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La compétence scripturale peut être définie comme « la mobilisation de connaissances, 
d’habiletés, de ressources cognitives et du rapport à l’écriture d’un scripteur au cours de 
processus d’écriture contextualisé, de manière concomitante à d’autres compétences » 
(Vincent, 2022, p.169). Bien que ces composantes varient d’une situation d’écriture à 
l’autre (Dezutter et al., 2017), on peut en faire émerger des récurrences devenant alors, en 
contexte scolaire et dans une perspective didactique, des contenus enseignables (Daunay, 
2015). Or, sur le plan des apprentissages, les passages d’un ordre d’enseignement à un 
autre sont des périodes particulièrement sensibles et complexes (Chenard, Francoeur et 
Doray, 2007). Dans l’enseignement supérieur, ces moments sont caractérisés par une entrée 
dans une ou plusieurs communautés disciplinaires (Shanahan et Shanahan, 2012) et 
scientifiques (Pollet, 2019) nécessitant l’intégration de nouveaux écrits à lire, de nouvelles 
pratiques de communication ou de nouvelles modalités d’apprentissage. Plus précisément, 
les textes que l'on donne à lire ou à écrire ont des caractéristiques spécifiques peu connues 
des personnes étudiantes, qui ont besoin d’être accompagnées dans l’appropriation de ces 
nouveaux genres (Boch et al., 2015).  

Dès lors, il est difficile d’envisager l’écriture en enseignement supérieur sans reconnaitre 
ses caractéristiques propres (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010; Pollet, 2020). En effet, 
selon les disciplines, on fait état de l’appropriation de concepts à travers des écrits 
universitaires académiques (Russell, 2012), ou du développement des aptitudes utiles au 
marché de l’emploi à travers des écrits professionnels (Beaudet et Rey, 2012; Rinck et Sitri, 
2012) ou réflexifs/professionnalisants (Simons, Delarue-Breton et Meunier, 2022). Il en 
résulte également qu’écrire en enseignement supérieur, c’est faire appel à des modalités 
énonciatives du discours d’autrui (Daunay et Delcambre, 2016), et ce, même pour les écrits 
réflexifs (Vivegnis et al., 2022). Par le fait même, lors d’activités rédactionnelles proposées 
aux personnes étudiantes, des compétences dites non académiques, voire transversales sont 
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sollicitées: collaboration, autonomie, éthique professionnelle, intégrité, organisation et 
flexibilité (Duru-Bellat, 2015; Morlaix et Nohu, 2019). Il va de même pour l’apport du 
numérique, qui a complètement bouleversé ces activités (Bryant,2017; Crozat et al., 2011).  

Par conséquent, les personnes étudiantes doivent apprendre à conjuguer leurs compétences 
informationnelles, rédactionnelles et de référencement, en développant une capacité à user 
de créativité dans la mise en relation de sources, tout en faisant preuve d’intégrité (Peters, 
2015). Bien au-delà des supports manuscrits et tapuscrits, ce sont les ressources disponibles 
qui transforment indubitablement les pratiques, en multipliant les possibles (Platteaux et 
al., 2022). La gestion de la dynamique interactionnelle des différentes compétences 
impliquées peut alors devenir une compétence en soi, sollicitant à la fois des stratégies de 
nature métacognitive, métascripturale et métalinguistique (Vincent, 2022). Tout compte 
fait, sa non-maitrise se caractérise par une possibilité de conséquence grave : la personne 
étudiante peut alors être en situation de plagiat, volontaire ou non, qui, selon les différentes 
normes institutionnelles, mène à des sanctions qui s’inscrivent dans la logique de la 
tricherie (Peters, 2015). 

Le symposium, et le dossier thématique qui en résultera, visent à explorer les 
caractéristiques du développement de la compétence scripturale en enseignement supérieur 
et des interactions entre les compétences sollicitées dans l’acte rédactionnel. Il réunira 10 
à 12 contributeurs qui auront déposé un texte en préparation du symposium. Différents axes 
pourront être abordés : 

A) L’état des lieux de la compétence scripturale en enseignement supérieur, 
notamment en relation avec les autres compétences; 

B) L’apprentissage de la compétence scripturale en enseignement supérieur; 
C) L’enseignement et l’évaluation de la compétence scripturale en enseignement 

supérieur; 
D) Les caractéristiques contextuelles et culturelles (institutions, programmes, 

politiques) et leurs effets sur le développement de la compétence scripturale; 
E) Les relations entre la compétence scripturale, l’intégrité académique et le plagiat; 
F) Tout autre axe jugé pertinent eut égard à l’objet du symposium 
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Processus de soumission : Tous les auteurs des communications seront invités à soumettre 
un texte en préparation du symposium. Les communications peuvent être présentées en 
équipe de chercheurs et/ou d’étudiants au doctorat. Les auteurs acceptant de participer au 
symposium devront s’engager à : 

1) Soumettre un résumé de la proposition d’ici le 1er septembre 2023 à 
jennifer.smith02@uqo.ca;  

2) Rédiger un texte selon les critères annoncés par les organisateurs du symposium;  

3) Soumettre leur texte 3 mois avant la réalisation du symposium (15 février 2024);  

4) Être présents aux deux journées du symposium (21 et 22 mai 2024);  

5) Lire tous les textes du symposium afin de pouvoir contribuer à leur discussion durant 
le symposium;  

6) Durant le symposium, être présents et agir comme discutant principal d’un ou deux 
textes;  

7) Retravailler le texte en fonction des commentaires émis lors du symposium et le 
soumettre dans une version finale pour une publication dans un numéro thématique;  

8) Respecter les délais attendus par les organisateurs du symposium.  

 

Dates importantes à retenir 

Date limite de déclaration d’intérêt et de proposition de 
contribution (environ 300 mots, excluant les références) 

1er septembre 2023 

Réponse aux propositions 30 octobre 2023 
Envoi de la première version (5000 mots) 15 février 2024 
Symposisum dans le cadre du colloque du PUPP  21 et 22 mai 2024 
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