage des langues comme un « fait so cial total », mais éga le‐ 
ment que les cha pitres ouvrent di rec te ment et in di rec te ment à une
cri tique et à un dé pas se ment de la di vi sion hié rar chi sante qui cloi ‐

70



Quand des adultes en insécurité langagière doivent suivre une formation. Présentation et discussion
d’un ouvrage novateur

sonne le tra vail in tel lec tuel et le tra vail ma nuel, et leurs ac teurs so‐ 
ciaux. C’est pour quoi la conclu sion de l’ou vrage place ré so lu ment « la
ques tion des ou tils en di dac tique » (p. 200) au centre de la re cherche
en so cio di dac tique des langues. Tout cela rap proche net te ment les
tra vaux de LTF de ceux de l’an thro po lo gie so ciale et cultu relle d’Hau‐ 
dri court (1987). En effet, tous les cha pitres sont en phase avec ce que
le mo dèle ma té ria liste et praxéo lo gique d’Hau dri court nous a ap pris
sur les ma nières de faire et sur les pro duc tions pra tiques des so cié tés
hu maines. Des pra tiques et des œuvres qu’on ne sau rait ré duire à un
simple «  tra vail ma nuel  » (dans son sens res treint et hié rar chi sant)
parce qu’elles sont tou jours ré flé chies et catégorisées- dénommées
par les ac teurs, y com pris par pé ri phrases. La «  tech no lo gie cultu‐ 
relle  » d’Hau dri court et de ses conti nua teurs four nit une aide pré‐ 
cieuse pour l’avan cée des re cherches fon da men tales et des
recherches- actions comme celles de l’équipe de LTF, no tam ment
grâce au terme- concept de chaînes opé ra toires (Bal fet, 1991  ; dans
une pers pec tive so cio di dac tique, voir aussi Le franc, 2014 et 2018).

J’ai me rais abor der un autre point. Si l’ha bi tus des for ma teurs et des
cher cheurs les a aidés à re pé rer les manques et les in ca pa ci tés des
sta giaires en si tua tion for melle, en re vanche, ils n’ont pas assez in sis‐ 
té sur le fait que les adultes en in sé cu ri té ne sont pas seule ment in ca‐ 
pables de ré pondre pré ci sé ment et ex pli ci te ment à ce qu’on leur de‐ 
mande, mais qu’ils se re plient (au sens mi li taire) et/ou qu’ils se
placent en po si tion dé fen sive. Tout cela, en vertu de règles non
écrites : celles de la lo gique pra tique de l’in ter ac tion orale en ter rain
miné (qui n’est pas seule ment propre aux classes po pu laires). Cette
stra té gie de sauve- qui-peut se rait à l’arrière- plan de celles que MC et
VL ont dé crites dans leurs cha pitres. M’ins pi rant des ré flexions de la
psy cho logue Carol Flei sher Feld man (2002), je di rais que le lo cu teur
en in sé cu ri té pré fère lais ser la pa role à son in ter lo cu teur comme il le
fait d’ha bi tude, dans son mi lieu so cial, quand des si tua tions de com‐ 
mu ni ca tions de viennent em bar ras santes. Si le rap port au lan gage des
lo cu teurs adultes est bien sur dé ter mi né par des buts d’ac tion pra‐ 
tique, il me semble im por tant d’en consi dé rer la di men sion in ter ac‐ 
tion nelle. La conduite lan ga gière des sta giaires est faite d’im pli cite et
de ré ti cence à par ler qui s’ex pli que raient par la lo gique dia lo gale et
co opé ra tive de l’oral or di naire, où le lo cu teur compte sur la bonne
vo lon té et la contri bu tion de l’in ter lo cu teur. Ce der nier est censé
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faire des ef forts pour in ter pré ter les sous- entendus, ou il est censé
in ter ve nir pour de man der des éclair cis se ments ou pour com plé ter
les pro pos du lo cu teur. En si tua tion d’en tre tien, ou de si mu la tion
d’en tre tien, tout se passe comme si les sta giaires qu’on in ter roge
étaient pa ra ly sés par leur in sé cu ri té et qu’ils aban don naient la par tie,
faute d’avoir pu être aidés par leur in ter lo cu teur. Les stra té gies qu’ils
adoptent dans les si tua tions orales em bar ras santes se raient mo bi li‐ 
sées, par ré flexe et par ré flexion, pour ré pondre aux me naces que
pré sentent une activité- épreuve de com pré hen sion orale (MC) ou
d’ex pres sion écrite (HA), mais aussi un en tre tien avec le formateur- 
chercheur.

Même si, en in té grant le concept d’ha bi tus (le ca rac tère so cial fait de
«  rap ports à  » in té rio ri sés), le pa ra digme de LTF ac corde déjà une
large place aux fac teurs in ternes, il me semble qu’il faut don ner en‐ 
core plus d’im por tance à la di men sion in té rieure de l’in sé cu ri té lan‐ 
ga gière et in ter ac tion nelle. Com ment rendre compte de ce qui se
passe chez l’adulte en pré ca ri té so ciale, quand il se sent, quand il se
vit en in sé cu ri té com mu ni ca tive  ? Prendre au sé rieux le sen ti ment
d’in sé cu ri té des adultes en in ser tion en le re gar dant comme la per‐ 
cep tion juste de leurs dif fi cul tés lan ga gières, c’est un des mes sages de
l’ou vrage, mais com ment in té grer les res sen tis au mo dèle théo rique
et en faire des don nées ? Le terme- concept d’«  in sé cu ri té lan ga‐ 
gière » dé signe un fait so cial total et plu ri fac to riel qui a une face ex‐ 
terne, ob ser vable à par tir des in dices com por te men taux et dis cur sifs
qui tra hissent les dif fi cul tés des in di vi dus, mais aussi une face in‐ 
terne, men tale. L’in sé cu ri té se pro duit et se re pro duit à tra vers les in‐ 
ter ac tions entre de mul tiples fac teurs. Pour par ler le lan gage de Can‐ 
guil hem, les uns opèrent à par tir du « mi lieu » tan dis que les autres
opèrent au sein de l’« or ga nisme » de l’in di vi du (i.e. du corps par lant
avec ses ca rac té ris tiques propres, affectivo- cognitives, et, plus lar ge‐ 
ment, phy sio lo giques). Ce qui tra verse et tra vaille le sujet par lant
fran co phone n’est autre que la dy na mique du rap port pra tique et per‐ 
son nel aux ma nières de par ler le fran çais et aux di vers types d’in ter‐ 
lo cu teurs aux quels il a af faire, un rap port à, heu reux ou mal heu reux,
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qu’il a in té rio ri sé au cours de sa vie. Il me semble que les re cherches
et les recherches- actions du so cio psy cha na lyste Gé rard Men del
(1999) et celles de Da ma sio (2021) aident à ex pli quer de l’in té rieur la
perte de confiance en soi, la perte d’iden ti té ou le manque de mo ti va‐ 
tion qu’ont ana ly sés les au teurs de l’ou vrage.

Comme les cher cheurs de LTF nous l’ont fait com prendre, face au
sen ti ment d’in sé cu ri té exis ten tielle des sta giaires en in ser tion, les
for ma tions ont pour mis sion de dé ve lop per leurs com pé tences lan ga‐ 
gières de telle sorte qu’ils soient armés pour af fron ter et sé cu ri ser les
si tua tions de com mu ni ca tion for melles (i.e. les in ter ac tions avec les
gens et avec les choses à faire) qui d’ha bi tude les mettent en dif fi cul‐ 
té. Les es paces in ter mé diaires sé cu ri sés et sé cu ri sants créés par la
for ma tion au raient pour but d’en ri chir leur ré per toire d’ac tion et d’in‐ 
ter ac tion en leur fai sant vivre des ex pé riences ré pé tées de suc cès
d’ap pren tis sage. Tou te fois, cela sup pose que le ter rain de la for ma‐ 
tion ne soit plus lui- même vécu comme un mi lieu (semi)hos tile, plus
ou moins me na çant, et que l’es pace d’enseignement- apprentissage
soit peu à peu de ve nu une zone franche, une zone de confort. Ce
n’est pas gagné d’avance. Pour y contri buer, comme l’ou vrage le re‐ 
com mande, si les for ma teurs doivent mettre en œuvre des ac ti vi tés
qui fe ront né ces sai re ment ap pa raître des manques et des in ca pa ci tés
chez les sta giaires, des points faibles, le tra vail de for ma tion s’ap puie‐ 
rait sur les points forts de ces mêmes adultes, c’est- à-dire sur les
connais sances et les com pé tences qu’ils ont ac quises dans di vers
contextes, même quand elles pa raissent a prio ri hors sujet. Le for ma‐ 
teur leur don ne rait une re con nais sance et une lé gi ti mi té en sou li‐
gnant ex pli ci te ment l’in té rêt qu’elles pré sentent pour la for ma tion, et
il les in té gre rait di dac ti que ment aux ac ti vi tés en cours et à venir, of fi‐ 
ciel le ment et pra ti que ment. En somme, les dis po si tifs
d’enseignement- apprentissage in té gre raient la va li da tion des ac quis
de l’ex pé rience et leur va lo ri sa tion au sein du par cours de for ma tion.
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On a vu que la po li tique de « re cherche im pli quée » dé fen due par LTF
cherche à ins ti tuer des rap ports de par ti ci pa tion et d’en traide entre
les sta giaires, les for ma teurs et les cher cheurs. C’est ce que pro‐ 
posent les cha pitres d’AD et d’EG où, dans une pers pec tive co opé ra‐ 
tive, la for ma tion as so cie ex pli ci te ment les adultes en in ser tion à la
ré so lu tion de leurs pro blèmes lan ga giers in di vi duels et col lec tifs, no‐ 
tam ment par des mo ments de re tours ré flexifs sur la séance. J’ajoute
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