
PASSAGE(S)

Les 3 et 4 juin 2024 à Paris

Créées en 1998, les Rencontres Jeunes Chercheurs et Chercheuses en Sciences du Langage de
l’ED 622 (Université Paris Cité et Université Sorbonne Nouvelle) offrent la possibilité aux jeunes
chercheurs et chercheuses inscrit·es en Doctorat ou en Master Recherche de présenter leurs travaux
sous forme de communications orales. Le thème retenu pour l'appel à communications de cette 27e
édition est "Passage(s)".

Par cette formulation, nous souhaitons attirer l’attention sur les changements continus ou
discrets pouvant affecter les langues, la parole, les pratiques langagières. Au pluriel, les passages
considèrent ces transferts comme une source d’emprunts et de défis réciproques, au plan
interdisciplinaire, mais aussi des échanges entre monde scientifique et domaine public.

Le thème des RJC 2024 ne s’inscrit dans aucun cadre critique ou théorique en particulier. Il a
pour volonté de laisser libre cours aux différentes interprétations des participant·es à travers plusieurs
pistes décrites à titre d’exemples.

1. Passage(s) du temps
En diachronie, les passages peuvent renvoyer aux stades successifs de l’évolution d’une

langue ; mais aussi aux moments charnières de transition, de bascule, de transformation. On pourra
donc réfléchir aux genèses langagières, aux états de langue, aux styles d’époque, aux politiques
linguistiques et à leur impact sur la revitalisation des langues en danger (Grinevald & Costa, 2010 ;
Bennett, 2020). On pourra également inviter dans le débat le concept d’émergence (Adam, 2012),
s’intéresser aux faits de rémanence.

À l’échelle des locuteur·ices, le passage du temps affecte tous les aspects du langage et de la
parole, de leur acquisition à leur déclin. On invite ici à réfléchir aux transitions que peuvent vivre les
locuteur·ices : premières acquisitions d’une ou plusieurs langues, évolution de leurs répertoires
langagiers (CECRL, 2000), pathologies (Busto-Crespo et. al., 2016) et vieillissement sain
(Stathopoulos, 2011; Tremblay, 2019).

2. Passage(s) sociodiscursifs
Au niveau sociolinguistique, on invite à réfléchir au code-switching (Hall & Nilep 2015) et au

code-mixing (Auer 1999), aux phénomènes de contact de langue (Léglise & Alby 2013), ainsi qu’aux
processus de traduction. Au niveau discursif, on peut s'intéresser aux effets de dialogisme (Bakhtine
1929) ou de représentation du discours autre (Authier-Revuz 2020). Enfin, on s’intéressera aussi aux



passages du sens d’un mot à un autre dans le temps et dans le discours (Lecolle 2007), au conflit de
définition ou à la resignification.

3. Passage(s) didactiques
On pourra considérer l’acte d’enseignement-apprentissage comme passage ou transmission

des savoirs. En nous focalisant sur les sujets, il est également possible de considérer le passage, pour
l’apprenant·e, d’un niveau de maîtrise à un autre (progression) ou d’un statut d’apprenant·e à un statut
de locuteur·ice et pour l’enseignant·e, du passage du statut de locuteur·ice au statut d’enseignant·e.
On pourra également considérer la vulgarisation scientifique comme un passage transformatif (Véron
2021).

4. Passage(s) entre production et perception
Nous appelons ici à la réflexion sur les passages entre les différents niveaux linguistiques et

phonétiques entrant en jeu dans la production de la parole et sa perception : des phénomènes cognitifs
et neurologiques en jeu dans la production d'un message et son énonciation à la perception de celui-ci
(Levelt, 2001; Drager, 2010). On pourra également étudier la notion de changement d’état des
articulateurs et les altérations vocales et de la parole, avec le conduit vocal en tant que passage
physique du flux d'air.

5. Enjeux méthodologiques du(des) Passage(s)
Cette perspective envisage le passage en tant qu’élément-clef de la démarche scientifique : de

la théorie au terrain (Candea, 2017), de la donnée à l’abstraction, de l’expérimentation à la
modélisation théorique, de l’hypothèse au résultat… On considérera alors que toute modélisation
théorique est en elle-même traduction, c’est-à-dire passage d’un état à un autre.

On pourra s’intéresser aux enjeux du passage d’un support de discours à un autre. On peut
citer le passage de l’oral à l’écrit (transcription et grammatisation), ainsi que du brouillon au texte
final en linguistique de l’écrit, du hors-ligne au numérique (Paveau, 2017). Le passage d’un objet
d’étude marqué à un objet d’étude non marqué (Cameron 2014; Bucholtz 1999; Cesbron 2022)
amène à construire les identités linguistiques non marquées socialement en objets d’analyse.

Le TAL a contribué à de nombreux passages, comme du manuel à l'automatique avec la
traduction ou bien l'annotation automatique de corpus (Balakrishnan & Lloyd-Yemoh, 2014). La
numérisation des corpus manuscrits (OCRisation, HTRisation), les données synthétisées (parole,
texte) et la reconnaissance de la langue ou du locuteur sont également concernés par ces passages (de
l'analogique au numérique, du signal/texte au vecteur...).
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