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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).

L’article qui suit vise à mieux comprendre le potentiel anxiogène des

technologies de l’information et des communications généralement utilisées

au collégial, a�n de proposer des moyens d’atténuer celui-ci. 

Contexte 

Virage numérique : un fort potentiel anxiogène pour la
population étudiante 

Au collégial, les technologies de l’information et des communications en enseignement (TICE)

sont très présentes : formation à distance, ressources pédagogiques en ligne, outils de

communication, etc. Même dans un enseignement magistral, les étudiantes et étudiants n’y

échappent pas. Par exemple, l’apprentissage d’un logiciel spéci�que en formation technique

ou l’usage d’une application de gestion de références bibliographiques font partie des

situations courantes dans lesquelles les TICE sont exploitées. La pandémie de COVID-19 a

exacerbé ce virage technologique en imposant, à grande échelle, l’enseignement à distance.

Même avant la pandémie, ce virage technologique demeurait d’actualité, comme en font foi

les orientations du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur

(Gouvernement du Québec, 2018). 

Les recherches suggèrent que les technologies peuvent, dans certaines conditions, faire

obstacle à l’apprentissage. Il est même possible de parler de « situation de handicap » causée

par l’environnement numérique (Fougeyrollas, 2010). Le potentiel anxiogène des TICE est

important à considérer, dans un contexte où l’anxiété est en hausse chez la population

étudiante au collégial (CRISPESH, Larose et Beaulieu, 2021; Gaudreault et Normandeau, 2018).

L’impact de l’anxiété peut être majeur, sur le parcours scolaire, la réussite (Gosselin et

Ducharme, 2017), et sur le bien-être psychologique des étudiantes et étudiants (Piché et al.,

2017). Il devient donc pertinent de s’intéresser à des stratégies d’utilisation des TICE qui soient

moins anxiogènes chez cette population. 

Concept clé 

Le CINE : les dimensions de l’anxiété

Les travaux de Lupien (2019) font état de quatre dimensions de l’anxiété, mieux connues sous

l’acronyme du CINE. Ces dimensions peuvent être appliquées au contexte d’implantation des

TICE.   

Méthodologie

Une recherche-action en milieu collégial

Type de recherche : Approche mixte (quantitative et qualitative)

Population étudiée : population étudiante (n=313) et enseignante au collégial 

Période et lieux de la recherche : de 2019 à 2022 avec le Cégep du Vieux

Montréal, son CCTT (CRISPESH, le Centre de recherche sur l’inclusion des

personnes en situation de handicap) et le Cégep régional de Lanaudière à

Terrebonne

Le projet a combiné : 1) le développement et la passation d’un questionnaire,

l’Inventaire d’adaptation et d’anxiété reliées aux TICE (IAAT) à des étudiantes et

étudiants au collégial (n=313); 2) la tenue de six groupes de discussion avec des

enseignantes et enseignants, puis avec des étudiantes et étudiants; 3) la

coconstruction en équipe combinant des membres des corps enseignant et étudiant

du Plan d’intervention pour les TICE Anxiogènes (PITA); 4) l’expérimentation du PITA.

Résultats

Des TICE anxiogènes

Près du trois quarts des étudiantes et
étudiants sont tracassés par des idées
d’échec en lien avec les TICE.  

Le questionnaire développé lors du projet visait à évaluer l’état d’esprit des étudiantes et

étudiants lors de l’utilisation d’outils technologiques (Comment je me sens au moment même

où je dois utiliser une TICE ou lorsque je dois y penser ?). Les réponses mettent en lumière que

l’utilisation des TICE vient souvent de pair avec une pression de performance chez plusieurs

étudiantes et étudiants au collégial, puisque 73.1 % des répondantes et répondants se disent

envahis par des pensées d’échec lors de l’utilisation des TICE, ou lorsqu’elles ou ils pensent aux

TICE. 

Tout près de 73 % des étudiantes et étudiants
se sentent en surcharge dans l’utilisation des
TICE. 

Un sentiment de surcharge est ressenti par une proportion importante, soit 72.9 %, des

étudiantes et étudiants en lien avec les TICE. La multiplication du nombre de plateformes et

d’outils technologiques à utiliser contribue à cette surcharge mentale, selon les propos

recueillis dans les groupes de discussion.   

Un temps d’adaptation est souvent
nécessaire. 

Les groupes de discussion avec des personnes étudiantes et enseignantes ont permis

d’approfondir les facteurs et les causes de l’anxiété causée par les TICE. Parmi elles, la courbe

d’apprentissage nécessaire pour apprivoiser de nouveaux outils technologiques, l’importance

d’un accompagnement dans cet apprentissage (non seulement pour les étudiantes et

étudiants, mais aussi pour le personnel enseignant), ou le manque de convivialité de certaines

plateformes. 

Les étudiantes et étudiants peuvent aussi être anxieux lorsque les TICE s’immiscent dans leur

vie privée.  

À cela, s’ajoute, pour les personnes étudiantes, les enjeux de communication en ligne avec le

personnel de l’établissement, par exemple, des délais de réponse aux courriels ou à la

messagerie interne parfois jugés longs, ou l’incertitude à savoir si un message a été bien lu par

son destinataire. De son côté, le personnel enseignant peut se sentir parfois en dilemme entre

la pression de répondre dans l’immédiat, et celle de protéger leur temps libre. 

Que retenir de nos résultats ?

L’anxiété reliée aux TICE : un problème important, mais
pas insoluble 

Les personnes étudiantes sont plus
anxieuses de manière générale et lors de
l’utilisation des TICE.  

Les résultats tirés du sondage, mais aussi des groupes de discussion, suggèrent que l’anxiété

pouvant être vécue par les étudiantes et étudiants au collégial est non-négligeable, surtout

lors d’un contexte d’utilisation des TICE. L’environnement collégial, déjà empreint de

nouveautés à apprivoiser et d’objectifs scolaires à atteindre pour plusieurs, peut exacerber ce

stress. De là l’importance, pour le personnel enseignant, d’être sensible à ce sentiment

d’anxiété potentiel et de plani�er un usage ré�échi des TICE. 

Des actions concrètes peuvent être prises
pour diminuer l’anxiété reliée aux TICE,
notamment avec le Plan d’intervention pour
les TICE Anxiogènes (PITA).  

L’analyse des données a permis à l’équipe de recherche de développer le Plan d’intervention

pour les TICE Anxiogènes (PITA), puis de l’expérimenter à la session d’hiver 2022, avec l’apport

de plusieurs étudiantes et étudiants partenaires. Étant donné l’évolution constante des

technologies, le PITA se veut �exible, adaptable et transférable à plusieurs logiciels, cours ou

modalités d’enseignement. Le contexte pandémique, ponctué de nombreux aller-retour entre

l’enseignement à distance et en présentiel, a orienté l’équipe vers cette volonté de souplesse

des recommandations proposées. 

Le PITA a été pensé en trois niveaux d’action : primaire, secondaire et tertiaire. Dans certains

cas, l’utilisation des TICE s’avère incontournable, par exemple, l’utilisation de logiciels

spéci�ques à un programme technique. D’autres activités pédagogiques pourraient permettre

une option « sans TICE », ou encore, proposer des alternatives (ex.: laisser les étudiantes et

étudiants choisir le logiciel avec lequel elles et ils sont le plus confortables).

Le partenariat entre les corps enseignant et
étudiant est essentiel pour une
compréhension complète des enjeux. 

L’analyse comparée des groupes de discussion composés respectivement de personnes

étudiantes et enseignantes a fait ressortir des disparités signi�catives quant à la perception

des impacts des TICE sur l’anxiété ressentie lors des études collégiales. Par exemple, la

surcharge cognitive reliée aux communications par messagerie trop abondante est beaucoup

plus ressentie par les étudiantes et les étudiants. Il apparaît essentiel de placer la perspective

étudiante au centre de toute démarche, PITA ou autre, visant à diminuer cette anxiété. 

Pistes d’action

Éviter de présumer que les étudiantes et étudiants sont à l’aise avec les TICE.  

Par exemple, il y a une différence entre la nécessité de maîtriser le logiciel

Excel pour un cours de méthodes quantitatives et utiliser TikTok à des �ns

récréatives. 

Effectuer une évaluation juste des compétences avec les TICE chez les

étudiantes et étudiants. L’utilisation d’un sondage (ex. : IAAT) en début de

session permettrait d’avoir un aperçu du niveau d’aisance.  

Faire appel aux ressources institutionnelles pour soutenir les étudiantes et

étudiants dans l’usage des TICE. On peut recourir au personnel de la

bibliothèque, aux personnes conseillères pédagogiques, ou à des tutoriels. 

Minimiser les nouveautés technologiques, en permettant l’usage, si possible,

d’outils déjà familiers chez les étudiantes et étudiants. 

Communiquer clairement des balises sur les modalités d’utilisation des TICE.  

Par exemple, les délais de réponse aux courriels auxquels les étudiantes et

étudiants peuvent s’attendre, a�n d’éviter tout malentendu, et donc, du

stress inutile. 

Pistes de recherche

Les recherches qui s’intéressent au sentiment d’anxiété généré par les outils

technologiques en enseignement sont rares, surtout au Québec. Étant donné que les

TICE ne sont pas près de disparaître du paysage éducatif, voici quelques pistes de

recherche :  

Évaluer si les étudiantes et étudiants en situation de handicap ont un niveau

d’anxiété différent en lien avec les TICE.  

La présente recherche ne faisait pas de distinction avec celles et ceux en

situation de handicap. Qu’en est-il des étudiantes et étudiants avec un

trouble anxieux, ou encore, celles et ceux qui utilisent des TICE « aidantes »

pour pallier un trouble d’apprentissage (ex. : logiciels d’aide à la révision

linguistique comme Antidote) ? 

Mesurer l’anxiété chez les personnes qui choisissent volontairement un mode

de formation impliquant une forte composante technologique (ex.: formation à

distance). 

S’intéresser à l’impact des TICE sur l’anxiété vécue par les étudiantes et les

étudiants lors des transitions scolaires. 

Pour approfondir le sujet

Ellis, K. et Kent, M. (2011). Disability and New Media. Routledge. 

Jaeger, P. T. (2011). Disability and the Internet: Confronting a Digital Divide. Lynne Rienner

Publishers. 

Références

CRISPESH, Larose, S. et Beaulieu, C. (réalisateurs). (2021). 

 [midi-conférence]. CRISPESH.  

Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le �l et la toile. Transformations réciproques du sens du

handicap. Presses de l’Université Laval.  

Gaudreault, M. M. et Normandeau, S.-K. avec la collaboration de Jean-Venturoli, H. et St-

Amour, J. (2018). 

. ÉCOBES – Recherche et transfert, Cégep de Jonquière.  

Gosselin, M.-A. et Ducharme, R. (2017). 

. Service social, 63(1), 92‑104. 

Gouvernement du Québec. (2018). 

.  

Lupien, S. (2019). . Centre d’études sur le stress humain.  

Piché, G., Cournoyer, M., Bergeron, L., Clément, M.-E. et Smolla, N. (2017). 

. Santé mentale

des populations, 42(1), 19‑42. 

Mentions de responsabilité

Éditrice : Karine Vieux-Fort 

Comité éditorial : Karine Vieux-Fort, Anouk Lavoie-Isebaert et Catherine Charron

Révision linguistique : Marie-Eve Cloutier

Cet article est rendu disponible selon les termes de la licence 

.

ISSN 2817-2817

Santé mentale Enseignement et pédagogie

Apprentissage et compétences étudiantes

Consulter le dossier

Équité, diversité et
inclusion (EDI) : au cœur de
la réussite étudiante

  

e

« (Nom du logiciel), j’ai trouvé ça quand même assez complexe à
utiliser. » (étudiant) 

« Tu passes un bon moment, tu reçois une note, ta soirée est
gâchée. » (étudiante) 

Effets de la Covid-19 sur l’adaptation

collégiale des ÉSH

Caractéristiques de la population étudiante collégiale : valeurs, besoins,

intérêts, occupations, aspirations, choix de carrière. Données provenant du Sondage provincial

sur les étudiants des cégeps (SPEC) administré aux étudiants nouvellement admis aux études

collégiales à l’automne 2016

Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial et

recours aux services d’aide socioaffectifs

Plan d’action numérique en éducation et en enseignement

supérieur

Recette du stress

Épidémiologie des

troubles dépressifs et anxieux chez les enfants et les adolescents québécois

Creative Commons BY-NC-SA

4.0

À propos de
l'autrice et de
l'auteur

Audrey Bigras

Chercheuse au Centre de recherche sur l’inclusion
des personnes en situation de handicap (CRISPESH)

Cégep du Vieux Montréal

Audrey Bigras est chercheuse en inclusion des personnes en situation de handicap au Centre de recherche sur

l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH). Intéressée par les enjeux d’inclusion scolaire, elle

a été impliquée, au cours des dernières années, dans un projet de recherche PAREA portant sur l’anxiété des

étudiantes et étudiants au collégial en lien avec l’utilisation des TICE (technologies de l’information et des

communications en enseignement). Détentrice d’une maîtrise en Sciences de l’éducation et d’un baccalauréat

en Information scolaire et professionnelle, elle travaille depuis plus d’une dizaine d’années dans divers

organismes af�liés au réseau collégial. D’autre part, elle a occupé des rôles en valorisation de la recherche, en

formation à distance ainsi qu’en veille stratégique en enseignement supérieur.

Paul Turcotte

Enseignant-chercheur au Département de philosophie

Cégep du Vieux Montréal

Paul Turcotte est professeur au Département de philosophie du Cégep du Vieux Montréal et chercheur associé

au Centre de recherche sur l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH). Ses intérêts de

recherche gravitent autour des pratiques pédagogiques inclusives et de l'utilisation des TIC en enseignement

supérieur. Il a été impliqué dans plusieurs projets de recherche du CRISPESH qui concernait ces enjeux et plus

récemment, il a été chercheur principal dans un projet de recherche PAREA portant sur l’anxiété des étudiantes

et étudiants au collégial en lien avec l’utilisation des TICE (technologies de l’information et des communications

en enseignement).

Restez à l'affût

Abonnez-vous à l'infolettre

   

Dossiers thématiques

Coffre à outils

Veille

Revue Relais.

Pratiques inspirantes

Grand angle

Nouvelles

Activités à venir

Archives

Médias

475, rue du Parvis

Québec (QC) G1K 9H7

info@oresquebec.ca

 Accessibilité Carte du site Politique de con�dentialité

À moins d'indication contraire, le contenu de ce site est mis à disposition sous la licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Agence web : Kryzalid

Con�dentialité  - Conditions

Quels rôles peuvent jouer
les applications avec
agent conversationnel sur
la santé mentale et la
persévérance scolaire
des étudiantes et
étudiants québécois ?

Accueil  Revue Relais.  Anxiété générée par les TICE chez la population étudiante au collégial : conception d’un outil de mesure et stratégies d’intervention dans une perspective inclusive

Suggestions de
lecture

À propos  Publications  Activités  Veille Nouvelles 

https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Sant%C3%A9%20mentale
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Enseignement%20et%20p%C3%A9dagogie
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Apprentissage%20et%20comp%C3%A9tences%20%C3%A9tudiantes
https://oresquebec.ca/dossiers/equite-diversite-et-inclusion-edi-au-coeur-de-la-reussite-etudiante/
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://oresquebec.ca/relais/anxiete-generee-par-les-tice-chez-la-population-etudiante-au-collegial-conception-dun-outil-de-mesure-et-strategies-dintervention-dans-une-perspective-inclusive/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://oresquebec.ca/relais/anxiete-generee-par-les-tice-chez-la-population-etudiante-au-collegial-conception-dun-outil-de-mesure-et-strategies-dintervention-dans-une-perspective-inclusive/
mailto:?subject=Anxi%C3%A9t%C3%A9%20g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9e%20par%20les%20TICE%20chez%20la%20population%20%C3%A9tudiante%20au%20coll%C3%A9gial%20:%20conception%20d%E2%80%99un%20outil%20de%20mesure%20et%20strat%C3%A9gies%20d%E2%80%99intervention%20dans%20une%20perspective%20inclusive&body=https://oresquebec.ca/relais/anxiete-generee-par-les-tice-chez-la-population-etudiante-au-collegial-conception-dun-outil-de-mesure-et-strategies-dintervention-dans-une-perspective-inclusive/
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_BigrasetTurcotte_Figure1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_BigrasetTurcotte_Figure1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_BigrasetTurcotte_Figure2-FondGris-e1720551466616.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_BigrasetTurcotte_Figure2-FondGris-e1720551466616.png
https://www.youtube.com/watch?v=L2i9pyy3jr0
https://www.youtube.com/watch?v=L2i9pyy3jr0
https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudianteCollegiale_%092018.pdf
https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudianteCollegiale_%092018.pdf
https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudianteCollegiale_%092018.pdf
https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudianteCollegiale_%092018.pdf
https://doi.org/10.7202/1040048ar
https://doi.org/10.7202/1040048ar
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/Plan-action-numerique/PAN_Plan_action_VF.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/Plan-action-numerique/PAN_Plan_action_VF.pdf
https://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/source-du-stress/
https://doi.org/10.7202/1040242ar
https://doi.org/10.7202/1040242ar
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://oresquebec.ca/inscription-a-linfolettre/
https://www.linkedin.com/company/ores-reussite/
https://www.facebook.com/ores.reussite
https://www.youtube.com/channel/UCqWrG-qudLjCfL8OqTVRnOA
https://oresquebec.ca/feed/
https://oresquebec.ca/dossiers-thematiques/
https://oresquebec.ca/coffre-a-outils/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/pratiques-inspirantes/
https://oresquebec.ca/grand-angle/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/activites-a-venir/
https://archivesoresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/medias/
mailto:info@oresquebec.ca
https://oresquebec.ca/accessibilite/
https://oresquebec.ca/sitemap_index.xml
https://reseau.uquebec.ca/fr/confidentialite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://kryzalid.net/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://oresquebec.ca/relais/quels-roles-peuvent-jouer-les-applications-avec-agent-conversationnel-sur-la-sante-mentale-et-la-perseverance-scolaire-des-etudiantes-et-etudiants-quebecois/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/recherche/


Numéro 10, actes de colloque – 2024

Camie, développement d’une
formation sur l’inclusion des
personnes étudiantes de
l’international par une équipe
multidisciplinaire : quelles étapes
et quels leviers pour y parvenir ?

Revue Relais.

Pour

citer

cet

article

Goulet, M.-J., Champagne, A., Bérubé, F., Cambefort, N., Frozzini, J., Gallard, I., Gélinas-Proulx, A., Rennie, C., Rugira, J.-M. et Saffari, H. (2024). Camie, développement d’une formation sur l’inclusion des personnes étudiantes de

l’international par une équipe multidisciplinaire : quelles étapes et quels leviers pour y parvenir ? Relais. La revue de vulgarisation scienti�que sur la réussite en enseignement supérieur, 10 (actes de

colloque).  https://oresquebec.ca/relais/camie-developpement-dune-formation-sur-linclusion-des-personnes-etudiantes-de-linternational-par-une-equipe-multidisciplinaire-quelles-etapes-et-quels-leviers-pour-y-parv/

Marie-Josée Goulet
Professeure au Département des sciences de

l’éducation

Université du Québec en Outaouais

Amélie Champagne
Coordonnatrice de recherche

Université du Québec en Outaouais

Farrah Bérubé
Professeure au Département de lettres et

communication sociale

Université du Québec à Trois-Rivières

Nadine Cambefort
Directrice administrative de l’enseignement

École nationale d'administration publique

Jorge Frozzini
Professeur au Département des arts et lettres et

titulaire de la Chaire de recherche du Canada en

communication interculturelle et technologies de

gestion en contexte pluraliste

Université du Québec à Chicoutimi

Isabelle Gallard
Technopédagogue

École nationale d'administration publique

Andréanne Gélinas-Proulx
Professeure au Département des sciences de

l’éducation

Université du Québec en Outaouais

Clency Rennie
Professeur au Département de psychosociologie

et travail social

Université du Québec à Rimouski

Jeanne-Marie Rugira
Professeure au Département de

psychosociologie et travail social

Université du Québec à Rimouski

Hamid Saffari
Conseiller en technologies éducatives

Université du Québec en Outaouais

Partager l'article

Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).  

L’article qui suit vise à situer le contexte, les étapes, la méthodologie et les

résultats d’une recherche-développement qui a mené à la création de la

formation Camie pour favoriser l’inclusion des personnes étudiantes de

l’international dans les universités québécoises. 

Contexte 

Les défis de l’augmentation du nombre de personnes
étudiantes de l’international au sein des universités
québécoises

Le nombre de personnes étudiantes de l’international (PÉI), au sein des universités au Québec,

a doublé entre 2009-2010 et 2019-2020, passant de 24 504 à 48 406 (Yamba, 2021). Cette

présence accrue s’accompagne de dé�s importants sur le plan de l’inclusion. Le choc culturel,

la langue, l’adaptation au système pédagogique québécois, le racisme et les préjugés ainsi que

le réseau social à construire (CAPRES, 2019) sont des dé�s qui viennent s’ajouter au dé�

académique pour ces personnes. Plusieurs recherches, dont celle de Bérubé et al. (2021), ont

recensé les dé�s que vivent les PÉI et comment ceux-ci affectent leur réussite et leur

persévérance. À la lumière de cette recherche, il est suggéré de former la communauté

universitaire pour soutenir les PÉI dans leur parcours académique. Sensible à ces constats, une

équipe multidisciplinaire du réseau de l’Université du Québec a alors entrepris de concevoir et

de développer une formation à distance a�n d’améliorer l’inclusion et, par conséquent, la

réussite des personnes étudiantes de l’international : la .  

Concept clé 

Qu’entend-on par inclusion des personnes étudiantes
de l’international ?   

Selon Nair et Vohra (2015), l’inclusion peut être vue comme un processus, un cheminement

actif bidirectionnel par lequel l’individu vit une certaine transformation de soi, à l’image d’une

acculturation, et où se déploie également une action d’intégration de la part de la sphère

d’accueil. Cette intégration, expliquent Nair et Vohra, comprend l’accès à des services ainsi

qu’une participation active et reconnue au sein du milieu d’accueil. L’inclusion s’accompagne

aussi d’une dimension sensible : le sentiment d’appartenance ou « the subjective feeling of

connection and belonging » (Frozzini, 2023, p. 4).  

En éducation, l’approche inclusive est surtout un processus continu de transformation des

pratiques, de la culture et des relations au sein des établissements éducatifs. Elle vise à mieux

tenir compte de la diversité des réalités et des besoins de toutes les personnes apprenantes

(Potvin, 2018). Le Conseil supérieur de l’éducation au Québec (CSÉ, 2017) précise que

l’éducation inclusive demande que l’institution d’enseignement s’adapte a priori à la diversité

des apprenants et apprenantes. 

Méthodologie

La recherche-développement en toile de fond

Type de recherche : Recherche-développement (RD)

Période et lieux de la recherche : Entre 2020 et 2023. Le projet implique une

équipe multidisciplinaire de cinq constituantes du réseau de l’Université du

Québec (UQ), soit l’Université du Québec en Outaouais (UQO), l’École nationale

d’administration publique (ÉNAP), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR), ainsi que son siège social.

Nous avons créé un projet de recherche parallèle au développement de la formation

Camie. Le modèle retenu est celui de la recherche-développement (RD) de Bergeron

et Rousseau (2021) qui comprend cinq étapes. La RD a une double �nalité : elle sert à

générer des connaissances scienti�ques tout en visant la conception ou l’adaptation

d’un ou de produits (Bergeron et Rousseau, 2021).

Une des particularités de la RD est qu’elle exige la tenue de phases évaluatives.

Celles-ci permettent une forme de coconstruction avec les personnes participantes

dans le but d’améliorer le produit en développement au fur et à mesure de sa

conception. Plusieurs personnes ont participé aux phases évaluatives de la formation

Camie, nommées phases de mise à l’essai dans le cadre du projet.

La mise à l’essai fonctionnelle interne a été conduite dans l’équipe de recherche

elle-même (n=9).

La phase de la mise à l’essai fonctionnelle externe a été menée auprès de

personnes possédant une expérience professionnelle pertinente. Au total, ce sont 22

personnes, membres de la Communauté de pratique sur les étudiants étrangers

(CPÉÉ) de l’Université du Québec, membres du Comité de ré�exion sur l’Équité,

Diversité et Inclusion (EDI) du même réseau ou encore impliquées dans la formation

Camie, qui ont participé à cette étape.

La phase de mise à l’essai empirique a été conduite au sein de trois universités

participantes du réseau UQ (UQO, UQTR et UQAR). Pour chacune de ces universités,

des personnes étudiantes locales (n=11) et de l’international (n=13), mais aussi des

personnes enseignantes (n=20) et des personnes faisant partie du personnel

universitaire (n=11) ont été sondées. Elles ont alors pu donner leur avis sur la formation

Camie et des moyens de l’améliorer a�n de mieux répondre à leurs besoins et

préoccupations.

Résultats

La mise en œuvre d’une recherche-développement
(RD) et la création d’une formation inédite  

Différents savoirs ont été générés par la

réalisation d’une RD en équipe.

Puisque les projets en RD peuvent être modulés par des démarches et des �nalités variées

(Loiselle et Harvey, 2007), les savoirs de recherche générés par le projet Camie sont

importants. Ces savoirs concernent notamment, le temps nécessaire à la réalisation de

chacune des étapes d’une RD selon le modèle de Bergeron et Rousseau (2021), l’organisation

pratique du travail de recherche favorisant l’échange et la création entre une multitude de

personnes ainsi que la découverte de facilitants majeurs, soit l’importance d’un

positionnement d’équipe tôt dans le processus. À cela s’ajoute le fait que cette recherche est

issue d’un processus de collaboration entre une équipe interdisciplinaire multisituée dans la

province de Québec, ce qui a nécessité une organisation du travail à distance. 

La formation créée répond aux besoins et

inspire les milieux d’enseignement supérieur. 

Notre projet de RD a mené à la création de la formation Camie, une formation à distance

autoportante d’environ 1 heure qui s’adresse à toute la population universitaire et qui couvre

plusieurs aspects de l’inclusion. Cette formation a trois objectifs :  

1. décrire certaines réalités et certains dé�s rencontrés par les PÉI 

2. mettre en évidence l’importance d’œuvrer ensemble pour favoriser l’équité, l’inclusion et la diversité

socioculturelle sur les campus et ailleurs dans la société 

3. proposer des pistes d’action concrètes pour favoriser l’inclusion des PÉI

La formation Camie comprend un tronc commun ainsi que deux blocs spéci�ques : un premier

qui répond surtout à des questionnements et des besoins qui concernent les PÉI et un second

qui concerne plutôt les personnes étudiantes locales (PÉL) ainsi que le personnel universitaire.  

Que retenir de nos résultats ?

L’apport humain, le temps et la rigueur sont la clé  

Les phases de mise à l’essai prévues dans la

recherche-développement ont permis une

très grande boni�cation de la formation. 

Chacune des phases de mise à l’essai a amené à des modi�cations substantielles et concrètes

de la formation Camie, lui permettant de gagner en pertinence et en qualité. La mise à l’essai

fonctionnelle interne nous a permis d’apporter des corrections techniques, de con�rmer la

compatibilité de la formation avec divers appareils et navigateurs et d’améliorer la

vulgarisation de certains contenus.  

La mise à l’essai fonctionnelle externe a amené des ré�exions et des modi�cations concernant

le ton adopté dans la formation, les contenus délicats (certains témoignages pouvant être mal

interprétés) et la redondance des certains sujets abordés. Elle a également amené la décision

de revoir la structure de certains contenus et nous a sensibilisés à la nécessité de sous-titrer

les extraits vidéos diffusés.  

La mise à l’essai empirique a, quant à elle, engendré des modi�cations sur le plan de

l’apparence visuelle, de la progression des contenus, de l’emphase sur ceux-ci selon leur

pertinence ainsi que de la navigation. Les commentaires, riches et éclairants, ont aussi permis

d’ajouter une liste de ressources à la �n de la formation ainsi que des suggestions concrètes

d’actions à poser pour favoriser l’inclusion des PÉI. 

Certaines pratiques sont, après notre analyse,

à considérer comme des éléments favorisant

le succès de projets visant la réussite en

enseignement supérieur.  

La concertation et la participation

Le fait que plusieurs personnes de différents groupes aient été consultées, à l’aide d’un

formulaire comprenant des questions ouvertes et fermées, a permis une lecture

multidimensionnelle de l’appréciation de la formation Camie. Les commentaires riches ainsi

obtenus ont servi d’appui a�n de boni�er l’expérience utilisateur et améliorer le contenu.

Le temps nécessaire pour faire un projet

L’analyse et le traitement des commentaires menant à des modi�cations concrètes

constituent des exercices fastidieux qui nécessitent qu’on prenne le temps de bien le faire

pour en retirer tous les béné�ces.

Le développement des contenus basé sur des recherches

Puisque les contenus de la formation ont été, dès le départ, basés sur des connaissances

issues de recherches récentes, la pertinence de ceux-ci n’a pas vraiment été remise en

question et a été majoritairement saluée.

La bonne collaboration entre les personnes de l’équipe

La collaboration et l’engagement fort des personnes de l’équipe ont permis de s’entendre sur

une vision commune, de poursuivre malgré les obstacles et d’en arriver à un produit qui a

l’ambition d’être un réel outil original de transformation sociale.

Pistes d’action

S’assurer de combiner la formation Camie avec d’autres initiatives visant

l’équité, la diversité et l’inclusion dans les campus. 

Réserver du temps pour que les personnes sur les campus suivent la formation

et envisager de la rendre obligatoire. 

Envisager la traduction de la formation Camie a�n que celle-ci soit plus

accessible pour les populations étudiantes. 

Encourager les activités de jumelage entre des personnes locales et des

personnes de l’international. 

Diffuser plus d’informations sur la communication interculturelle et l’EDI sur les

campus. 

Pistes de recherche

Réaliser une mise à l’essai systématique de la formation Camie et en analyser les

résultats a�n de faire des mises au point. 

Analyser l’impact de la formation Camie à long terme sur le changement de

pratiques des personnes ayant suivi la formation. 

Mieux cerner les obstacles institutionnels, culturels et sociaux sur l’inclusion des

personnes étudiantes de l’international. 

Développer des modules complémentaires à la formation Camie en suivant la

méthodologie de la RD. 
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023). 

L’article qui suit vise à ré�échir à la place des sensibilités dans les pratiques

pédagogiques pour aborder les sujets sensibles en classe.

Contexte 

Sujets sensibles : une simple question de désaccord ? 

Au cours des dernières années, plusieurs controverses touchant directement ou indirectement

le milieu collégial ont ravivé les débats et les préoccupations autour des sujets sensibles en

classe (racisme et mot en N, identité de genre, islamophobie, colonialisme, etc.). Ces enjeux

ont un impact sur la réussite étudiante, car la construction de la classe comme une

communauté d’apprentissage dépend en partie de la capacité du personnel enseignant à

gérer les situations en lien avec des sujets sensibles.

Souvent, les discussions sur les stratégies pédagogiques adaptées pour aborder de tels

enjeux en classe reposent sur une conception des sujets sensibles comme des questions qui

font l’objet de désaccords. Autrement dit, si un sujet est sensible, c’est parce qu’il fait l’objet

de vifs désaccords ou qu’il polarise. Ces désaccords peuvent être liés à une incertitude en

termes de savoirs ou à une absence de consensus au sein de la communauté scienti�que

(Legardez et Simonneaux, 2006; Falaize, 2014). Ils peuvent aussi être liés à un clivage en

termes de valeurs, de croyances ou de positionnements idéologiques ou politiques (Hirsch,

Audet et Turcotte, 2015; Castonguay-Payant et Geoffroy, 2020). Ainsi, les stratégies pour gérer

les sujets sensibles mettent l’accent sur la gestion du désaccord et des positions extrêmes.

Aussi pertinentes soient-elles, ces discussions relèguent au second plan voire ignorent

complètement la question des sensibilités et du rapport au sensible et tendent à penser les

désaccords de manière désincarnée ou comme détachés des expériences individuelles et

collectives.

Concept clé 

Sujets sensibles et sensibilités   

Les sujets sensibles peuvent se dé�nir comme des controverses ou des enjeux auxquels des

individus sont sensibles (Forrest, 2008). Cette conceptualisation suppose un déplacement du

regard pour porter une attention particulière aux individus – et à leurs expériences et à leurs

sensibilités – et non plus seulement ou essentiellement aux enjeux en tant que tels. Cela

ramène la question des affects – autrement dit, des émotions – au cœur de la ré�exion sur les

stratégies pédagogiques à adopter (Pagé, 2019). Or, les affects sont en grande partie partagés

et liés à des expériences collectives. Loin d’être singuliers et propres à chaque individu, les

affects sont façonnés par des processus sociaux et historiques (Corbin et Mazurel, 2022). De

plus, les affects ne sont pas neutres et sans conséquences. Au contraire, ils sont éminemment

politiques, s’inscrivent dans des rapports de pouvoir et ont des effets tangibles ou matériels

sur les pratiques sociales (Ahmed, 2005; Gregg et Seigworth, 2010).   

Méthodologie

Une méthodologie centrée sur les expériences des personnes participantes et les

récits de pratiques pédagogiques 

Type de recherche : Qualitative

Population étudiée : 22 personnes enseignantes de littérature, de langues ou de

sciences sociales et humaines et 27 personnes étudiantes de différents

programmes

Lieu et période de la recherche : Collège de Maisonneuve (Montréal) entre

octobre 2021 et juin 2022

Le recrutement a été fait de manière à inclure une diversité de voix, d’expériences et

de sensibilités. Les 42 entrevues individuelles semi-dirigées et les 4 groupes de

discussion nous ont permis de recueillir des discours sur les sujets sensibles et leur

place en classe, des récits d’expériences en lien avec des sujets sensibles ainsi que

des récits de pratiques pédagogiques mobilisées par le personnel enseignant pour

aborder des sujets sensibles en classe. L’ensemble de ces entrevues et ces

discussions de groupe ont été retranscrites avant de faire l’objet d’une analyse

thématique.

Résultats

Différentes conceptions des sensibilités en contexte
pédagogique

Certaines personnes enseignantes abordent

les sujets sensibles malgré les sensibilités,

d’autres les abordent par les sensibilités.

Au sein du corps enseignant, certaines personnes rencontrées considèrent que les sensibilités

et les émotions sont un obstacle à la recherche et à l’acquisition d’une connaissance. Elles sont

vues comme irrationnelles et inappropriées d’un point de vue intellectuel, alors que la

connaissance est censée être objective.

De ce point de vue, toute expression émotive empêcherait la prise de distance nécessaire

pour la tenue de discussions rationnelles, dépassionnées et constructives autour de questions

dif�ciles. De plus, la prise en compte des sensibilités étudiantes tend à être assimilée à la

recherche d’un confort émotionnel qui revient à éviter d’aborder des sujets potentiellement

con�ictuels ou chargés émotionnellement. Dans cette perspective, les sujets sensibles

constituent des occasions d’apprentissage incontournables, à condition que chaque personne

mette ses émotions de côté.

D’autres personnes enseignantes conçoivent au contraire les sensibilités et les émotions

davantage comme un vecteur de connaissance et exposent une conception de

l’apprentissage qui laisse la place aux expériences sensibles et aux émotions.

Par ailleurs, la prise en compte des sensibilités permettrait de développer l’empathie et une

forme de curiosité bienveillante envers autrui chez les personnes étudiantes pour qui certains

enjeux peuvent rester abstraits et complètement détachés de leur vécu. Dans cette

perspective, les sujets sensibles constituent des occasions d’apprentissage incontournables

précisément en raison des sensibilités qu’ils (ré)activent.

Une tension entre une conception des

sensibilités centrée sur la singularité des

individus et une vision centrée sur leur nature

collective se manifeste.

Une première compréhension des sensibilités est axée sur l’intimité et sur la subjectivité de

chaque individu. Cette vision se manifeste lorsque les sensibilités sont assimilées à des

fragilités ou des vulnérabilités personnelles. Cela transparaît aussi dans le fait d’af�rmer que les

sensibilités se déclinent à l’in�ni et que tout peut être sensible.  

Cette conception conduit des personnes enseignantes à conclure qu’il y a trop de sensibilités

pour qu’il soit possible d’en tenir compte en classe.  

Une deuxième compréhension des sensibilités est plus ancrée dans une dimension sociale et

collective. Cette posture se traduit par l’expression ou la manifestation d’une empathie

marquée pour l’expérience sensible des groupes marginalisés ou défavorisés et d’une

sensibilité collective plus prononcée envers les injustices sociales dont sont victimes les

membres de ces groupes.  

Que retenir de nos résultats ?

À chaque posture pédagogique ses défis  

Le corps enseignant navigue entre trois

postures pédagogiques à propos des sujets

sensibles. 

La posture rationaliste renvoie à la valorisation de l’objectivité dans la construction et la

transmission des savoirs. Elle se traduit par la volonté de se défaire de sa propre expérience

subjective et de dépassionner les discussions pour aborder et examiner les sujets sensibles

de manière détachée, comme n’importe quel phénomène social.

La posture affective correspond à la volonté d’accueillir toutes les sensibilités et expériences

sensibles – aussi bien du côté étudiant que du côté enseignant – à des �ns pédagogiques. Elle

met l’accent sur la bienveillance dans la relation pédagogique.

La posture critique traduit une sensibilité aux rapports de pouvoir dans la société et à la

manière dont ils se manifestent dans la salle de classe. Elle fait écho aux épistémologies du

point de vue situé qui postulent que le savoir n’est pas neutre, mais socialement situé, et qui

soulignent l’importance de centrer les marges (bell hooks, 2017), c’est-à-dire de (re)donner la

parole et de la visibilité aux groupes marginalisés et aux personnes concernées.

Les personnes enseignantes tendent à se situer au croisement de ces postures, même si l’une

des postures peut in�uencer de manière plus marquée leurs pratiques pédagogiques.

Chaque posture pédagogique amène des

dé�s et requiert un travail affectif.

Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la gestion des émotions et le dévoilement de

soi, la posture rationaliste peut être rassurante : elle donne une justi�cation à la mise à l’écart

des sensibilités et des expériences personnelles. Toutefois, tant pour les personnes

enseignantes qu’étudiantes, elle suppose un travail affectif pour se détacher de ses propres

émotions a�n d’aborder les enjeux avec la distance jugée nécessaire. Aux yeux des étudiants

et étudiantes, cette distance devient problématique lorsqu’elle donne l’effet d’une insensibilité

aux expériences vécues.

Pour leur part, les postures affectives et critiques requièrent une certaine transparence quant

à ses propres expériences de vie, ses émotions ou sa positionnalité. Elles impliquent

d’assumer une forme de vulnérabilité face aux autres. Toutefois, pour éviter de s’exposer ou de

transformer la classe en un espace thérapeutique, le dévoilement de soi doit être ré�échi et

orienté dans un objectif pédagogique. Un autre dé� pour le corps enseignant est de savoir

comment accueillir les sensibilités de manière constructive, quel sens leur donner et,

éventuellement, comment les concilier.

Pistes d’action

Encourager le retour ré�exif des personnes enseignantes sur la façon dont leurs

pratiques pédagogiques sont façonnées par les affects.

Créer des espaces d’échanges disciplinaires ou interdisciplinaires entre

personnes enseignantes pour partager des expériences et des pratiques

pédagogiques en lien avec les sujets sensibles.

Mobiliser et valoriser en classe les savoirs expérientiels enseignants et

étudiants.

Sensibiliser ou former les (futures) personnes enseignantes aux épistémologies

– c’est-à-dire aux rapports aux savoirs – non positivistes (par exemple, aux

épistémologies du point de vue situé).

Pistes de recherche

Retracer et approfondir l’évolution des sensibilités collectives, notamment vis-

à-vis de l’expérience de minorisation et de marginalisation de certains groupes

sociaux, et étudier les transformations et tensions qui l’accompagnent dans

l’espace pédagogique.

Examiner la manière dont les pratiques pédagogiques sont façonnées par les

affects qui se manifestent et circulent dans la salle de classe.

Analyser comment, au-delà des discours de valorisation et de promotion dont

elle fait l’objet, la diversité – des sensibilités, des expériences, des identités,

des valeurs – est concrètement négociée et pratiquée par les personnes

enseignantes.

Pour approfondir le sujet

bell hooks. (2018). Vers une pédagogie du con�it. Dans M. Altamimi, T. Dor et N. Guénif

Souilamas (dir.), Rencontres radicales. Pour des dialogues féministes décoloniaux (p. 23-27).

Éditions Cambourakis. 

bell hooks. (2019). Apprendre à transgresser. L’éducation comme pratique de la liberté.

Éditions Syllepse.

Kahn, M. (2004). 

. Pedagogy, 4(3), 438-459. 
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« Pour aller un pas dans une forme de connaissance, il faut aller au-
delà de nos propres freins. Il peut y avoir une étape où on déchire

une partie de cette sensibilité-là. » (Richard, enseignant)

« Si tu as quelque chose qui te permet de faire un petit lien, dans
ton vécu, ça peut t’aider. Et émotivement, aussi, quand tu es

attaché à une œuvre, ça te donne plus envie de la découvrir et de
la comprendre. Je pense que c’est comme ça que,

pédagogiquement, ça peut être utile. […] Je crois beaucoup au côté
émotif pour atteindre des buts qui sont un peu plus, comme,

scienti�ques, on va dire. » (Paula, enseignante)

«Tout peut être un trigger [déclencheur] pour quelqu’un. »
(Kassandra, étudiante) 

« Il y a autant de sensibilités que d’individus. » (Jeanne,
enseignante)

« Ça peut heurter de voir un sujet qui te touche directement, être
interprété de manière complètement objective, sans la sensibilité.
Mettons, pour une personne qui vit du racisme, se faire enseigner à

propos du racisme par un prof blanc qui pitche [qui lance] des
statistiques : le prof, il peut être autant ouvert d’esprit et autant

antiraciste qu’il peut, reste que cette personne-là n’aura pas
l’expérience de quelqu’un qui vit du racisme. » (Mona, étudiante)

“Why Are We Reading a Handbook on Rape?” Young Women Transform a

Classic
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fondements de l’histoire scolaire en France ?
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Pouvoir, inconfort et apprentissage : les cours féministes peuvent-ils et
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).

L’article qui suit vise à apporter un éclairage riche sur les parcours et

l’expérience des apprenants et apprenantes au rapport non traditionnel avec

les études dans le milieu collégial.

L’autrice tient à remercier Isabelle Vachon, étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Québec en

Abitibi-Témiscamingue, et Diane Yao, étudiante au doctorat professionnel en éducation à l’Université de

Sherbrooke, pour leur contribution à la réalisation de la collecte des données.

Contexte 

Une population apprenante triplement vulnérable

(Souvent) Oubliée des recherches et des politiques sur l’équité, la diversité et l’inclusion, la

population apprenante au rapport non traditionnel avec les études (RNTÉ) est de plus en plus

présente en milieu collégial. Alors que plusieurs recherches ont pour objet l’abandon ou la

persévérance en enseignement supérieur, peu de recherches s’intéressent aux apprenants et

apprenantes au RNTÉ pour comprendre les évènements qui les ont amenées à reprendre des

études ou pour mettre en mots les dé�s qui jalonnent leur expérience apprenante. Pourtant,

cette tranche particulière de la population apprenante, à majorité féminine (Julien et Gosselin,

2015) et étudiant principalement en programme technique, vit dans une situation de triple

vulnérabilité qu’il faut (re)connaître, nommer et prendre en compte pour soutenir

adéquatement leur réussite scolaire et éducative.

La situation de triple vulnérabilité dans laquelle vivent les apprenants et apprenantes au RNTÉ

permet de mettre des mots sur les obstacles systémiques – soit les obstacles qui découlent

des pratiques – des politiques ou des procédures mises en place et inhérentes à la structure

organisationnelle du milieu collégial.

La vulnérabilité académique se traduit par un abandon massif des apprenantes et

apprenants au RNTÉ dont l’accès aux différents services de soutien est limité. Entre autres, les

horaires (de jour) des services de soutien offerts à l’ensemble de la population apprenante ne

sont pas adaptés au quotidien de personnes pour qui les études ne sont pas la principale

occupation (travail de jour, étude de soir, responsabilités familiales).

La vulnérabilité économique est le résultat de plusieurs années consacrées aux études,

majoritairement à temps partiel, qui leur demande d’amputer leur temps de travail. Alors que

leurs pairs vivent également une période de précarité �nancière, les apprenantes et

apprenants au RNTÉ voient cette précarité s’étendre et entraîner des conséquences sur leur

réalité budgétaire.

La vulnérabilité psychologique s’exprime à travers leur adaptation scolaire et sociale plus

complexe et la charge mentale pesante portée essentiellement par les apprenantes.

S’intéresser aux apprenants et apprenantes au RNTÉ est essentiel pour imaginer, créer et

penser des façons de soutenir spéci�quement cette population invisible et invisibilisée.

Concept clé 

Le rapport non traditionnel avec les études   

Le RNTÉ se dé�nit par des caractéristiques sociodémographiques non exclusives. En ce sens,

cela comprend avoir l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

Avoir interrompu ses études après le secondaire;

Faire un retour aux études après une vie professionnelle active;

Concilier son projet d’études avec une vie familiale et/ou professionnelle (Babb, Ru�no et

Johnson, 2021).

Au-delà de ces critères, le RNTÉ tend à remettre en question un système dont le mode de

gestion académique est prévu pour une population étudiante jeune directement issue du

secondaire ou sans responsabilité familiale et professionnelle. L’environnement éducatif, les

savoirs véhiculés et les personnes impliquées dans la relation éducative sont aussi façonnés

par ce modèle traditionnel.

Méthodologie

Une recherche portée par le récit de vie

Type de recherche : Qualitative / interprétative

Population étudiée : Personnes inscrites dans un programme d’études

collégiales et ayant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

Âgées de 25 ans ou plus

En emploi rémunéré à temps plein

Parent aux études d’un enfant mineur en garde à temps complet ou partagée

Responsable d’un parent proche

Lieux et période de la recherche : Collèges du Québec, hiver 2022

Vingt-et-une personnes (17 s’identi�ent comme femmes et 5 s’identi�ent comme

hommes), inscrites dans un programme de formation technique, dont 9 dans un

programme contingenté, ont participé à des entretiens individuels semi-dirigés de

type récit de vie (Bertaux, 2016). Chaque récit de vie a fait l’objet d’une

reconstruction diachronique (Bertaux, 2016) et d’une analyse thématique ayant

permis de décrire les parcours et l’expérience de personnes apprenantes au rapport

non traditionnel avec les études.

Résultats

À l’écoute d’apprenants et d’apprenantes au rapport
non traditionnel avec les études

Trois pro�ls d’apprenants et d’apprenantes

au rapport non traditionnel avec les études

sont présents.

Les résultats de la recherche font émerger trois pro�ls types d’apprenants et d’apprenantes :

les opportunistes, les résilients et les persévérants.

Les parcours scolaire et de vie sont marqués

par des transitions complexes et des choix

raisonnés.

Les apprenants et apprenantes au RNTÉ ont rapporté une vie antérieure au retour aux études

collégiales riche en évènements personnels, professionnels et scolaires complexes ainsi que

plusieurs transitions dif�ciles.

Bien que plusieurs aient quali�é leur premier choix d’études comme vide de sens, la majorité

des personnes participantes avaient déjà effectué des études supérieures. Si certaines ont

vécu des succès, pour d’autres, le fait de ne pas avoir été accepté dans le programme rêvé ou

encore le sentiment de manquer de préparation pour entreprendre des études ont mené à

l’abandon du programme. Les premiers échecs scolaires, dif�ciles sur l’estime de soi,

marquent également leur parcours en raison de la baisse signi�cative de leur cote R (cote de

rendement au collégial).

Pour plusieurs, le retour aux études collégiales n’est d’ailleurs pas le premier. Certaines

personnes ont essayé différents programmes, ont abandonné et vécu d’autres échecs.

D’autres ont poursuivi des études dans le but d’augmenter une cote R pour espérer s’inscrire

dans le programme souhaité.

Malgré tout, le parcours est marqué par le fait que le projet est murement ré�échi et la prise

de risque du retour aux études est calculée compte tenu de l’investissement �nancier et

familial demandé. En ce sens, la stabilité du futur emploi, le salaire et les avantages sociaux ont

été pris en compte. Le projet est également ré�échi en fonction de l’organisation scolaire et de

la charge mentale à assumer. Pour d’autres, le sentiment d’accomplissement social était tout

aussi important dans le choix du programme, notamment dans les programmes techniques

liés au prendre soin d’autrui (éducation et santé).

Que retenir de nos résultats ?

Entendre et faire entendre l’expérience du rapport non
traditionnel avec les études d’apprenants et
d’apprenantes

Les indices de vulnérabilité sont systémiques,

surtout pour les apprenantes.

Les résultats permettent de ré�échir la vulnérabilité des apprenantes comme un phénomène

systémique prenant racine dans des pratiques, des politiques ou des procédures inhérentes

aux structures sociales, parmi lesquelles l’organisation scolaire et l’organisation familiale. Cette

vulnérabilité doit donc être comprise au regard du genre.

D’abord, les inégalités persistent dans les familles quant au partage des tâches liées aux soins

accordés aux jeunes enfants, les enjeux de conciliation travail, famille et études sont alors plus

dif�cilement vécus par les femmes (Gagnon, 2019). Ensuite, les apprenantes ont exprimé vivre

avec un fardeau �nancier littéralement et symboliquement. Certaines personnes en gardant

une autonomie �nancière pendant leurs études ont dû réduire leurs heures de travail, ce qui

affaiblit leur capacité �nancière. D’autres ont opté pour dépendre �nancièrement de leur

partenaire, ce qui, même assumé sur une courte période, a un effet non négligeable sur leur

autonomie �nancière. Ces décisions �nancières jouent un rôle majeur sur la triple vulnérabilité

des apprenantes :

Économiquement, elles sont dépendantes d’une tierce personne pour subvenir à leurs

besoins ou travaillent moins, leur capacité �nancière est drastiquement diminuée sur une

plus longue période en raison de leur régime d’études à temps partiel.

Académiquement et psychologiquement, elles doivent porter une charge mentale

lourde et démesurée pendant toute la durée de leurs études. En plus de ne pas alléger les

enjeux liés à la gestion familiale et professionnelle, reprendre les études ajoute une couche

de responsabilité, celle de réussir.

Le collège doit être pensé comme une

institution à part dans la vie des apprenants

et apprenantes au rapport non traditionnel

avec les études.

Si plusieurs efforts ont facilité l’inclusion des apprenants et apprenantes issues de la diversité

dans les établissements collégiaux, les apprenantes et apprenants au RNTÉ se sentent souvent

délaissés. La rigidité de la structure et de l’organisation scolaire demande à cette population

apprenante des opérations logistiques complexes notamment au regard de la plani�cation

des déplacements entre le milieu d’études, leur milieu de vie et leur milieu professionnel ou

encore la gestion de l’horaire avec les services de garde préscolaire lorsque l’apprenant ou

l’apprenante est en situation de monoparentalité.

Dans ce contexte, parmi le personnel scolaire, les aides pédagogiques individuelles sont

nommées comme essentielles à la vie scolaire des apprenants et apprenantes au RNTÉ. Ces

personnes soutiennent précieusement l’expérience et le parcours de cette population

apprenante que le collège semble encore peu reconnaître et qui sont négligées dans les

ré�exions institutionnelles.

Pistes d’action

Sensibiliser et former les équipes institutionnelles (gestion académique) et

pédagogiques (équipe départementale, équipe-programme) à la triple

vulnérabilité des apprenants et apprenantes au rapport non traditionnel avec

les études dans le milieu collégial.

Ré�échir les politiques institutionnelles pour prendre en compte le statut

(académique, économique et social) des apprenantes et apprenants au rapport

non traditionnel avec les études.

Donner une date de péremption à la cote R (cote de rendement au collégial)

pour faciliter les projets de retour aux études des apprenantes et apprenants.

Pistes de recherche

Interroger les tensions inhérentes aux situations de triple vulnérabilité vécues

par les apprenants et apprenantes au rapport non traditionnel avec les études

dans leurs parcours en milieu collégial.

Identi�er avec des apprenants et apprenantes au rapport non traditionnel avec

les études les repères permettant de réformer les politiques institutionnelles

dans une perspective transformative des milieux d’enseignement collégial.
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).  

L’article qui suit vise à mieux comprendre l’effet de l’utilisation d’aides

technologiques à la révision-correction par les étudiantes et étudiants dans

les cours d’anglais offerts au collégial et, plus largement, en enseignement

supérieur.

Contexte 

Une question d’accessibilité aux mesures d’aide à la
révision-correction

L’accès au correcticiel Antidote comme mesure d’adaptation en anglais langue seconde (ALS)

au collégial demeure limité (Quirion, 2017). Certains établissements le permettent; d’autres,

non. Pourtant, Antidote est généralement admis au secondaire et dans les cours de Français et

littérature au collégial. Les individus qui avaient cette adaptation au secondaire la

revendiquent au collégial malgré les mesures alternatives en place (ex. : autre correcticiel,

logiciel de prédiction orthographique et de synthèse vocale).  

Si l’effet d’Antidote en ALS demeure passablement méconnu sur le plan scienti�que, son

recours soulève néanmoins diverses interrogations. D’une part, le module anglais d’Antidote a

été conçu pour détecter les erreurs d’apprenantes et d’apprenants francophones (Therrien,

2015). Une apparence d’iniquité ou de contrainte excessive au regard de l’évaluation est

parfois soulevée. D’autre part, les cégépiennes et cégépiens dyslexiques ayant accès à des

mesures d’accommodement, dont Antidote, réussissent autant que la moyenne dans leurs

cours de la formation générale (Mimouni, 2012). Or, derrière ce constat encourageant se cache

le cas d’étudiantes et étudiants à risque n’ayant pas accès à des accommodements

(Gaudreault et al., 2022).  

Pour obtenir leur diplôme d’études collégiales, l’ensemble des étudiantes et étudiants doivent

réussir deux cours d’anglais langue seconde de la formation générale, normalement du même

niveau, établi selon un classement basé sur le degré de maîtrise de la langue. Le devis

ministériel prévoit les niveaux 100 à 103.  

Dans ce contexte, est-ce que toutes les personnes étudiantes réussissent dans la même

mesure dans les cours d’anglais langue seconde au collégial avec ou sans l’usage d’Antidote ?

Concept clé 

Vers un cadre plus inclusif de la diversité : le
Continuum d’atteinte de la compétence
rédactionnelle   

Notre adaptation du Modèle de développement humain – Processus de Production du

handicap (MDH-PPH) (Réseau international sur le Processus de production du handicap, 2018)

identi�e les troubles du langage oral ou écrit  parmi les facteurs pouvant mener à une situation

de handicap lors de rédactions. Il intègre des facteurs personnels et environnementaux qui ne

sont pas typiquement associés à des incapacités ou à la pleine réalisation de son potentiel

(ex. : temps ou qualité d’exposition à la langue cible ou à la littératie, opacité de la langue , biais

culturels, dif�cultés non répertoriées). Pour toutes les personnes, ces facteurs peuvent

entraîner, selon le contexte et les aménagements, un continuum de possibilités in�uençant

l’atteinte de la compétence rédactionnelle (voir la �gure 1). 

 Les troubles du langage oral et écrit regroupent le trouble spéci�que des apprentissages avec dé�cit en

lecture ou en écriture et le trouble développemental du langage. De récents consensus de la communauté

scienti�que ont mené à un changement de la terminologie diagnostique, supplantant les

anciennes appellations dyslexie-dysorthographie ou trouble primaire ou spéci�que du langage (dysphasie). 

 L’orthographe d’une langue est dite opaque lorsque le principe alphabétique ne suf�t pas

pour bien orthographier un mot et que de nombreuses graphies irrégulières existent.  

Méthodologie

Une enquête quantitative pour mesurer l’effet d’Antidote sur la qualité de l’anglais

écrit dans les cours de langue seconde

Type de recherche : Recherche quasi expérimentale de type quantitative

Population étudiée : 764 cégépiennes et cégépiens répartis en trois sous-

populations selon la présence ou l’absence d’un trouble du langage oral ou écrit,

ou de dif�cultés non répertoriées

Lieux et période de la recherche : Cégep de Lanaudière et Collège

Montmorency, lors des sessions d’automne 2020 à automne 2021

Nous avons mesuré l’effet de l’utilisation d’Antidote sur la qualité de la langue écrite

en comparant les versions avant et après Antidote de textes narratifs et d’opinion.

Les personnes participantes ont été réparties en trois groupes constitués selon le

Questionnaire de dépistage de la dyslexie au collégial (Mimouni, 2012).

La collecte a eu lieu à deux reprises dans des groupes du premier cours d’anglais de la

formation générale des niveaux 100 à 103. En raison du contexte pandémique, une

partie de collecte a été effectuée à distance.

Résultats

Les effets différenciés de l’utilisation d’Antidote selon
les groupes à l’étude 

Le groupe en situation de handicap et celui

aux dif�cultés non répertoriées sont

comparables et béné�cient davantage

d’Antidote. 

Indépendamment du niveau de cours d’anglais suivi, le groupe en situation de handicap et

celui aux dif�cultés non répertoriées ont produit signi�cativement plus d’erreurs que le groupe

sans dif�cultés connues. Les différences entre ces deux premiers groupes sont non

signi�catives, que ce soit avant ou après Antidote. En outre, l’utilisation d’Antidote a entraîné

une diminution d’erreurs signi�cativement plus prononcée pour ces deux groupes. Malgré qu’ils

aient davantage tiré pro�t d’Antidote, le groupe sans dif�cultés connues a de loin mieux

performé tout au long de l’expérimentation. 

La révision avec Antidote permet une

réduction signi�cative des erreurs pour tous

et toutes, mais cela est plus marqué dans les

niveaux moins avancés.

En tenant compte à la fois du groupe et du niveau, les résultats révèlent que tous ont béné�cié

du correcticiel de façon substantielle. La comparaison des ratios d’erreurs aux 100 mots pré et

post Antidote montre une diminution signi�cative des erreurs pour chacun des groupes, et ce,

à chacun des niveaux pour les deux types de textes produits (voir le tableau 1). Cependant, la

réduction est plus prononcée aux niveaux moins élevés. 

Dans tous les cas, l’effet différencié observé s’explique par la production d’erreurs initiale. Plus

celle-ci est élevée, plus la diminution d’erreurs tend à être prononcée, ce qui a pour avantage

de réduire les écarts existants entre les groupes. 

La réduction des erreurs a été

signi�cativement plus prononcée en

présence qu’en modalité à distance.

L’utilisation d’Antidote a entraîné en moyenne la correction de 36 % des erreurs. Puisque

davantage d’erreurs ont été produites dans les textes rédigés en présence, cela a entraîné une

diminution des erreurs plus marquée pour cette modalité. Les conditions d’expérimentation

n’ayant pu être contrôlées avec la même rigueur à distance, on ne peut exclure que certaines

personnes participantes aient pu avoir recours à des aides non prévues, ce qui expliquerait le

taux d’erreurs plus faible en modalité à distance. Quoi qu’il en soit, l’effet mesuré est grand

dans les deux cas. 

Un effet différencié est présent selon le type

de texte et d’erreurs.

Une réduction de 32 % des erreurs pour le texte narratif et de 42 % pour le texte d’opinion a

été observée avec l’usage d’Antidote.  

Les erreurs de temps de verbe, qui représentent 12 % des erreurs du corpus narratif contre 2 %

du corpus d’opinion, sont principalement en cause. Celles-ci sont corrigées dans une très

faible proportion par les cégépiens et cégépiennes. De plus, les erreurs de temps de verbe ont

été davantage corrigées au texte d’opinion avec 9 % comparativement à 3 % au texte narratif.  

L’ef�cacité de l’utilisation d’Antidote varie considérablement selon le type d’erreurs, allant de

moins de 6 % (temps de verbe, verbes modaux) à environ 84 % (orthographe) à la suite de

l’utilisation du correcteur par les personnes étudiantes. 

Que retenir de nos résultats ?

Reconsidérer l’égalité d’accès et l’efficacité des
mesures 

Le groupe aux dif�cultés non répertoriées

béné�cierait tout autant des aides à la

révision considérant ses similitudes avec le

groupe en situation de handicap.

Le groupe aux dif�cultés non répertoriées présente des besoins d’accommodement similaires

à ceux du groupe en situation de handicap dont le diagnostic est documenté. Or, pour l’heure,

les besoins du groupe aux dif�cultés non répertoriées, particulièrement manifestes aux

niveaux plus faibles, sont laissés pour compte puisque l’accès à un correcticiel est

habituellement réservé au groupe en situation de handicap et que l’accès universel demeure

peu répandu dans le réseau collégial. Cette situation compromet l’égalité des chances et

l’atteinte du plein potentiel. La mise en place de mesures adéquates a un impact conséquent

sur la persévérance et la réussite scolaires (Newman, 2005). 

Un accès universel aux aides à la révision

pourrait être approprié dans certaines

situations.  

En anglais langue seconde, il faut tenir compte du classement par niveau. L’absence de

différences notables entre les groupes au niveau plus élevé au texte narratif et aux différents

niveaux pour le texte d’opinion avant Antidote permet d’envisager un accès universel en

réponse à la problématique. Un accès réservé à un groupe donné est plus dif�cilement

justi�able. En outre, l’accès universel à un correcticiel semble prometteur comme voie

alternative non seulement en réponse aux besoins non comblés d’étudiantes et d’étudiants

présentant des dif�cultés non répertoriées, mais en soutien à la révision de tous et toutes. 

L’ef�cacité du correcticiel dépend toutefois

des types d’erreurs produites et de son

utilisation.  

Antidote guide généralement bien la correction en anglais et permet d’évaluer l’écrit. La

révision assistée par ordinateur comporte cependant des limites. Pour certaines personnes,

l’effet mesuré s’est avéré négatif ou nul; négatif dans le cas où le texte après Antidote

comptait davantage d’erreurs qu’avant son utilisation et nul dans le cas où le ratio d’erreurs

est demeuré inchangé. L’ef�cacité d’Antidote dépend des patrons d’erreurs ainsi que la

capacité de la personne à saisir la rétroaction du correcticiel et sa propension à en faire un

usage sensé. Le degré d’atteinte de la compétence est tributaire de l’interaction entre les

facteurs personnels et environnementaux, incluant l’accessibilité à un correcticiel (voir la �gure

2). 

Pistes d’action

Dépister systématiquement les personnes étudiantes présentant des dif�cultés

a�n de favoriser la mise en place de services adaptés basés sur une évaluation

des besoins. Cela contribuerait à retirer tout écueil découlant de l’absence de

diagnostic formel.  

S’assurer de l’adéquation entre les limitations individuelles et l’ef�cacité de

l’aide à la révision puisque certaines personnes ne béné�cient pas d’outils

comme Antidote.   

Favoriser l’usage d’aides technologiques pour réduire les dif�cultés du code

écrit a�n de contribuer à lever des obstacles à la persévérance et à la réussite

aux études. 

Repenser le rôle des établissements postsecondaires dans le développement

des compétences scripturales. Les correcteurs étant omniprésents, toute

personne rédactrice sera appelée à les utiliser couramment. À l’ère de la

multiplication du nombre et de la rapidité des communications digitales,

jusqu’à quel niveau scolaire la rédaction sans correcticiel est-elle concevable et

inclusive de la diversité étudiante ? 

Pistes de recherche

Développer des instruments de dépistage massif validés pour l’enseignement

supérieur. Cela permettrait une meilleure identi�cation des dif�cultés pouvant

entraîner une situation de handicap qui, à l’heure actuelle, est non reconnue. 

Mener une recherche-action lorsqu’une mesure d’accommodement s’avère

inef�cace.  

Par exemple, en dépit de l’accommodement en place, si la situation de

handicap persiste, un accompagnement orthopédagogique ou d’autres

mesures peuvent être requis. 

Étudier des pistes de solution innovantes ayant pour objectif de : 

Saisir l’impact qu’aurait l’implantation de solutions inclusives comme

l’accessibilité universelle à des mesures d’aide dans divers contextes. 

Documenter l’impact du classement par niveaux en anglais langue seconde

sur la réussite et étudier la pertinence d’instaurer des classes selon des

niveaux de littératie en littérature et philosophie.  

Déterminer des conditions favorables à une révision adéquate. L’erreur la

plus fréquente d’universitaires serait l’omission du « s » au pluriel (Elchacar

dans Dion-Viens, 2022), une erreur ponctuelle de performance dans un

contexte où l’augmentation des heures de cours aurait peu d’effets.  

Pour approfondir le sujet

Beaudry, I et Tremblay, F. (2022). Faut-il favoriser une plus grande accessibilité aux fonctions

d’aide de type correcticiel? L’orthopédagogie sous toutes ses facettes – Revue

professionnelle de L’Association des Orthopédagogues du Québec, 12 (hiver), 56-66.  

Elchacar, M. (2022). Délier la langue : pour un nouveau discours sur le français au Québec. Alias. 

Hoedt, A. et Piron, J. (2017). La convivialité : la faute de l’orthographe. Éditions Textuelles.  
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).  

L’article qui suit vise à présenter un portrait descriptif des politiques EDI

adoptées dans les universités québécoises a�n d’analyser les réponses

institutionnelles vis-à-vis de l’injonction du fédéral à adopter des politiques

EDI. 

Contexte 

Du besoin de faire le portrait des premiers plans
d’action EDI des universités québécoises 

Au Canada, en 2017, le Plan d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) du

gouvernement a contraint les universités à adopter des politiques et des mesures EDI visant à

remédier à la sous-représentation des femmes, des personnes handicapées, des autochtones

et des membres de minorités visibles au sein du programme des Chaires de recherche du

Canada (CRC) (Tamtik et Guenter, 2019). A�n de conserver leur �nancement, les universités

canadiennes ayant cinq chaires de recherche ou plus ont été tenues d’adopter des plans

d’action institutionnels EDI. Est-ce que ces plans d’action sont allés au-delà de l’obligation de

pallier la sous-représentation de certains groupes au sein des CRC pour ajouter d’autres volets

ou mesures EDI ? Qu’en est-il des politiques EDI adoptées dans les universités québécoises ?  

De leur côté, les écrits scienti�ques ont souligné que les politiques EDI mises en place restent

souvent au niveau des énoncés d’intention (MacKenzie et al., 2023), conduisant à des « non-

actions » dans les établissements et des « non-réponses » aux besoins des groupes en quête

d’équité (Elrod, Whitehead et Huber, 2020; Ahmed, 2012). Des recherches soulignent la

nécessité d’approches plus holistiques et transformatives pour la mise en œuvre de l’EDI dans

les universités (Drazenovich et Mazur, 2022). Les parties prenantes, y compris les équipes

administratives de haut niveau, sont ainsi appelées à accroître leurs compétences pour

effectuer un changement plus transformateur, basé sur des modèles de leadership critique de

gouvernance et de changement organisationnel (Shaibah, 2023).  

Concept clé 

La démarche institutionnelle inclusive  

A�n de réaliser notre portrait des premiers plans d’action EDI dans les universités

québécoises, nous avons mobilisé la « démarche institutionnelle de transformation »

conceptualisée par Potvin (2018). Cette démarche se décline en trois étapes pour des milieux

éducatifs inclusifs, démocratiques et antidiscriminatoires. La première étape

(conscientisation) consiste à dé�nir, comprendre et s’approprier les �nalités, principes

d’action et concepts de base de l’approche inclusive. La deuxième étape (responsabilisation)

vise à approfondir la conscientisation et à s’engager dans un processus de plani�cation et

d’implantation d’une démarche institutionnelle inclusive. La troisième étape (transformation)

propose un objectif de transformation continue de l’établissement. Il s’agit de changer les

politiques, les processus et les pratiques préjudiciables, d’expérimenter de nouvelles

pratiques et d’en faire le suivi et l’évaluation. 

Méthodologie

Une analyse documentaire des plans d’action EDI

Type de recherche : Analyse documentaire

Corpus analysé : Plans d’action EDI de 17 universités québécoises

Période de la recherche : Entre le 17 février et le 11 mars 2022

Nous avons réalisé une analyse documentaire (Bowen, 2009) des plans d’action

disponibles sur les sites web universitaires (voir la �gure 1) . Nous avons d’abord fait

une première lecture des plans d’action, à la suite de laquelle nous avons construit

des catégories de codage relatives aux publics visés suivants : 1) les étudiantes et

étudiants ; 2) le corps professoral et le personnel administratif ; 3) l’ensemble de la

communauté universitaire. Nous avons examiné les plans d’action séparément a�n d’y

trouver les catégories les plus présentes et les moins présentes selon une analyse de

fréquences. Puis, nous avons réalisé une analyse transversale de tous les

établissements.

Alors que notre recherche documentaire a été réalisée entre le 17 février et le 11 mars 2022, depuis cette

date, il est possible que de nouvelles versions des plans d’action aient été diffusées sur les sites web des

universités – celles-ci ne sont pas prises en compte dans cet article.

Résultats

Les premiers pas en EDI : l’accent sur les ressources
humaines, la gouvernance et la formation aux biais
inconscients 

Un effort est présent pour la rédaction des

premiers plans d’action EDI. 

Force est de constater que depuis 2017, les universités au Québec ont multiplié les groupes de

travail et les initiatives pour tenter de viser davantage l’équité, la diversité et l’inclusion dans

leur plan d’action et pour certaines, au-delà de la représentation de groupes désignés dans le

programme de Chaires de recherche du Canada.  

Nous avons repéré neuf catégories d’implantation des plans d’action EDI (voir la �gure 2).

Toutefois, soulignons que seuls 2 plans d’action font mention de ces 9 catégories; 7 plans

d’action font mention de 7 ou 8 de ces catégories; 8 plans d’action traitent de 6 catégories ou

moins; et �nalement, certains plans se limitent seulement au recrutement des titulaires des

chaires de recherche du Canada.  

Les mesures touchant les ressources

humaines et la gouvernance semblent plus

importantes. 

Le portrait a permis de constater que les mesures proposées touchent principalement les

ressources humaines et la gouvernance et moins à d’autres volets de la vie universitaire (voir la

�gure 2). Nous pouvons faire l’hypothèse que l’importance accordée à ces mesures répond à

la demande initiale du gouvernement fédéral de créer des plans d’action EDI pour rendre plus

équitable l’accès aux CRC. Ainsi, les plans d’action dans les universités, de manière générale, se

sont focalisés sur l’EDI dans les processus d’embauche et de développement de la carrière

pour le corps professoral et le personnel administratif. Elles se sont aussi centrées sur des

mesures visant à améliorer l’accueil et la vie du personnel dans les établissements. 

Les formations visent surtout la

sensibilisation aux biais inconscients et

préjugés individuels, mais elles présentent

des limites. 

Ajoutons que des mesures relatives aux formations à la diversité sont également présentes

dans tous les plans d’action (voir la �gure 2). Elles portent davantage sur la sensibilisation et la

conscientisation en lien avec les biais inconscients individuels. Or, les recherches existantes

mettent en exergue le fait que ce travail sur le plan individuel ne permet pas de former à des

pratiques plus systémiques qui viseraient à repenser la culture organisationnelle et les modes

de fonctionnement des universités pour contrer les injustices éducatives et épistémiques

(MacKenzie et al., 2023). En ce sens, nous avons observé que les mesures en faveur d’une

formation anti-oppressive étaient quasi absentes des plans d’action EDI. 

Que retenir de nos résultats ?

Le besoin d’aller au-delà de la conscientisation et de
développer davantage des mesures structurantes,
notamment à destination des membres étudiants 

Les mesures destinées aux membres

étudiants sont absentes d’environ le tiers des

plans d’action EDI analysés. 

Les mesures destinées aux membres étudiants étaient absentes dans 6 des 17 plans d’action

analysés. Pour les universités ayant inclus des mesures relatives aux membres étudiants, 7

plans d’action ont inclus des initiatives liées au recrutement inclusif (action positive, places

réservées), 8 plans d’action ont inclus des mesures relatives au soutien à la réussite et à la

persévérance et 4 ont inclus les deux types d’initiatives. 

Le développement de mesures plus

structurelles et transformatives dans les

prochaines étapes est nécessaire.  

L’analyse a permis de souligner que les plans d’action en EDI comprennent des mesures qui se

situent davantage à l’étape de la conscientisation individuelle et de la responsabilisation qu’à

celle de la transformation continue et monitorée des pratiques. On peut donc dégager de ce

portrait que les universités québécoises ont visé en grande partie les deux premières étapes

d’une démarche institutionnelle inclusive (Potvin, 2018), soit celles de comprendre l’EDI (étape

1) et de s’engager dans une démarche (étape 2). Ces deux étapes sont surtout liées à la

sensibilisation et à la conscientisation de la communauté universitaire et à l’amorce

d’initiatives. Or, il n’y a pas la formulation de mesures plus structurantes, voire obligatoires et

monitorées pour l’atteinte de la justice sociale pour les membres étudiants appartenant à des

groupes désignés. Par exemple, aucun plan n’exige d’atteindre une représentativité de groupes

sous-représentés dans le corps étudiant, professoral, le personnel professionnel et décisionnel

de l’université. Ils ne proposent pas, non plus, des af�chages de postes réservés uniquement à

certains groupes sous-représentés dans les universités (ex. : les communautés noires, les

Premiers Peuples), comme l’on fait certaines universités canadiennes et, plus récemment,

l’Université Laval.

Pistes d’action

Nous espérons que cet article permettra d’enrichir la ré�exion des universités sur les

politiques EDI et d’identi�er les points à discuter avec la communauté universitaire

pour boni�er et consolider la suite de leur mise en œuvre. Plus spéci�quement, voici

quelques pistes identi�ées :

Viser la troisième étape d’une démarche institutionnelle inclusive, soit

transformer son milieu, en rendant obligatoire l’implantation de nouvelles

pratiques (avec des cibles à atteindre), d’en faire le suivi et d’évaluer les

résultats, dans un processus continu. 

Retravailler les plans d’action EDI dans les prochaines années pour inclure

davantage de mesures destinées aux membres étudiants, telles que des

mesures liées au recrutement inclusif, à l’accueil, au soutien des membres

étudiants et à la mise en œuvre d’une pédagogie anti-oppressive. 

Consulter les membres étudiants, dans le processus de bilan de la première

génération de plans d’action, dans une approche priorisant le dialogue, sous la

forme par exemple de forums participatifs. 

Augmenter la présence des groupes en quête d’équité sous-représentés dans

les postes clés décisionnels des universités québécoises, par le biais de postes

réservés et/ou de cibles à atteindre identi�ées à la suite d’un portrait

statistique institutionnel. 

Pistes de recherche

Recueillir et entendre la parole des étudiantes et étudiants sur les politiques EDI

et sur les actions qu’elles et ils proposent pour atteindre la justice sociale en

enseignement supérieur. 

Documenter la mise en œuvre des plans d’action EDI dans les universités

québécoises a�n d’analyser les avancées et les écueils des pratiques

institutionnelles déployées au quotidien. 
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).    

L’article qui suit vise à examiner le statut des étudiantes et étudiants

internationaux a�n de mettre en lumière les problèmes d’équité auxquels ils

font face lors de leur séjour dans un établissement d’enseignement supérieur

au Canada.

Contexte 

Le statut des étudiantes et étudiants internationaux au
Canada versus les principes ÉDI

Les étudiantes et étudiants internationaux occupent une place grandissante dans

l’enseignement supérieur au Canada. Entre 2009 et 2019, leur nombre a triplé, passant de

136 000 à 390 000, et leurs dépenses annuelles sont passées de 8,4 milliards de dollars en

2012 à 21,6 milliards en 2018. Ces personnes étudiantes paient des frais de scolarité plus

élevés que les étudiantes et étudiants nationaux, un écart passant en moyenne de 12 293 $ en

2007 à 31 452 $ en 2022 (Gouvernement du Canada, 2019; Statistique Canada, 2023).

Le statut de l’étudiante et de l’étudiant international est une catégorie administrative qui

émerge en partie des politiques d’internationalisation des établissements canadiens. Il décrit

les règles permettant aux étudiantes et étudiants immigrant au Canada d’étudier pendant une

période limitée. Il inclut aussi quelques préconceptions quant au pro�l, motivations et

intentions des membres de ce groupe, et ce, a�n de créer une offre de service adéquate. Or,

deux attributs du statut de l’étudiante et de l’étudiant international sont moins bien compris

par les établissements : la différence de nationalité et la durée présumée du séjour (Avenido,

2023). Cette incompréhension mène à un écart important entre les services offerts et les

besoins réels.

Nous remettons en question ces limites du statut des étudiantes et étudiants internationaux

tel que conçu par les établissements canadiens d’enseignement supérieur. Ce statut a

notamment évolué en marge des principes d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI), ces

principes qui visent à appuyer les groupes minorisés dans l’obtention des mêmes

opportunités que celles du groupe dominant (Tamtik et Guenter, 2019). La mise en œuvre de

ce statut crée des problèmes d’équité particuliers pour les étudiantes et étudiants

internationaux, à l’intersection entre les stratégies d’internationalisation et les principes ÉDI.

Concept clé 

Les politiques d’internationalisation à l’université : écart
entre les objectifs et la mise en œuvre 

Les établissements canadiens d’enseignement supérieur utilisent leurs politiques

d’internationalisation à des �ns économiques, réputationnelles et de diversi�cation du corps

étudiant. Le recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux est le volet le plus

important, car il donne aux universités les moyens pour pallier les réductions du �nancement

public, tout en offrant une expérience interculturelle plus complète sur leur campus (Buckner et

al., 2020). Néanmoins, les principales cibles de ces politiques – soit les étudiantes et étudiants

internationaux – notent un écart important entre les objectifs de ces politiques et leur mise en

œuvre. Les membres de ce groupe se demandent si leur bien-être est une priorité réelle pour

l’établissement, notamment en raison du peu de ressources accordées à leur insertion sociale

et à contrer la discrimination et le racisme (Guo et Guo, 2017).

Méthodologie

Une recherche documentaire pancanadienne

Type de recherche : Documentaire

Période de la recherche : 2019 à 2023

Cinq établissements ayant accueilli un nombre signi�catif d’étudiantes et d’étudiants

internationaux au �l des ans ont été ciblés :

Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

Université du Manitoba (Manitoba)

Université de Montréal (Québec)

Université de Toronto (Ontario)

Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse)

Une centaine de documents, produits entre 2015 et 2023, qui présentent l’évolution

des priorités universitaires en matière d’internationalisation et d’ÉDI ont été analysés

(ex. : plans stratégiques, plans d’action, rapports d’activités, rapports annuels).

L’approche des établissements est juxtaposée à l’optique des étudiantes et

étudiants internationaux, telle que recueillie par le Bureau canadien de l’éducation

internationale (BCEI) dans son sondage 2021 sur l’expérience étudiante (BCEI, 2022).

Résultats

Comprendre les origines des iniquités vécues par les
étudiantes et étudiants internationaux

Des priorités institutionnelles qui sont en
parallèles.

Les objectifs d’internationalisation et d’ÉDI dans les établissements d’enseignement supérieur

sont deux priorités généralement déconnectées. L’internationalisation est une stratégie

motivée par des objectifs économiques, tandis que l’ÉDI cherche à rendre les conditions de

réussite universitaire plus équitables, notamment pour les groupes historiquement minorisés

(Tamtik et Guenter, 2019).

Notre analyse con�rme l’absence de lien entre l’internationalisation et l’ÉDI dans le

fonctionnement quotidien des établissements. Cette absence a un impact direct sur les

expériences des étudiantes et étudiants internationaux. Les établissements ont tous un

bureau de l’expérience internationale qui soutient les étudiantes et étudiants internationaux,

mais les enjeux liés à leur statut migratoire sont absents des mesures ÉDI. Or, l’Université du

Manitoba (2020) fait exception. Elle reconnaît des iniquités pratiques qui découlent d’un

statut d’immigration précaire et de tous les règles et processus bureaucratiques qui régissent

le séjour d’études au Canada, l’obtention et le retrait des visas.

La différence de nationalité est exclue des
approches ÉDI dans les universités.

La différence de nationalité est exclue des approches ÉDI dans les établissements

universitaires. Sauf exception, les iniquités découlant du statut des étudiantes et étudiants

internationaux sont absentes des priorités ÉDI (voir le tableau 1). Cela a deux conséquences

directes. D’une part, les étudiantes et étudiants internationaux ne sont pas équipés pour

identi�er et pour affronter la discrimination dans le contexte canadien (ex. : rapporter être

victime de discrimination aux instances appropriées). D’autre part, différents bureaux des

établissements reproduisent involontairement des iniquités fondées sur la nationalité (ex. :

confondre la nationalité à d’autres marqueurs d’identité collective comme l’ethnicité).

Un soutien pour un court séjour au Canada
est essentiellement présent dans les bureaux
de l’expérience internationale.

L’absence de considérations ÉDI en matière de nationalité limite l’introspection institutionnelle

des bureaux de l’expérience internationale quant aux divers parcours possibles des étudiantes

et étudiants. Ainsi, les établissements priorisent une offre de service homogène, axée sur

l’insertion sociale temporaire et à court terme. Plus particulièrement, les bureaux de

l’expérience internationale mettent l’accent sur les services-conseils, l’aide immédiate à

l’intégration et la diffusion d’informations générales (voir le tableau 2). Cependant, le sondage

du BCEI (2022) révèle que près de 60 % des étudiantes et étudiants inscrits optent pour une

demande de résidence permanente. L’Université Dalhousie (2023) est la seule qui appuie ce

type de parcours. Aux services d’intégration classique (ex. : recherche d’emploi et

d’hébergement), elle ajoute des services de plani�cation �nancière ainsi que de

l’accompagnement en travail social.

Que retenir de nos résultats ?

Des pratiques institutionnelles contribuant au
traitement différencié des étudiantes et étudiants
internationaux  

Les universités canadiennes doivent
davantage reconnaître le traitement
différencié imposé aux étudiantes et
étudiants internationaux qui est en
dissonance avec les principes ÉDI. 

Le statut des étudiantes et étudiants internationaux est une catégorie administrative qui a

des conséquences signi�catives sur l’expérience étudiante. La gestion universitaire, à

différents paliers, l’utilise régulièrement. Bien que la tari�cation distincte et onéreuse imposée

à ce groupe soit l’exemple le mieux connu, il existe plusieurs autres pratiques institutionnelles

qui contribuent à un traitement différencié. Certains établissements commencent à réaliser

cet état de fait et à établir des mesures ÉDI qui reconnaissent diverses iniquités vécues par les

étudiantes et étudiants internationaux. Voici deux exemples de traitement différencié :

Les bourses et prix étudiants

La nationalité est souvent un critère dans l’octroi de bourses et prix étudiants. Les étudiantes

et étudiants internationaux sont éligibles à moins de bourses que leurs homologues nationaux.

À titre d’exemple, à l’Université de Toronto (2023), les étudiantes et étudiants internationaux

ont accès à deux fois moins de bourses que les étudiantes et étudiants nationaux, et plus de

85 % des bourses auxquelles ils peuvent accéder sont octroyées sur le mérite, laissant ainsi un

accès très restreint aux bourses de soutien. Ce type de traitement différencié est fréquent et

peu questionné, même s’il entraîne des conséquences réelles sur le parcours à l’enseignement

supérieur.  

La recherche d’emploi

Les opportunités offertes aux étudiantes et étudiants internationaux par les établissements

d’enseignement supérieur dépendent aussi des paramètres associés à leur statut. Entre

autres, la courte durée présumée du séjour au Canada s’immisce dans les programmes d’aide

à la recherche d’emploi. Le sondage du BCEI (2022) indique que 43 % de ces étudiantes et

étudiants ont de la dif�culté à trouver un emploi pendant leurs études, sauf lorsqu’il est

question du travail à temps partiel. Les étudiantes et étudiants nationaux ont certes une

expérience similaire. Cependant, les étudiantes et étudiants internationaux attribuent cette

dif�culté à l’ignorance du patronat canadien quant à leur volonté de travailler hors campus,

parfois à temps plein. Le BCEI recommande aux établissements d’enseignement supérieur d’en

faire plus, en sensibilisant notamment le patronat local des opportunités et paramètres

d’embauche des étudiantes et étudiants internationaux.

Pistes d’action

Prendre en compte de manière plus systématique les vulnérabilités des

étudiantes et étudiants internationaux a�n d’identi�er les pratiques de

différentiation institutionnelle problématiques dans tous les secteurs de la

gestion universitaire.

Intégrer l’aide particulière accordée aux étudiantes et étudiants internationaux

à l’offre générale de service des établissements a�n de ne pas prioriser les

services donnés par les bureaux de l’expérience internationale.

Par exemple, promouvoir l’aide à la plani�cation �nancière et augmenter le

nombre de bourses de soutien pour ce groupe, tout autant que le nombre

de services-conseils en matière d’immigration.

Miser sur une dissémination plus ef�cace de l’information en ligne comme

principale source de renseignement pour les étudiantes et étudiants

internationaux.

Favoriser une plus grande connaissance et utilisation des services offerts dans

les établissements via les sites web en privilégiant une approche plurilingue qui

va au-delà du français et de l’anglais.

Pistes de recherche

Examiner le statut des étudiantes et étudiants internationaux en combinaison

avec d’autres marqueurs d’identité collective (ex. : genre, classe

socioéconomique, ethnicité) a�n de développer des services ciblés.

S’interroger sur le rôle des établissements d’enseignement supérieur comme

acteurs d’immigration et d’insertion sociale.

Documenter l’évolution des priorités gouvernementales et de la conception

dominante associée aux étudiantes et étudiants internationaux pour examiner

les limites des paramètres actuels et les conceptions alternatives. Entreprendre

par la suite des recherches comparatives.

Étudier les tendances internationales dans le domaine de l’enseignement

supérieur via le prisme de l’ÉDI, notamment la pratique de certains pays durant

la pandémie de la COVID-19 qui consistait à limiter la mobilité étudiante en

fonction de la nationalité ou de l’ethnicité (Cheng et al., 2023).
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).  

L’article qui suit vise à encourager les personnels de l’enseignement supérieur

à mener des changements selon une approche ascendante en considérant

systématiquement le point de vue des individus et des groupes étudiants dans

leurs ré�exions et leurs actions en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.

Contexte 

Rendez-vous manqué du mouvement inclusif 

Le mouvement inclusif qui prime au Québec depuis le début des années 2000 vise à

construire une société à laquelle tous les individus, dans et avec leurs différences, peuvent

participer et contribuer (Potvin, 2014). Ce mouvement repose sur le paradigme de l’inclusion

voulant qu’en éducation, les établissements s’adaptent à la diversité spéci�que des individus

et à celle des groupes dans leur ensemble. Il met de l’avant le modèle de l’éducation inclusive –

en prévoyant plus d’un parcours menant à la diplomation, par exemple – pour accroître la

participation de toutes les personnes apprenantes et réduire leur exclusion des

établissements, des curriculums et des cultures et communautés qui les fondent (Booth et

Ainscow 2011).  

Malgré les nombreuses mesures mises en place par les personnels de l’enseignement supérieur,

les recherches récentes tendent à démontrer que les populations étudiantes vulnérabilisées

continuent à vivre des situations d’injustice qui nuisent à leur réussite en enseignement

supérieur. Par exemple, les étudiantes et étudiants noirs originaires d’Afrique subsaharienne et

des Caraïbes, souvent cibles de discrimination et de marginalisation, sont moins enclins à

obtenir un diplôme d’études supérieures que leurs pairs dits eurocanadiens (Kamanzi, 2021);

les jeunes transgenres et non-binaires font face à des niveaux accrus de stigmatisation et de

discrimination qui entraînent des problèmes de santé mentale et d’abandon scolaire (London-

Nadeau et al., 2023).  

Les premières analyses des plans d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI)

révèlent que les étudiantes et étudiants ne sont pas au centre des visées et actions de la

majorité des universités québécoises (Magnan, Melo-Araneda et Soares, 2023). S’intéresser à

la voix des personnes socialement et politiquement marginalisées est primordial pour saisir

leur expérience vécue. 

 Ce trio de concepts – l’équité, la diversité et l’inclusion – vise la justice sociale et scolaire. La diversité

réfère à la prise en compte des situations et des différences qui génèrent des inégalités entre les individus

et les groupes comme le sexe, la race et l’âge. L’inclusion s’apparente au sentiment de bien-être, de

respect, de sécurité et d’épanouissement. Tandis que l’équité, en distribuant les ressources en fonction

des besoins, lève les barrières a�n que les individus et les groupes, dans toutes leurs diversités, puissent

exprimer leur plein potentiel et se sentir inclus. 

Concept clé 

Le point de vue situé, théorisé par des approches
féministes   

Théorisé par les féministes Patricia Hill Collins, Nancy Hartsock et Sandra Harding, le concept

de « point de vue situé » – de l’anglais standpoint – postule que les femmes et les autres

groupes dépourvus de privilèges sont mieux outillés pour comprendre certains aspects du

monde du fait de leurs positions sociopolitiques (Hill Collins, 2000). Par son vécu, une

personne racisée est plus à même de percevoir et de comprendre le racisme institutionnel, par

exemple. Le point de vue situé représente un point ou un endroit stratégique où l’on se

positionne pour comprendre et se réapproprier activement une situation (Puig de la Bellacasa,

2012). La théorie du point de vue situé permet de voir que la production de connaissances est

in�uencée par les pratiques de pouvoir. Ce concept est mobilisé dans une perspective

d’émancipation et de justice sociale.  

Méthodologie

S’intéresser à l’expérience vécue des populations étudiantes

Type de recherche : mixte (qualitative et quantitative)

Population étudiée : 205 personnes étudiantes, en provenance de toutes les

facultés 

Lieu et période de la recherche : Université Laval (Québec), à la session d’hiver

2023

À l’aide d’un questionnaire en ligne comprenant des questions à développement et

des questions à choix de réponse, nous avons interrogé des personnes étudiantes sur

leurs expériences en lien avec les principes d’équité, de diversité et d’inclusion à

l’université. Des questions sociodémographiques nous ont permis d’identi�er les

personnes susceptibles de vivre des discriminations dans une proportion plus élevée

que celle de la population en général : les personnes racisées, les minorités religieuses,

les personnes en situation de handicap ou ayant des responsabilités familiales et les

membres de la communauté 2ELGBTQI+. Le traitement des questions à

développement a été effectué à l’aide de méthodes d’analyse qualitative, tandis que

le traitement des questions à choix de réponse a mobilisé l’analyse quantitative.

Résultats

L’expérience étudiante en lien avec l’équité, la diversité
et l’inclusion 

Dimension de l’équité – Un processus

décisionnel descendant est ressenti à

l’université. 

À l’af�rmation « À l’Université en général, je ne me sens pas encouragé·e à prendre part aux

ré�exions institutionnelles. J’ai l’impression que les décisions ont été prises à l’avance et que je

dois m’y conformer », 52 % des personnes répondantes expriment leur impuissance devant les

processus de prise de décisions institutionnelles. 

Une autre question révèle que 35 % des personnes répondantes estiment que les politiques et

les règlements ne valorisent ni ne prennent compte de leurs réalités. Tout cela pourrait

s’expliquer par le modèle de changement descendant (top-down) adopté par la majorité des

universités québécoises en lien avec la mise en œuvre des politiques et des plans EDI (Magnan

et al., 2023). 

Dimension de la diversité – Des

manifestations de racisme sont observées à

l’université.  

12 % des personnes répondantes af�rment avoir vécu du racisme à l’université. Le graphique 2

informe de la provenance de ces personnes. Les personnes originaires d’Afrique

subsaharienne sont proportionnellement plus nombreuses à expérimenter le racisme que leurs

collègues provenant d’autres zones géographiques. 

Les données sociodémographiques du troisième graphique montrent que la couleur de la

peau et la maîtrise de la langue d’enseignement in�uent largement sur l’expérience du racisme

vécue à l’université.  

Des commentaires recueillis soulignent également la présence de dynamiques de pouvoir au

sein de la population étudiante ayant pour effet de remettre en question la capacité de

connaître et de raisonner de certaines personnes en fonction de leur appartenance à un

groupe. Ces injustices et ces microagressions sont dirigées vers les personnes racisées : 

Dimension de l’inclusion – Le sentiment

d’exclusion perdure chez les populations

étudiantes issues de groupes marginalisés.

À l’af�rmation « À l’Université, je ne me sens pas inclus·e et interrelié·e avec les autres », 35 %

mentionnent être en accord ou tout à fait en accord. Ce sentiment d’exclusion affecte plus

particulièrement certains groupes (voir le graphique 4).  

Partant du fait que l’inclusion implique un fort sentiment d’accueil, de respect, de valorisation,

d’interconnexion, d’épanouissement et de sécurité (Deloitte, 2014), les réponses à cette

af�rmation nous informent que les personnes de couleur, les membres de la large communauté

2ELGBTQI+ et les personnes pratiquant une religion autre que le catholicisme, sont les

personnes ressentant l’exclusion le plus fortement.  

Selon l’expérience des étudiants et étudiantes, voici les principaux facteurs qui nuisent à

l’inclusion à l’université : 

La culture compétitive d’excellence; 

Les préjugés et biais inconscients entraînant la discrimination et les

microagressions basées sur : le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, la race, la classe, la

capacité, l’âge, la langue, l’apparence corporelle et le colonialisme;  

Le traitement des différends entre les personnes étudiantes et leur professeur ou

professeure à la faveur du corps professoral.  

Que retenir de nos résultats ?

Prendre en compte les voix étudiantes pour orienter les
actions EDI et améliorer les structures éducatives 

En favorisant les approches ascendantes, il

est possible de considérer le point de vue

étudiant. 

Notre recherche souligne la nécessité de considérer la voix des personnes en quête d’équité

pour orienter les politiques et les plans d’action en matière d’EDI. Cette approche de conduite

du changement est appelée ascendante, ou bottom up. Elle reconnaît le rôle important joué

par les personnes concernées lors de l’implantation de politiques et les avantages de leur

participation dans tout processus de changement (Carpentier, 2012). Elle se présente comme

une alternative à l’approche descendante, ou top-down. 

Ouvrir l’œil sur les dynamiques de pouvoir

permet de favoriser la pluralité des pensées.  

Différents actes discriminatoires recensés dans notre recherche s’apparentent à des

manifestations d’injustices épistémiques, c’est-à-dire des microagressions ayant pour effet

de réduire au silence la parole de certains individus. Savoir les identi�er a�n de favoriser la

pleine expression de tout le monde devrait faire l’objet de formation et de campagne de

sensibilisation pour toute la communauté universitaire. 

L’implication des personnes étudiantes est

essentielle, sans toutefois déléguer le rôle de

l’établissement.   

Plusieurs commentaires recueillis dans la recherche témoignent de l’essouf�ement des

étudiantes et étudiants issus de groupes en quête d’équité. Leurs témoignages révèlent que

l’organisation d’un trop grand nombre d’activités de reconnaissance des diversités par

l’université incombe aux personnes étudiantes. Celles-ci se sentent débordées et

revendiquent un soutien accru de la part de l’université. Dans l’optique de l’éducation inclusive,

il est de la responsabilité des établissements de mettre en œuvre des mesures pour que les

personnes étudiantes se sentent reconnues et incluses. Cela, en collaboration avec les groupes

étudiants pour éviter la reproduction de l’approche descendante. 

Pistes d’action

Impliquer les groupes étudiants, notamment ceux en quête d’équité, dans

l’élaboration et l’évaluation des plans d’action institutionnels en matière d’EDI. 

Octroyer davantage de pouvoirs et de ressources aux associations étudiantes

dans le traitement des différends impliquant un ou une de leur membre. 

Sensibiliser et former l’ensemble de la communauté universitaire à la lutte

contre les discriminations en abordant plus spéci�quement les manifestations

de dynamiques de pouvoir comme les injustices épistémiques et les

microagressions.  

Pistes de recherche

Faire l’évaluation des politiques EDI en enseignement supérieur pour déterminer

si les mesures mises en place ont un réel effet sur les populations étudiantes en

quête d’équité. 

Identi�er, à partir du point de vue particulier des personnes étudiantes de

l’international, les moments charnières de leur cheminement académique où

l’application des principes d’EDI pourrait améliorer leur expérience.  

Pour approfondir le sujet

Doutreloux, E. et Azovide, K. A. Y. (à paraitre). Point de vue situé d’étudiants et d’étudiantes sur

l’expérience de l’équité, la diversité et de l’inclusion en enseignement supérieur. Nouveaux

cahiers de la recherche en éducation.  

Lafortune, G., Prosper, M.-R. et Datus, K. (2020). 
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Magnan, M.-O., Collins, T., Darchinian, F., Kamanzi, P. C. et Valade, V. (2021). 

. Race Ethnicity and Education.

Références

Booth, T. et Ainscow, M. (2011). 

. Centre for Studies on Inclusive Education. 

Carpentier, A. (2012). 

. Éducation et francophonie, 40(1), 12-31.  

Deloitte. (2014). . Deloitte

Développement LLC.  

Duclos, A.-M. (2017). 

. Horizon sociologique, Été (4), 1-19. 

Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of

Empowerment. Routledge. 

Kamanzi, P. C. (2021). 

. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de

l’éducation, 44(1), 32-63.  

London-Nadeau, K., Chadi, N., Taylor, A. B., Chan, A., Pullen Sansfaçon, A., Chiniara, L., Lefebvre,

C. et Saewyc, E. M. (2023). 

. LGBT Health, 10(4), 306-314. 

Magnan, M.-O., Melo-Araneda, F. et Soares, R. (2023). Plans d’action Équité, Diversité et

Inclusion dans les universités québécoises : portrait et ré�exions sur les mesures destinées aux

étudiantes et étudiants [communication orale]. 90  congrès de l’Acfas, Montréal, QC, Canada. 

Potvin, M. (2014). 

. Éducation et sociétés, 33, 185-202.  

Puig de la Bellacasa, M. (2012). Politiques féministes et construction des savoirs. « Penser nous

devons ! ». L’Harmattan. 

Mentions de responsabilité

Éditrice : Karine Vieux-Fort 

Comité éditorial : Karine Vieux-Fort, Anouk Lavoie-Isebaert et Catherine Charron

Révision linguistique : Marie-Eve Cloutier

Cet article est rendu disponible selon les termes de la licence 

.

ISSN 2817-2817

Enseignement et pédagogie

Services à la communauté étudiante

Gouvernance

Consulter le dossier

Équité, diversité et
inclusion (EDI) : au cœur de
la réussite étudiante

  

e

1

1

« Je constate que mes collègues racisé·es ne sont parfois pas pris
autant au sérieux que moi et les autres étudiant·es blancs. Iels sont
plus « micro-managé·es » par certain·es étudiant·es blanc·hes du

même niveau ». (Personne répondante) 

Dé�s de réussite et enjeux de prise en compte

de la diversité au collégial : expériences d’étudiant⋅e⋅s d’origine haïtienne

Student Voices on

Social Race Relations in Universities in Quebec

Index for inclusion. Developing learning and participation in

schools

Les approches et les stratégies gouvernementales de mise en œuvre des

politiques éducatives

La diversité et l’inclusion au Canada. La situation actuelle

Modèles de changement et grands courants organisationnels en

éducation : une analyse critique

La résilience dans le parcours scolaire des jeunes noirs d’origine africaine

et caribéenne au Québec

Social Support and Mental Health Among Transgender and

Nonbinary Youth in Quebec

e

Diversité ethnique et éducation inclusive : fondements et

perspectives

Creative Commons BY-NC-SA

4.0

À propos de
l'autrice et de
l'auteur

Emilie Doutreloux

Professeure adjointe au Département des fondements
et pratiques en éducation de la Faculté des sciences

de l’éducation

Université Laval

Emilie Doutreloux est titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en équité, diversité et inclusion en

éducation – Banque Nationale et professeure au Département des fondements et pratiques en éducation à

l’Université Laval. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 15 ans au sein du réseau collégial québécois en tant

que conseillère pédagogique où elle a contribué au développement du créneau de l’équité, de la diversité et de

l’inclusion, tant auprès du personnel enseignant que de la direction.

Au cours des années, elle a acquis une expertise dans les questions d’égalité des chances, d’équité, de

discrimination et d’inclusion, ce qui l’a amenée à collaborer avec plusieurs centres de recherche, observatoires,

associations, ministères et établissements d’enseignement supérieur. Elle est référente en genre et inclusion au

programme APPRENDRE de l’Agence universitaire de la francophonie et siège à la Commission de l’enseignement

et de la recherche au collégial du Conseil supérieur de l’éducation.

Doctorant en Administration et politiques de l’éducation à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université

Laval et auxiliaire de recherche à la Chaire de leadership en enseignement en équité, diversité et inclusion en

éducation – Banque Nationale, Koudjo Afuwu Yesifa AZOVIDE est auteur d’articles portant sur la supervision

pédagogique de l’enseignant; le développement professionnel de l’enseignant et la réussite scolaires des élèves

(réussite en lecture) dans des contextes en lien avec l’équité, la diversité et l’inclusion. Son expertise en analyse

de données quantitatives a permis de produire des statistiques sur l'expérience étudiante en matière d'équité,

de diversité et d'inclusion à l’université. Il a également publié, pour des réseaux d’information en éducation, des

outils de transfert de connaissances comme des articles de synthèse sur la base d’articles scienti�ques

existants et un dossier thématique en lien avec les stéréotypes de genre en éducation.

Yesifa Azovide 

Doctorant à la Faculté des sciences de l’éducation

Université Laval

Doctorant en Administration et Politique de l’Education à la Faculté des Sciences de l’Education de l’Université

Laval et auxiliaire de recherche de la Chaire de leadership en enseignement en équité, diversité et inclusion en

éducation – banque nationale, Koudjo Afuwu Yesifa AZOVIDE est auteur d’articles portant sur la supervision

pédagogique de l’enseignant ; le développement professionnel de l’enseignant et la réussite scolaires des

élèves (réussite en lecture) dans des contextes en lien avec l’équité, la diversité et l’inclusion. Son expertise en

analyse de données quantitatives a permis de produire des statistiques sur l'expérience étudiante en matière

d'équité, de diversité et d'inclusion à l’université. 

Il a également publié, pour des réseaux d’information en éducation, des outils de transfert de connaissances

comme des articles de synthèse sur la base d’articles scienti�ques existants et un dossier thématique en lien

avec les stéréotypes de genre en éducation. 

Page professionnelle 

Restez à l'affût

Abonnez-vous à l'infolettre

   

Dossiers thématiques

Coffre à outils

Veille

Revue Relais.

Pratiques inspirantes

Grand angle

Nouvelles

Activités à venir

Archives

Médias

475, rue du Parvis

Québec (QC) G1K 9H7

info@oresquebec.ca

 Accessibilité Carte du site Politique de con�dentialité

À moins d'indication contraire, le contenu de ce site est mis à disposition sous la licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Agence web : Kryzalid

Con�dentialité  - Conditions

Intégrer des technologies
numériques en favorisant
le développement de
compétences
numériques d’étudiants
et d’étudiantes
universitaires

Accueil  Revue Relais.  S’intéresser au point de vue étudiant pour orienter les actions en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) en enseignement supérieur

Suggestions de
lecture

À propos  Publications  Activités  Veille Nouvelles 

https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Enseignement%20et%20p%C3%A9dagogie
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Services%20%C3%A0%20la%20communaut%C3%A9%20%C3%A9tudiante
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Gouvernance
https://oresquebec.ca/dossiers/equite-diversite-et-inclusion-edi-au-coeur-de-la-reussite-etudiante/
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://oresquebec.ca/relais/sinteresser-au-point-de-vue-etudiant-pour-orienter-les-actions-en-matiere-dequite-de-diversite-et-dinclusion-edi-en-enseignement-superieur/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://oresquebec.ca/relais/sinteresser-au-point-de-vue-etudiant-pour-orienter-les-actions-en-matiere-dequite-de-diversite-et-dinclusion-edi-en-enseignement-superieur/
mailto:?subject=S%E2%80%99int%C3%A9resser%20au%20point%20de%20vue%20%C3%A9tudiant%20pour%20orienter%20les%20actions%20en%20mati%C3%A8re%20d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9,%20de%20diversit%C3%A9%20et%20d%E2%80%99inclusion%20(EDI)%20en%20enseignement%20sup%C3%A9rieur&body=https://oresquebec.ca/relais/sinteresser-au-point-de-vue-etudiant-pour-orienter-les-actions-en-matiere-dequite-de-diversite-et-dinclusion-edi-en-enseignement-superieur/
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique2-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique2-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique3-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique3-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique4-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Graphique4-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Tableau1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_DoutrelouxetAzovide_Tableau1-FondGris.png
https://doi.org/10.7202/1073717ar
https://doi.org/10.7202/1073717ar
https://doi.org/10.1080/13613324.2021.1890564
https://doi.org/10.1080/13613324.2021.1890564
https://prsinstitute.org/downloads/related/education/IndexforInclusion.pdf
https://prsinstitute.org/downloads/related/education/IndexforInclusion.pdf
https://doi.org/10.7202/1010144ar
https://doi.org/10.7202/1010144ar
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-fr-human-capital-la-diversite-et-linclusion-au-canada.pdf
http://www.revue-sociologique.org/sites/default/files/Anne-Marie%20DUCLOS%20-%20Horizon-Sociologique%20-%20Hors-champs.pdf
http://www.revue-sociologique.org/sites/default/files/Anne-Marie%20DUCLOS%20-%20Horizon-Sociologique%20-%20Hors-champs.pdf
https://doi.org/10.53967/cje-rce.v44i1.5027
https://doi.org/10.53967/cje-rce.v44i1.5027
https://doi.org/10.1089/lgbt.2022.0156
https://doi.org/10.1089/lgbt.2022.0156
https://doi.org/10.3917/es.033.0185
https://doi.org/10.3917/es.033.0185
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.fse.ulaval.ca/cv/Emilie.Doutreloux/
https://oresquebec.ca/inscription-a-linfolettre/
https://www.linkedin.com/company/ores-reussite/
https://www.facebook.com/ores.reussite
https://www.youtube.com/channel/UCqWrG-qudLjCfL8OqTVRnOA
https://oresquebec.ca/feed/
https://oresquebec.ca/dossiers-thematiques/
https://oresquebec.ca/coffre-a-outils/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/pratiques-inspirantes/
https://oresquebec.ca/grand-angle/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/activites-a-venir/
https://archivesoresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/medias/
mailto:info@oresquebec.ca
https://oresquebec.ca/accessibilite/
https://oresquebec.ca/sitemap_index.xml
https://reseau.uquebec.ca/fr/confidentialite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://kryzalid.net/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://oresquebec.ca/relais/integrer-des-technologies-numeriques-en-favorisant-le-developpement-de-competences-numeriques-detudiants-et-detudiantes-universitaires/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/recherche/


Numéro 10, actes de colloque – 2024

Politique en matière d’éducation
bilingue : une réflexion au regard
des principes de décolonisation,
d’équité, de diversité et d’inclusion

Revue Relais.

Pour citer

cet

article

Lebel, M.-É. et Valencia, M. (2024). Politique en matière d’éducation bilingue : une ré�exion au regard des principes de décolonisation, d’équité, de diversité et d’inclusion. Relais. La revue de vulgarisation scienti�que sur la

réussite en enseignement supérieur, 10 (actes de colloque). https://oresquebec.ca/relais/politique-en-matiere-deducation-bilingue-une-re�exion-au-regard-des-principes-de-decolonisation-dequite-de-diversite-et-

dinclusion/

Marie-Élaine Lebel
Professeure agrégée en Études françaises
Collège universitaire Glendon de l’Université

York

Marlon Valencia
Professeur agrégé en Études anglaises
Collège universitaire Glendon de l’Université

York

Partager l'article

Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).

L’article qui suit vise à mettre en lumière les contradictions entre les politiques

linguistiques en éducation et les principes de décolonisation, d’équité, de

diversité et d’inclusion mises en place dans les établissements

postsecondaires.

Contexte 

Diversité linguistique, bilinguisme officiel, politique
linguistique en éducation et principes DEDI : quelle
cohérence ? 

Le Collège universitaire Glendon est une faculté bilingue de l’Université York située à Toronto,

une ville où les francophones ne représentent que 2,3 % de la population et où 44,9 % de la

population parlent régulièrement une langue autre que le français et l’anglais à la maison

(Statistique Canada, 2022). Même si l’établissement ne recueille pas de données permettant

d’établir le portrait linguistique précis de sa population étudiante, cette dernière est très

diverse, tant linguistiquement que culturellement, incluant des populations étudiantes

francophones et autochtones qui se trouvent en situation minoritaire.

Depuis sa création en 1966, Glendon se caractérise par son bilinguisme où l’anglais et le

français sont les langues of�cielles. Cela se traduit notamment par une offre de cours dans les

deux langues. Ce bilinguisme a of�ciellement été reconnu en 2016 en vertu de la Loi sur les

Services en français de l’Ontario. Il est souvent associé à une forme d’élitisme pour les

étudiantes et étudiants anglophones, comme c’est aussi le cas pour l’immersion française en

Ontario (Kunnas, 2023). En pratique, la politique linguistique en éducation stipule que pour

obtenir leur diplôme, toutes les personnes étudiantes, francophones ou anglophones, doivent

compléter au moins 6 crédits dans chaque langue of�cielle.

En mai 2023, l’Université York lançait sa première Stratégie de décolonisation, d’équité, de

diversité et d’inclusion (DEDI) et manifestait ainsi son engagement envers ces principes (York

University, 2023). Cette stratégie DEDI fait néanmoins l’impasse sur les questions linguistiques,

en dépit du bilinguisme of�ciel et de la riche diversité linguistique du corps enseignant et

étudiant. Parmi les cinq orientations stratégiques fondamentales, l’une d’elles concerne

l’enseignement et l’apprentissage pour laquelle l’établissement s’engage à favoriser des

espaces inclusifs. Or, aucune mention explicite ne concerne la diversité linguistique et le

plurilinguisme bien que les compétences linguistiques sont un facteur de réussite en

enseignement supérieur (Beacco et al., 2016).

Quelle est donc la cohérence de la politique linguistique en éducation au regard des principes

de décolonisation, d’équité, de diversité et d’inclusion ?

Concept clé 

La linguistique appliquée critique pour l’étude des
politiques linguistiques   

Notre approche relève de la linguistique appliquée critique (Pennycook, 2022) : elle reconnaît

la présence d’inégalités sociales liées aux langues, examine les liens entre langage et pouvoir

(Bourdieu, 2001) et décortique les idéologies linguistiques (Bloommaert, 2006) qui sous-

tendent les politiques linguistiques, notamment celles en éducation. Ainsi, étant donné que les

langues, comme l’anglais ou le français, et leurs variétés, comme le français québécois ou le

franco-ontarien, ne sont pas toutes perçues comme égales, ce sont les pratiques langagières

de ceux et celles qui détiennent le pouvoir qui sont davantage valorisées et légitimées. Ce

processus de légitimation est consolidé par les idéologies linguistiques, qui véhiculent des

croyances sur les langues pour justi�er la valeur sociale qu’on leur accorde et qui sont chargées

d’une dimension politique.  

Méthodologie

Une analyse critique d’une politique et de son impact sur différents groupes

linguistiques

Type de recherche : Documentaire

Lieu et période de la recherche : Collège universitaire Glendon (Toronto) en

2022

La Politique linguistique telle qu’énoncée dans le Calendrier académique de

l’Université York et s’appliquant à tous les programmes d’études du Collège Glendon a

été analysée de manière critique – c’est-à-dire en prenant en considération les

rapports sociaux, de pouvoir et politiques – selon trois axes centraux en relation avec

la stratégie DEDI de l’Université York (York University, 2023) :

Notre analyse montre l’intérêt de la linguistique appliquée pour répondre aux enjeux

des sociétés plurielles, pour aborder les questions sociales et politiques et pour parler

de réussite en enseignement supérieur.

Résultats

Une politique linguistique en contradiction avec les
principes de DEDI

Les inégalités entre les francophones et les

anglophones sont maintenues par la politique

linguistique.

Au premier abord, la politique linguistique de bilinguisme semble être une mesure positive

pour réduire les inégalités linguistiques entre les francophones et anglophones. Cependant, en

comparant les parcours de la population étudiante dont la langue dominante est le français et

celle dont la langue dominante est l’anglais, les deux groupes linguistiques ne satisfont pas aux

exigences linguistiques de la même manière. En général, les francophones, dont le niveau de

bilinguisme est déjà élevé à l’entrée à l’université, satisfont aux exigences de bilinguisme en

suivant des cours de discipline en anglais (ex. : sociologie, psychologie, science politique). À

l’inverse, les anglophones satisfont généralement aux exigences de bilinguisme en suivant des

cours de français langue seconde de niveaux débutant à intermédiaire, sans suivre de cours de

discipline en français. Indépendamment de cette différence, les deux groupes linguistiques

reçoivent la même reconnaissance institutionnelle de bilinguisme.

La politique linguistique justi�e l’imposition d’un parcours académique postsecondaire en

anglais aux francophones tout en octroyant à la classe dominante anglophone encore plus de

légitimité linguistique.  

En ne considérant pas l’asymétrie des réalités

linguistiques au sein de l’établissement, la

politique linguistique ne favorise pas l’équité.

En exigeant de toutes les personnes étudiantes de compléter 6 crédits dans chaque langue

of�cielle, la politique linguistique place sur un pied d’égalité l’anglais et le français. Or, ces deux

langues ne sont pas égales au sein de l’établissement. Les anglophones y sont largement

majoritaires et n’ont aucun incitatif à suivre des cours de discipline en français. Ce

déséquilibre a un impact sur l’offre de cours en français, plus limitée qu’en anglais, ce qui vient,

entre autres, exacerber la nécessité pour les francophones d’étudier leur discipline en anglais.

Les francophones, ainsi forcés d’évoluer dans un champ disciplinaire en anglais, subissent un

désavantage linguistique pour réussir leurs cours, sans toutefois béné�cier de mesures d’appui

linguistique spéci�ques (ex. : des ateliers sur la rédaction universitaire en anglais).

Une politique linguistique plus équitable devrait reconnaître différemment les parcours de

bilinguisme, en distinguant bien la formation en langue seconde d’une formation disciplinaire

bilingue. Elle devrait aussi comprendre des mesures d’appui à la réussite pour compenser le

désavantage subi par les minorités linguistiques, bilingues par nécessité et non par choix.

L’idéologie du bilinguisme of�ciel véhiculée

par la politique est en opposition avec les

valeurs de diversité et d’inclusion de

l’établissement.

Cette idéologie du bilinguisme of�ciel conduit à simpli�er la réalité.  Elle ne distingue que deux

groupes linguistiques, les francophones et les anglophones; parfois, exceptionnellement, un

troisième, les allophones dont le capital linguistique n’est pas du tout valorisé. Cette

conception limitée de l’identité linguistique s’oppose aux principes de diversité et d’inclusion.  

Que retenir de nos résultats ?

Repenser les questions linguistiques en éducation au
regard des principes d’EDI et de décolonisation

La langue en éducation est indissociable des

questions d’équité, de diversité et d’inclusion.

La dimension linguistique, en principe centrale dans une société bilingue et diversi�ée comme

le Canada, est le plus souvent implicite ou même absente des stratégies EDI mises en place

par les établissements postsecondaires. Notre analyse plaide en faveur d’une intégration

explicite de la langue aux plans EDI, par exemple en introduisant le concept de glottophobie

qui désigne toute forme de discrimination à prétexte linguistique (Blanchet, 2016).

L’idéologie du bilinguisme of�ciel gomme la

diversité linguistique et culturelle.

Une lecture critique de la politique linguistique amène à déconstruire les biais idéologiques qui

sous-tendent le bilinguisme of�ciel. Ce bilinguisme institutionnel, en ne reconnaissant que

deux groupes linguistiques, crée une hiérarchie linguistique (Haque, 2012). Ceux et celles qui

n’ont ni le français ni l’anglais comme langue première, mais qui doivent s’identi�er comme

francophone ou anglophone dans les établissements postsecondaires, se trouvent souvent

désavantagés par rapport à ceux et celles dont le français ou l’anglais est la langue première.

Ce désavantage est encore plus important et préoccupant pour les Autochtones qui doivent

lutter vigoureusement pour la survie de leurs langues premières, de leurs cultures et de leurs

traditions. 

Le bilinguisme of�ciel et l’approche à

l’apprentissage des langues of�cielles sont

dif�cilement conciliables avec les principes

de décolonisation.

Si le français est une langue minoritaire au Canada et en Ontario, il est aussi – avec l’anglais –

une langue coloniale. Avec une politique of�cielle de bilinguisme, les étudiantes et étudiants

autochtones se voient imposer l’apprentissage de deux langues coloniales dans un contexte

où, en raison du statut fragile de leurs langues et des engagements pris en matière de

réconciliation, la revitalisation des langues autochtones devrait être une priorité pour les

établissements postsecondaires.

En excluant les cours enseignés de manière bilingue et en stipulant que tous les travaux, tests

et examens doivent être réalisés dans la langue d’instruction du cours, la conception du

bilinguisme prônée par la politique linguistique se limite à une juxtaposition de

monolinguismes. Cette conception, qui exclut le contact linguistique et les pratiques

translangagières, c’est-à-dire les pratiques où les ressources linguistiques de deux langues ou

plus sont utilisées simultanément, est en complète contradiction avec les approches

plurilingues et décoloniales de l’enseignement et de l’apprentissage des langues (Garcia et Wei,

2014).

Pistes d’action

A�n de mieux arrimer les politiques linguistiques en éducation aux principes

DEDI :

Porter un regard critique sur le contexte sociolinguistique dans lequel

s’inscrivent les politiques linguistiques, en identi�ant bien les relations de

pouvoir qui découlent du statut différencié des langues et des interactions

historiques des divers groupes linguistiques.

Recueillir des informations pour établir le portrait des compétences

linguistiques des populations étudiantes dans les établissements

postsecondaires de manière à mettre en place des mesures d’appui pour les

minorités linguistiques.   

S’éloigner des étiquettes anglophone, francophone, allophone, qui décrivent des

groupes ethnolinguistiques, pour adopter un vocabulaire plus précis qui décrit

plutôt les compétences linguistiques, incluant les pratiques linguistiques

multiples et les pratiques translangagières où se mélange plus d’un code

linguistique.

Distinguer de manière claire et of�cielle les différents parcours vers l’éducation

bilingue. Autrement dit, bien distinguer l’enseignement de la langue seconde de

l’enseignement en langue seconde.

Rompre avec les approches en silo de l’enseignement des langues et adopter

des approches qui valorisent la diversité et le contact linguistique dans les

établissements postsecondaires.

Valoriser davantage les langues autochtones pour toutes les personnes

étudiantes, notamment en incluant leur apprentissage dans les exigences de

bilinguisme.

Pistes de recherche

Analyser les politiques linguistiques en adoptant un point de vue critique, c’est-

à-dire en identi�ant bien les inégalités linguistiques sociohistoriques et

s’assurer de mettre en œuvre des pistes d’action pour les contrer.

S’intéresser aux politiques linguistiques dans différents contextes

institutionnels, notamment en éducation (Tollefson et Pérez-Milan, 2018).

Se pencher, dans une perspective de décolonisation, sur de nouvelles

approches de l’enseignement des langues plus adaptées au Canada

d’aujourd’hui, c’est-à-dire plus équitables et inclusives pour les apprenantes et

apprenants de langues racisées ou issus des minorités linguistiques.

Faire un examen des initiatives gouvernementales visant à améliorer l’accès à

l’éducation postsecondaire en français dans les milieux minoritaires

francophones au Canada et ailleurs.
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Cet article découle d’une communication scienti�que qui a été présentée au

colloque « La réussite étudiante en enseignement supérieur au carrefour de l’équité,

la diversité et l’inclusion (EDI) » de l’Observatoire sur la réussite en enseignement

supérieur lors du 90  Congrès de l’Acfas (11 mai 2023).   

L’article qui suit vise à présenter les divers types de résistance susceptibles

de se manifester face aux initiatives ÉDI, se matérialisant à travers les

interactions quotidiennes des membres des organisations.

Contexte 

Comprendre la résistance aux initiatives ÉDI à travers la
communication organisationnelle

Au �l des années, les initiatives et les plans d’action ÉDI (équité, diversité et inclusion) se sont

multipliés dans les établissements d’enseignement supérieur. L’objectif principal des

initiatives liées à la diversité est de créer une organisation plus diversi�ée, d’éliminer les

obstacles systémiques, de réduire les inégalités au sein des organisations et aussi de valoriser

les différences. Les avancées récentes de la recherche en communication organisationnelle

peuvent aider à mieux comprendre le scepticisme et la résistance qui accompagnent parfois

la mise en place de ces initiatives (Caïdor, 2021). De nouveaux termes, tels que l’épuisement de

la diversité (Pemberton et Kisamore, 2022), décrivent les dif�cultés rencontrées par les

personnes praticiennes de l’ÉDI, entre autres, dans la communication des plans ÉDI. Ces

mêmes personnes ainsi que les membres des établissements se heurtent fréquemment à ce

que les chercheurs et chercheuses appellent « le mur de briques métaphorique », une

résistance à l’ÉDI qui rend le travail sur la diversité plus dif�cile (Ahmed, 2012).  

Comment communiquer plus ef�cacement les problèmes rencontrés, souvent ignorés par les

collègues non directement impliqués dans les initiatives ÉDI ? Cette question met en lumière

l’importance d’une responsabilité partagée dans la mise en œuvre des programmes et des

plans d’action ÉDI. Une telle approche pourrait jouer un rôle essentiel dans la réussite des

personnes étudiantes en démontrant un engagement institutionnel envers ces actions.

Cependant, la résistance constitue un obstacle majeur entravant la concrétisation de cette

répartition des rôles. Ce qui amène à poser la question suivante : comment optimiser la

communication dans un contexte ÉDI pour surmonter la résistance et le scepticisme envers

ces initiatives et plans d’action ÉDI ? 

Concept clé 

Quels liens existent-ils entre l’appropriation et la
résistance aux initiatives ÉDI ? 

La perspective de communication offre un éclairage sur la résistance cachée et passive aux

initiatives d’ÉDI en mobilisant les concepts d’appropriation et de performativité (Caïdor, 2021).

L’appropriation implique de s’approprier une initiative en l’adaptant à soi (Abdallah, 2007).

Ainsi, l’adoption des normes, règles et principes sous-jacents aux initiatives de diversité

dépend de cette appropriation. Toute nouvelle initiative organisationnelle doit passer le test

d’appropriation en quelque sorte, soit montrer qu’elle s’aligne ou du moins n’interfère pas avec

les valeurs, normes et principes déjà adoptés par les membres des établissements. Quant à

elle, la notion de performativité souligne que la communication constitue également une forme

d’action ayant une incidence sur la concrétisation des initiatives ÉDI. 

Méthodologie

Étude de cas longitudinale basée sur l’analyse d’une initiative ÉDI

Type de recherche : Qualitative, étude de cas longitudinale

Population étudiée : Équipe de projet et des personnes participantes au

programme ÉDI d’une grande organisation parapublique 

Lieu et période de la recherche : Montréal, entre avril 2017 et octobre 2018

Pour recueillir les données, plusieurs méthodes ont été utilisées : l’analyse de

documents, la réalisation de 24 entretiens individuels formels auprès des

gestionnaires et des employés en deux phases ainsi que de l’observation totalisant

1170 heures. L’ensemble des méthodes de collecte de données a permis de recueillir

des informations approfondies sur l’initiative ÉDI étudiée.

Résultats

Différentes formes d’appropriation et la résistance au
programme ÉDI

Quatre formes de pratiques d’appropriation
sont présentes.

Les résultats de la recherche nous ont permis d’identi�er 4 formes de pratiques

d’appropriation dans un contexte ÉDI : la désappropriation, l’appropriation partielle,

l’appropriation conditionnelle et l’appropriation totale (voir la �gure 1). 

1. La désappropriation 

La désappropriation indique un rejet des principes fondamentaux du programme ou une

résistance à celui-ci. Par exemple, les initiatives d’ÉDI visent généralement à reconnaître et

valoriser les différences au sein d’une organisation. Cependant, dans certains cas, on peut

observer un rejet de ce principe. 

2. L’appropriation partielle

L’appropriation partielle, observée parmi les membres de l’organisation étudiée, témoigne

d’une certaine retenue ou prudence à l’égard du programme ÉDI. Il est important de noter que

l’attachement à certains principes et idées qui ne respectent pas les objectifs premiers du

programme ÉDI peut constituer une barrière à l’appropriation complète du programme,

entraînant ainsi une appropriation partielle de celui-ci et une forme de résistance passive. 

3. L’appropriation conditionnelle

L’appropriation conditionnelle re�ète l’ensemble des critères que les actrices et acteurs

organisationnels semblent évoquer en tant que prérequis pour s’approprier le programme. Ce

type d’appropriation pourrait être interprété comme une forme subtile de résistance au

programme. L’organisation et ses acteurs et actrices imposent ainsi certaines conditions (par

exemple : l’intégration des employés issus de la diversité) avant de donner leur appui au

programme, ce qui pourrait aussi constituer une forme de résistance passive. 

4. L’appropriation totale

L’appropriation totale est le re�et d’une adhésion complète aux principes fondateurs du

programme, sans aucune forme de résistance apparente. Les actrices et acteurs impliqués

s’approprient pleinement le programme et démontrent leur engagement envers ses objectifs

et valeurs. Cette appropriation totale se traduit par une mise en œuvre sans réticence, une

participation active et une intégration harmonieuse des principes et des pratiques de

l’initiative d’ÉDI. 

Que retenir de nos résultats ?

Dévoiler les micro-discours en ÉDI et les signes de
résistance passive   

Le discours organisationnel exprime
l’adhésion, le rejet, la résistance et le
scepticisme envers les initiatives ÉDI.  

L’analyse des micros-discours des membres d’une organisation voulant s’engager dans une

initiative ÉDI révèle souvent l’appropriation ou la désappropriation à l’égard des initiatives ÉDI,

ainsi que la résistance ou le scepticisme envers ce type de programme. Une attention

particulière doit être accordée à la nature performative du langage, car elle met en lumière le

fait que certaines déclarations ont un impact direct sur l’action. Par exemple, lorsque les

membres de l’établissement déclarent s’engager dans une initiative ÉDI, cela constitue une

action en soi. Ce qui est exprimé à propos de l’ÉDI joue un rôle crucial dans le succès ou l’échec

de telles initiatives. Dans le contexte des établissements d’enseignement supérieur, il est

essentiel de tenir compte des discussions et des échanges concernant l’ÉDI lors des séances

de consultation, des délibérations au sein de divers comités, par exemple, car elles peuvent

potentiellement avoir un impact direct sur le succès ou l’échec de ce type d’initiative. 

La fatigue de la diversité est parfois liée à
l’appropriation du programme ÉDI.

La fatigue de la diversité peut être liée à une désappropriation, une appropriation partielle ou

conditionnelle du programme ÉDI par les membres d’une organisation. Par exemple, au sein

des établissements d’enseignement supérieur, les membres peuvent exprimer le sentiment

que le sujet est trop prédominant. Il est donc crucial d’identi�er les origines de ces

insatisfactions et de comprendre ce qui entraîne cette désappropriation, souvent synonyme

de désengagement.   

Les tensions et con�its naissent de principes
contradictoires. 

Les individus se positionnent en fonction de principes, d’idées et de valeurs spéci�ques,

parfois en réaction aux discours institutionnels. Cette dynamique peut engendrer des logiques

con�ictuelles et des tensions au sein de l’organisation. Dans les établissements

d’enseignement supérieur, on observe une tension persistante entre l’engagement en faveur de

l’ÉDI pour des principes de justice sociale et l’ÉDI axée sur des considérations d’image et de

réputation. Il est essentiel de mettre en lumière les valeurs fondamentales qui sous-tendent les

initiatives en matière d’ÉDI et de dévoiler les logiques con�ictuelles qui en découlent. 

Pistes d’action

Mettre en place un cadre clair pour aborder les problématiques liées à la

résistance et au scepticisme à l’égard de l’ÉDI. Ce cadre doit inclure une

reconnaissance de l’existence de la résistance et du scepticisme, ainsi que des

stratégies pour les surmonter.  

Identi�er les formes de résistance passive et de désappropriation face aux

programmes d’ÉDI. Cela implique de comprendre les raisons pour lesquelles

certaines personnes peuvent être réticentes à l’égard de l’ÉDI et de travailler à

surmonter ces obstacles.  

Veiller à ce que le discours institutionnel sur l’ÉDI soit aligné sur les discours des

groupes présents au sein de l’organisation. 

Pistes de recherche

Élargir la portée des recherches actuelles sur l’ÉDI en visant divers types

d’organisations et d’établissements d’enseignement supérieur.  

Se concentrer sur les différents aspects de l’appropriation et de la résistance

dans une perspective communicationnelle pour mieux comprendre les

mécanismes et les stratégies de communication impliqués dans les initiatives

ÉDI, offrant ainsi des perspectives enrichies pour l’amélioration et l’ef�cacité de

ces programmes ou initiatives. 

Pour approfondir le sujet

Ahmed, S. (2009). . Race

Ethnicity and Education, 12(1), 41-52.  

Caïdor, P. et Cooren, F. (2018). 

. Journal of Business Diversity, 18(4), 22-41.  

Références

Abdallah, C. (2007). 

. Revue française de gestion, 33(174), 61-76.  

Ahmed, S. (2012). On being included: Racism and diversity in institutional life. Duke University

Press. 

Caïdor, P. (2021). 

. Communication & Organisation, 59(1), 169-181.  

Pemberton, A. et Kisamore, J. (2023). 

. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 42(1), 38-52.  

Mentions de responsabilité

Éditrice : Karine Vieux-Fort 

Comité éditorial : Karine Vieux-Fort, Anouk Lavoie-Isebaert et Catherine Charron

Révision linguistique : Marie-Eve Cloutier

Cet article est rendu disponible selon les termes de la licence 

.

ISSN 2817-2817

Soutien à la population étudiante

Mesure et évaluation

Consulter le dossier

Équité, diversité et
inclusion (EDI) : au cœur de
la réussite étudiante

  

e

Embodying diversity: problems and paradoxes for Black feminists

The appropriation of diversity discourses at work: A ventriloquial

approach

Production et appropriation du discours stratégique dans une

organisation artistique

La constitution communicationnelle d’un programme de valorisation de la

diversité ethnoculturelle : une étude de cas

Assessing burnout in diversity and inclusion

professionals

Creative Commons BY-NC-SA

4.0

À propos de
l'autrice

Pascale Caïdor

Professeure ajointe au Département de
communication

Université de Montréal

Pascale Caïdor est professeure en communication stratégique au Département de communication de
l’Université de Montréal. Elle est titulaire d’un doctorat en communication organisationnelle de la même
institution. Elle se focalise dans ses recherches sur les questions relatives à l’équité, à la diversité et à l’inclusion
(ÉDI) dans une perspective communicationnelle, ainsi que sur la relation entre les relations publiques et les
diverses formes d’inégalité, et leur impact sur la justice sociale. Elle a auparavant œuvré pendant plus de 15 ans
au sein de différentes organisations et publié des articles dans diverses revues scienti�ques. 

Restez à l'affût

Abonnez-vous à l'infolettre

   

Dossiers thématiques

Coffre à outils

Veille

Revue Relais.

Pratiques inspirantes

Grand angle

Nouvelles

Activités à venir

Archives

Médias

475, rue du Parvis
Québec (QC) G1K 9H7

info@oresquebec.ca

 Accessibilité Carte du site Politique de con�dentialité

À moins d'indication contraire, le contenu de ce site est mis à disposition sous la licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Agence web : Kryzalid

Con�dentialité  - Conditions

Comment les personnes
étudiantes au doctorat se
socialisent-elles au
métier de chercheuse et
chercheur dans des cafés
de rédaction académique
?

Quels rôles peuvent jouer
les applications avec
agent conversationnel sur
la santé mentale et la
persévérance scolaire
des étudiantes et
étudiants québécois ?

Accueil  Revue Relais.  Déplier la « résistance » aux initiatives ÉDI dans les établissements de l’enseignement supérieur : une perspective communicationnelle  

Suggestions de
lecture

À propos  Publications  Activités  Veille Nouvelles 

https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Soutien%20%C3%A0%20la%20population%20%C3%A9tudiante,Services%20%C3%A0%20la%20communaut%C3%A9%20%C3%A9tudiante,D%C3%A9pistage%20et%20accompagnement
https://oresquebec.ca/recherche/?global_thematic=Mesure%20et%20%C3%A9valuation
https://oresquebec.ca/dossiers/equite-diversite-et-inclusion-edi-au-coeur-de-la-reussite-etudiante/
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://oresquebec.ca/relais/deplier-la-resistance-aux-initiatives-edi-dans-les-etablissements-de-lenseignement-superieur-une-perspective-communicationnelle/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://oresquebec.ca/relais/deplier-la-resistance-aux-initiatives-edi-dans-les-etablissements-de-lenseignement-superieur-une-perspective-communicationnelle/
mailto:?subject=D%C3%A9plier%20la%20%C2%AB%20r%C3%A9sistance%20%C2%BB%20aux%20initiatives%20%C3%89DI%20dans%20les%20%C3%A9tablissements%20de%20l%E2%80%99enseignement%20sup%C3%A9rieur%20:%20une%20perspective%20communicationnelle%E2%80%AF%C2%A0&body=https://oresquebec.ca/relais/deplier-la-resistance-aux-initiatives-edi-dans-les-etablissements-de-lenseignement-superieur-une-perspective-communicationnelle/
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_Caidor_Figure1-FondGris.png
https://oresquebec.ca/wp-content/uploads/2024/06/ORES_RELAIS_Numero10_8.5x11_Caidor_Figure1-FondGris.png
https://doi.org/10.1080/13613320802650931
https://doi.org/10.33423/jbd.v18i4.244
https://doi.org/10.33423/jbd.v18i4.244
https://doi.org/10.3166/rfg.174.61-76
https://doi.org/10.3166/rfg.174.61-76
https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.10150
https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.10150
https://doi.org/10.1108/EDI-12-2020-0360
https://doi.org/10.1108/EDI-12-2020-0360
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://oresquebec.ca/inscription-a-linfolettre/
https://www.linkedin.com/company/ores-reussite/
https://www.facebook.com/ores.reussite
https://www.youtube.com/channel/UCqWrG-qudLjCfL8OqTVRnOA
https://oresquebec.ca/feed/
https://oresquebec.ca/dossiers-thematiques/
https://oresquebec.ca/coffre-a-outils/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/pratiques-inspirantes/
https://oresquebec.ca/grand-angle/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/activites-a-venir/
https://archivesoresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/medias/
mailto:info@oresquebec.ca
https://oresquebec.ca/accessibilite/
https://oresquebec.ca/sitemap_index.xml
https://reseau.uquebec.ca/fr/confidentialite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://kryzalid.net/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://oresquebec.ca/relais/comment-les-personnes-etudiantes-au-doctorat-se-socialisent-elles-au-metier-de-chercheuse-et-chercheur-dans-des-cafes-de-redaction-academique/
https://oresquebec.ca/relais/quels-roles-peuvent-jouer-les-applications-avec-agent-conversationnel-sur-la-sante-mentale-et-la-perseverance-scolaire-des-etudiantes-et-etudiants-quebecois/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/relais/
https://oresquebec.ca/
https://oresquebec.ca/veille/
https://oresquebec.ca/nouvelles/
https://oresquebec.ca/recherche/

	oresquebec_ca__relais_actes-de-colloque_
	Actes_de_colloque_complet
	Anxiete-generee-par-les-tice
	Camie-developpement-dune-formation-sur-linclusion-
	Les-sensibilites-au-coeur-des-reflexions-sur-les-strategies
	Les_diversites_oubliees
	Vers-un-acces-plus-equitable-aux-correcticiels-en-anglais
	Plans-daction-equite-diversite-et-inclusion-edi-dans-les-universites-quebecoises
	Le-statut-des-etudiantes-et-etudiants-internationaux-dans-les-etablissements-denseignement-superieur-canadiens
	Sinteresser-au-point-de-vue-etudiant-pour-orienter-les-actions-en-matiere-edi
	Politique-en-matiere-deducation-bilingue
	Deplier-la-resistance-aux-initiatives-edi


