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Formation des enseignant·es 
et écrits réflexifs, écrits 
professionnalisants, écrits 
de recherche : quelles 
dynamiques ?

Les réformes de la formation initiale et continue des 
enseignant·es qui ont vu le jour ces quarante der-
nières années en Europe se sont caractérisées, entre 
autres, par l’introduction de cours, d’ateliers ou de 
séminaires qui visaient à amener le·la (futur·e) ensei-
gnant·e à réfléchir sur sa pratique, ceci afin de mieux la 
comprendre pour, in fine, la réguler. Cet ouvrage tente 
de mieux cerner la notion de réflexivité sur et dans la 
pratique enseignante, et la place qu’occupent les écrits 
réflexifs, les écrits professionnalisants et les écrits de 
recherche dans divers dispositifs de formation des 
enseignant·es. Des auteur·rices provenant de Bel-
gique, du Canada, de France et de Suisse présentent 
et analysent différents dispositifs et outils mis en pra-
tique dans leur contexte spécifique de formation pour 
développer la réflexi vité. Ces outils vont du mémoire 
de master au portfolio d’intégration en passant par 
le dossier professionnel réflexif, le récit de pratique, 
le journal intime, le journal de bord… Les disposi-
tifs de formation décrits dans l’ouvrage préparent à 
différents niveaux de formation, principalement à 
 l’enseignement secondaire supérieur (15 à 18 ans), 
mais aussi à l’enseignement maternel (3 à 6 ans) et à 
l’enseignement élémentaire/primaire (6 à 12 ans). Les 
domaines abordés par les auteur·rices sont ceux de la 
langue de scolarisation (ici le français), des langues 
étrangères, des sciences humaines et sociales, de la 
biologie et de la physique.

Germain SIMONS, docteur en Philosophie et 
Lettres, est professeur ordinaire à l’Université de 
Liège, responsable du service de Didactique des lan-
gues modernes. Il est également directeur de l’unité 
de recherche interfacultaire « Didactique et forma-
tion des enseignants » (DIDACTIfen). Ses recherches 
portent principalement sur la réduction des inégalités 
d’apprentissage en langues modernes et sur la place 
des genres textuels dans l’approche communicative et 
la perspective actionnelle.

Catherine DELARUE-BRETON, agrégée de Gram-
maire, est professeure des Universités en Sciences 
du langage (unité de recherche DyLIS, Université de 
Rouen Normandie, Institut Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation). Ses travaux concernent la descrip-
tion formelle du dialogue scolaire et l’appropriation 
des discours attendus, à l’oral et à l’écrit, en contexte 
scolaire et universitaire.

Deborah MEUNIER est docteure en Langues et 
Lettres et enseigne la didactique du français langue 
étrangère et seconde à l’Université de Liège. Ses 
recherches portent sur l’enseignement et l’appro-
priation du français en contexte migratoire, et sur le 
développement de compétences littéraciques plu-
rielles chez les personnes allophones, à l’école et à 
 l’université.
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Depuis la fin des années 1980, les différentes réformes de la formation initiale des 
enseignant·es, que ce soit en Europe ou en Amérique du nord, ont vu se développer 
un axe intermédiaire entre ce qu’on appelle communément la « pratique » (stages 
d’enseignement, d’observation), d’une part, et la « théorie » (cours de péda-
gogie, de psychologie, de sociologie, de linguistique, de didactique disciplinaire, 
etc.), d’autre part. C’est dans cet interstice réflexif qu’on trouve, par exemple, 
les cours/séminaires/ateliers d’analyse de la pratique (professionnelle), les ateliers 
professionnels ou encore les cours/séminaires/ateliers de pratique réflexive. Le pos-
tulat qui sous-tend ces dispositifs est que le retour réflexif sur la pratique — que 
celle-ci soit la propre pratique de l’analyste, ou celle d’autres enseignant·es (des 

* Cette publication applique les recommandations du Conseil supérieur de la langue française 
relatives à l’orthographe rectifiée de 1990, sauf pour les citations antérieures à la réforme ou des 
citations plus récentes d’auteur·rices contemporain·es, mais qui n’ont pas adopté cette réforme. 
À l’exception de la préface et de certaines citations, cet ouvrage adopte également les principes 
généraux de l’écriture inclusive, que nous avons voulu la plus légère possible, notamment en 
cofondant les marques féminin/pluriel. Pour ce faire, nous nous sommes, en grande partie, 
basés sur Haddad, R. (sous la dir.) (2016). Manuel d’écriture inclusive. Faites progresser l’égalité 
femmes/hommes par votre manière d’écrire. Paris : Mots-Clés.
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pairs ou des enseignant·es inconnu·es) — aide à prendre de la distance par rapport 
à cette pratique et permet de l’analyser « à froid », pour, in fine, autoréguler et 
améliorer sa pratique d’enseignement. Parallèlement à cela, la masterisation de la 
formation des enseignant·es, engagée dans différents pays européens notamment, 
invite à considérer les écrits scientifiques — par exemple le mémoire de master — 
comme des écrits qui comportent, en sus de leur visée scientifique de production 
de savoirs, une dimension réflexive. Ainsi, adopter une posture réflexive est sus-
ceptible de contribuer au développement du sujet professionnel, puisque les écrits 
académiques sont, dans certaines disciplines, tant des écrits de recherche que des 
écrits de formation. L’analyse scientifique des situations professionnelles qui est 
requise est en effet susceptible de conduire les auteur·rices de ces mémoires de 
master à revisiter des convictions antérieures concernant le métier, l’élève ou les 
apprentissages, mais également à prendre conscience du rôle privilégié de l’activité 
scientifique dans leur formation.

Au-delà de ces écrits à visée scientifique comme le mémoire de master, on 
trouve différents types d’écrits parmi les nombreux outils qui ont été mis au point 
pour développer cette réflexivité chez les enseignant·es en formation initiale, mais 
aussi, dans certains cas, en formation continue, écrits que l’on peut regrouper 
sous l’appellation très générale d’« écrits réflexifs ». Dans le présent ouvrage, sont 
abordés, entre autres, le portfolio d’intégration, le dossier professionnel réflexif, le 
rapport réflexif, le récit de pratique, l’étude de cas, l’analyse d’un incident critique, 
l’analyse d’un moment singulier de ses propres pratiques d’enseignement, la lettre 
à soi-même, le journal intime, le journal de bord, des réflexions personnelles des 
étudiant·es postées sur un blog collectif en lien avec un cours de la formation.

Deux grands champs théoriques traversent cet opus. Le premier est rela-
tif au développement de la réflexivité dans la formation initiale et continue des 
enseignant·es, et relève principalement des sciences de l’éducation. Les travaux de 
Schön sur le·la « praticien·ne réflexif·ive » (1983a, 1983b, 1987 et 1994) qui inter-
rogent la réflexion sur et dans l’action sont très fréquemment cités, de même que 
ceux, plus récents, de Beckers (2004, 2007, 2009), de Jorro (2005), de Vanhulle 
(2005, 2009, 2011) ou encore de Bucheton (2006) avec la notion de postures éva-
luatives adoptées par les enseignant·es vis-à-vis des productions écrites de leurs 
étudiant·es. Le second champ aborde plutôt la thématique sous l’angle linguistique 
et considère avant tout les écrits réflexifs comme des types de textes, des genres 
textuels ou encore des genres discursifs. Les chercheur·euses convoqué·es ici sont 
Bakhtine (1978, 1984), Bronckart (1997), Schneuwly (1994), ou plus récemment 
Maingueneau (2004), Dolz & Schneuwly (1998/2016), ou encore Donahue (2004), 
qui parle de « négociation dialogique » pour caractériser le positionnement 
énon ciatif des auteur·rices de mémoires de master. Dans les deux cas l’analyse 
proposée dans cet ouvrage est centrée sur la démarche réflexive ou sur l’état de 
réflexivité de l’énonciateur·rice. Relevons enfin que certain·es auteur·rices de cet 
ouvrage combinent les deux approches en abordant les textes réflexifs à la fois sous 
l’angle linguistique, qui permet de les décrire et d’en définir les caractéristiques, 
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et sous l’angle du développement professionnel pour ce qui a trait à leur fonction 
formative.

Le contexte de formation dans lequel les auteur·rices de cet ouvrage évoluent 
est, dans la majorité des cas, celui de l’université 1 (belge, française, suisse et cana-
dienne). Les dispositifs de formation décrits dans l’ouvrage préparent à différents 
niveaux d’enseignement : l’enseignement secondaire supérieur (de 15 à 18 ans), 
de loin le public majoritairement ciblé, mais aussi l’enseignement maternel (de 
3 à 6 ans), l’enseignement élémentaire 2 (de 6 à 12 ans), l’enseignement supérieur 
non universitaire, et l’université. Les domaines abordés par les auteur·rices sont 
ceux de la langue de scolarisation, des langues étrangères, des sciences humaines et 
sociales, de la biologie et de la physique.

En guise de « mise en bouche », nous présentons ci-dessous le résumé succinct 
de chaque contribution.

Annick Fagnant, Jean Baron, Carole Crasson, Christelle Goffin, Aurore 
Michel, Natacha Martynow, Stéphanie Noël, Isabelle Sente & Jean-Pascal 
Ochelen — Université de Liège
Les écrits réflexifs liés au cours de didactique générale dispensé aux futur·es 
enseignant·es du secondaire supérieur à l’Université de Liège : quelques éléments 
de réflexions autour des types de textes proposés

Le texte aborde la fonction de divers écrits réflexifs utilisés dans le cadre d’un 
cours de pédagogie dispensé aux futur·es enseignant·es du secondaire supérieur 
à l’Université de Liège. Il met l’accent plus particulièrement sur un type d’écrit 
réflexif spécifique, à savoir la description et l’analyse d’un « moment singulier » 
de ses propres pratiques d’enseignement. Il rend également compte des régula-
tions proposées dans le cours au fil des années et souligne l’importance des outils 
pour soutenir les interactions sociocognitives et la démarche réflexive des futur·es 
enseignant·es. Le texte se clôture par quelques questionnements liés à l’hétéro-
généité du public (sa richesse mais aussi les difficultés que cela occasionne), ainsi 
qu’aux risques de « sur-formatage » des écrits réflexifs.

Françoise Jérome, Pascal Detroz, Dominique Verpoorten & Catherine Delfosse 
— Université de Liège
Entrainement d’enseignant·es du supérieur à l’écriture réflexive : présentation 
et analyse critique de trois dispositifs complémentaires

Cette contribution décrit, analyse et évalue trois dispositifs conçus dans le cadre 
d’un programme de formation pédagogique d’enseignant·es du supérieur. L’adop-
tion d’une posture réflexive et la rédaction de textes à caractère réflexif  constituent, 

1. Un texte porte sur un dispositif combinant la formation initiale des enseignant·es à l’université 
et en haute école (voir M.-N. Hindryckx et C. Poffé).

2. Appelé « primaire » en Belgique francophone.
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pour les enseignant·es concerné·es, un enjeu de développement professionnel et 
jouent un rôle dans la confirmation du poste qu’il·elles occupent en haute école. 
Les trois dispositifs sont complémentaires et permettent d’exercer l’écriture 
réflexive de différentes manières. Le premier dispositif, qui vise l’intégration de 
l’ensemble des acquis de la formation, consiste à accompagner les enseignant·es 
dans la rédac tion d’un portfolio donnant à voir une description et une analyse 
critique de leur parcours professionnel et de leurs pratiques d’enseignement. Le 
deuxième dispo sitif, associé à un des cours de la formation, prévoit la publica-
tion de réflexions personnelles sur un blog collectif dédié aux thématiques péda-
gogiques abordées pendant le cours. Le troisième dispositif s’appuie sur un cours 
en ligne pour stimu ler, chez les enseignant·es, un registre de réflexion ayant trait 
à des aspects socio politiques de l’enseignement supérieur. Ces trois dispositifs, 
dans leurs convergences et spécificités, donnent lieu à des questionnements liés à 
la définition, l’entrainement et l’évaluation de la réflexivité en formation d’adultes 
et peuvent, par conséquent, avoir un intérêt pour les formateur·rices impliqué·es 
dans le développement pédagogique des enseignant·es.

Marianne Jacquin — Université de Genève
Production de textes et analyses orales dans la formation des enseignant·es en 
langues étrangères : des genres textuels ?

Pendant sa formation, un·e futur·e enseignant·e est censé·e développer un « double 
habitus […] habitus de l’agir pratique, pédagogique et habitus scientifique, réflexif » 
(Helsper, 2011, cité dans Reintjes, Keller, Jünger & Düggeli, 2016, p. 434). Du côté 
des formateur·rices, le défi constant consiste à créer un espace intermédiaire 
« hybride » ou troisième espace entre deux systèmes de références, l’université et la 
classe (Zeichner, 2010). Les différentes formes de textes, généralement regroupées 
sous la dénomination « écrits réflexifs » et utilisées en formation jouent un rôle 
central (Desjardins & Boudreau, 2012), à la fois dans la construction de cet espace 
et dans le développement professionnel des étudiant·es. Mais peut-on parler de 
genres textuels, et, si oui, quelles en sont les caractéristiques ? L’autrice examine, 
à l’aide d’une étude de cas, l’articulation de trois formes de textes au sein de son 
dispositif de formation — la planification de séquence, l’étude de cas, le rapport 
réflexif — et un moment d’analyse orale dans un entretien après une leçon obser-
vée, afin de déceler les traces du développement professionnel d’une étudiante de 
2e année de maitrise universitaire en enseignement secondaire en difficulté.

Anne Monier & Laura Weiss — Université de Genève
De la pertinence des textes réflexifs professionnalisants. Un outil de pensée pour 
inciter les futur·es enseignant·es spécialistes du français et de la physique à déve
lopper une « conscience disciplinaire professionnelle » en formation
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La notion de « conscience disciplinaire » constitue un champ de recherche parti-
culièrement pertinent pour étudier les représentations que se font les acteurs et 
actrices du système éducatif des différentes disciplines scolaires. Dans ce texte, 
les chercheuses s’intéressent au réajustement de la conscience disciplinaire des 
stagiaires, futur·es enseignant·es du secondaire de français et de physique dans le 
cadre de leur formation initiale. Dans ce but, elles analysent les textes réflexifs que 
les stagiaires produisent à différents moments de leur formation, pour mettre en 
lumière comment l’acquisition des savoirs de la profession participe à la construc-
tion d’une conscience disciplinaire professionnelle. L’hypothèse des autrices est 
que ces textes réflexifs constituent des genres textuels académisés.

Germain Simons & Daniel Delbrassine — Université de Liège
Le « dossier professionnel réflexif » en didactique des langues modernes à 
l’ULiège. Analyse de l’évolution d’un type de texte académique

Cette contribution porte sur un type de texte académique particulier, le dossier 
professionnel réflexif (DPR), introduit en 2008–2009 dans la formation initiale 
en didactique des langues modernes à l’Université de Liège. L’objectif poursuivi 
à travers l’introduction de ce travail était de rencontrer une dimension nouvelle 
dans le curriculum rénové de la formation initiale des enseignant·es, en l’occur-
rence la posture de·de la « praticien·ne réflexif·ive » (Schön, 1983a). En partant 
de différentes sources (les consignes et les grilles d’évaluation du DPR, un article 
scientifique antérieur sur le DPR), les auteurs montrent combien cet écrit a sen-
siblement évo lué au cours des dix dernières années, notamment en passant 
d’une épreuve principalement écrite vers une épreuve essentiellement orale. Les 
chercheurs montrent aussi combien les changements apportés à ce travail révèlent 
des tensions chez les formateur·rices. Différentes hypothèses sont avancées pour 
expliquer cette évolu tion et ce constat mitigé.

Marie-Noëlle Hindryckx & Corentin Poffé — Université de Liège
Des écrits réflexifs au service de la formation initiale des enseignant·es : journal 
de bord et journal intime, témoins d’une collaboration autour d’activités de 
sciences à l’école maternelle

À l’Université de Liège, parmi les activités proposées dans le cadre de la forma-
tion initiale des étudiant·es futur·es enseignant·es de sciences au secondaire 
supé rieur, une expérience pilote de collaboration est organisée avec des futur·es 
instituteur·rices en 3e année de bachelier (Haute École Charlemagne, Liège). Elle 
consiste à construire des activités de sciences à destination d’enfants de l’école 
maternelle (2,5 à 6 ans). Plusieurs séances de travail en commun sont au programme 
afin de mettre en place ensemble l’activité conçue en classe de maternelles. Tout 
au long de la collaboration, les étudiant·es des deux institutions doivent consigner 
par écrit des données de deux types : des données factuelles dans un « journal de 
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bord » et des commentaires réflexifs dans un « journal intime ». Ces deux types 
d’écrits intermédiaires alimentent la rédaction par les étudiant·es et à postériori 
d’un bilan final. L’ensemble de ces écrits permet de mesurer, d’une part, leur quali-
té et, d’autre part, l’efficacité du dispositif collaboratif. Hindryckx et Poffé estiment 
que ce type d’écrits réflexifs précoces, provoqués par une situation de collabora-
tion inédite et particulière, complétés par d’autres types d’écrits réflexifs, issus des 
pratiques de stages d’enseignement en secondaire supérieur, pourraient amener 
les étudiant·es à amorcer leur développement professionnel, et ce dès la formation 
initiale. Ce texte se centre sur les apports éventuels de ce dispositif collaboratif 
en termes de développement professionnel chez les étudiant·es de l’agrégation de 
l’enseignement secondaire supérieur, au travers de l’expression de leurs besoins 
cognitifs, affectifs et idéologiques.

Deborah Meunier — Université de Liège — & Olivier Dezutter — Université 
de Sherbrooke
De la compétence d’écriture et de son évaluation à l’université : analyse de 
postures d’enseignant·es en sciences humaines

À partir d’une analyse de discours d’enseignant·es universitaires au Québec, les 
auteur·rices étudient les pratiques de transmission des genres-modèles normés et 
légitimés, ainsi que les postures évaluatives adoptées par les enseignant·es vis-à-
vis des productions écrites de leurs étudiant·es. Ils se concentrent sur deux filières 
d’études — Lettres et communication, et Travail social — où la « maitrise du fran-
çais » (une notion à interroger) des étudiant·es, francophones et allophones, est 
perçue comme problématique. En effet, si les formateur·rices universitaires ont 
des attentes précises par rapport aux caractéristiques des écrits exigés dans le cadre 
de leurs cours, les étudiant·es sont parfois difficilement en mesure de les déceler et 
d’y répondre de manière adéquate. Les analyses ont permis de dégager plusieurs 
postures chez les personnes interrogées dont le discours oscille entre légitimation 
et stigmatisation des compétences écrites et de la maitrise de la langue française à 
l’université.

Catherine Delarue-Breton — Université de Rouen-Normandie
Mémoire de master et activité dialogique des enseignant·es en formation : le rôle 
central du questionnement

Ce texte rappelle d’abord brièvement les origines du mémoire de master MEEF 3, 
mis en place en France à la rentrée universitaire 2013, afin d’en définir les enjeux et 
les fondements. Ensuite, la chercheuse montre comment l’étude de ces mémoires 
permet d’avoir accès à l’activité dialogique des étudiant·es (Delarue-Breton, 2016), 
entendue comme « activité de mise en relation d’objets de savoir de provenances 

3. MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation.
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diverses ». L’activité dialogique attendue des étudiant·es consiste en effet à s’appro-
prier les travaux d’autrui pour élaborer une pensée propre, activité paradoxale qui 
vise l’intégration d’une communauté discursive pour s’en distancier dans le même 
temps. L’étude de ces documents montre que cette activité peut être lue tantôt 
comme une négociation dialogique (Donahue, 2004), où le mémoire parvient à 
tenir ensemble les différentes voix qui le traversent, tantôt comme hésitation dialo
gique, quand le mémoire est traversé par des conflits de représentations entre des 
voix non maitrisées (Delarue-Breton, 2014b).

À la fin de l’ouvrage, nous proposons une conclusion articulée autour de neuf 
grands axes qui sont, à l’exception du premier, autant d’interrogations ou de pro
blèmes soulevés par cette dimension réflexive dans la formation initiale et continue 
des enseignant·es.

Le public susceptible d’être intéressé par cet ouvrage est assez large. Il s’agit avant 
tout des chercheur·euses qui travaillent dans le champ de la formation initiale et 
continue des enseignant·es et/ou qui s’intéressent aux genres (textuels, discursifs, 
réflexifs…), ainsi que des formateur·rices d’enseignant·es, tant à l’université qu’en 
haute école. Cet opus devrait également intéresser les responsables politiques en 
charge de l’enseignement ainsi que les concepteur·rices de programmes de for-
mation. Enfin, nous espérons que les étudiant·es engagé·es dans un programme 
de formation ayant recours à des écrits réflexifs de ce type trouveront un certain 
intérêt à découvrir les objectifs sous-jacents à ces dispositifs particuliers ainsi que 
leurs fondements théoriques.

u

Le présent ouvrage est le produit d’un symposium organisé par Catherine 
Delarue-Breton, Marianne Jacquin, Deborah Meunier et Germain 
Simons dans le cadre du premier colloque international de l’unité de 
recherche inter facultaire « Didactique et formation des enseignant·es 
(DIDACTIfen) » de l’Université de Liège : Les disciplines enseignées : des 
modes de penser le monde (Liège, 5 et 6 juillet 2018).

Ce symposium, intitulé « Regards pluridisciplinaires sur les genres 
textuels et (audio)visuels comme modes de penser le monde et comme 
outils d’action », portait sur la place des genres, textes et discours dans 
l’enseignement secondaire et supérieur, et comportait deux thématiques 
distinctes : « postures et écrits réflexifs » (5 juillet 2018) et « genres textuels 
et médiatiques » (6 juillet 2018).

Cet opus est le fruit de la première journée de travail.



Outre les auteur·rices de cet ouvrage, nous souhaitons remercier Sylvie Plane 
(Sorbonne Université), qui a directement accepté de rédiger la préface de cet 
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Schiex (CY Cergy Paris Université – INSPE de l’académie de Versailles), qui ont 
réalisé l’évaluation de cet opus. Nous remercions également Baudouin Stasse des 
Presses Universitaires de Liège pour la mise en page de cet ouvrage et pour son aide 
précieuse dans la création de la collection Didactiques en recherche.
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OLLECTION

Sous la direction de

Germain SIMONS, Catherine DELARUE-BRETON,
Deborah MEUNIER

Formation des enseignant·es 
et écrits réflexifs, écrits 
professionnalisants, écrits 
de recherche : quelles 
dynamiques ?

Les réformes de la formation initiale et continue des 
enseignant·es qui ont vu le jour ces quarante der-
nières années en Europe se sont caractérisées, entre 
autres, par l’introduction de cours, d’ateliers ou de 
séminaires qui visaient à amener le·la (futur·e) ensei-
gnant·e à réfléchir sur sa pratique, ceci afin de mieux la 
comprendre pour, in fine, la réguler. Cet ouvrage tente 
de mieux cerner la notion de réflexivité sur et dans la 
pratique enseignante, et la place qu’occupent les écrits 
réflexifs, les écrits professionnalisants et les écrits de 
recherche dans divers dispositifs de formation des 
enseignant·es. Des auteur·rices provenant de Bel-
gique, du Canada, de France et de Suisse présentent 
et analysent différents dispositifs et outils mis en pra-
tique dans leur contexte spécifique de formation pour 
développer la réflexi vité. Ces outils vont du mémoire 
de master au portfolio d’intégration en passant par 
le dossier professionnel réflexif, le récit de pratique, 
le journal intime, le journal de bord… Les disposi-
tifs de formation décrits dans l’ouvrage préparent à 
différents niveaux de formation, principalement à 
 l’enseignement secondaire supérieur (15 à 18 ans), 
mais aussi à l’enseignement maternel (3 à 6 ans) et à 
l’enseignement élémentaire/primaire (6 à 12 ans). Les 
domaines abordés par les auteur·rices sont ceux de la 
langue de scolarisation (ici le français), des langues 
étrangères, des sciences humaines et sociales, de la 
biologie et de la physique.

Germain SIMONS, docteur en Philosophie et 
Lettres, est professeur ordinaire à l’Université de 
Liège, responsable du service de Didactique des lan-
gues modernes. Il est également directeur de l’unité 
de recherche interfacultaire « Didactique et forma-
tion des enseignants » (DIDACTIfen). Ses recherches 
portent principalement sur la réduction des inégalités 
d’apprentissage en langues modernes et sur la place 
des genres textuels dans l’approche communicative et 
la perspective actionnelle.

Catherine DELARUE-BRETON, agrégée de Gram-
maire, est professeure des Universités en Sciences 
du langage (unité de recherche DyLIS, Université de 
Rouen Normandie, Institut Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation). Ses travaux concernent la descrip-
tion formelle du dialogue scolaire et l’appropriation 
des discours attendus, à l’oral et à l’écrit, en contexte 
scolaire et universitaire.

Deborah MEUNIER est docteure en Langues et 
Lettres et enseigne la didactique du français langue 
étrangère et seconde à l’Université de Liège. Ses 
recherches portent sur l’enseignement et l’appro-
priation du français en contexte migratoire, et sur le 
développement de compétences littéraciques plu-
rielles chez les personnes allophones, à l’école et à 
 l’université.
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