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Résumé 

L’utilisation du numérique en classe amène les élèves à lire sur différents 

supports. L’enseignement de stratégies de lecture adaptées apparait donc 

important pour pouvoir outiller les élèves. Au secondaire, une difficulté 

supplémentaire s’impose : le transfert des apprentissages entre les 

disciplines. Ces enseignements doivent également être accessibles aux 

parents afin que ces derniers puissent soutenir leur enfant. Actuellement, 

le personnel enseignant a peu de ressources pour soutenir le 

développement de ces stratégies de lecture (Legault et al., 2021). Ainsi, la 

mise en place de structures de communication et d’outils favorisant la 

littératie, autant à l’école qu’à la maison, semble être une avenue 

prometteuse. 

 

Mots-clés : stratégies de lecture; compétences informationnelles; 
numérique; parents; collaboration école-famille 
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Introduction 

Dans les familles, les appareils numériques (tablettes, téléphones 
cellulaires  intelligents, ordinateurs) font partie de la vie quotidienne. En 
effet, en 2018, 95 % des adultes québécois détenaient au moins un 
appareil connecté (tablette, téléphone intelligent, ordinateur, montre ou 
bracelet connecté) et 92 % des foyers québécois avaient un accès à 
Internet (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations 
[CEFRIO], 2018). En 2019, avec le Plan d’action numérique, le ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) a investi dans 
l’achat d’outils technologiques et a démocratisé leur accès auprès des 
élèves du primaire et du secondaire. Dans son rapport Portrait des usages 
du numérique dans les écoles québécoises (2021), l’Académie de la 
transformation numérique (ATN) indique qu’il y a en moyenne, dans les 
écoles publiques et privées du Québec, 0,4 appareil par élève au primaire, 
et environ 0,6 appareil par élève au secondaire. En effet, les élèves sont 
de plus en plus exposés à la lecture en contexte d’utilisation du numérique, 
mais sont-ils réellement outillés pour le faire? Cette omniprésence 
d’appareils concerne aussi les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissages (EHDAA) qui utilisent les outils d’aide 
technologique dans leurs apprentissages quotidiens. L’arrivée de ces 
appareils en classe ainsi que les changements pédagogiques basés sur 
les dernières recherches en éducation transforment la réalité de la classe. 
Cette réalité a grandement évolué et ne correspond plus nécessairement à 
celle vécue par les parents. Dans ce cas, les parents sont-ils capables de 
soutenir leur enfant à travers ces nouveaux apprentissages? 

Hormis les parents qui ont été scolarisés au Québec, les récentes 
vagues d’immigration ont diversifié le visage des parents des écoles. Selon 
Statistique Canada (2017), près de deux enfants canadiens sur cinq parlent 
l’une des deux cents langues répertoriées au pays, et ceux-ci sont des 
immigrants de première génération ou de deuxième génération. De plus, 
certains parents n’ont pas nécessairement vécu l’expérience de l’école 
québécoise ou n’ont peut-être pas un niveau de littératie en français 
suffisant pour soutenir les apprentissages de leur enfant en français, 
langue d’enseignement, particulièrement lorsque des outils technologiques 
doivent être exploités. Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons 
notamment pu constater que les parents se sentaient démunis et moins 
compétents pour utiliser les outils technologiques lors de l’école à distance 
(Carignan et al., 2020, 2021). Ce constat nous amène à nous demander si 
les parents, issus ou non de l’immigration, sont suffisamment outillés pour 
soutenir leur enfant, handicapé, avec difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage ou non, dans ses apprentissages en littératie à l’école, 
particulièrement lorsque cet apprentissage implique des outils 
technologiques divers.  

Dans le cadre de cet article, nous avons le souhait de partager les 
démarches actuelles entreprises par certaines écoles privées pour 
favoriser le développement de stratégies de lecture qui sont transférables 
dans différents contextes chez les élèves, par l’entremise de supports 



 
 

REVUE HYBRIDE DE L’ÉDUCATION 
 

Volume 9 5 Numéro 1 

variés et de plusieurs moyens. Le but est également d’outiller les parents 
pour qu’ils puissent soutenir adéquatement leur enfant dans ses 
apprentissages, puisque, selon Deslandes (2010), l’engagement des 
parents dans l’éducation des enfants est un facteur déterminant pour la 
réussite scolaire. 

Dans la mise en contexte, nous exposons les assises théoriques 
qui ont permis de développer le dispositif d’enseignement présenté dans 
cet article. Nous abordons ensuite, dans le déroulement, le dispositif 
d’enseignement de stratégies lui-même, le processus d’implantation que 
les écoles vivent actuellement de même que différentes avenues choisies 
par celles-ci. Finalement, dans la dernière partie, nous décrivons les 
apports constatés sur le terrain, les développements à envisager et les 
recherches futures potentielles. 

Mise en contexte  

Bien que l’implication des parents et leur soutien dans les 
apprentissages des enfants soient des facteurs de réussite scolaire pour 
tous les élèves, qu’ils soient en difficulté ou non (Duval, 2018), la réalité est 
que certains parents ne sont pas en mesure de soutenir leur enfant ou ne 
se sentent pas compétents de le faire. Puisque la maitrise de la langue, 
autant à l’oral qu’à l’écrit, est identifiée comme une compétence 
transversale importante à développer pour les parents (Larivée et al., 
2013), certaines écoles primaires et secondaires ont choisi de mettre en 
place des mécanismes pour les accompagner et les soutenir par 
l’entremise d’un dispositif d’enseignement de stratégies de lecture qui est 
aussi enseigné explicitement aux élèves en classe. Basé sur les 
recherches de Legault et al. (2021), ce dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture à enseigner a été développé en collaboration avec 
des écoles pilotes ainsi qu’une équipe de conseillers pédagogiques. 
Lorsque demandées par les milieux, des formations ont été offertes aux 
membres du personnel enseignant afin de les soutenir dans le déploiement 
de ces dispositifs d’enseignement de stratégies de lecture adaptées à leurs 
besoins et à leurs réalités. Bien que le nombre d’écoles qui sont 
présentement dans ce processus d’implantation est non répertorié, l’article 
a pour but de décrire les initiatives de certaines écoles privées, du primaire 
et du secondaire, en vue de développer une meilleure collaboration avec 
les parents à travers un dispositif d’enseignement en littératie pour les 
stratégies de lecture adaptées aux réalités de lecture actuelles. 

La littératie 

Selon Beauregard et ses collaboratrices (2011), on peut définir la 
littératie ainsi :  

[C’est] le développement, chez les individus, de l’habileté 
à lire, à écrire, à parler et à écouter. De plus, ces pratiques 
« littératiées » peuvent être utilisées dans la vie courante, 
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à la maison, au travail, à l’école ou dans la collectivité en 
fonction des objectifs par chacun, et ce, en interaction avec 
ses propres valeurs et sa propre culture (p. 8-9).  

Cette définition permet de voir la place importante que prend la 
variété des modalités de lecture et des liens étroits à établir entre l’école et 
la famille. Mais est-ce que le personnel enseignant est suffisamment outillé 
pour soutenir le développement de la littératie chez les élèves? 

En dépit du fait que de nombreuses stratégies de lecture soient 
enseignées par le personnel enseignant du primaire et le personnel 
enseignant de la discipline français au secondaire, il existe peu de 
dispositifs d’enseignement dans la littérature scientifique qui favorisent un 
réel transfert entre les différentes disciplines scolaires, les divers supports 
de lecture ainsi que les différents médiums (ou une combinaison de ceux-
ci). 

L’interdisciplinarité de l’enseignement de la littératie 

Dans le programme de formation de l’école québécoise (Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2006), des compétences 
transversales, transférables d’une discipline à l’autre (Fourez, 1994), sont 
identifiées. Ainsi, la compétence transversale Communiquer de façon 
appropriée, qui est directement liée au développement de la littératie, est 
présente autant dans le programme du primaire que dans celui du 
secondaire. Nous constatons toutefois que le degré d’aisance quant à 
l’enseignement de stratégies de lecture et d’écriture en lien avec le 
développement de cette compétence de même que la valorisation de la 
langue est plutôt variable, principalement chez le personnel enseignant 
dont le français n’est pas la discipline au secondaire. Puisqu’il existe des 
liens étroits entre les compétences liées à la littératie dans le programme 
de formation de l’école québécoise (MELS, 2006) en français, langue 
d’enseignement, en anglais, langue seconde, et en histoire du Québec et 
du Canada, il apparait important d’outiller les élèves en enseignant 
explicitement des stratégies de lecture qui sont transférables dans 
différents contextes disciplinaires. 

La littératie et les supports numériques 

L’émergence des appareils numériques et la démocratisation de 
l’accès au Web sont perceptibles dans la définition même de la littératie 
(Beauregard et al., 2011; Organisation de coopération et de développement 
économiques, 2000). En ce sens, un cadre de référence, dans la même 
lancée que le Plan d’action numérique, a été produit spécifiquement pour 
le développement de la compétence numérique, compétence transversale 
précédemment mentionnée (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, 2019a). La compétence numérique est globale et peut être 
divisée en composantes qui regroupent l’utilisation des outils numériques 
(ordinateurs, tablettes, Internet, téléphones cellulaires intelligents, médias 
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sociaux, etc.) et le jugement critique face aux pouvoirs d’influence des 
médias pour communiquer, accéder à du contenu, s’informer et créer. Le 
développement d’une compréhension des apports possibles de la 
technologie selon les intentions d’apprentissage est aussi intégré à cette 
compétence globale (Gerbault, 2012; Hague et Williamson, 2009; 
UNESCO, 2018). De plus, au quotidien, l’utilisation de supports 
numériques (tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs) pour la lecture 
est maintenant beaucoup plus fréquente que la lecture sur des supports 
traditionnels comme les journaux ou les magazines sur support papier 
(Cartelli et al., 2012). En effet, les médias sociaux, les vidéos, les livres en 
ligne, les médias numériques, la navigation Web comportent les textes les 
plus lus, vus ou entendus par les élèves à l’adolescence (CEFRIO, 2009; 
Poulin, 2014). La lecture n’est donc pas moindre, mais différente (Roucan, 
2023). À cet égard, il nous apparait important que les stratégies de lecture 
enseignées aux élèves qui sont utilisées sur des supports numériques 
intègrent des dimensions de la compétence numérique. 

La littératie médiatique multimodale 

Avec l’utilisation plus grande des appareils numériques, la littératie 
médiatique multimodale est aussi omniprésente dans le quotidien des 
élèves. La littératie médiatique multimodale peut être définie comme la 
combinaison, dans une même communication, d’au moins deux modes de 
communication parmi les suivants : textuel (écrit), visuel (image/vidéo), 
sonore (audio) ou cinétique (mouvement) (Chaire en littératie médiatique 
multimodale, 2020; Lebrun et al., 2012; MELS, 2010; Russbach, 2016).  

Ainsi, pendant leur parcours scolaire, comme dans de nombreuses 
sphères de leur vie, les élèves sont exposés à des textes disciplinaires 
présentés à l’aide de différents médiums (texte, image, son, mouvement) 
et supports numériques ou du traditionnel format papier.  

La littératie intermédiaire 

La différence entre le niveau de littératie des élèves du début du 
primaire et celui de la fin du secondaire est importante. Entre ces deux 
points, il y a aussi une grande variété de niveaux. Avec comme buts 
d’uniformiser les pratiques et de répondre à un large éventail de besoins, 
le dispositif d’enseignement de stratégies de lecture de Legault et al. 
(2021), qui vise à soutenir le niveau de lecture dit intermédiaire, et adapté 
de Shanahan et Shanahan (2008), a été privilégié. Ce dispositif 
d’enseignement se divise en trois niveaux distincts (voir figure 1). Le 
premier niveau, soit la littératie de base, se compose du décodage ou de 
la reconnaissance des mots fréquemment rencontrés. Le second niveau, 
appelé la littératie intermédiaire, est lié à la compréhension de mots 
communs, qui sont lus avec fluidité, ou à la possibilité de faire des liens 
entre ce qui est lu et les connaissances antérieures. Enfin, le troisième 
niveau est associé à la fois à la littératie disciplinaire et à la mobilisation 
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des autres niveaux de littératie intermédiaire à l’intérieur de situations 
complexes ou de tâches authentiques (Tardif, 2006). 

Figure 1 
Les différents niveaux de littératie de Shanahan et Shanahan (2008), 

modèle tiré intégralement de l’article de Legault et al. (2022) 

 
Afin de soutenir le développement de la littératie disciplinaire des 

élèves, l’enseignement explicite de stratégies qui permettent de les outiller 
adéquatement au niveau intermédiaire est donc souhaitable. En effet, cette 
stratégie pédagogique (Messier, 2019), issue de la recherche basée sur 
des données scientifiques, vise à soutenir les apprentissages des élèves à 
l’intérieur d’une démarche structurée en trois étapes distinctes et 
séquentielles (Bissonnette et Richard, 2003; Falardeau et Gagné, 2012). 
Ces stratégies pédagogiques, communiquées et explicitées aux parents à 
travers des capsules vidéos disponibles sur le site Web de l’école, peuvent 
être un levier pour favoriser la collaboration école-famille. 

De plus, un dispositif d’enseignement unique développé autant 
pour les élèves du primaire que ceux du secondaire, facilitant le passage 
des deux ordres dans les écoles privées, a vu le jour. Il permet un meilleur 
arrimage entre les pratiques des différents établissements scolaires et 
s’adapte mieux aux différentes situations de lecture.  

Déroulement 

Le dispositif d’enseignement de stratégies de lecture  

Il va sans dire que les rencontres réalisées auprès des membres 
du personnel enseignant de différentes écoles à travers le Québec afin 
d’aborder l’amélioration des pratiques pédagogiques ont permis de mettre 

Littératie médiatique 
multimodale 

Littératie
disciplinaire

Littératie intermédiaire

Littératie de base
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en lumière le besoin de développer un dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture commun et traduit dans différentes langues pour 
mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages ainsi que leurs 
parents. Le dispositif d’enseignement choisi provient d’une recherche-
développement (Legault et al., 2021), dont l’objectif était d’en créer un pour 
soutenir les écoles dans l’enseignement des stratégies de lecture et, 
implicitement, des compétences informationnelles1. Ce dispositif a été 
développé de concert avec les équipes disciplinaires et de cycles d’écoles 
situées à différents endroits au Québec, ce qui a largement contribué à 
favoriser son adhésion. Ainsi, les écoles rencontrées étaient fréquentées 
par une clientèle scolaire très diversifiée. Présenté à la figure 2, le dispositif 
a été développé en collaboration avec différents milieux scolaires et est 
basé sur les dispositifs d’enseignements de stratégies de lecture d’Irwin 
(2007), de l’enseignement réciproque d’Oczkus (2018) et du Reading 
apprenticeship de Schoencach, Greenleaf et Murphy (2012). Il a aussi été 
traduit en plusieurs langues, selon les besoins de chacun des milieux, dont 
l’anglais, afin de soutenir l’intégration du dispositif d’enseignement dans le 
cadre des cours d’anglais, langue seconde. 

Figure 2 
Dispositif d’enseignement de stratégies de lecture (Legault et al., 

2021) 

 

Tout au centre de la figure, une bulle jaune est visible, dans laquelle 
l’intention de lecture doit d’abord être identifiée; le choix de cette couleur 

 
1 Les compétences informationnelles consistent en un ensemble d’habiletés englobant la 
découverte d’informations, la compréhension de l’information produite et l’utilisation de 
l’information en créant de nouvelles connaissances (Association of College and Research 
Libraries, 2015, traduction libre) provenant de Chauret et al. (2021, p. 3). 
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vive est un signal pour la personne enseignante, puisque c’est à elle de 
proposer une intention à l’élève pour le guider le plus efficacement possible 
dans sa lecture.  

La dimension méthodologique se trouve à l’intérieur de la bulle 
noire, Planifier sa lecture, qui, sans être une stratégie de lecture, vise à 
soutenir l’élève dans son organisation, sa planification et sa gestion du 
temps en lien avec sa lecture. Les stratégies de lecture (les bulles gris pâle) 
sont ensuite disposées en cercle pour montrer le processus itératif et non 
linéaire de leur application. Les stratégies suivantes sont mises de l’avant 
et enseignées explicitement :  

– Questionner (poser des questions à soi-même, à ses pairs ou à un 
adulte avec qui un lien important a été développé); 

– Faire des liens (avec différentes parties du texte, d’autres textes 
et/ou ses connaissances antérieures); 

– Survoler (en lisant les titres, les sous-titres, le début de certains 
paragraphes, la source, etc.); 

– Relire (des mots, des parties ou la totalité du texte, l’intention ou 
ses traces de compréhension); 

– Produire et garder des traces de sa compréhension (faire un 
schéma, surligner, annoter, souligner, enregistrer des notes 
vocales ou un réseau de concepts); 

– Comprendre le vocabulaire et les concepts disciplinaires (en 
utilisant les stratégies mentionnées, de façon interactive, c’est-à-
dire en posant des questions, en faisant des liens [avec d’autres 
matières notamment], en survolant le texte, en le relisant et en 
regardant les traces écrites). 

Enfin, on retrouve la dimension métacognitive dans la bulle gris 
foncé, à gauche, intitulée Revenir sur sa pratique de lecteur. Après avoir 
vécu une situation mobilisant des stratégies de lecture diversifiées, la 
personne enseignante amène l’élève à prendre conscience de celles 
utilisées dans un contexte donné. Puisqu’une stratégie de lecture est une 
suite d’actions cognitives et métacognitives visant une intention ciblée et 
réalisée consciemment ou inconsciemment (Falardeau et Gagné, 2012; 
Pressley et Harris, 2006), il est souhaitable d’amener l’élève à choisir les 
stratégies les plus adéquates pour lui selon les contextes de lecture, et non 
pas d’imposer des démarches ou des traces à laisser sur les textes. De 
cette façon, l’élève développe une plus grande autonomie et une meilleure 
connaissance de soi (Abrami et Barrett, 2005; Durand et Chouinard, 2012; 
Paquet et Karsenti, 2020); il apprend également à identifier les stratégies 
les plus efficaces selon son propre mode de fonctionnement et le contexte, 
et ce, dans le but de développer un sentiment d’efficacité personnel. Le 
sentiment d’efficacité personnel fait référence à la perception qu’a un 
individu de ses habiletés pour réussir une tâche donnée (Falardeau et al., 
2015).  
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Implantation du dispositif d’enseignement de stratégies de lecture  

Le processus d’implantation du dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture (voir figure 2) est en cours dans de nombreuses 
écoles. Il est difficile pour nous d’évaluer le temps nécessaire pour une 
implantation complète dans une école, puisque de nombreuses variables 
doivent être considérées : la taille de l’école, la stabilité du personnel, le 
nombre de projets en cours ou le nombre d’heures consacrées au 
développement professionnel lié à ce projet spécifique. Bien que de 
nombreux éléments soient communs (dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture de départ, travail par émergence pour susciter 
l’adhésion des personnes enseignantes, formation sur les stratégies de 
lecture) dans chacune des écoles accompagnées, il reste que 
l’implantation du dispositif d’enseignement progresse à des vitesses 
diverses selon les ressources accordées. En d’autres mots, il y a une base 
commune pour l’implantation, mais chaque école avance tout de même à 
son rythme et bénéficie d’une certaine liberté dans l’implantation du 
dispositif d’enseignement. De fait, chaque école privée est autonome. 

Après avoir suscité l’adhésion du personnel enseignant à 
l’implantation d’un dispositif d’enseignement de stratégies de lecture 
commun en travaillant à partir des défis des élèves en lecture, l’équipe en 
conseillance pédagogique planifie et anime une formation sur les stratégies 
de lecture présentes dans le dispositif d’enseignement exposé dans la 
figure 2. Le personnel enseignant reçoit une formation sur les stratégies de 
lecture présentées dans le dispositif d’enseignement afin de se familiariser 
avec celles-ci. Cette formation vise à fournir aux personnes enseignantes 
un vocabulaire et une compréhension commune de ces stratégies et des 
choix de conception du dispositif d’enseignement en lien avec le processus 
itératif, la variété de moyens et l’importance de la métacognition. Cette 
formation, d’une durée minimale d’une heure et demie, peut prendre 
différentes formes selon les modalités de l’école, s’adressant à de petits 
groupes (niveau ou discipline) ou à un ou plusieurs grands groupes.  

Par la suite, du matériel didactique (affiches, site Web, documents 
de travail) sont développées à partir du dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture présenté à la figure 2 et des ressources existantes 
dans les écoles (vocabulaire, repères visuels, documents de travail) afin de 
faciliter le transfert d’un niveau ou d’une discipline à l’autre.  

Des solutions qui répondent aux besoins variés  

Développer un vocabulaire commun 

Depuis déjà plusieurs années, l’élève est placé au centre de sa 
réussite, mais les acteurs qui l’entourent, incluant l’équipe-école, la 
communauté et la famille, jouent un rôle clé dans l’accompagnement et 
l’encadrement (Larivée et al., 2013). En ce sens, certaines écoles ont choisi 
de rendre accessible le dispositif d’enseignement de stratégies de lecture 
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utilisé en classe aux parents afin qu’un vocabulaire commun famille-école 
soit adopté. En effet, des capsules expliquant chacune des stratégies et 
des contextes d’application potentiels favorisent une compréhension 
commune des attentes et facilitent l’accompagnement des élèves à la 
maison. Ce partage dépasse le cadre de l’intégration de la famille et s’étend 
aussi à la communauté, puisque le dispositif d’enseignement est aussi 
utilisé avec tous les autres intervenants et professionnels qui agissent 
autant à l’interne qu’à l’externe et qui soutiennent les élèves ayant des 
besoins particuliers.  

Ainsi, pour l’élève qui rencontre déjà des difficultés en lecture et qui 
a besoin de soutien, le choix de rendre le dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture visible grâce à des affiches en salle de classe et aux 
documents de référence des élèves, mais aussi directement sur le site Web 
de l’école, favorise l’adoption d’un vocabulaire commun autant à l’intérieur 
de l’école qu’à l’extérieur, avec les intervenants. Cette cohérence peut 
influencer le sentiment de compétence des élèves – et aussi des parents –
qui n’ont pas à se familiariser à la fois avec le vocabulaire et les stratégies 
propres à chaque acteur scolaire, c’est-à-dire les membres du personnel 
enseignant de même que les professionnels, comme les orthopédagogues. 

Accompagner les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

Le nombre d’élèves ayant des besoins particuliers est en hausse 
ces dernières années, et ce, autant dans les écoles publiques que privées 
(Ministère de l'Éducation du Québec [MEQ], 2023). La présence des élèves 
qui bénéficient d’outils d’aide technologique dans le cadre de leur plan 
d’intervention est aussi, par le fait même, de plus en plus importante. À cet 
égard, l’enseignement de stratégies de lecture pouvant être utilisées sur 
différents supports ou par des moyens de lecture variés vient répondre aux 
besoins d’accompagnement de ces élèves. Ces stratégies enseignées, 
transférables à la réalité de lecture de tous ces élèves (p.ex. lors de 
l’utilisation d’outils de soutien à la lecture, comme la synthèse vocale, qui 
est un contexte semblable à l’écoute d’un texte audio), les rendent 
capables d’employer adéquatement une méthode favorisant leur 
compréhension, comme les autres élèves sans difficulté. Nous avons donc 
découvert, dans le cadre du développement de ce dispositif, qu’il n’y a donc 
pas de stratégies spécifiques destinées aux élèves qui utilisent ces outils 
d’aide. Dans ce cas, l’enseignement de stratégies qui s’appliquent à tous 
ces élèves vise à réduire la charge de travail liée à la différenciation 
pédagogique qui relève de la personne enseignante en classe. Ainsi, la 
collaboration entre le personnel enseignant concernant l’utilisation d’un 
support pédagogique commun est facilitante.  
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Développer l’autonomie des élèves et une meilleure 
connaissance de soi 

La mise en place d’un dispositif d’enseignement de stratégies de 
lecture dans lequel plusieurs moyens ou pistes sont proposés aux élèves 
vise à développer l’autonomie et la métacognition. Par exemple, la stratégie 
« garder des traces de sa compréhension », qui propose d’utiliser le 
résumé, la schématisation, le surlignement ou même les notes vocales, 
intègre des stratégies métacognitives à exploiter de façon autonome. 
L’élève peut donc choisir le moyen approprié à ses besoins ou à la tâche 
proposée. Certains moyens proposés dans les écoles ne sont pas 
applicables sur tous les types de textes ou de médiums de lecture. Par 
exemple, surligner les caractéristiques des personnages peut être difficile 
dans le cadre d’un texte audio ou d’un texte utilisé en mathématique. Le 
personnel, dans les écoles, est donc encouragé à permettre aux élèves de 
laisser des traces de leur démarche, s’ils en ressentent le besoin. Ainsi, 
s’éloigner des moyens habituellement mis en place, c’est-à-dire mettre 
entre autres de côté le contrôle par l’exigence de rendre visibles des traces 
uniformes, nécessite plus de travail pour les élèves, afin qu’ils développent 
leur métacognition et cernent mieux leurs besoins. Certaines écoles ont 
donc intégré des questions pour favoriser la métacognition à la fin des 
tâches qui suscitent la lecture et l’application des stratégies de lecture. Ces 
écoles constatent un accueil favorable de cette initiative de la part des 
élèves. Malgré une absence de documentation scientifique de la situation 
actuelle, certains membres du personnel enseignant, dont les écoles 
offrent plus de liberté aux élèves quant au choix des stratégies utilisées, 
notent une plus grande application de ces dernières et moins de résistance. 

Faciliter la transition primaire-secondaire 

La transition entre ces deux ordres d’enseignement est une étape 
cruciale dans la vie des élèves et de leurs parents. Les études montrent 
une relation entre cette transition, le taux de décrochage et la chute des 
résultats scolaires (Larose et al., 2006). Parmi les éléments qui peuvent 
affecter les élèves, il y a notamment l’absence de continuité dans les 
stratégies d’enseignement et dans les différents programmes. En ce sens, 
l’utilisation d’un vocabulaire et de stratégies de lecture commune pourrait 
faciliter ce passage (Brousseau et al., 2011).  

Bien qu’aucune donnée concernant le nombre d’élèves qui 
fréquentent une école primaire privée et qui poursuivent leur parcours au 
secondaire privé ne soit présentement disponible, il est possible de penser 
qu’une grande majorité de ces élèves font toutefois ce choix, puisque des 
ententes entre certaines écoles existent (Dion-Viens, 2014). Ces ententes 
visent à faciliter l’admission des élèves issus d’écoles privées primaires 
dans certaines écoles privées secondaires. Les données ministérielles 
(MEQ, 2024) concernant la fréquentation de ce type de milieu permettent 
de présumer que les élèves poursuivent leur scolarité au privé puisque le 
pourcentage d’élèves qui fréquentent les écoles secondaires privées est 
beaucoup plus grand (66,6 %) que celui du primaire privé (24,85 %). Les 
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collaborations entre le personnel enseignant du primaire et du secondaire 
dans ces milieux encouragent notamment l’utilisation d’un même 
vocabulaire et de stratégies de lecture similaires pour non seulement les 
élèves, mais également leurs parents. Somme toute, cela signifie que la 
transition du primaire vers le secondaire en est facilitée. 

Rejoindre les parents dans plusieurs langues 

La diversité culturelle des élèves est omniprésente en salle de 
classe. Il est parfois difficile pour les parents issus de l’immigration, qui 
n’ont pas nécessairement connu le dispositif d’enseignement de l’école 
québécoise, d’avoir les outils nécessaires pour soutenir leur enfant dans sa 
réussite (Legault, 2024). Ainsi, afin de mieux accueillir et d’inclure les 
élèves et leur famille, il est essentiel pour le personnel scolaire de réfléchir 
à sa vision, à sa posture d’accueil et à sa pratique (Dalley, 2014). En ce 
sens, certaines écoles privées ont, au sein même de leur projet éducatif, 
un mandat culturel, religieux ou communautaire. Quelques écoles ont 
même choisi de traduire le dispositif d’enseignement de stratégies de 
lecture dans plusieurs langues ou dans celle qui occupait une plus grande 
place au sein de l’école. La traduction anglaise déjà existante du dispositif 
d’enseignement de stratégies de lecture permet de soutenir le personnel 
enseignant dans le champ de l’anglais, langue seconde, et de répondre à 
un besoin des parents. À travers le dispositif d’enseignement de stratégies 
de lecture, un début d’espace de médiation ou d’ouverture permettant de 
faciliter la collaboration école-famille est donc relevé (Farmer et al., 2008).  

Apports et prospectives 

Bien que le dispositif d’enseignement relatif à l’enseignement 
explicite des stratégies de lecture soit omniprésent dans plusieurs écoles 
privées, il semble encore tôt pour en documenter les retombées réelles sur 
le sentiment d’efficacité du personnel enseignant et professionnel ou sur 
les résultats scolaires des élèves. Lorsque le dispositif sera davantage 
déployé, le but serait d’analyser les retombées de ses enseignements afin 
de poursuivre les réflexions sur le sujet. C’est une avenue que nous 
souhaitons documenter dans un avenir rapproché. Nous constatons que le 
dispositif d’enseignement semble répondre à un besoin énoncé par le 
personnel enseignant rencontré lors des accompagnements pour mieux 
outiller les élèves et les parents. De plus, nous constatons que le projet est 
plutôt rassembleur, puisque la grande majorité du personnel enseignant 
rencontré remarque que les compétences en littératie des élèves ont 
diminué avec le temps, surtout depuis la pandémie, et souhaite remédier à 
leurs difficultés. De notre point de vue, il apparait difficile d’émettre cette 
opinion. Les élèves sont de plus en plus exposés à différents contextes, 
supports et médiums de lecture, mais les ouvrages didactiques destinés à 
l’enseignement des stratégies de lecture en tiennent rarement compte. Les 
élèves ainsi que les enseignants sont-ils donc suffisamment outillés pour 
s’adapter aux nouveaux contextes de lecture?  
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Les facteurs affectant le déploiement du dispositif 
d’enseignement de stratégies de lecture 

Le processus de mise en place d’un dispositif d’enseignement de 
stratégies de lecture unique dans une école et d’enseignement explicite 
des stratégies est long et demande de nombreuses ressources. Quatre 
facteurs semblent avoir exercé une influence positive dans la réussite de 
la mise en place du processus :  

– les ressources consacrées à la réalisation; 
– l’arrimage préalable des pratiques liées aux stratégies de lecture;  
– le degré d’aisance du personnel enseignant par rapport à 

l’enseignement explicite de ces stratégies; 
– l’intégration à la planification actuelle du personnel enseignant tout 

au long de l’année. 

De plus, la collaboration de chacun est essentielle afin de 
permettre aux élèves de s’approprier les stratégies. En effet, l’utilisation du 
dispositif au sein de différentes disciplines scolaires permet aux élèves de 
s’approprier chacune des composantes enseignées et de constater la 
pertinence de cet enseignement. 

Les ressources consacrées à la réalisation 

Sachant que les écoles ont déjà de nombreux projets en cours et 
que les moments de rencontre sont peu fréquents pour discuter de 
pratiques pédagogiques, le degré d’implantation est plutôt variable d’une 
école à l’autre. Lorsque les membres du personnel enseignant 
reconnaissent l’importance du développement du dispositif 
d’enseignement de stratégies de lecture propre à l’école et à la production 
du matériel qui y est relié, la mise sur pied semble plus efficace puisque 
des ressources sont consacrées à la réalisation de ce projet (Caneva et 
Brabant, 2023). La formation et l’accompagnement d’autres membres du 
personnel enseignant qui ont moins d’aisance avec l’enseignement des 
stratégies de lecture font aussi partie du mandat des leadeurs 
pédagogiques. En guise d’exemple, la modélisation en classe de stratégies 
pédagogiques peut être un moyen mis en place pour soutenir le corps 
enseignant. Bien que ces étapes soient réalisées à travers un processus 
de leadeurship partagé (Luc, 2006), le rôle de suivi doit être fait par un 
membre de la direction puisque celle-ci détient le pouvoir structurel (Laney, 
2017). 

L’arrimage préalable des pratiques liées aux stratégies 
de lecture 

La réalisation du projet semble aussi plus facile lorsqu’un arrimage 
relatif au vocabulaire et aux stratégies de lecture a été préalablement 
réalisé dans les départements de langue. Le dialogue entre les membres 
du personnel enseignant quant à leurs pratiques pédagogiques adoptées 
pour l’enseignement des stratégies de lecture et le processus de 
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consensus débuté semblent importants pour assurer la rapidité de 
déploiement du processus. De nouveau, la collaboration est au cœur de la 
réussite de cette appropriation. 

Le degré d’aisance des personnes enseignantes lié à 
l’enseignement explicite des stratégies 

Nous constatons que ce ne sont pas tous les membres du 
personnel qui ont reçu le même temps de formation en enseignement. En 
effet, ceux dont le champ d’enseignement est les langues et ceux issus des 
autres disciplines scolaires n’ont pas le même bagage de connaissances 
concernant les stratégies à transmettre aux élèves. Il en est de même avec 
l’arrivée massive des personnes enseignantes non formées en éducation 
ou non détentrices de brevet. Malgré le bagage possible avec lequel elles 
arrivent, elles sont toutefois, comme les parents d’élèves, peu ou pas 
outillées en ce qui concerne les stratégies pour comprendre un texte. La 
mise en place d’un processus d’accompagnement structuré peut donc les 
aider à soutenir adéquatement leurs élèves, et les parents de ces derniers. 

L’intégration à la planification actuelle des membres du 
personnel enseignant tout au long de l’année 

L’application des stratégies doit être réalisée sur un texte signifiant 
dont le niveau de difficulté est adéquat pour les élèves (ni trop facile, ni trop 
difficile). En ce sens, nous constatons que les membres du personnel 
enseignant qui ont intégré l’enseignement des stratégies de lecture dans 
leurs activités quotidiennes semblent voir des retombées positives chez les 
élèves jusqu’à maintenant. En effet, le personnel enseignant relève une 
meilleure connaissance ou une application autonome plus fréquente des 
stratégies de lecture. Cette observation correspond aux données mesurées 
préalablement par Falardeau et al. (2015), qui affirment que les élèves 
doivent aborder les stratégies de lecture de 4 à 12 fois par mois et de 
manière intensive au départ avant qu’un impact ne soit percevable sur leur 
sentiment d’efficacité personnelle, 

Il va sans dire que l’absence d’uniformisation du processus 
d’implantation vient aussi compliquer l’obtention de données de recherche. 
De plus, afin de mesurer de manière efficace les retombées sur le 
sentiment de compétences ou la réussite scolaire des élèves, et sachant 
que les compétences en lecture des élèves évoluent tout au long du 
parcours scolaire (Van Grunderbeeck et al., 2004), il serait nécessaire de 
procéder à une étude longitudinale permettant de documenter l’utilisation 
des stratégies sur l’ensemble du parcours scolaire d’élèves, allant du 
primaire au secondaire. En revanche, « il n’est pas toujours possible de 
mettre en place [ce type de recherches] […], car elles demandent un grand 
financement ainsi qu’une logistique souvent lourde pour la mise en place 
de la recherche dans le milieu scolaire et l’analyse des données » (Legault 
et al., 2024). 
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Bien qu’on prévoie, en 2036, que 49 % des élèves seront issus de 
l’immigration au Canada (Statistique Canada, 2017), les membres du 
personnel enseignant sont encore nombreux à être réticents à l’intégration 
de pratiques valorisant le plurilinguisme en salle de classe. Nous 
constatons qu’il est encore difficile de convaincre les milieux du bienfondé 
de la traduction en plusieurs langues maternelles du dispositif 
d’enseignement de stratégies de lecture visant, par le fait même, une plus 
grande ouverture vers la communauté et les parents. Afin de prouver la 
pertinence de cette pratique pédagogique, nous souhaitons mesurer les 
retombées de cette approche sur le transfert des apprentissages des 
élèves et celles en lien avec la collaboration école-famille. 

Conclusion 

Le développement et la mise en œuvre du dispositif 
d’enseignement des stratégies de lecture répondent actuellement à un 
véritable besoin des personnes enseignantes, tant au primaire qu’au 
secondaire. Adapté aux réalités de lecture actuelles, le dispositif vise à 
mieux outiller les élèves dans le développement de leur littératie et de leur 
autonomie. À travers la formation, les membres du personnel enseignant 
de différents niveaux ou disciplines en viennent à échanger et à adopter un 
vocabulaire commun. Cette cohérence ne peut se faire qu’à travers un 
dialogue ouvert et doit aussi se traduire par une ouverture avec les autres 
acteurs de l’école. Enfin, la collaboration entre la famille et l’école à travers 
la mise en place d’un espace ouvert de communication et une plus grande 
transparence est souhaitable. Actuellement, le dispositif d’enseignement 
est présenté aux parents, leur est expliqué, puis rendu disponible en tout 
temps. Ils n’ont pas été impliqués dans le processus de création et il nous 
apparait trop tôt pour les interroger sur le déploiement actuel. Bien qu’il 
nous semble un peu utopique de croire que ce dispositif d’enseignement 
de stratégies de lecture permettrait cette ouverture, nous souhaitons que 
celui-ci soit le point de départ d’une réflexion sur le rôle attendu des parents 
ainsi que sur les attentes exprimées à leur égard par le milieu scolaire.   
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