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Résumé 
Depuis 25 ans, notre programmation de recherche porte sur l’apprentissage et l’enseignement 
dans divers contextes. Pour appréhender ces thèmes, nos travaux se situent dans une 
perspective contemporaine explicative de l’apprentissage autorégulé dans des activités 
complexes. En effet, dans les deux cas, l’élève et l’enseignant ont à acquérir de nouvelles 
connaissances, et ce, dans un contexte multiple. Ceci requiert de leur part de prendre en charge 
leur apprentissage, c’est-à-dire d’apprendre de manière autorégulée, ce qui constitue un défi 
pour plusieurs (Berger et Cartier, 2023). Cette perspective explicative repose ainsi sur 
l’interaction entre un individu (élève ou enseignant) et un contexte multiple (apprentissage ou 
enseignement).  
Forts de ces assises théoriques, nos travaux abordent cinq angles d’étude, dont le quatrième 
concerne le développement d’une approche d’innovation pédagogique en formation continue 
des enseignants au regard de l’apprentissage par la lecture des élèves. Dans cette approche, 
l’accent est mis à la fois sur la relation entre l’élève et l’apprentissage par la lecture en classe et 
entre l’enseignant et l’approche d’innovation pédagogique. L’apprentissage par la lecture est une 
situation importante pour la réussite scolaire de l’élève alors que l’approche d’innovation 
pédagogique est une manière particulière d’aborder la relation enseignement – apprentissage 
afin d’introduire la nouveauté en classe dans un but d’amélioration continue de l’enseignant.  
La perspective interactive « individu – contexte » dans laquelle se situent nos travaux sur 
l’apprentissage et l’enseignement dans divers contextes multiples est directement liée au 
thème de la biennale : « Se construire avec et dans le monde, part d’autrui, part de soi ». En ce 
sens, la communication a pour but de développer l’idée qu’apprendre et enseigner est 
fondamentalement une relation entre un individu et un contexte multiple. Pour ce faire, le 
cadre théorique de l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes est d’abord 
présenté, suivi de son exemplification dans le cas de l’apprentissage par la lecture chez l’élève 
et celui de l’approche d’innovation pédagogique chez l’enseignant.  
 
Mots clés : Apprentissage autorégulé – apprentissage par la lecture –  
approche d’innovation pédagogique 
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Apprendre et enseigner : fondamentalement une relation entre un individu et un contexte 
 
1.Introduction 
 
« Se construire avec et dans le monde, part d’autrui, part de soi » (Biennale, 2023) implique une 
vision interactive de l’apprentissage et de l’enseignement qui situe l’individu dans un contexte 
multiple. Cela s’accorde avec « Cette façon d’aborder les constructions identitaires à la fois 
comme des constructions personnelles et sociales, comme produits et producteurs de société » 
(Biennale, 2023). 
Depuis 25 ans, notre programmation de recherche porte sur cette interaction « individu - 
contexte » pour comprendre l’apprentissage et l’enseignement. Pour appréhender ces thèmes, 
nos travaux se situent dans une perspective contemporaine explicative de l’apprentissage 
autorégulé dans des activités complexes (Cartier et Butler, 2016). En effet, dans les deux cas, 
l’élève et l’enseignant (l’individu) ont à acquérir de nouvelles connaissances, et ce, dans un 
contexte multiple. Ceci requiert de leur part de prendre en charge leur apprentissage, c’est-à-
dire d’apprendre de manière autorégulée, ce qui constitue un défi pour plusieurs (Berger et 
Cartier, 2023). Cette perspective d’« apprentissage autorégulé dans des activités complexes » 
repose ainsi sur l’interaction entre un individu (élève ou enseignant) et un contexte multiple 
(apprentissage ou enseignement).  
Forts de ces assises théoriques, nos travaux abordent cinq angles d’étude, dont le quatrième 
concerne le développement d’une approche d’innovation pédagogique en formation continue 
des enseignants au regard de l’apprentissage par la lecture des élèves. Dans cette perspective, 
l’accent est mis à la fois sur la relation entre l’élève et l’apprentissage par la lecture en classe et 
entre l’enseignant et l’approche d’innovation pédagogique. L’apprentissage par la lecture chez 
l’élève est une situation importante pour sa réussite scolaire (Cartier, Langevin et Robert, 2011; 
Cartier, Contant et Janosz, 2012; O’Reilly et McNamara, 2007) alors que l’approche d’innovation 
pédagogique est une manière particulière d’aborder la relation enseignement – apprentissage 
(Legendre, 2005) afin d’introduire la nouveauté en classe chez l’enseignant (Cros, 1999, 2019) 
dans un but d’amélioration continue.  
 
2.Objectif de la contribution  
 
En ce sens, la communication a pour but développer l’idée qu’apprendre et enseigner est 
fondamentalement une relation entre un individu et un contexte multiple. Pour ce faire, le cadre 
théorique de l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes est d’abord présenté, suivi 
de son exemplification dans le cas de l’apprentissage par la lecture chez l’élève et celui de 
l’approche d’innovation pédagogique chez l’enseignant. La conclusion insistera sur l’importance 
de prendre en compte la relation « individu – contexte multiple » afin « d’aborder les 
constructions identitaires à la fois comme des constructions personnelles et sociales » (Biennale, 
2023) autant chez l’élève que chez l’enseignant. 
 
3. Apprentissage autorégulé dans des activités complexes 
 
Dans ce cadre théorique de l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes, la définition 
de ce concept sera d’abord présentée, suivie de l’explication de la dynamique qui anime ce 
processus chez l’individu. 
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3.1 Définition de l’apprentissage autorégulé 
Selon une telle perspective contemporaine explicative, « l’apprentissage autorégulé se définit 
comme un processus dynamique, d’aspects cognitif, métacognitif, motivationnel et stratégique, 
mobilisé par un individu vers l’atteinte d’un objectif et situé dans un contexte donné » 
(Zimmerman, 1986). Dans cette interaction individu - contexte, « le processus d’apprentissage 
autorégulé se conçoit comme un phénomène adaptatif, qui prend sa source dans le bagage de 
l’[individu] et s’adapte aux divers contextes (Cartier et Butler, 2016) » (Cartier, 2023, p. 94). 
 
Ainsi, en plus de positionner le processus d’apprentissage autorégulé d’un individu comme étant 
adaptatif (et non développemental ou comme un trait fixe), cette perspective positionne 
explicitement le rôle joué par le bagage de l’individu dans l’apprentissage pour comprendre cette 
interaction. Par ailleurs, elle reconnait la multiplicité du contexte et son influence sur le processus 
adaptatif de l’individu.  
  
3.2 Dynamique de l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes  
L’apprentissage autorégulé dans des activités complexes repose sur la relation entre un individu 
(processus et bagage) et un contexte, tous deux composés de facteurs multiples interreliés 
(Cartier et Butler, 2016). 
 
3.2.1 Individu 
Dans le cas de l’individu1, dans un contexte multiple2, le processus adaptatif d’apprentissage est 
individuel et se manifeste de manière cyclique selon diverses phases interreliées (Cartier, 2006). 
Ainsi, lorsqu’il se trouve en situation d’apprentissage, tout individu mobilise des pensées, des 
actions et des perceptions qui l’amènent d’abord à interpréter les exigences multiples de 
l’activité complexe. Fort d’une interprétation qui correspond plus ou moins à l’ensemble des 
exigences de l’activité, cet individu se donne un ou des objectifs d’apprentissage. La fixation 
d’objectifs se fait de manière plus ou moins consciente, pour l’ensemble de l’activité et ses 
différentes tâches. Ces objectifs peuvent être directement liés à ceux de l’activité dans laquelle 
il est engagé, mais aussi plus ou moins périphériques à ceux-ci, comme privilégier la socialisation 
avec les pairs au détriment de réaliser l’activité. L’établissement de ces objectifs l’amène à 
planifier et à gérer la mise en œuvre de stratégies cognitives visant l’atteinte de ses objectifs, par 
exemple, résumer l’information nouvelle. Dans le cas d’un individu dont l’apprentissage 
autorégulé est adapté à l’activité à réaliser, il vérifiera l’avancement de son travail et de son 
apprentissage, s’ajustera, au besoin, et évaluera son travail à la fin de l’activité. Dans ce contexte, 
il gèrera ses émotions et sa motivation afin de persévérer jusqu’à la réalisation complète de 
l’activité.  
 
De manière explicitée dans cette perspective, ce processus d’apprentissage - pensée, actions, 
perceptions - prend sa source dans le bagage de l’individu lorsqu’il entreprend une telle activité. 
Ce bagage est constitué des acquis de l’individu jusqu’à ce moment et de ses dispositions 
personnelles (capacités cognitives, intérêt, etc.). 
 
3.2.2 Contexte  
Un contexte peut être défini comme « un cadre dans lequel se situe un événement et qui donne 
les balises pour son interprétation » (traduction libre, Moje et al., 2000). Les situations 
d’apprentissage vécues par chaque individu sont situées dans de multiples facteurs du contexte : 
historique, social, culturel, communautaire et scolaire.  

                                                           
1 élève ou enseignant 
2 apprentissage par la lecture ou approche d’innovation pédagogique 
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De manière générale, le contexte historique, culturel, social, communautaire et scolaire dans 
lequel se trouve un individu influe sur son apprentissage autorégulé (Boekaerts, 2011; McCaslin 
et Good, 1996; Rueda, 2011). L’école, lieu dans lequel œuvrent les enseignants pour éduquer, 
instruire, voire socialiser les élèves, peut être régie par les pays (par exemple, France), les régions 
(par exemple Région wallonne), les provinces (par exemple, Québec et Colombie-Britannique), 
les cantons (par exemple, Canton de Genève), etc. L’école est en relation dans certains cas avec 
une commission scolaire ou un service scolaire qui a comme rôles de les soutenir dans 
l’accomplissement de son mandat de scolarisation (par exemple, Québec). « Dans tous les cas 
[l’école] représente une société donnée, porteuse d'une histoire, de valeurs, de finalités, et de 
représentations sociales qui se manifestent à travers le contexte social et communautaire » 
(Cartier et Butler, 2016, p. 43). Un élève ou un enseignant qui se trouve dans une école ou dans 
une autre peut avoir à négocier différentes valeurs, exigences et attentes. Ces contextes peuvent 
offrir la même richesse d'opportunités à apprendre de manière autorégulée. Or, pour apprendre 
de manière autorégulée, l’élève en classe et l’enseignant en formation continue a besoin de 
reconnaitre et d'apprendre à traiter les attentes situées dans les multiples facteurs du contexte. 
 
3.3 Exemplification de l’apprentissage par la lecture dans des activités complexes chez l’élève  
Apprendre par la lecture en ce XXIe siècle présente un niveau élevé d’exigences pour tout 
individu. Ceci requiert la plupart du temps de traiter des sources d’information multimodale 
variée (par exemple, texte écrit, graphique et image) sur support-papier et numérique pour 
s’informer et acquérir des connaissances afin de réaliser des activités complexes et rester motivé 
pour ce faire (Cartier, 2007; 2023). 
 
Des exemples de l’apprentissage par la lecture ont déjà été documentés dans divers domaines 
d’apprentissage au primaire et au secondaire. Par exemple, en univers social au primaire (Martel 
et al., 2014) et au secondaire (Cartier, Chouinard et Contant, 2011) ; en français au primaire 
(Cartier, Butler et Bouchard, 2010) et au secondaire (Cartier, Contant et Janosz, 2012 ; Cartier et 
al., 2018 ; Mourad, 2020); en arts plastiques, français et sciences naturelles au primaire (Cartier 
et al., 2016) et en sciences naturelles au secondaire (Fournier et Cartier, 2011 ; Russbach, 2018). 
 
3.3.1 Individu  
Dans le cas de l’élève (individu), dans le complexe multiple d’apprentissage par la lecture, les 
diverses phases interreliées et cycliques du processus adaptatif d’apprentissage autorégulé se 
manifestent généralement ainsi. Lorsqu’il se trouve en situation d’apprentissage par la lecture, 
l’élève, seul ou avec des pairs, interprète d’abord plus ou moins bien l’ensemble des exigences 
multiples de l’activité, soient : lire, apprendre, ainsi que réaliser les tâches et la production finale, 
prendre en charge son apprentissage et gérer sa motivation et ses émotions. Fort de cette 
interprétation, cet élève se donne un ou des objectifs d’apprentissage (de manière plus ou moins 
consciente) qui peuvent être directement liés aux exigences de l’activité d’apprendre par la 
lecture, mais aussi plus ou moins périphériques à ceux-ci, comme vouloir surtout travailler avec 
les pairs, lire le moins possible et finir le plus vite possible. L’établissement de ces objectifs 
l’amène à planifier et à mettre en œuvre plus ou moins bien des stratégies cognitives (sélection, 
organisation et élaboration) pour remplir ces différentes exigences. Il contrôlera la mise en 
œuvre de ces dernières, s’ajustera, au besoin, de manière plus ou moins efficace. À la fin de 
l’activité, il autoévaluera, de manière plus ou moins précise, la réalisation de l’activité (Cartier, 
2007).  
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Pour mobiliser un tel processus d’apprentissage par la lecture, l’élève puise dans son bagage. Ce 
dernier comprend des aspects relativement stables et d’autres plutôt situationnels (Cartier, 
2023). D’une part, les aspects relativement stables comprennent des facteurs cognitifs tels que 
les habiletés cognitives et les compétences langagières et des facteurs affectifs, dont les intérêts. 
D’autre part, le bagage relativement situationnel est constitué, entre autres, des connaissances 
du domaine, des connaissances métacognitives, de l’appréciation du contexte, des perceptions 
motivationnelles, des émotions.  Ces aspects stables et situationnels, cognitifs et affectifs, sont 
interreliés et mobilisés au service du processus d’apprentissage par la lecture de l’élève. 
 
Une étude au secondaire, par exemple, a montré que ce processus individuel peut se comprendre 
selon quatre « portraits » d’apprentissage par la lecture, quatre orientations d’élèves investis 
dans une telle activité, et ce, de différents domaines d’apprentissage. Deux des portraits se 
distinguent de manière statistique : le portrait engagé, confiant, motivé et performant et le 
portrait d’évitement et peu performant (Butler et al., 2011). Les deux autres portraits étaient : 
motivé, mais plus ou moins bien engagé, peu confiant et peu performant (élève en difficulté) et 
confiant, peu engagé et performant (élève qui a peu à apprendre dans l’activité).  Comme le 
processus est individuel et contextuel, ces portraits sont à considérer comme des orientations 
générales guidant la compréhension de l’apprentissage par la lecture d’élève dans divers 
contextes.  
 
3.3.2 Contexte 
Dans le contextuel multiple de l’apprentissage par la lecture, des aspects historique, social, 
culturel, institutionnel et scolaire ont été identifiés (Moje et al., 2000). Ces aspects peuvent 
influer sur l’apprentissage par la lecture d’un individu en fournissant des lignes directrices 
guidant son interprétation. Par exemple, sur le plan culturel, des études montrent le lien 
important à créer dans la formation scolaire entre la littératie et l’identité de l’élève (Keehne et 
al., 2018). 
 
Le contexte scolaire de la classe planifié et géré par l’enseignant, plus étroitement lié à 
l’apprentissage par la lecture d’un élève, s’analyse selon la situation d’apprentissage, le soutien 
et l’évaluation et leur interrelation (Cartier, 2007 ; 2023). La situation d’apprentissage par la 
lecture se décline selon les activités complexes qui relèvent des domaines d’apprentissage, de 
même que les sources d’information privilégiées, souvent, multimodales sur support papier et 
numérique. Le soutien aux diverses phases du processus d’apprentissage par la lecture vient 
appuyer l’autorégulation de l’élève dans cette activité par l’ajout de tâches réflexives, de 
pratiques simples telles que l’étayage ou encore d’approches constituées d’un ensemble de 
tâches ou de pratiques, tel que l’enseignement réciproque.  
 
3.4 Exemplification de l’approche d’innovation pédagogique chez l’enseignant 
L’approche d’innovation pédagogique développée dans un but d’amélioration continue des 
enseignants chez les enseignants a été élaborée, mise à l'essai et évaluée dans le but 
d’introduire l’apprentissage par la lecture en classe de manière explicite. En effet, cette situation 
est peu exploitée en classe de français (Jaubert et Rebière, 2011) et seulement dans les pratiques 
informelles en classe d’autres disciplines (Cartier, 2007). De plus, les formations initiales et 
continues des enseignants ne traitent généralement pas de cette situation (De Croix, Penneman 
et Wyns, 2017). Enfin, être placé dans une approche d’innovation pédagogique peut aussi 
consister en une nouveauté pour les enseignants (Bélanger, et al., 2012), ce qui relève de 
l’innovation. 
 



6 
 

Des exemples de mise en œuvre de l’approche d’innovation pédagogique ont déjà été 
documentés dans divers contextes scolaires. Par exemple, une première version misant sur 
le changement de pratiques a été mise en œuvre dans deux écoles secondaires (Cartier, Théorêt 
et Hébert, 2002 ; Théorêt, et al., 2001). A suivi une version ajoutant le soutien à l’apprentissage 
autorégulé des enseignants dans une école primaire (Cartier, 2009). Ensuite, l’approche a été 
mise à l’essai selon trois modèles organisationnels dans des commissions scolaires d’une 
région : menée par la chercheuse (Cartier, Boulanger et Langlais, 2009, par les coordonnateurs 
pédagogiques (Cartier et al., 2014) et incluant les directions d’école (Cartier et al., 2015). Enfin, 
l’implantation de la version définitive de l’approche a été réalisée dans deux commissions 
scolaires de deux régions différentes et ciblant spécifiquement la discipline du français (Cartier 
et al., 2018). 
 
3.4.1 Individu  
Dans le cas de l’enseignant (individu), dans le complexe multiple de l’approche d’innovation 
pédagogique, les diverses phases interreliées et cycliques du processus adaptatif 
d’apprentissage autorégulé se manifestent généralement ainsi. 
 
3.4.2 Contexte  
De manière générale, le contexte multiple de l’approche d’innovation pédagogique implique des 
aspects social, culturel, communautaire et scolaire dans lesquels se trouve l’enseignant 
(Boekaerts, 2011 ; Cartier et Butler, 2016 ; McCaslin et Good, 1996 ; Rueda, 2011). Ces aspects 
peuvent influer sur l’innovation pédagogique en fournissant des lignes directrices guidant 
l’interprétation du contexte par l’enseignant. Dans ce contexte, par ailleurs, se trouve une 
particularité : une interaction entre le milieu scolaire et un soutien extérieur, soit l’université, ce 
que Coburn et Penuel (2016) nomment « Research–practice partnerships in education.  
 
Dans le cas de l’approche d’innovation, l’activité complexe d’apprentissage pour les enseignants 
est la recherche-action. Cette activité représente « un mode général de recherche qui contribue 
aux préoccupations pratiques des personnes en situation de résolution de problème et à la 
finalité des sciences sociales dans un cadre éthique réciproquement acceptable (Rapoport, 
1970 » (traduction libre, Susman, 1983, p. 95)3. Au terme de trois séries d’études sur diverses 
formules organisationnelles réalisées, la démarche de recherche-action retenue dans 
l’approche est structurée en cinq phases : l’interprétation du projet collectif sur l’innovation de 
l’enseignement au regard de l’apprentissage par la lecture en classe, la mise en commun des 
connaissances sur le sujet (expérientielles et scientifiques), l’analyse de la situation de classe, 
selon le portrait des élèves quant à leur point de vue sur leur apprentissage par la lecture dans 
une activité donnée, obtenue au Questionnaire Apprendre par la lecture (QAPL)4, la 
planification de l’innovation, la mise en œuvre et son appréciation (Cartier, soumis).  
 
Dans cette approche, le soutien à l’apprentissage autorégulé des enseignants est aussi pris en 
compte comme proposé par plusieurs chercheurs (Cartier, Bouchard et Butler, 2008; Kremer-
Hayon et Tillema, 1999; Sancar, Atal et Deryakulu, 2021; Tillema, 2005). Le soutien à 
l’apprentissage autorégulé lors d’innovations pédagogiques permet aux enseignants de prendre 
en charge leurs pratiques professionnelles (Desimone, 2009; Fishman et al., 2017; Kremer-Hayon 

                                                           
3 « contribute to the practical concerns of people in a problematic situation and to the goal of social 

science within a mutually acceptable ethical framework (Rapoport, 1970) ». 
4 Le Questionnaire apprendre par la lecture (QAPL) (référence : site apprendreparlalecture.education, 

médiathèque. http://apprendreparlalecture.com/wp-content/uploads/2015/07/QAPL-Site-internet-

2016.pdf)  

http://apprendreparlalecture.com/wp-content/uploads/2015/07/QAPL-Site-internet-2016.pdf
http://apprendreparlalecture.com/wp-content/uploads/2015/07/QAPL-Site-internet-2016.pdf
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et Tillema, 1999; Ria, 2016). Le soutien peut être de trois ordres : tâches réflexives, pratiques 
uniques (par exemple, le questionnement) et approches combinant divers moyens (par exemple, 
le modelage incluant une présentation, une modélisation, une discussion et une pratique) 
(Cartier, Butler et Bouchard, 2010). Ces moyens ciblent l’une ou l’autre des phases du processus 
qui est mobilisé, lequel repose sur le bagage de chacun. 
 
Diverses études ont porté sur les phases de l’analyse de la situation de classe fondée sur le 
portrait des élèves quant à leur point de vue sur leur apprentissage par la lecture dans une 
activité donnée, obtenue au QAPL et la planification de l’innovation, ainsi que le soutien aux 
enseignants (voir Cartier, 2016). Ces phases essentielles à la recherche-action représentent un 
défi pour plusieurs enseignants (Cartier, Arseneault et Guertin-Baril, 2017; Cartier, et al., 2019).  
 
Conclusion  
 
Cette communication avait pour but de développer l’idée qu’apprendre et enseigner se 
conçoivent fondamentalement comme une relation entre un individu et un contexte multiple. 
Pour ce faire, tiré de nos recherches échelonnées sur une période de 25 ans, le cadre théorique 
de l’apprentissage autorégulé dans des activités complexes a d’abord été présenté. Ce cadre 
théorique explicatif, soutenu par la recherche dans le domaine, met en relation l’individu et son 
contexte multiple. L’exemplification du cadre théorique a ensuite été présentée, d’abord dans le 
cas de l’apprentissage par la lecture chez l’élève et ensuite dans celui de l’approche d’innovation 
pédagogique chez l’enseignant.  
 
Ces exemples ont permis d’illustrer la dynamique du processus d’apprentissage autorégulé de 
l’élève ou de l’enseignant (individu) fondé sur son bagage cognitif et affectif tiré d’expériences 
et de dispositions personnelles, et ce, lors d’apprentissage par la lecture ou d’approche 
d’innovation pédagogique (contexte multiple).  Ces exemplifications ont démontré l’importance 
de prendre en compte la relation « individu – contexte multiple » afin « d’aborder les 
constructions identitaires à la fois comme des constructions personnelles et sociales » (Biennale, 
2023) autant chez l’élève que chez l’enseignant.  
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