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SOMMAIRE 

Selon plusieurs auteurs. le climat social de la classe favorise le developpement des 

&lèves ainsi que la reussite scolaire. Cette préoccupation devrait Stre d'autant plus 
importante pour les Cl&ves en difficulté. Or peu d'études se sont intdressées au climat 

social de la classe en contente d'intkgration scolaire et aucun outil n'a et6 developpé 

spécifiquement B ce contexte. Dans le cadre d'une vaste recherche portant sur 

l'intégration scolaire des Clbws en difficultk conduite par le groupe de recherche en 

intbgration scolaire oeuvrant & 1 'Universitt? de Sherbrooke (GRISOUS). le questionnaire 

du climat social en intégration (QCSI) a et6 6laboré spkifiquement pour kvaluer le climat 
social de la classe en situation d'intbgration. 

La présente etude s'inscrit dans ce projet de recherche. plus particulièrement daos 

le processus de validation de ce nouveau questionnaire. Les objectifs spdcifiques qui 

guident cette etude sont donc de connaître les dimensions du climat social de la classe 
spécifiques au contexte visé. de déterminer si les dimensions du QCSl correspondent il ce 

contexte, et de voir si d'autres dimensions peuvent bonifier le QCSI. 

C'est au moyen de six entrevues auprès d'enseignantes et d'enseignants des 

ordres primaire et secondaire qu'une analyse thdmatique a permis de degager les rbsultats 
de la recherche. Les r&ultats, dans l'ensemble. confirment que les outils de mesure du 

climat social de la classe répertoriés dans les dcrits scientifiques (CES, Ma. ICEQ) ne 

semblent pas être adaptes spécifiquement au contexte d'intbgration. Par ailleurs, les 

dimensions du QCSI correspondent globalement celles qui kmergent de 
l'exp6rimentation. Les nouvelles dimensions. mises en évidence par l'analyse 
thhatique. peuvent bonifier le questionnaire QCSI. 

L'Ctude du climat social de la classe spécifique au contexte d'intdgration est une 
nouveautt en soi dans le domaine de l'enseignement. L'apport de cette recherche est 
principalement d'identifier les dimensions du climat social de la classe qui semblent 

propres il I'initgration scolaire. De plus, la recherche permet aussi de clarifier l'utilisation 
de différents termes pour designer le climat social de la classe. Bien que les résultats de 

la recherche ne puissent 8tre g6n&alisés, ils fournissent cependant des é1Cments 

int6nssants pour fineliser 1'6laboration du questionnaire QCSI. 
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INTRODUCTION 

al'enseignement et l'apprentissage prennent place à l'intdrieur d'une classe, 

(Creemers et Tillema. 1987-1988. p. 1). La classe. lieu dans lequel tvoiuent 
l'enseignement et l'apprentissage. doit donc être prise en consideration. Cette evidence a 

conduit bon nombre de chercheurs (Fraser. Anderson et Walberg, lm; Moos, 1979: 

Moos et Trickett. 1974. 1987; Raviv. Raviv et Reisel. 1990 et Walberg. L%9) ii 

s'intbresser aux caractCristiques de la classe, et plus particulièrement au climat de la 

classe. Il y a lieu de préciser immédiatement ce que les chercheurs entendent par ce 

concept. 

Le concept du climat de la classe a trait aux dimensions psychosociales de la vie en 

classe. Ce concept est dtfini par les chercheurs comme Ctant un sentiment qui se dégage 

des perceptions de chacun par rapport aux dimensions psychosociales du milieu (Goupil. 

Michaud et Comeau, 1988; Moos. 1979: Saldern. 19%. 1992). Cela comprend le 

&eau de relations interpersonnelles, l'organisation pédagogique ainsi que les normes et 

les exigences du milieu (Goupil e f d . .  1988). Dans les Ccrits scientifiques. diffbrents 

termes sont utilises pour désigner le climat de la classe. Toutefois, le terme "climat 

social" est retenu par diffbrents auteurs (Moos et Tricke~, 1974. 1987; Saldem. 1986. 

1992; Schmuck et Schmuck, L974), car il dCcnt plus adequatement le phenornène du 

groupe en rapport aux différentes dimensions de la classe (Saldem, 1986). 

L'intbrêt principal des chercheun pour I'dtude du climat social de la classe est d'en 

connaître l'impact sur l'apprentissage. A cet égard. une analyse-synthese effectude par 

Wang, Haertel et Walberg (1993) révèle que les influences directes, telles que les 

aptitudes de l'elève. la façon d'enseigner, le climat social de la classe. sont importantes 

pour ['apprentissage. Selon ces auteurs. il appert que «les differents types 

d'enseignement et de climat de classe ont presque autant d'influence sur l'apprentissage 
que les aptitudes de l'klèver (Wang et al.. 1993, p. 76). Aussi, plusieurs recherches 

effectuees dans les classes ont demontré qu'il existait une relation appréciable entre le 

climat social de la classe et les réussites des eliives sur les plans cognitif et affectif. Les 

synthèses de Chavez (19&1), de Fraser (1986. 1991) ainsi que de Mms (1979) sont 

explicites ce propos. 



A partir de ces constatations, il apparaît que l'étude du climat social de la classe 
constitue un domaine important Zi approfondir. ik cause de son impact sur l'apprentissage. 

Appliqués aux elèves en difficult6. les résultats des recherches dans ce domaine peuvent 

être encore plus importants pour obtenir un enseignement efficace (Pierce. 1994). 

Toutefois. aucune recherche ne semble avoir 6té effectuée pour mesurer l'impact du 

climat social de la classe en situation d'intkgration scolaire. 

L'équipe de recherche Beauprk. Boudreau et Tessier (le groupe de recherche en 
integraiion scolaire oeuvrant à I'UniversitC de Sherbrooke. le GRISOUS) a cherche ii 
mesurer cet impact. Apri?s des recherches infructueuses d'outil spécifique pour la 
situation d'integration scolaire. l'équipe a conçu un questionnaire appel6 le QCSI 
(questionnaire du climat social en intkgration). A notre connaissance, le QcSI est le seul 
insûument A avoir et6 élaboré spécifiquement pour évaluer le climat social de la classe en 

intkgration. Toutefois. ce questionnaire est B l'état d'ébauche et son processus de 

validation est en cours. La présente 6tude s'inscrit dans ce processus de validation et vise 
principalement à valider le contenu de l'instrument auprès des enseignantes ou des 

enseignants faisant de t'integration d'élèves avec un handicap etfou des difficult6s 

d'apprentissage ou d'adaptation. Ce travail devrait permettre notamment d'identifier s'il 
existe des dimensions du climat social de la classe qui semblent spécifiques au contexte 

d'intégration scolaire. justifiant par le fait même I'elaboration d'un nouvel instrument 
pour les classes accueillant des 6l&ves en difficultk. Si tel est le cas. ces informations 
pourront contribuer il Ctoffer la structure de cet instrument. 

La première partie de la recherche situe la probl6matique et comporte les sections 
suivantes: (a) le cadre cootextuel, (b) l'historique du climat social de la classe, (c) la 

définition du concept de climat social de la classe, (d) la distinction entre le climat social 
de la classe et d'autres concepts, (e) les dimensions du climat social de la classe. (0 les 
instruments de mesure du climat social de la classe. (g) l'application des instruments de 

mesure dans diffdrents contextes. 

La deuxibe partie présente la m&hodologie. Elle traite plus particulièrement des 
participantes et des participants. de l'instrument de collecte de domees utilisé, des 
stratdgies d'analyse pivil6gi6es. des critkes de scientificité de la recherche ainsi que des 
d6rnarches de dî5ontologie. C'est en recueillant les perceptions des enseignantes et des 



enseignants sur leur conception du climat social de la classe qu'il sera possible d'atteindre 

l'objectif de cette Ctude. 

Dans la t rois ihe partie. les résultats obtenus aupres des enseignantes et des 

enseignants sont analysds pour ainsi produire deux tableaux-synthèses. Ceux-ci feront 

1 'objet d'une analyse pl us approfondie. illustrde au moyen d'extraits d'entrevue. Ce 
chapitre se termine par une discussion portant sur les liens entre les résultats et l'objet de 

la recherche. 

Enfin. la dernière partie présente les conclusions que cette recherche permet de tirer. 

Cette partie souligne aussi la contribution de la recherche sur les plans scientifique et 

pddagogique. Elle montre kgalement les limites de la demarche. Finalement. quelques 

pistes sont suggérées pour des recherches futures dans le domaine. 



PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE 

1.1 Le cadre contextuel: pertinence de la recherche 

Le présent projet s'inscrit dans le cadre du programme de fonnation implant6 par le 

groupe de recherche en intégration scolaire oeuvrant à l'Université de Sherbrooke (le 

GRISOUS). Ce programme vient essentiellement combler des besoins de fonnation du 

personnel enseignant des écoles primaires et secondaires en matière d'intégration scolaire. 

Les objectifs du programme sont répartis sur plusieurs activités et ont ét6 élabords 

conjointement avec le milieu concerné. Ces aciivitbs visent: (a) ii permettre au personnel 

enseignant d'effectuer une réflexion critique sur la problématique de l'intdgration scolaire. 

(b) ii mieux faire connaître les dzfdrentes clientèles susceptibles d'être integrees en classe 

régulière, (c) a développer des compétences ptdagogiques et relationnelles. (d) A faire une 

expérimentation pédagogique (Beaupré, Boudreau et Tessier, 1994). 

À l'automne 1994, des membres de l'équipe de recherche du GRISOUS sont il la 

recherche d'un outil permettant d'évaluer la perception des klèves et des enseignantes ou 

enseignants. du primaire et du secondaire, relativement au climat social dans les classes 

qui intègrent des él2ves à besoins spéciaux. Étant donné l'absence d'un tel instrument, le 

GRISOUS a dlaboré le questionnaire du climat social en integration (QCSI) permettant 

l'évaluation du climat social dans de telles classes. Le ddveloppement de cet instrument 

s'est fait en plusieurs étapes. 

Tout d'abord. le choix d'utiliser un questionnaire plutôt qu'un autre instrument de 

mesure. tel que des grilles d'observation, est justifie par le fait qu'il kvite d'augmenter la 
frequence des interventions. ainsi que le temps passe en classe et, par le fait même. il ne 

contribue pas A deranger ces classes qui sont souvent perturbables. De plus, la technique 

de cueillette d'informations a l'aide d'un questionnaire est jugCe comme étant plus 
économique en terme de temps. Elle est 6galement plus rapide. car elle ne demande 

aucun entraînement @cifique. 

La deuxième dtape entreprise par I'equipe de recherche consiste à repeltorier des 

outils d'évaluation du climat social de la classe dans un contexte d'intdgration scolaire ou 



dans un contexte d'adaptation scolaire. Plusieurs banques de donnees sont consulides. 

dont les logiciels ERIC et PSYCLIT. Le rassemblement des mots-cles suivants: 

measurernent, questionnaire. ctassroom, climate. environment, social. inclusion, 

mainstreaming. special. classes. education. n'a fait ressortir que deux recherches 

(Lamvee, 1985: McIntosh. Vaughn. Schumm. Haaper et Lee. 1993). Ces études ne 
répondent pas aux critères recherchés, puisque les instruments de mesure élabords par ces 

chercheurs sont des grilles d'observation. L'élaboration d'un nouveau questionnaire 

s'avère donc essentielle. En plus d'être un outil utilise auprès des classes faisant de 

l'intégration scolaire. celui-ci veut se distinguer par l'évaluation des perceptions comme 

mesure du climat de la classe non seulement auprès des enseignantes et des enseignants. 

mais aussi auprès des elèves. De plus. le questionnaire désire s'adresser à differents 

ordres d'enseignement. et plus particulièrement le primaire (premier et deuxième cycle) 

ainsi que le secondaire. 

Dans un troisième temps, les dtapes telles que définies par Babbie (1990) pour 

élaborer un questionnaire sont réalisées: (a) dresser une liste de concepts à 

opbrationnaliser. (b) preciser chacun des concepts, (c) dresser une liste d'bnoncés, 
(d) adapter ces énoncés aux différents sujets (dlèves du primaire premier et deuxième 

cycle, blèves du secondaire et enseignantes et enseignants de chacun de ces ordres 

d'enseignement). (e) vérifier auprès d'un groupe préexpérimental la clartb et la 

compréhension de ces 6noncds. Cette demarche s'appuie en grande partie sur 

l'expérience et la concertation des membres de l'équipe de recherche. Certains membres 
agissaient comme membres-experts afin de valider les étapes. Une version des concepts 

ou dimensions ainsi que des énoncds est fournie en annexe A. Étant donné qu'il s'agit 

des mêmes concepts, seul l'exemple pour un ordre d'enseignement est présente dans cette 

annexe, celui du deuxieme cycle au primaire. 

Selon Tncken et Moos (1973). un questiomaire sur le climat social de la classe doit 
reposer aussi sur un cadre theonque bien défini. Dans les 6tapes d'élaboration d'un 
questionnaire, Fraser et al., (1982) mentionnent également que les dimensions 

développées dans un questionnaire doivent être justifiees par la théorie ou par les 

recherches dans le domaine. notamment la psychologie sociale. Est-ce que le 

questionnaie QCSI correspond aux fondements théoriques qu'apportent les ciifferentes 



recherches dans le domaine? La prochaine section traite d'une recension des ecrits sur le 

concept du climat social de la classe et ses caract&istiques. 

1.2 Le cadre thdorique 

1 .2.1 Le ciinut social de la clarre: la concepnralisation 
Avant de définir le climat social de la classe, il importe de situer le concept d'un 

point de vue historique en vue de dégager les fondements théoriques et m6thodologiques 

qui sous-tendent le concept du climat social de la classe. De plus, pour bien dtfinir ce 
concept. il apparaiat essentiel de préciser les différents termes utilisés par certains auteurs 

pour désigner le climat social de la classe. Une distinction est dgalemeot apportde entre le 

climat social de la classe et d'autres concepts, tels le climat d'école, le climat 

organisationnel et la gestion de la classe. Pour terminer. les dimensions ainsi que les 
instrtiments de mesure pour évaluer le climat social d'une classe sont abordes. 

1.2.1.1 L'historique du climat social de la clarse. La concephialisation du climat social 
de la classe vient principalement des recherches en psychologie sociale. Leur principal 

intbrêt se situe au niveau des interactions entre les él2ves ainsi qu'entre les Clèves et les 

enseignantes ou les enseignants. Dans le livre de Fraser (1986). l'auteur se réfère au 

chercheur Lewin (1935. 1936), comme étant l'un des pionniers qui ont influence les 

recherches sur le climat social de la classe. Ce dernier a permis de reconnaître que 
l'interaction entre I'enviromement et les caractéristiques personnelles des individus peut 

constituer un facteur déterminant des comportements humains. 

A l'intérieur des écrits scientifiques sur le climat social de la classe, il  ressort deux 

modèles decoulant des travaux de Lewin. Leur influence est importante sur la recherche 

dans ce domaine. II s'agit du modele de Murray appelé le Need-Press Mode1 (1938. 

dans Murray, 1%3) et du modèle de Gretzel et Thelen (lm). 

D'après le modèle de Murray, les comportements sont le résultat de l'interaction 

entre l'environnement et les besoins individuels. À travers ses recherches, Murray 

focalise son attention sur le concept de besoin et se préoccupe de la façon dont un 

individu pourrait satisfaire ses besoins dans un environnement donne. Il propose aussi. 

dans son modtle, de tenir compte de la perception de l'enviromement par la personne. 



L'autre modèle. celui de Gretzel et Thelen ( l m ) ,  exerce egalement une influence sur 

les recherches dans ce domaine. La théorie qui sous-tend le modéle de Gretzet et Thelen 
est que la classe est perçue comme un système social. A I'intdrieut de ce systeme social. 

les besoins personnels. les attentes de chacun et le climat social de la classe interagissent 

pour ainsi pr6dire le comportement du groupe. incluant les résultats scolaires. Cette 

theone amène donc la dimension du groupe et l'interaction de différents facteurs en vue 

d'expliquer les comportements des élèves 

L'dtude du climat socid de la classe repose en grande partie sur ces deux modèles 

thdoriques. Leun apports resident dans (a) l'utilisation de la perception des eleves 
comme mesure du climat wcial de la classe. et (b) I'évaluatiou des facteurs influençant les 

comportements ou les r6sultats scolaires. On constate que les recherches subsequentes 
effectuées principalement par Stern (1970). Moos (1979) et Walberg (1971. dans 

Walberg, 1987) ont privilégib, dans leur approche, les perceptions des dlèves pour 
Cvaluer le climat social de la classe et l'impact de celui-ci sur l'apprentissage. 

Toutefois il importe de souligner l'existence d'une autre approche particulierement 

utilisée pour mesurer le climat social de la classe: il s'agit de l'bvaluation des 
caract6ristiques de la classe à l'aide de l'observation directe des interactions en classe. 
Cette approche suppose que l'observation des comportements de l'enseignante ou de 

l'enseignant et ses interactions avec les blèves constituent le facteur determinant du climat 
social de la classe. C'est ik l'aide de grilles d'observation qui permettent de recueillir. de 

façon systématique, les interactions ou les tvdnements qui apparaissent en classe. Parmi 
ces grilles d'observation d6veloppées. notons, entre autres. l'instrument appelé OSCAR 
(Observ&m Schedule And Record) de Medley et Mitre1 ( 1963) et la grille de Randers 
(1970) appelbe Interaction AMIysir Sys~em. Voila une façon diffbrente d'aborder 1'6iude 

du climat social de la classe laquelle se distingue du climat social "perçu" par Les elèves. 

1.2. 1 .2 La defflniiion du climcu social de la classe. Jusqu'h maintenant. les recherches 
sur le climat social de la classe ont m i s  l'accent essentiellement sur ce que Walberg ( 1987) 

appelle I'enviromement psychosocial. Ce concept est dkcrit comme le cadre 
psychosocial l'intkneur duquel I'eléve apprend. Le climat sen de balise B ses 

comportements et, par conséquent. ses apprentissages (Goupil et al., 1988). Cette 



definition est basée sur ache climate or atrnosphere of the class as a social group that 
potentiall y influences what students leam* (Wal k g ,  l m .  p. 553). 

Aussi. les chercheurs s'entendent sur la définition fournie par Saldem (1986, 
1992). Selon cet auteur. le climat social est un phinomène de groupe impliquant un 
partage d'expériences communes entre lu éièves de la classe. Le climat social serait donc 

un consensus entre les perceptions des membres du groupe par rapport diffdrentes 
dimensions de la classe (Fraser, 1986: Goupil et al., 1988; De Ketele. 1985: Moos. 
1979; Saldem. 1986,1992; Schmuck et Schmuck. 1974). 

Dans les 6crits scientifiques. il appardt que les auteurs utilisent diffbrents ternes 
pour designer le concept du climat social de la classe: "climat de la classe" (Fraser. 
1986). "environnement psychosocial" (Walberg, 1976). "environnement 
d'apprentissage" (Wal berg, 1981), 'climat d'apprentissage" (Goupil et al., 1988). 
"climat dducationnel" (De Ketele, 1983, "climat social" (Moos et Tnckett, 1974.1987; 

Saldern, 1986. 1992; Schmuck et Schmuck, 1974). Toutefois, Saldem (1986) précise 
que l'utilisation du terme "climat social" est la plus appropriee. Selon l'auteur, cette 

appellation décrit plus adequatement le phénomène du groupe en rapport aux diffbrentes 
dimensions de la classe, tandis que les termes "climat de la classe", "climat 6ducationneln. 
"climat d'apprentissage" et "enviromement d'apprentissage" se limitent aux composantes 
de la gestion et de l'organisation de la classe. Ainsi, Saldem (1986) propose d'employer 
le terne "climat social" puisqu'il englobe davantage toutes les dimensions relides il la 
classe. 

11 importe de souligner, Cgalement, que le terme "climat" est utilisé dans d'autm 
contextes que celui qui nous intéresse. Ces autres termes sont souvent confondus avec le 

terne climat social de la classe. Effectivement, "climat d'école" et "climat 
organisationnel" sont des termes fréquemment employCs dans ciifferentes recherches en 
dducation. De plus. une attention doit être accordde au lien entre la gestion de la classe et 
le concept Ctudié. 11 s'avere donc important de distinguer brièvement ces termes afin de 
bien circonscrire le concept du climat social de la classe. 

1.2.13 L a  distinction e m e  le cIintat social de h c h s e  et d ' m e s  concepts. L'étude du 

climat d'dcole est considdrée par Fraser (1986) comme Ctaot un domaine distinct, donc 

indépendant, de celui du climat social de la classe. Le concept de "climat organisationnel" 



est un autre terme pour designer le climat de lëcole. D'aifleun. Halpin et Croft ( 1963. 

dans Sabo. 1995) ainsi que Richard. Forgeteite-Giroux et Michaud (1989) utilisent. en 
alternance. les termes "climat d'6cole" et "climat organisationnelw dans leun travaux. Le 

concept de 'climat organisationnel" vient de Tagiuri ( 1 s )  qui le definit comme 6tant: 

a relatively enduring qudity of the interna1 environment of an organization 
that (a) is experienced by its mernkrs, (b) influences their behavior, and 
(c) can be describe in tems of the values of a particular set of charactens- 
tics (or attributes) of the organisation. (p. 27). 

Selon Fraser et Fisher (l991), le concept de climat d'dcole (ou organisationnel) peut 
être considérb comme plus global que celui du climat social de la classe. La principale 
raison est qu'il tient compte de toutes les dimensions de l'organisation de l'école. Parmi 
ces dimensions, notons, entre autres. la dimension des relations entre les intervenantes ou 

intervenants (personnel enseignant et penomel non enseignant) et entre les intervenantes 

ou intervenants et les membres de la direction (Fraser, 1%; Sabo. 1995), la dimension 
des pratiques p6dagogiques. la dimension des nomes de I'école, la dimension des 

croyances et des attentes perçues par les élèves, par les intervenantes ou les intervenants 
et par les membres de la direction (Richard et al., 1989). 

Un autre concept, celui de la gestion de classe, est egaiement considér6 comme un 
domaine distinct de celui du climat social de la classe. Toutefois. ces deux concepts 

présentent certains liens. La gestion de classe est dbfinie par Legendre (1993) comme 
étant: 4 a  fonction de l'ensei,mnte, de l'enseignant qui consiste à orienter et A maintenir 

les élèves en contact avec les tâches d'apprentissage, (p. 660). Sanford. Emmer et 
Clements (1983) ajoutent un aspect intéressant B cette définition: la gestion de classe qui 
inclut toutes les actions posées par l'enseignante ou l'enseignant. a comme but d'assurer 
un climat propice ii l'apprentissage. En fait, la gestion de classe peut influer sur le climat 

social de la classe et affecter, ainsi. l'apprentissage chez les élèves (Cheng. 1994). 

Il est possible de constater, jusqu'ici, plusieurs utilisations du terme iclimat". 

Notons que le climat social de la classe ou les autres ternes comme "climat de la classe". 
"environnement psychosocial", "environnement d'apprentissage", "climat 
d'apprentissage" et "climat educationnel" sont tous utilisés pour désigner le climat dans 
un contexte de classe. Les termes "climat organisationnel" ou "climat d'école" ont trait, 
quant à eux. au contexte de l'école. 



Maintenant que sont mieux connus les diffdrents termes pouvant être confondus avec 

celui du climat social de la classe. il s'avère important de bien cerner ce concept. 

L'analyse des écrits scientifiques démontrent que. majoritairement, les auteurs Cvaluent le 

climat social de la classe à partir de certaines dimensions qui se recoupent. Ces 

diffkrentes dimensions du climat social de la classe sont basdes principalement sur un 
même modèle thdorique, celui de Moos (1979). Ce modèle est d'ailleurs utilise dans 

l'ensemble des études sur le climat social de la classe (Fraser, 1986). 

1.2.1.4 &s dimensions du climat social de la c h s e .  Moos ( 1979) utilise un modèle 

regroupant trois grands domaines pour conceptualiser divers environnements 

psychosociaux. Les travaux du chercheur touchent non seulement l'environnement de la 

classe. mais également d'autres enviro~ernents sociaux tels les hôpitaux. les rksidences 

univenitaires, les familles. les groupes thérapeutiques et les milieux de travail. Ce modele 

aide à organiser et à comprendre ce qui s'est fait en recherche sur le climat social de la 

classe jusqu'h aujourd'hui. Les domaines identifies par Moos ont trait: (a) aux 

dimensions touchant les relations interpersonnelles, (b) aux dimensions du 

développement p e r s o ~ e l  ou d'orientation aux buts. (c) aux dimensions de maintien et de 

changement du systeme. Ces dimensions seront brièvement decrites. 

Le domaine des relations interpersonnelles comprend la nature et I'intensitd des 

relations interperso~elles l'intérieur de la classe. Cette composante évalue le degré 

d'implication de chaque 61ève dans l'environnement par rapport au support et 3 l'entraide 

entre les élèves. Elle mesure aussi le sentiment de libertd qu'ont les élèves ii s'exprimer 

(Moos. 1979). Fraser (1980) ajoute un aspect intdressant à ce domaine, soit les relations 

affectives et sociales parmi les membres de la classe. 

Le deuxième domaine du modèle de Moos se réfère aux dimensions développées en 

classe pour favoriser le ddveloppement personnel des 6lèves. Il prbcise dans quelle 

mesure les activites de la classe sont centrées sur l'accomplissemeat des objectifs ou des 

buts d'apprentissage. Le terme "organisation pédagogique" est utilid par Goupil et al. 

(1988) pour ddcrire ce domaine. Cet aspect signifie que des dimensions de l'organisation 
pédagogique sont mises en place dans la classe pour accroître le développement personnel 

et I'accomplissernent des tâches kducatives. 



Le dernier domaine qui contribue au maintien du système. décrit les dimensions 

comme les normes et les exigences de la classe. Ce domaine mesure jusqu'a quel point 

I'environnemeot est organise ou structuré et les attentes de la classe sont claires. Le 

changement du systeme. quant à lui. fait référence il l'ouverture face à l'innovation et B la 

vari& des strategies utilisdes en classe. 

Moos (1979) suggère que tous les instruments utilisés pour évaluer l'environnement 

humain devraient couvrir chacun de ces grands domaines. Ce modele sert de base pour 

les chercheures et les chercheurs qui desirent étudier et mesurer le climat social de la 

classe. À cet effet, la section suivante présente différents instruments de mesure de 

perception du climat social de la classe. Elle décrit comment les chercheures et les 

chercheurs intègrent les trois diffkrents domaines proposés par Moos et aborde. aussi, 

différentes études en lien avec ces instniments de mesure. Il est intéressant de connaître 

les résultats de ces études afin de relever les dimensions jugdes pertinentes pour la 

recherche. 

1.2.1.5 Les  question~ires comme instruments de mesure d e s  perceptions. Il existe 

plusieurs instruments de mesure des perceptions du climat social de la classe. Parmi ces 
instruments, notons entre autres, Ie Clussraom environment scale (CES) de Moos et 

Trickett ( lW4, 19W) . le My C h s  Inverüory (MCI) de Fraser er al. (1982) ainsi que le 

Individunlked Chrsroom environ me^ Quesrionnuire (ICEQ) de Fraser ( 198 1 ). Le 
tableau 1 expose les différentes dimensions des trois instruments et leur niveau 

d'application selon les domaines utilisés par Moos. 

On peut constater que bien que les chercheurs s'appuient sur un même modde. soit 

celui de Moos. les dimensions utilisdes pour dbfinir le climat social sont variées et 

dependent de l'approche privilégiée. de la clientele visée ou des dimensions considerées 

comme ayant un impact sur l'apprentissage. Le tableau 2 présente une description des 

dimensions pour chaque instrument. Cette description permet de mieux relever les 

dimensions jugées pertinentes pour la recherche. 

Lcs recherches sur le climat social de la classe ont favorisé davantage l'utilisation des 

instruments de mesure auprts d'une clientèle du secondaire. Comme le démontre le 

tableau 1, deux des trois instruments s'adressent ce niveau. Peu de recherche sont 



effectuees l'ordre primaire. seul l'instrument MC1 est utilisé pour le deuxième cycle du 
primaire. 

Tableau 1 

Les dimensioas des instruments de mesure du climat social de la classe 

INSTRU- 
MENTS 

Classroom 
Environment 
S d e  
(-1 

Individuaiined 
Classmrn 
Envi ronmen t 
Questionnaire 
(ICEQ) 

NIVEAU 

Primaire 

' Dimensions des Dimensions du Dimensions 
relations développement de maintien 
interpersonnelies personnel ou de ou de 

t 'orieniation changement du 
buts système 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - 

Implication Importance Ordm et 
Attachement à la tâche orgamsation 

mutuel Compétition Clarté des &eles 
Support de Innovation 

1 'enseignante Contrôle de 
ou de I 'enseignante ou 

1 'enseignant de I 'enseipnan t 

Personnali sari on A utonornie Diffdrenciation 
Participation Investigation 

Cohésion 
Friction 
Satisfaction 

Difficuttés 
Compétition 

Le CES est un questionnaire qui est très utilisC dans les recherches sur le climat 
social de la classe (Fraser, 1986). Le choix des dimensions du questionnaire CES s'est 

d'abord fait a partir de la revue des Ccnts scientifiques ainsi qu'à partir des entrevues 
d'dlèves et des observations faites en classe (Trickett et Moos, 1973). Le CES original 
contient un total de 90 Cnoncés reawupés en 9 dimensions telles que présentees au 

tableau 2. Cet instrument s'adresse principalement aux éieves du secondaire. mais il est 

quelquefois utilid par les klèves de la fin du deuxihne cycle du primaire (3 et 6e année). 

Une version courte a aussi et6 développée par Fraser (1982). Cette version. qui 
contient seulement 25 6nonc&s, permet une utilisation plus pratique de l'instrument Les 



dimensions alors retenues par les auteurs sont l'implication, l'attachement mutuel. le 

support de l'enseignante ou de l'enseignant. l'importance de la tâche. l'ordre et 

l'organisation ainsi que la clarté des règles. 

Il existe egalement une version quCbécoise du questionnaire CES. Elle s'intitule 

l'Inventaire du Climat d'Apprentissage (ICA) et est validée par Michaud (1981. dans 
Goupil et al., 1988). Celle-ci présente les mêmes dimensions que celles que l'on 
retrouve dans la version abrégee du CES. Une seule distinction s'y retrouve. soit l'ajout 

de la dimension innovation developpée daos le questionnaire dlaboré par Moos etï'rickett 
(1974, 1987). Les dtudes utilisant le CES révèlent des résultats intbressants. Selon la 
perception des dlèves. trois dimensions du CES sont corr6l6es de fapn significative B la 
réussite scolaire. II s'agit de l'implication, de l'attachement mutuel et du support de 

l'enseignante ou de l'enseignant (Moos, 1979). Dans la même veine. 1'6tude de Fisher et 
Fraser (1983) indique. quant A elle. une corrélation positive significative entre les 
résultats des éleves en français et les dimensions de l'attachement mutuel. l'ordre. 
l'organisation ainsi que l'implication. 

Fraser. Nash et Fisher (1983) se sont int&essés, quant eux, aux caract6ristiques 
pouvant aider B réduire 1'anxiM chez les Clèves afin d'ambliorer leurs apprentissages. 

Les questionnaires d'évaluation utilisCs sont Ie CES, le ICEQ et un instrument mesurant 
I'anxidté dtveloppé par Docking et Thomton (1979, dans Fraser. 1986). Pour tenter de 

reduire I'anxiétd. les résultats de cette 6tude suggèrent aux enseignantes et aux 
enseignants d'augmenter la participation en classe des el&ves, de c l ~ e r  les règles, de 

diminuer la compétition entre les éi&ves et le contrôle de l'enseignante ou de l'enseignant 

Le ICEQ 

Le deuxiérne questionnaire mentionné l'intérieur du tableau 2. le ICEQ. a Ct6 
elaboré pour evaluer le climat social de  la classe dans un contexte d'enseignement 

individualisé. Par conséquent, les dimensions utilisées sont différentes de celles utilisées 
dans un contexte d'enseignement traditionnel. Son éiaboration provient d'une analyse 

des I5c~ts  scientifiques et d'une consultation des programmes et des matCriels 
d'enseignement individudis& Il contient plus de 25 6nonces répartis en 5 dimensions 
(voir tableau 2). Son niveau d'application se Limite au secondaire, et ce B ['interieur des 

classes qui utilisent I 'enseignement individualisé. 



Tableau 2 
La définition des dimensions des questionnaires; CES. MCI, ICEQ 

DIMENSIONS 

- Attachement 
mutuel 

- Support de 
l'enseignant 

- Importance de 
la tâche 

- Compétition 

- Ordre et 
organisation 

- Ciasté des régies 

- ContrBle de 
I'enseipte ou 
1 'ensei p a n  t 

D ~ M T I O N  DES DIMENSIONS 

JhIue  jusqu'8 quel point les Clèves ont un intédt pour les activités de la classe. Le 
fait de prendre part aux discussions, de faire des travaux supplémcntaircs sont des 
indicateurs du  niveau & participaam 

Indique le niveau d'amitit! entre la Cleves. Évalue jusquW& quel point la é k w i  se 
témoignent de l'entraide, apprennent ii se coonaiZre et apprécient iravdier ensemble. 

&alue la quantite d'aide. de souci et d'amitié que l'enseignante ou l'enseignant 
manifeste envers les éièves. 

Correspond à la valeur accorde à I'organisatim, aux activités et au succès. L'accent 
mis sw la matiére, les mdthoées de travail et les notes srnt des indicateurs de cette 
composante du climat d'apprenti* 

Évalue le degré de mmpéti tion entre l a  éiéves pour obtenir la meilleure noce ou une 
reconnaissance. 

Correspond à l'importance a m d é e  à la bonne conduite, 8 la politesse et 
l'organisation en gdndrai. Évalue ie degré auquel les Clê.ves tendent B demeurer 
ml mes en classe. 

indique dans quelle mesure l'accent est mis sur l'établissement et le suivi des règles 
et dans quelle mesure tes élèves connaissent les conséquences s'ils enfreignent 
celles-ci. 

Évalue dans quelle mesure l'enseignante ou I'enseignani est sévére dans Ies 
punitions lors des infractions aux règles de la classe. Le nombre de rkgles et Ia 
facilité des élèves à avoir des ennuis sont des éléments qui sont considerés. 

Évalue le dvaui  d'implication d a  CIe~es et de i'enseignsnte ou de l'enseignant 
dans la planification des iictivités. Dans quelie mesure l'enseignante ou l'enseignant 
~xploitc les nouvelles méthodes et encourage la créativité chez les dkves. 



- Participation 

- Investigation 

- Autonomk 

- Differenciation 

- Friction 

- Satisfaction 

- Diffidtés 
face ii la tâche 

- Compétition 

Évalue I'acomt mis nir la occasions fournies pwr que chque 4 t v e  puisse interagir 
avec l'enseignante ou l'enseignant Le souci de I'enseipmtr ou de I'enseignant 
pour le bien-être personnel et le développement des individus sont des indicateurs du 
niveau de personnalisation. 

Évalue jusqu'h quel pan< les éièves sont encouragés B parûciper plutet que d'Cm des 
apprenantes passives ou des apprenants p i f s .  

Dans quelle mesure l'accent est mis sur les habilees et Ie processus dc recherche 
ainsi que l'utilisation des résolutions de problèmes. 

Dans quelle mesure les éièves peuvent prendre des décisions et peuvent avoir le 
contr6le sur leur apprentissage et sur leur comportement. 

Oans quelles mesure l'enseignante ou l'enseignant tient compte des aptitudes des 
élèves, de leur style d'apprentissage, de leur ryttime de travail dans l'enseignement 

Évalue jusqu'a quel point les éleves se maissenf  s'aident et sont amicaux les uns 
envers les autres. 

indique le niveau de tension et de querelle entre les élèves 

indique Ivetendue du plaisir dans le travail de classe et jusqu'à quel point les él&ves 
apprécient la ciasse. 

Évalue jusqu'a qwl point les éltves trouvent le travail de la classe difficile. 

Ralue le degré de compétition entre la Clèves pour obtenir la meilleure note ou une 
X X O M ~ ~ S S ~ U ~ C ~ .  

Le troisième questionnaire ii l'int6rieur du tableau 2 est le MCI. Selon les thdories 

et les recherches en psychologie sociale (Fraser et al., 1982). les dimensions 

développées dans le questionnaire MC1 sont des concepts identifies comme ayant un 
impact sur l'apprentissage. Comme le prksente le tableau 2, l'outil contient seulement 5 
dimensions et 25 bnonds. Le MC1 est le seul instrument d6veloppé principalement 

pour l'ordre primaire et il s'adresse uniquement aux Beves âges entre 8 et 12 ans. 

Fraser et O'Brien (1985) soulignent un lien positif entre la rhssite des 6Ièves et 

les dimensions ddveloppées dans le MCI. La performance en français semble être plus 

tlevde dans les classes où il y a plus de cohésion dans le groupe, plus de satisfaction 
face à la classe et moins de friction entre les élèves. 



II appert que. parmi les dimensions développees dans les questionnaires CES. 
ICEQ et MCI, certaines d'entre elles semblent avoir un lien positif avec la réussite de 

l'élève. Les Ctudes sur le climat social de la classe mettent en dvidence que l'attachement 

mutuel. le support de l'enseignante ou de l'enseignant, l'ordre et l'organisation. 

l'implication. la participation, la clarté des règles. la cornpdtition. la satisfaction, la 

friction et la cohdsion semblent d6rnonmr une influence sur l'apprentissage. Toutefois. 
on peut se demander si ces dimensions varient selon les contextes B l'étude. Par 

exemple. on peut se demander si ce sont les mêmes dimensions qui sont importantes en 

contexte d'intbgration. 

1.2.2 L 'appkarion des instruments & mesure danr diff4re~s cowmes 

Les questionnaires CES. MCI. ICEQ mentionnes prbc6demment sont tous 

utilisds dans des classes du régulier aupres des élèves sans difficult6. À notre 

connaissance. il existe tri% peu d'btude qui appliquent ces instruments dans un contexte 

autre que les groupes du regulier. L'Ctude de Trickett. Leone. Fink et Braaten (1993) 

fait exception à la r&gle puisqu'elle applique le questionnaire CES dans des classes 

auprès d'élèves en difficulté. 

Dans cette 6tude. Trickett et al. ( 1993) voulaient vérifier si le questionnaire CES 

peut être utilisé dans des classes d'adolescents ayant des retards sur le plan intellectuel 

ou des difficultés d'ordre comportemental. L'expérience s'est déroulée dans trois 

groupes du régulier ainsi que 16 écoles "spéciales". Il ressort de cette recherche que la 

validité interne des dimensions de la compétition et de l'innovation. du questionnaire 

CES. ne sont pas significatives (Alpha de Cronbach c .4). Ces dimensions 

o'émergeent pas dans un contexte de classes spéciales. Les principales raisons Cvoqu6es 

par les chercheurs sont que les groupes des classes spéciales. plus restreints. nécessitent 

une attention et un enseignement plus individualisé ce qui diminue les probabilitks qu'il 

y ait de la compétition entre les élèves ainsi que de I'imovation. 

Les rgsultats de cette dtude soul&vent le fait qu'il peut être difficile d'appliquer un 
questionnaire comme le CES dans une classe spéciale. Tricken et ai. (1993) soutiennent 

ii cet effet que: econstnicts found in one kind of ecological setting (e.g. regular high 
school classrwms) should not necessarily be generalized to other settings (e.g. special 

education classroorns)~ (p. 418). Étant donne que le contexte est différent, les 



questionnaires développés pour le régulier ne permettent pas d'évaluer des dimensions 

qui sont spécifiques au contexte d'integration. D'où l'importance de vérifier s'il existe 

des dimensions propres l'integration scolaire et si le questionnaire QCSI intègre ces 

dimensions. 

13 Les questions et les objectifs de La recherche 

Rappelons que la presente etude s'inscrit dans un vaste projet d'etude sur 

l'intdgratioo scolaire d'blèves à besoins spéciaux et qu'elle s'inscrit dans un processus 

de validation d'un nouveau questionnaire développé par le GRiSOUS portant sur le 

climat social dans des classes en integration scolaire. Le but premier de cette recherche 

est de vérifier si le QCSI correspond aux fondements théoriques du climat social de la 

classe. Le deuxième but est de verifier s'il existe des dimensions du climat social qui 

soient spécifiques au contexte d'intégration scolaire et si c'est le cas, de vérifier si celles- 

ci se retrouvent dans le QCSI. Cette bîude devrait permettre d'une part, de justifier ou 

non l'élaboration d'un nouvel instrument et deuxièmement de parfaire le QCSI. 

La recension des ecnts a permis de constater qu'effectivement la définition du 

climat social de la classe correspond bien au QCSI. De plus, les dimensions elaborées 

dans le QCSI sont en adequation avec les trois grands domaines de Moos. Au tableau 

suivant, il est possible de retrouver les dimensions du QCSI regroupees selon le schdma 

de Moos. 

Tableau 3 
La classification des dimensions du QCSI selon le modèle de Moos 

Dimension des relations 
interpersonnelies 

Dimensions du dé- 
veloppement personnel ou 
de l'orientation aux buts 

Dimensions de maintien 
ou de changement du 

système 
- - 

Relations entre les élèves: 
- Entraide 
- Respect 
- Cohésion du groupe 

Relation entre les éléves et 
I 'enseignant: 
- Enîraide 
- Respect 
- Humour 
- equite 
- hoge 
- Écoute/support 
- Satisfaction globale 

- - - - - - - - - - - - 

- Autonomie 
- Compétition 
- Participatiodimpli- 

cation 

- Discipline 
- Type d'enseignement 



Après un aperçu des instruments developpés par différents chercheurs dans le 

domaine (Moos et Trickett. 1974. 1987: Fraser. 1 9 8 1 ;  Fraser et al.. 1982) .  i l  est 

possible de constater que plusieurs dimensions se sont r6vClees être significatives pour 
la réussite scolaire. Toutefois, ces instruments ne s'appliquent qu'a un seul contexte. 
soit les classes du regulier. Or. selon Tnckett et al. (1993). les dimensions 

développées dans un contexte de classes du rbgulier ne peuvent être généralisées à 

d'autres contextes. Le tableau 4 rdsume bien cette probI&natique. 

Tableau 4 
Le rtsumC de la problématique 

QUESTIONNAIRE 
DU CLIMAT SOCIAL EN INTÉGRATION 

OBJECTIF: Vénfier si le QCSI correspond au\ fondements 
théoriques du climat social de la classe 

ET DIMENSIONS DE MESURE 

- le climat social de la classe, - Dimensions des -LeCES 
c'est le sentiment qui se relations interperso~elles 
dégage des perceptions des - Le ICEQ 
élèves par rapport à differen- - Dimensions du développe- 
tes dimensions de la classe. ment ou de t'orientation - LR MC1 

au but I - Dimensions de maintien ou 
de changement du systéme 

L'APPLICATION DES 
INSTRUMENTS DE MESURE 

DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES 

- Les chercheurs (Trickett et al., 1993) démontreni 
que certaines dimensions ne peuvent &tre 
généralisées A d'autres classes (ex.: classes 
spthales). 

- Aucune recherche n'existe dans les écrits scicnti- 
fiques pour mmaîtte les dimensions qui sont 
smques au wntexte d'intégrationscdaire, 



Étant dom6 qu'aucune étude n'a et6 effectuée pour connaître les dimensions du climat 
social qui sont spécifiques au contexte d'intdgration scdaire, la présente recherche a pour 

objet de verifier si les dimensions du climat social de la classe en intdgratioa sont 
differentes de celles du climat social dans d'autres contextes. Voici donc les questions 
spécifiques auxquelles veut répondre cette recherche: 

1)  Quelles sont les dimensions du climat social de la classe en situation 
d'intbgration scolaire? 

2) Est-ce que les dimensions jusqu'alors Claborées dans le QCSI correspondent 
réellement au contexte d'integration scolaire? 

3) Existe-t-il d'autres dimensions pour ce contente qui devront être incluses dans 
le QCSI? 

De façon plus @cise, cette recherche vise B pounuivre les objectifs suivants: 

1) Inventorier les dimensions du climat social dans les classes intégrant des 
6lèves a besoins spéciaux; 

2) Comparer ces dimensions avec celles developpées dans le QCSI: 
3) Supgerer à l'équipe du GRISOUS des am6Iiorations au questionnaire QCSI . 



DEUXIÈME CHAPITRE 
LA MÉTHODOLOGIE 

Selon l'objet et les objectifs poursuivis dans l'btude. celle-ci s'inscrit dans le cadre 

d'une recherche de type exploratoire. Cette recherche vise a identifier des dimensions du 

climat social qui sont spécifiques aux classes en intégration scolaire. C'est en entrant en 
relation directe avec les enseignantes ou les enseignants. pour recueillir des informations 

sur l e m  perceptions et leun repr6sentations par rapport leur vécu en classe, qu'il sera 
possible d'atteindre les objectifs de recherche. 

Le second chapitre traite de la methode utilide. Tout d'abord, l'échantillonnage 

est décrit. Puis, l'instrument de collecte de données choisi, soit l'entrevue semi- 

directive. est présenté suivi de la stratdgie retenue pour analyser les données recueillies. 

Par la suite. les cntiires de scientificité sont abordes afin d'exposer les précautions prises 
pour wurer la validité interne. la validité externe et la fiabilite des donnkes. La dernibre 
section aborde les demarches de déontologie 

2.1 Les participantes et les participants 

Les participantes et les participants sont sélectiomt!~ sur une base volontaire. Les 
personnes sont choisies à l'aide des criteres suivants: 

- les participantes ou les participants doivent enseigner dans une classe qui 
integre au moins un elève B besoins spéciaux: 

- les participantes ou les participants doivent reprbsenter l'un des différents 
ordres d'enseignement correspondant au QCSI: le primaire (premier cycle ou 
deuxième cycle) et le secondaire; 

- les participantes ou les participants. doivent oeuvrer dans la region des 
Cantons de l'Est afin d'éviter les concraintes de deplacement. 

Le nombre de s u  personnes est juge pertinent et repr6sentatif pour la recherche 
car il couvre. en nombre Cgal (primaire et secondaire), l'ensemble des critéres dtsirés. 
Le profil de chaque participante ou participant est prdsentt au tableau 5. Les 
caractCristiques personnelles de chaque personne sont expostes selon difftrents 
regroupements (sujet, sexe. niveau d'enseignement, matitres enseigndes. nombre 



2 1 

d'annees d'exp6nence en intbgration scolaire. type de clientèle integree). Cela permet de 

donner rapidement une vue d'ensemble de lëchantillonnage. 

Tableau 5 
Le profil des participantes ou des participants 

NIVEAU 
ENSEIGNE 

SUJETS 

Rimaire 1 a cycie I toutes les 
(maternelle) mati8ries I 

SEXE 

Rimaire ler et 2e cycle 
(3e et 4 année) 

toutes les 
matières 

Rimaire 2e cycle 
( 6 e  m n w  

toutes les 
matières 

- - - -  - -  

secondaire 2 anglais 

secondaire 1 

TYPE DE 
CLIENT= 
D'ÉLÈVES 

1 

anglais 3 

secondaire 1,2,3 

- retard de 
ddveloppement 

anglais. 
arts plastiques I 

- difficulté 
d'ordre 

comportemental 
- dificul té 
d'apprentissage 

- dificulté 
d'ordre 

comportemental 
- difficultés 
graves 

d'apprentissage 

- difficulté 
d'ordre 

comportemenral 

- difficulté 
d'ordre 

comportemental 

- difficulté 
d'ordre 

comportemental 

2.2 L'instrument de collecte de données 

2.2.1 L'entrevue semidirective 
Deslauriers (1991) definit l'entrevue comme étant «une interaction limitée et 

spécialisee. conduite dans un but sp6cifique et centrée sur un sujet particuliem (p. 33). 

Selon l'auteur. le principe fondamental de cette technique est de fournir un encadrement à 

l'intérieur duquel les participantes et les participants expriment leur vision des choses 
dans leurs propres termes. Selon Van der Maren (1995), l'entrevue se situe quelque part 



entre la convenation (appelée entrevue libre) et le questionnaire (appel6 entrevue 

structurée ou dirigee). Le type d'entrevue choisi est l'entrevue semi-structurée qui est 

definie par Paille ( 1991) comme étant: 

semi-préparee. semi-strucnir6e, semi-dirigée. Ce qui signifie que le 
chercheur prépare son entrevue. quoique de rnaniere non fembe. qu'il 
propose un ordre des interrogations et guide la convenation. sans 
toutefois l'imposer. Bref. l'entrevue est préparée mais elle demeure 
ouverte A la spécificitb des cas et A la réalité de l'acteur (p. 4). 

2.2.2 L'&laboraion d'un guide d'entrevue 
La préparation de l'entrevue a d'abord implique la conceptualisation d'un guide 

d'entrevue. L'Claboration de ce guide. destin6 aux participantes ou aux participants. 

s'inspire des écrits de Paille (1991). La version du guide (annexe B) est produite en 
suivant les six ttapes proposées par l'auteur: (a) I'elaboration d'un premier jet 

comprenant les interrogations au regard du concept du climat social de la classe. Ces 
premières questions soulevent différents aspects du climat social de la classe sans 

toutefois se rCf6rer aux dimensions soulevdes dans les ecrits scientifiques. Parmi les 

aspects ii faire ressortir dans le guide d'entrevue . une préoccupation ressort, celle de 

connaftre le fonctionnement de la classe du participant ou de la participante. Selon 

certains auteurs (Archambault et Chouinard, 1996; Caron. 1994) le fonctionnement de la 

classe contribue à lëtablissement d'un climat propice a l'apprentissage. II s'avère donc 

important d'en tenir compte dans cette étape. Les autres étapes de l'élaboration du guide 
d'entrevue sont: (b) le regroupement thématique de ces interrogations (le 

fonctiomement de la classe, la conception du climat de la classe. la perception du climat 
de leur classe, la perception d'un climat idéal), (c) la structuration interne des thèmes en 

séquence logique, (d) I'approfondissement des thèmes, (e) l'ajout des probes (technique 
qui vise à faire prdciser un t6moiguage). (0 la finalisation du guide. Le contenu du 

guide d'entrevue a Cté valide de façon pdlirninaire par deux chercheures et chercheurs 

s'intkressant au sujet. 

2.2.3 Le d&oulemenr des entrevues 

La majorité des entrevues menées dans le cadre de cette ttude se ddroulent pendant 
les mois de mai et juin 19%. La demibre entrevue est effectuée au mois de septembre. 

Les raisons qui expliquent ce delai sont la difficultd B trouver une dernière personne 



participante correspondant à l'ordre d'enseignement choisi. et la période de la fin de 

l'année scolaire. Chacune des entrevues est r6alisée. par l'auteure. dans le milieu de 

travail des participantes et des participants. c'est-&-dire dans leur ecole respective. Au 

debut de chaque entretien. les participantes et les participants sont infornies des objectifs 

de la recherche. de la méthode utilisée et du déroulement de 1'Ctude. Puis. un formulaire 

de consentement (annexe C) leur est présentk, en insistant sur le caractère confidentiel 

des renseignements obtenus. Avec leur autorisation. les entretiens sont enregistrés sur 

bande audio. 

2.2.4 Les ovmages er les limites du mode de collecre de donne'es 

L'entrevue semidirective comme instrument de collecte de données présente 

plusieurs avantages. Tout d'abord, le fait de rencontrer les personnes participantes 

permet d 'ob te~r  des données pertinentes et riches au niveau contextuel. Aussi. cette 

technique permet de demander des précisions, de façon immbdiate, pour parvenir ii une 
information précise et complète ou pour comger certains écarts. 

Par contre. la technique d'entrevue ne constitue pas un instrument impeccable. 

Certains risques peuvent être cr6Cs par le rôle du chercheun-iotervieweure. L'auteure 

est consciente qu'elle peut influencer et orienter les réponses par sa façon de conduire 

l'entrevue. eu egard à sa connaissance des objectifs de la recherche. 

Cependant, certaines règles de fonctionnement ont été prévues afin de minimiser 

ce biais. La premiere règle est d'établir un climat de confiance avec chaque participante 

ou participant. Ensuite. chaque personne participante est informee du but de la 

recherche. des objectifs d'étude et du caractère conf~deotiel des données recueillies. 

L'utilisation du guide d'entrevue semidiripée est dgalement une règle de fonctionnement 

importante 3 suivre. Ce guide, preparé minutieusement, permet de couvrir les mêmes 

6léments avec toutes les participantes et participants. Le caractère semi-directif de 

l'entretien permet B chacunes et chacuns d'aborder les thèmes ii leur rythme et dans 

l'ordre qu'il leur convient. 11 n'y a pas de censure de propos abordés. mais une série de 

points de repère demandant être couverts par tous. 



2.3 Les stratdgies d'analyse des donnees 

Lon des entrevues. les propos des participantes ou des participants sont 
enregistres sur bandes magnétiques et constituent le corpus de donnees. La méthode 
d'analyse qui semble en addquation avec ce type de recherche est celle de l'analyse 
thématique. Cette mdthode permet de repérer, d'analyser et de dtgager les grands 

thèmes abordes dans un corpus (Paille. 19%). Selon l'auteur, cette demarche fournit 
Kun portrait thematique du corpus permettant de dégager quels themes sont prbsents, 

avec quelle importance, associes de quelle façon. etc., (Pailld. 19%. p. 192). 

La premiere ttape est la transcription des entrevues. L'utilisation du support- 

papier constitue le moyen retenu pour analyser le corpus. Paillé (1996) mentionne 

plusieurs avantages d'utiliser ce moyen. Notons. entre autres, le contact physique avec 

le corpus, la flexibilitt du support et le fait qu'aucun apprentissage n'est nécessaire, 

contrairement il l'utilisation d'un logiciel. L'information est ensuite consignte l'aide 
de l'ordinateur sous fome de traitement de texte. Ces données textuelles brutes 
constituees fournissent, dès lors. une premiere base d'analyse. 

La deuxième t?tape est le choix de la ddmarche de thématisaiion. Il existe deux 

types de demarche de thématisation: la thématisation continue et la thtmatisation 
séquenciée. La première démarche est celle qui est retenue pour l'analyse du corpus 11 
s'agit de construire l'arbre thématique de façon graduelle. c'est-à-dire que l'analyse se 

fait tout au long de la recherche et se termine il la fin du corpus. Cette demarche, qui 
nécessite un grand nombre d'ajustements. a l'avantage de tenir compte de l'ensemble 

des thèmes recueiilis dans chacune des entrevues. La démarche de thkmatisation 
séquenciée. quant ii elle. procede d'une façon trés differente. Une grille thematique est 

d'abord bâtie ii l'aide d'un échantillon du corpus et elle est ensuite appliquée ii 

l'ensemble du corpus de manière très stricte. 

Les étapes subséquentes ont trait à l'attribution de thèmes pour chacun des propos 
recueillis dans les entrevues. L'étape suivante consiste en l'organisation et au 

regroupement de ces thèmes sous forme d'arbres thdrnatiques. En thérnatisation 
continue. l'objectif est de couvrir 1'6ventail le plus large d'idées sans tenir compte de la 



fdquence qu'une idCe est mentionnée. C'est la raison pour laquelle. un thème s'il est 

original, même mentiorne qu'une seule fois. aura la même valeur qu'un autre. 

Bien que l'analyse thematique puisse se terminer il cette &tape, cette recherche vise 

A aller plus loin en incluant une discussion. Celle-ci consiste à interroger les dimensions 
(thèmes) et A les confronter avec les dimensions développees dans différents 

questionnaires (CES. MCI, ICEQ, QCSI). Cette 6tape a pour but de prCciser certaines 
similitudes et constater s'il existe des dimensions retenues par les participantes et les 

participants pour le contexte d'int6gration scolaire. 

2.4 Les criteres de scientiricitt! 

Rappelons que l'objectif de ce projet est d'identifier les dimensions du climat 

social qui sont spécifiques au contexte d'integration scolaire. Les r6sultats subséquents 

permettront de finaliser l'elaboration du questiomaire (QCSI) du GRISOUS. Tout au 
long de la demarche de recherche, il est important d'assurer une crédibilité scientifique. 
Cette recherche tient compte de plusieurs crit&res, dont la validite interne. la validité 

externe et la fiabilité des donnees. 

La validité interne comspond B l'adéquation entre les questions posées lors de 

l'entrevue et ce qu'on désire recueillir comme informations. Afin de vbrifier si c'est le 

cas, le guide d'entrevue est soumis à deux chercheurs dans le domaine de I'éducation 
pour qu'ils vdrifient les themes abordes. Ces deux chercheurs sont choisis selon leun 
experiences concernant les entrevues et selon leun connaissances en intégration 
scolaire. Cette etape permet de valider les questions du guide. afin de s'assurer qu'elles 

couvrent l'ensemble des thémes nkessaires B la recherche. Apri3s d'kventuels 
réajustements pour la d&marche, ce guide d'entrevue est utilisé auprts des participantes 

et des participants. II permet d'obtenir des informations similaires d'une entrevue il 
1 'autrie. 

La notion de validit6 externe est importante dans toute recherche. Pour le type 
d'étude actuel, elle fait référence h la transf6rabilité des résultats CI d'autres contextes. 
Afin de maximiser cet aspect. Lapemère (1994) propose: (a) d'accorder une attention 
particuliCre B la description des sujets, des procedures d'échantillonnage et des etapes de 

l'analyse afin que d'autres chercheures ou chercheurs soient en mesure de juger du 



degr6 de similitude entre les contextes, (b) de diversifier syst4matiquement les milieux 

couverts par I'bchantillounage en vue d'augmenter le potentiel de transf'rabilitC des 
resultats. La présente &tude s'est préoccupCe de ces diffbrentes considérations en 
assurant la transparence dans les procédures. Un souci du detail permet B d'autres 
chercheurs de produire tventueiiement la présente demarche. 

La fiabilite implique, quant ii elle. la congruence entre les dsultats. Plusieurs 
stratdgies sont mises de l'avant pour assurer la fiabilitd. Notons. entre autres, utiliser 

l'audiovisuel (plus particuliérement le magndtophone) lors des entrevues, être précis et 

clair B chaque &pe de la demarche, btm uniforme dans la transcription des entrevues et 

dans 1 'attribution des themes (la t.Mmatisation), faire vbmer ces themes par des pairs et 

Cchanger avec des chercheures ou chercheurs tout au long de la démarche d'analyse. 
Dans le cas prdsent, deux personnes exterieures vbrifient I'adequation des thèmes 

développés initialement par l'auteure. L'une de ces deux personnes effectue une lecture 

complbte du corpus. De plus, des discussions avec des pain permettent effectivement 
d'enrichir l'analyse, car des thèmes se précisent ainsi. 

25 Les démarches de déontologie 

Les enseignantes et les enseignants impliquds dans le projet de recherche doivent 

signer un formulaire de consentement. Ces personnes acceptent de participer librement 
et elles sont informées des objectifs de I'etude. 11 est important de souligner que toutes 
les informations fournies demeurent confidentielles et sont traitdes de façon anonyme 
(usage de codes) et que les enregistrements seront détruits après analyse. 



Ce chapitre présente les rksultats recueillis par l'analyse thématique. Cette 

prkentation est précCd6e de la description des btapes de la demarche de thbmatisation 

continue. Une analyse des arbres thdmatiques relies au climat de la classe et une 
discussion terminent ce chapitre et permettent de répondre aux questions posées dans le 
cadre de la recherche. 

3.1 La presentation des résdtats 

3.1.1 ta démarche de thémisatian confinue 

Premièrement. les six entrevues retranscrites constituent un corpus de % pages de 
domées d'entrevues. Ces données textuelles brutes ainsi constituées fournissent. d&s 
lors. une première base d'analyse. La premiere entrevue retranscrite est ensuite choisie 
pour l'attribution des thèmes. Un theme est systématiquement inscrit en marge d'un 

propos signifiant de la participante ou du participant. Le choix du theme est effectué en 
fonction des questions suivantes: %de quoi est-il question dans ce propos?» ou *qu'y a- 
t-il dans ce propos?». Un exemple d'attribution des thèmes, équivalent h 20 minutes 

d'entrevue, est foumi en annexe E. Étant donné l'ampleur du corpus, il est difficile de 

fournir l'ensemble des entretiens. Cet exemple permet nCanmoins de bien connaître la 

demarche de thdmatisation. Le lecteur intéressé par le thème pourra contacte l'auteure 
du texte. 

L'ensemble des thèmes de la premiere entrevue dtant recueillis, ces derniers sont 
alors organisés. Pour Cviter la confusion quant à la terninologie. deux dénominations 

sont employées pour ddsigner ces themes. soit les thèmes gbnéraux et les thtmes 
spécifiques. Cette pdcision est unique au traitement des données de cette recherche. 

Par la suite. ces thèmes sont regroupés pour ainsi constituer des arbres 
thdmatiques. Un total de deux arbres thématiques. qui correspond aux deux grands 

thèmes des questions du guide d'entrevue (le fonctionnement de la classe et la 
conception du climat social), et de neuf thèmes gdn6raux. sont formes dès la première 



entrevue. La deuxiérne entrevue retranscrite se voit kgalement attribuer des themes. qui 
sont intdgres aux arbres thematiques initiaux. 

Le travail consiste par la suite A epurer les arbres thematiques d'obtenir des 

thèmes généraux et spécifiques les plus distincts et les plus mutuellement exclusifs 
possible. Plusieurs thèmes pendraux sont 6limioés ou fusionnes dans cette ktape. Les 

contenus des autres entrevues. de la même façon. sont thdmatisés et ensuite intégrés 
dans les arbres thematiques en regroupant ou en complktant ces nouveaux th5mes. Les 

themes gknCraux subissent. ensuite. certains regroupements. Le resultat de  ces 
transformations donne deux grands tableaux: l'un portant sur les thèmes concernant les 
priorites des enseignantes et des enseignants dans le fonctionnement de leur classe et 

l'autre portant sur les thèmes concernant les caractéristiques du climat social de la classe. 

Le tableau 6 pr6sente les regroupements concernant les thèmes les plus favorisés 
par les enseignantes et les enseignants dans le fonctionnement de leur classe. Ce dernier 
contient 5 regroupements. 13 themes genéraux et 67 thémes spécifiques. 

Tableau 6 

Les themes concernant les priorites des enseignantes et des enseignants 
dans le fonctionnement de leur classe 

REGROUPEMENTS 1 T&MES G-ux 

Échanges e m  
eriseignant/él&ves 
ou entre élèves 

Thèmes amcemant tes 
relations interpersonneIIes 

Cohésion du groupe 

Respect 
. . . - - - - 

- respect entre I 'enseipnt  et les éleves 
- respect entre Ies éi2ves 
-confidentialité des notes 
- respect des exigences face au havail 
- respect du code de vie 

- &alte 
- confiance mutuelle 
- politesse entre l'enseignant et les él#ves 
- aaachement envers l'enseignant 
- importance accord& la discussion 
- importance de développer des relations 

- système d'emulation 
- renfmmcnt p i  tif par les pairs 
- renforcement psi tif par I'ensei gnant 

- se défendre mutuellement 
- ami tic% entre les éItves 
- sentiment d'appartenance 



Themes concemant te 
dé~~eloppernent pemnne 1 

Themes concernant la 
gestion de la classe 

Thhes  concernant les 
stratégies d'enseignement 

Rat cies parents 

Enseignement des 
habiletés aides 

Gestion de la discipline 

Travail d'équipe 

Approche individualisée 

Enseignement en ateliers 

- impfiuîion 
- information aux parcnt. 

- sccucil dcs dli2vcs 
- rBIe de confideni 
- rdle d'animateur 
- ajustement dcs intencntions 
- ajustement du fonctionncrnent 
- &veloppement des stratégies de travail 
- utilisation de l'humour 

-jeu. de rôle 
- dé\.eIoppement du savoir-vivre 
- développement du savoir4t.r~ 
- d6veloppement du savoir-faire 
- explication par andogie 
- pmgmrne d'estime dc soi 

- établissement des règles de base 
- élaboration des règles par les enfants 
- ajustement des régla selon le groupe 
- clarté des règles 
- caie de vie rigide 
- cohérence du code de vie cnve tes clsisses 
- résolution de conflit entre les ékves 
- discipline entre les éleves 
- systeme d'autdvaiuation 
- inten.entions fréquentes 
- cons6quel1ces adéquates 

- respect de 1 'auue 
- respect du rythme de chacun 
- développer la socialisation 
- partage d'id& 

- actualisation du potentiel de chacun 
- bien-être de chacun 
- skurisation de chacun 
- responsabilisuion 
- autonomie 
- préoccupation du vécu de l'ékve 
- préaxupation de l'humeur des &lèves 
- consultation des &ves 
- adaptation de l'enseignement 
- enseignement dirigé 

- âdveloppement de t'autonomie 
- sentiment d'autonomie et de 

Ii berté des élkves 
- apprentissage de la gestion du temps 
- aitemancc entre les ateliers et 

l'enseignement en grand groupe 



Thémes concernant les 
stmépics d'enscigncmcnt 
(suie) 

Enscipncmcnt par le jcu 

-entraide 
- initiative dcs dkvcs 
- dajustcmcnt 
- in térêi pour 13 c a e n t i o n  
- r6ponsc à un besoin 

- appmntissagc par Ic jcu 

Le tableau 7 présente les regroupements reliCs aux caractéristiques du climat de la 
classe et comprend 4 regroupements. 14 thémes gdneraux et 50 &*mes spécifiques. 
Ces tableaux-synthèses offrent une diversitt de thèmes abordes, ce qui constitue une 
catac teristique de la thématisation continue. 

Tableau 7 
Les thèmes concernant les caract6ristiques du climat de  la classe 

REGROUPEMENTS 

Themes concernant le r61e 
de differents acteurs 

- considkation des é1Eves 
- respect mutuel 
- respect des idées de chacun 

Échanges entre 
errsei gnantléléves 
et entre Clhres 

- complicité entre euseignanVdlhs 
- compréhension mutuelle 
- confiance mutuelle 
- temps accordé à la discussion 
- attachement m uhld 
- accent mis sur la politesse 

- renforcement p i t i f  par les pairs 
- renforcement p s i  tif par I'enseignant 
- valorisation des élèves 
- accent mis sur l'effort plutôt que sur 

les résultats 

Cohbion du groupe - prendre soin l'un de l'autre 
-sentiment d ' w  
-développernent d'amitiés 

-- 

Rôie de l'enseignant 
. . 

-écoute du vécu de c k u n  
- intementions i n d i ~ i d u a l i ~  
- utilisation de l'humour 
- rôles variés 
- r61c de guide 
- rôle effacé 
- rôle de &dent 



Thèmes m c c m t  le rBle 
dc d i f f a &  a&ürs (suite) 

- r61e principal 
- el&vcs attentifs 

1 - implicaiion des flèvcs 

1 
- - - - - . . . - 

- autonomie 
- mponsabilisation 
-entraide 
- souci des besoins des a u m  

- bicn4trc des élèves 
- Ii b e d  d'expression 

Themes concernant la 
gestion de la classe 

G d c m  de la discipline - coh6renc.e du code de vie entre les 

1 - &@tition des 
- q s h e  d'émulation 
- esterne d'auta-évaluation 
- conseil de coopération 

- résolution de probièmes en groupe 
- résolutiun de contlits entre &wes 

- décIoisorinernmt des classes 
- aavail en ooopération 
- havai1 en équipe 
- travail individuel 
- ajustement 

Il est donc important de tenir compte de ces deux grands tableaux dans l'analyse 
puisqu'ils constituent des donnees pertinentes la recherche. En effet. les thémes du 
tableau 6 sur le fonctionnement de la classe font reférence plusieurs th8rnes qui 
contribuent à 1'6tablissement d'un climat social de la classe. Ainsi. il est important de 
souligner que les regroupements des thèmes concernant les relations interpersonnelles, 
le r81e de dXf6rents acteurs, la gestion de la classe et le developpernent personnel 
apparaissent ih la fois aux deux tableaux. Un regroupement est toutefois sp6cifique au 
fonctionnement de la classe. il s'agit de celui des thèmes concernant les stratdgies 
d'enseignement. Les thhes généraux identifiés ii l'int6rieur de ce regroupement sont 

Liens entre la gestion de 
laclasseetIecIirnatdela 
classe 

-adaptation de l'enseignement 

- climat conséquence de la gestion de la 
classe 

- travail de la gestion pour un climat 
positif 



les suivants: travail d'dquipe. approche individualisee. enseignement en atelier. 

enseignement coopératif. enseignement par le jeu. Les strategies d'enseignement sont 
aussi importantes dans le cadre du ciimat de la classe. elles sont comprises l'intérieur 

du regroupement de la gestion de la classe. 

D'autres liens sont observes au niveau des thtmes ghbraux. En ce qui concerne 

le tableau du fonctionnement de la classe (tableau 6). les thèmes respect. échanges entre 

enseignantMiives et entre elèves. cohésion du groupe. rôle de i'eoseiguant, gestion de la 

discipline, rétroaction et enseignement des habiletes sociales se retrouvent également au 
tableau spécifique du climat de la classe (tableau 7). Seul le thème gCn6ral qui porte sur 
le dle des parents se distingue de ceux du tableau du climat de la classe. 

Le tableau spdcifique au fonctionnement de la classe regorge donc d'une foule 

d'informations pertinentes il la recherche. Effectivement. plusieurs regroupements ou 
plusieurs Wmes généraux sont similaires 3 ceux du tableau spécifique au climat de la 
classe. Ces concordances viennent renforcer la perception des participantes et des 
participants sur le climat de la classe, puisqu'ils accordent une importance significative 

aux mêmes themes dans le fonctionnement de leur classe et dans les faract6ristigues du 

climat de la classe. 

Quant aux &&mes qui se distinguent d'un tableau l'autre. ils peuvent enrichir les 
thèmes retenus pour dkrire le climat de la classe en contexte d'intégration scoiaire. 
C'est le cas des themes spécifiques. Ceux-ci peuvent servir d'élthents pour definir les 

themes g6néraux retenus dans la recherche comme dimensions du climat social de la 
classe. 

3. i .2 Les résultars reliés uu clùnat & la c h e  

Pour les besoins de la recherche, l'ensemble des regroupements nliCs au ciimat 
socid de la classe sont présentes dans les tableaux suivants. Tous les themes du tableau 

7 sur le climat sont repris pour une analyse plus approfondie puisqu'il constitue l'objet 
spécifique du présent mémoire. Ces thèmes sont accompagnds d'extraits d'entrevue qui 
viennent appuyer l'importance accordde aux caract6ristiques du climat social de la classe 
par Les participantes et les participants. Cette &tape d'analyse permet de mieux préciser 
les thèmes reliés au climat social de la classe en integration solaire. 



Les participantes et les participants mentionnent des caractéristiques qui sont 
jugees importantes compte-tenu des questions d'entrevue spécifiques ce sujet. et en 

fonction de leur expérience en intdgration scolaire. Les premières caract&istiques à 

soulever concernent les relations interpersonnelles (voir tableau 8). Selon leur 

perception. les personnes participantes estiment que le respect. les echanges entre 

enseignantlélèves. les echanges entre dlèves. la r6troaction et la cohésion du groupe 

favorisent un climat positif. 

Tableau 8 
Le regroupement des thèmes concernant les relations interpersonnelles 

khanges entre 
enseipant/éîèves 
et entre CIeves 

T H ~ E S  SPÉCIFIQUES~RAITS D'ENTREVUE 

Considdiatiari des él&ves 
*tu me demandais si le climat est sain, moi, je pense qu'il etait comme avec les 
éli!!ves qui sont I à ,  je pense qu'il est sain dans la mesure où tout Ie monde est 
considé*. 

Respect mutuel 
(un climat de la classe. c'est sous le signe du respect mutuel. Quand je parie du 
respect mutuel, je parle d'élève envers éléve, d'ékve envers le pdesseur». 

ail faut qu'il y ait un climat de respect entre eux-autres. quand quelqu'un parie, 
on dcoute, ça c'est trés difficile à inculquer [...] dans certains groupes, c'est 
difficile, au niveau du respett, ils disent tout haut ce qu'ils penseab. 

*oui, la grosse diffbrence (avec Ies elèves intégrés). c'est le respect. mais pas 
par nppon au respect envers moi, mais entre eltir autres*. 

Respect des id& de chacun 
*je fais attention p u r  respecter ce que l'enfant apporte en disant: -vérifie auprb 
des autres pour voir si eu. autres ça leur ten&?». 

Complicité entre enseipant/él&ves 
aj'aime développer une espèce de complicité, mais c'est teHement important 
pour eux autres*. 

Confiance mutuelle/compré hension mutuelle 
apour utiliser ton terme de climat de classe, c'est primordial, c'est ce qui doit 
s'instaurer en premier, une apèce de confiance mutuefle. de respect mutuel, de 
compréhension, puis s'ajustem. 
des enfants venaient beaucoup vers moi, sis avaient une grande confiance, ils 
n'étaient pas opables d'en parier chez-eux, ils m'en parlaient à l'hl-. 

Temps accordée à la dixussion 
ail faut parfois &tre prêt à saMiller son murs pour placoter, prendre la période 
pour piaooter ou discuter. li faut être prête et disponiblem. 



- .- -- - - - - 

A ttachcmcnr mutuel 
ajc me souviens cn qutnhe-cinqmeme. quand Ic poste a kg aboli. j*;i\ais dcs 
enfants que ça faisait d c u ~  aw qu'ils Ctaients avec moi, puis les enfants se sont 
battus pour que je garde mon poste [...! alors quelque part. jc pense que le 
climat dc classe était IL les enfants se tenaient, ils étaient capables de mctire 
sur pied quelque chose que normalement des enfants de neufdis ans auraient pas 
pensé de fim. 

Accent mis sur la politesse 
amais c'est effrqant comme je suis poli avec les jeunes. c'est la première 
aff 're qu'ils réalisent ou debut de la premiere période. comment je suis poli 
avec eus. j'y vais dans I'exuême, je suis plus poli que leurs parents ne l'ont 
jamais éte avec eux, que jamais n'importe qui n'ont jamais tg, -monsieur, 
madame, vous êtes belles aujourd'huiw. 

Renforcement positif pu les pairs 
aquand tu dis un affaire positif B LUI enfan& ils veulent se faire dire p puis, on 
dirait que ça prend un certain iemp [...] puis, après ça. ça s'en va en escalade. 
souligner les bons coups-là, ils se le font entre eux autres,. 

Renforcement positif par 1 'enseignant 
*c'est la glorification d'eût bien, chez moi, la politesse à chaque fois, j'ai des 
orcilles tout le tour de la tete, si je vois un jeune qui est poli avec un autre. 
tout le monde le sait, si je vois un jeune qui va volontairement aider quelqu'un, 
moi. je fais du renforcement positif. je les vois tous, parce que je suis alerte A 
~ a ,  parce que je veus être alerte à ça, si j'en entends un qui prononce un beau 
mot, très bien. si j'entends un qui a l'habitude de saaer et qui sacre pas pendant 
une période, c'est vraiment de l'encouragement tout le temps. ils savent que 
s'ils sont "ml", ils vont être aimés et respectés par moi, premiere des choses*. 

Vaiorisation des ékves 
d a n s  mon cours, I'éiève doit vivre des réussites. il va être mon bns droit, mon 
mistant, ça va le valoriser au rnaumum*. 

Accent mis sur l'effort plutôt que sur les résultats 
axepte-toi tel que tu es et performe au mieu ,  l'autre à côté est moins bon, tu 
is le droit d'être moins bon, ça fais-tu drôle, ai as le droit d'être poche en math, 
;a veut pas dire que tu as le droit de ne pas faire d'effort par exemples. 

Prendxe soin 1 'un de 1 'autre 
 parce qu'il y en avait des enfanta en difficulté dans ce groupe-là, mais ils 
'taient bien ensemble, iis se ddfendaient mutuellement, je me sowiens que dans 
.e p p e  de v'là six ans, j'avais un hyperactif, même ?i un moment donné, it a 
ailu lui donner du ritalin [...] alors, les enfants prenaient soin de celui qui était 
~yperactif doucement, va doucement, calme-toi, puis, l'enfant bougeait moins, 
nais tu voyais qu'il était pris dans sa f'n. tu sais un hypcractif. ça bouge, 
:'est diffde de rester assis longtemps, dors ils faisaient attention h cet enfant- 
à, les enfants qui aujourd'hui ils sont en sixième année, puis c'est vrai que 
:'est un beau groupe, on le sent dans l'école que c'est un b u  groupe, mais ils 
lrennent soin un de l'autre, c'est assez spécialm. 



Sentiment d'appartenance 
aj'ai pcrdu. il y a dix jours, un des enfants de ma classe, qui s'en est alld dans 
une autre école, les enfants le comptent toujours. escmple. il y en a dix-huit, 
puis. Alexandre qui  est parti. dix-neuf. I ls  le nomment. c'est importanf il est 
toujours là, ça leur manque. On va écrire une lettre à Alexandre pour lui 
demander comment il est là-bas*. 

Développement d'amitiés 
(au mieux, à la fin de I'annk, ils se respectent, puis, p devient des chums, 
puis quand je les vois sur le bord de la rue, ils se font aller la main*. 

ail faut un quorum qui est  sain. un quorum sain, c'est sous le signe de 
I'amitié~. 

Une autre caractéristique mentionnée par les participantes et les participants est le 
rôle de différents acteurs. Il est évoqué fréquemment. dans les entrevues, que les rôles 

de l'enseignant et des eleves exercent une influence importante sur le climat de la classe. 

Le tableau 9 renferme donc les thémes concernant le rôle des diffbrents acteurs. 

Tableau 9 
Le regroupement des thèmes concernant le rôle de diffbrents acteurs 

Rôle de 
I 'enseignant 

T H ~ E ~  SPÉCIFIQUESIEXTRAITS D'ENTREVUE 

Éaiute du vécu de chacun 
*c'est comme sortir avec eux autres, dors, mettons je leur dis: -on a ça à finir 
pour vendredi. si c'est faif on a le droit de prendre du temps pour nous aunes. 
on sort à l'extérieur. puis la je jase, on me parle de leur famille. de Ia cigarene. 
de la drogue, de la contraception. ils m'amènent tout sur leur senti, puis. je me 
promène avec eux autres, puis, j'écoute, sans rien dire, des fois. je fais 
seulement mettre un mot, deux mots, trois mots, mais c'est ça, c'est vivre avec 
eux autres, c'est comme une famille, tu sais, on est une vingtaine. on est 
enfermé pendant dis  mois, aussi tien que ça soit vivablm. 

Intementions individualis&s 
cje fonctionne de façon instinctive, pour un, je le regarde, puis, je me dis qu'il 
faut le désamorcer. il faut que je lui parle. toujours à l'extérieur de la classe. 
jamais devant les autres. 

Utilisation de l'humour 
*je suis un peu bouffon aussi, je fais beaucoup d'animation, c'est important 
p u r  aller chercher leur atwntion [...] il faut prendre le temps de rire dans une 
journée I b .  



Rôic de 
1 'cnsci pant (suite) 

R8les variés 
4 1  faut quc tu joucs plusieurs r6les. il faut que tu fasscs la thdrnpcutc. Iri mbc. 
le clown. puis là, tu arrives à avoir un climat qui est intdrcsinr~. 

Rôie de gui& 
*c'est laissé aux élèves (le climat de la classe). mais jc suis toujours un guide 
là-dedans. i l  y a quand meme des limites que moi je suis 13 pour leur montrer ou 
leur dire que dans la société, il y a des limites qu'il faut respecter. parce qu'on est 
un proUpe~. 

R8le effacé 
*quand je dis que mon d e  est effacé, c'est vraiment le CM, que c'est eu. autres 
qui font la &marche. au lieu que ça soit moi qui la fasse, mais je la fais faire,. 

Rôie de corifident 
cil y a des enfants qui vont te confier des choses parce que c'est likicssus que ni 
m a r c h e .  

- - 

Raie principal 
aleurs rôles à eux, bien c'est les acteurs principau.., s'ils étaient pas là, leur r6le 
est en premier plan, c'est sOr que les consignes dans ma classe sont très claires, 
puis, leur r61c, je leur demande de respecter les consignes et je wu1 qu'ils soient 
des acteurs actifs. je ne veux pas que ça soit des gens passifs, assis-là, la bouche 
ouverte à attendre, moi. je suis spontantk, je veux aussi qu'eu. autres soient 
sponrantk, mais tout p dans le respect des autres,. 

Éleves auentifs 
*quand je les ai tous à m'écouter ICI [...] ils trouvent ça mie, c'est l'fun. ils 
intemiennent là-dedans, aussi. ils vont parler, il se passe quelque chose. ils 
m 'écoutenb. 

Implication des ékves 
aque les enfants soient bien dans leur nilieu de vie et qu'ils décident comment il 
est leur milieu de vie mais en verifiant justement que si je suis bien. le voisin 
est bien, puis notre voisine c8té aussi, puis si tout le monde est bien là, et 
qu'on est capable d'apporter quelque chose qui est bien nouveau, c'est super [...] 
les enfants sont capables d'apporter plein, et meme des suggestions. Ils sont 
pas mat bons!,. 

=je dirais que c'est les éltves qui gerent ça, puis ça se répercute dans I'école, 
c'est bien sûr, parce que bon, ils connaissent les rQkments, ils s'avertissent 
entre eux, ça se voit au niveau de i'tcoie par les déplacements. ils s'approprient 
les règlements. ils s'approprient les affaires. je parie de r&@ements. c'est-à-dire 
des règles qu'on a besoin. Donc, c'est ça qui caracteriserait le climat de la 
classe, c'est que les éièves s'approprient les a f f a i r e s w .  



A l'intérieur de la caractCristique du développement personnel. prtsentke au 
tableau 10. les participantes et les participants mettent en kvidence la nCcessitC de 

développer des habiletes sociales aupres des 6lèves afin d'obtenir un climat positif dans 
la classe. L'enseignement de ces habiletes est considéré comme ttaot prioritaire auprès 
des groupes en integration scolaire. Le theme de motivation des t5ltves. dans cette 

caractéristique. est tgalement soulev6. Ainsi. selon les enseignantes et les enseignants 
interview&. le fait de st5lectionner des activitts en présentant des defis aux 6lèves. et la 
satisfaction de la tâche accomplie qui en d6coule. contribue il arndliorer le climat en 
classe. Un dernier thème faisant réfbrence au bien-être est aussi relevé. Pour obtenir un 
climat positif, les participantes et les participants estiment que les élèves doivent se sentir 
bien, heureux dans leur classe et qu'ils puissent s'exprimer librement. 

Tableau 10 
Le regroupement des thèmes concernant le développement personnel 

- - -- 

Habiletés sociales 

I T- sPÉCIFIQUESEXTRAITS D'ENTREVUE 

- - -  

Autonomidresponsabilisation 
*avec un groupe comme ça, il faut travailler b u c o u p  sur l'humain, leur 
potentiel, actuaiiser leur pomtiel et les rendre rqousabies et autonomes dans 
tout œ qu'ils peuvent, après ça, Ies acquisitions vont venir parce qu'ils se 
sentent sécurcs et qu'ils se sentent bien. après p., on va pouvoir faire un bout de 
chemin*. 

Entraide 
ales plus beaux moments. c'est quand je vois les jeunes entre eux s'aider (...] 
mais ce qui me touche vraiment beaucoup, c'est quand je les vois ttre fiers, être 
coopérants, des fois, j'en vois deux tout seuls, puis, je fais semblant que je les 
vois p, puis, je vois qu'ils se parlent, qu'ils travaillent ensemble, puis, qu'ils 
se parlent poliment. puis, qu'ils se prêtent des outils, puis, qu'ils se donnent des 
consdsm. 

Souci des besoins da autres 
ails ont probaMemeat appris indi\lduellement B répondre leurs besoins, sans 
s'occuper nécessairement du besoin de I'autre, c'est quelque chose qu'on doit 
apprendre jeune, je le joue avec les porc-épcs, tu sais quand je leur fais faire 
l'activité du porc-épic, je dis: -oa va se mettre un à c&é d e  l'autre, jusqu'où, 
quand est-ce que ça commence à piquer, oups! si ça pique, on se d6tassc, puis, 
on se tasse le plus possible, on va y aller jusque ça pique, puis là, on va se 
déttisscr un p'tit peu, puis, c'est ça que vous faites quand vous dites: -tu viens 
de me faim de la peine, bien 18, ça t té corriech 



Motivation FWsmtation de &fis 
(c'est bucoup la motivation. muver des é1Crnenis déclencheurs, puis dcs 
projets et des activités qui vont faim en sorte quc le monde y sont heurcux et 
bien d'ttre 13 parce qu'ils ont des beaux defis B surmonter. des défis qui sont 
d l &  à leur réalie à eux*. 

Satisfaction de la îâche accomplie 
*quand je vois ce qu'ils peuvent créer pour ma, c'est tvidcnt que c'est des beaux 
moments mut le temps, parce que c'cst des batteries, c'est des pouvoirs 
extraordinaires, mais cc qui me touche miment beaucoup, c'est quand je les 
vois etrc fiers & leur travail*. 

Bicn4tre des el&ves 
*tu les as vus en début de I'annk que la seule façon de parier c'&tait de crier, 
puis là, tu vois les deus memes au fond de ta classe, ils sont assis ensembtc, ils 
travaillent ensemble, ils sont bien, ils sont heureuw. 

I *(un climat positif) pour moi, il faut que mes Aeves se sentent bien dans ma 
classe, il faut un climat propice à I'qprentissagem. 

*je leur dis: -j9ai des règles. mais en même temps on va parur de ce que vous 
aimez puis, on va faire tout cc qui est dans notre pouvoir pour que ça soit 
m e  pour vous autres, en autant que vous sachiez que si vous faites pas bien 
à l'autre enfant 8 côté, bien c'est pas drôle pour lui, alors, c'est pas vrai, il faut 
toujours penser: -c'est bien pour moi et il faut pas que je déborde pour que ça 
soit pas bien pour 1 'autre*. 

litmté d'expression 
*que tout le monde puisse le dirc: -bien moi, je suis pas bien parce que ..., dans 
ce sens-là, je le vois positif le climat*. 

aje crois que je le travaille (le climat) cn butant. en leur donnant droit de 
parde, droit d'ébe, je pense que déjà la ils se sentent sécurisés*. 

D'autres caractéristiques sont mentionndes, au tableau 11, par les participantes et 
les participants. celles reliees B la gestion de la classe. C'est l'intbrieur de ces 
caract6ristiques que la plus grande diversite de themes est ressortie des entrevues 
réalisées. Plusieurs thèmes, tels gestion de la discipline, résolution de problèmes, type 

de regroupement, type d'enseignement sont mis en place pour obtenir un climat positif. 
Ce& diversité peut dgalement thoigner de la priorite accordbe par les participantes et 
les participants à ce qui a trait & la gestion de la classe. 



Tableau 1 1 
Le regroupement des thèmes concernant la gestion de la classe 

Gcstion de la 
discipline 

I THÈMES SPÉCIRQUESEXTRAITS D'ENTREVUE 

/ Cohdrencc du code & vie entre Ics classes 
alh comme jc t'ai dit. au niveau de généraliser. c'est qu'il y a d'autres profs qui 
ne I'avairnt ~ Q S  (ce d e  de vie), comme pas le droit dc mâcher de la gomme 
dans ma classe ii moi, mais si ils ont le droit de macher de la gomme pendant les 
trois autres #riodes de la journée, c'est dur, ils ont pas le droit de sacm dans ma 
classe. juste s'asseoir droit, ils ont pas le droit de s'accoter comme ça, pour moi. 
une tête, c'est fait pour se tenir droit [...] il faut qu'il y ait une suite, 18 ça va 
être de même dans tous les coum. 

d e s t  la constance chez chaque enseignant, tout te monde applique les 
règlements, c'est sûr que c'est t'idéal que les profs vont appliquer, c'est pas ça, 
c'est que sur 10 rtgiements si tout le monde en applique 7 ou 8. ça passe pas. 
mais quand il y en a qui en applique pas du tout. ils réussisenf comme poupe, 
à nous faire ddfaire des choses qu'on avait fait». 

Répétition des r+gles 
mon code de vie me sert beaucoup, mais c'est aussi par l'exemple Ie modelage 
[...] j'interviens en répétant, puis en répétant et en rtpétant les raisons et ia 
r è g i e m .  

Système d'émulation 
amon système d'émulation est relié à n'importe quoi, il y a jamais rien de fixe 
et d'attendu, s'il rapporte un &voir signé, c'est bien, un autre fois, pour tous les 
travaux signés et rapportés avant jeudi, c'est 50 0, d'autres fois ça peut être 
particulier, pour un 6kve qui a eu un comportement positif attendu, il va en 
avoim. 

S)stèrne d 'auto-éval uahon 
*aprt!s chaque cours, il faut qu'ils s'evaluent, de A iî E [...] puis Ih, je leur 
demande de s'évaluer par rapport à tout ce qu'on a vu-là, Ie respect de soi, le 
respect des auües, le respect du milieu, ça veut dire: -est-ce que tu as bien tté 
comme personne, est-ce que tu as aidé les autres, est-ce que tu as respecté le 
trawil deman&. ça c'est en p, c'est une période d'objectivation, on se regarde 
dans le miroir. puis personne est là pour jugem. 



Gestion dc la 
discipline (sui&) 

Résolution de 
problemes 

T>pek 
regroupement 

Cmsd de coopémon 
(je vais i'expliqucr pourquoi j'ai fait la coopdmtion, l'am& dcmitrc. j ' a -a is  une 
clrissc: difficile, j'avYs aupankant ertscignt au cheminement p~uculicr, pis jc 
m'dtais dit que c'est pas mon domaine, je veux plus enseigner. je n'aime pas çzi.. 
j'étais vraiment pas bien Ikledans. L'an& dernière. j'arrive dans une dasse 
similaire B ça, je me suis dit: +p pas d'allure, je lâche la job, ça fait que là, j'ai 
eu la chance. en même temps. je suivais mes cours de diplame de malrise, puis. 
on a parlé de coopération (... ] et il y avait quelqu'un qui avait témoigné d'une 
activité qu'il avait fait en classe sur le umseil de coopération, alors j'ai d i t  -oh. 
IBIS je vais essayer ça, [...] donc, j'ai mis ça en place avec les enfants. puis, je 
leur ai dit clairement que je n'aime plus ma job si je fais ça, ça fait que 1% les 
enfants me regarchent moi, c'est vrai, j'ai le goDt d'avoir du plaisir moi, si moi 
j'ai du fun. on va avoir du fun ensemble, j'ai expliquC tout ça, pis c'est là qui 
est venu mon besoin & faire de la coophtiona. 

Résolution de probl&mes en groupe 
ej'avais un ékve qui était vraiment rejeté, j'ai fait un sociogramme. j'ai tout 
fait, bon ça plus ou moins bien marché [...] œ que j'ai fait finalement, j'ai 
remis le problème aux éIèves, il n'est pas accepté. personne I'airne. qu'est-ce 
qu'on fait avec ça, moi je suis pas bien là-dedans, finalement les 6lkves. c'était 
tellement beau, les eib-es ont térnoignd Ieurs affaires, par rapport à leur malaise 
social, puis, par la suite, ils ont pro* de faire des mimes, des mimes de 
comment on approche socialement quelqu'un, alors, il y avait un mime positif. 
une façon correcte et une f q o n  pas correcte, et puis là, I'éléve rejeté devait 
s'identifier Ià-dedans]~. 

Résolution de conflits entre éièves 
c'est tous les enfants qui sont venus me dire à un moment donné, il a fait telle 
chose, il allait agacer et c'est toujours de même qu'il revenait, il y en avait 
d'autres enfants qui etaient un peu ddrangeants mais c'était lui. alors quelque part 
tu dis peut-être que si on enlevait cet enfant-là, ça irait mieux. mais il y en avait 
d e u ~  autres aussi qui étaient en difficulté. au lieu d'aller r#gler le conflit, ça 
apporte rien. C'est peut-être plus facile en début d'année de régler le coaflit. tu 
repousses l'enfant toujours, lui va chercher l'attention dont i l  a besoin, les 
autres enfants t'aident parce qu'iIs bavassent plein, alors tu sais toujours ce qu'il 
rail, mais t'as rien réglé, il faut que tu mettes beaucoup, beaucoup d'énerpe en 
idbut d'am& parce qu'eux autres il faut qu'ils reglent leurs conflits, et puis, 
iprès tu en a toujours il mettre du temps mais ça se compare pas*. 

Dicloisonnement des poupes 
quand on parie de cIoisonner, c'est te groupe, quand il sort dans mon iocai, il 
:este ensemble pour aller en français, puis après ça ils restent ensembIe pour 
iller en math, contrairement aux groupes qui sont décloisonnés [...] ça cbange 
nucoup avec fe groupe cloisonné parce que advenant que le groupe a une 
xoblématique avec un prof, je le sais pas, avec un prof de français par exemple, 
luand il sort de là, il s'est passé quoi, il rentre dans mon local, ça continue 
:more dans mon local, paroe qu'ils sont enme tous ensemble, les liens qui se 
*nt, les "inside jdces", puis, tout ce qui ont vécu dans un autre cours, ça se 
mrsuit dans mon m, alors ça beaucoup d'iniluem. 



Type de 
repupcment 
(suite) 

. . . . . -. - . - - . - .. 

Décloisonnement des pupes  (sui te) 
(ça ddpcnd de Ia clicntelc, avec un groupe régulier. si tu as un bon groupe 
rdgulier. oui, ça vaut la peine dc cloisonner, mais quand tes lcadcrs ndgatifs 
prennent le dessus dans un groupe, t'as pas avantage d u  tout à cloisonner [...] on 
avait souc-évalué cet aspect, qui fait qu'un moment donné ça dcvicnr lourd, des 
bom bes. 1 i tiéralement des b m  bes à retardemenb. 

TravaiI coopératif/trovail d'Quipe/travail i ndividueli 
=je dose dépendant bien gros du moment, du projet, du senti du groupe aussi, 
bon p serait le temps de mettre un projet d'équipe, ça fait assez longtemps 
qu'ils trrivaitleni dans leur petit trou, bon vous avez fait un bon travail d'équipe, 
ça bien été. on ta faire en cmp&atif, bon ça mal été en coopératif, on va faire de 
l'individuel m. 

Ajustement 
 par rapport au travail, des fois, je peux décider que c'est un tmvail qui va être 
fait individuel, mais Ià je vois que de toute façon. même si je leur demande 
individuel. j'aurai jamais le calme, que je suis aussi bien de les faire travailler en 
fquipe de deux où là, ils vont avancer un petit peu, ils vont placoter, que 
d'essayer de me battre pour les avoir, la tâche peut aussi changer, je peux 
proposer de le faire avec eux autres, je vais ajuster mon enseignement, je peux 
mdment changer mon activité ou mon pian & murs*. 

Enseignement varié 
KLU essaies de varier ton enseignemenf tu essaies d'eue plus drôle en avant, ça 
ieut ps dire que ça va marcher non plus. tu essaies d'encadrer plus, pour que ça 
;oit plus discipliné. ça veut pas dire que ça marche, quand je te dis que le 
>h#nornene du groupe-là fait que c'est eux qui contrôlent lik, tu sais pas 
mmment ils vont t'arriver dans ta classe, le c h a t  est A travailler à toutes les 
x?riodes». 

Idaptation de l'enseignement 
p u r  récuperer les éléves au niveau de la rnatiere, on va trouver des moyens 
igréables pour le faire, on va le faire à rravers le jeu. puis, à travers des activités 
l?a?mpensesr. 

[je fais des belles expériences, je fais moitié enseignement dirigé et moitié 
inseignement recherche individuelle mais les enfants en difficulté 
t'apprentissage ont bien de la misère là-dedans, c'est trop éparpillé, ces enfants- 
à ont besoin d'encadrement, je leur fait un petit tableau individuel, les enfants 
loivent venir me voir aux dix minutes. 

je vais ajuster mon enseignement ,je peu. carrément changer mon avtivité ou 
non plan de coum. 



Liens entre la 
gestion de la classe 
ci le cfimut de la 
cl;~sse 

Climat conséquena: de la gestion de la clatv: 
ajc pense que c'est un. avec des techniques que j*am&ne en classe (des techmqucs 
dc gestion), les dl&vcs s'approprient les techniques, ou quc ça soit en groupe, iI 
faut s'assurer que tout le monde !es cmprenne, que tout le monde crnbque, si 
i l  y en a un QCment qui n'embuque p. on va prendre une autre technique pour 
Ic ramcnem. 

Tnvail de la gestion pour un climat positif 
M e n  fait, je uouve que c'est un, je tm~aille ôeaumup la gestion & la classe pour 
un cIimat de la classe, pour moi, c'est cians un but d'améliorer notre climat, la 
nison pwr IaquelIe j 'mène des affaires de gestion. c'est que je voudrais que 
tout le monde puisse trwver son petit bonheur, ses petites affaires Iadechw. 

3.1.3 La s ~ ~ h è s e  des ré.sultats & I'curc~I'se 
Pour conclure cette analyse. le tableau 12 intituld "les dimensions reliees eu climat 

social de la classe en intdgration scolaire" est présenté. Ce tableau reprend l'ensemble 

des caractéristiques du climat de la classe pr6c6demment Cnumbrées. lesquelles font 

réference aux rrgoupements et aux thèmes gdnéraux de l'analyse thématique. 

Un th5me est toutefois ajout6 pour cornpleter ce tableau. il s'agit du rôle des 

parents. Les participantes et les participants mentionnent ii plusieurs reprises le thème 

du rôle des parents, ceux-ci semblent être des acteurs importants pour un bon 
fonctionnement de la classe. Il s'avère donc essentiel d'inclure ce thème dans les 
dimensions du climat social de la classe. 

Tableau 12 
Les dimensions reliées au climat social de la classe en intdgration scolaire 

Dimensions reI iées 
aux relations 

interpersonnelles 

Dimensions reliées 
au rôle 

de différents acteurs 

- Respect 
- Échanges entre 

enseignantfélbves 

et entre 6l&ves 

- Rétroaction 
- Cohésion du 

soupe 

- - -  - 

- Rale de 

l'enseignant 

- Raie des étèves 

- Rôle des parents 

Dimensions reliées 
au développement 

p e r s o ~ e l  

- Habiletés sociales 
-Motivation 

- Bien-être 

Dimensions reliées 
B la gestion 
de la classe 

- Gestion de la 

discipline 

- Résolution de 

problèmes 

-Type de 

regroupemeot 

- Type 
d'enseignement 



3.2 La discussion 

L'analyse thematique a permis de relever les dimensions jugees importantes par 

les participantes et les participants sur le climat social de la classe. Les themes qui ont 

et6 m i s  en relief au tableau 12 seront maintenant repris au regard des objectifs poursuivis 
dans cette recherche. L'objectif spécifique premier est de vérifier si les dimensions 

identifides par les enseignantes et les enseignants sont les memes que celles identifiees 

dans d'autres contextes, par d'autres questionnaires. Le deuxième objectif spécifique 
est de verifier si les dimensions du climat social de la classe en integration scolaire 
relevCes dans cette etude correspondent aux dimensions dCveloppées dans le 
questionnaire QCSI et s'il faut en ajouter. 

3.2.1 Les dimensions dc< c l i ~  social & la clasre en s i i ~ i o n  d'intégraion 

Les resultats du tableau 12 suggèrent des dimensions qui sont spécifiques au 
contexte d'integration et qui sont réparties en quatre domaines distincts. Ces domaines 

ressemblent en partie à ceux identifies dans le modble de Moos (19'79). Il s'agit de voir 
si les différents auteurs en font une même interprétation. 

Le domaine des relations interpersonnelles peut être défini dans la présente 
recherche comme etant relie aux relations affectives et sociales parmi les membres de la 

classe. Cette definition rejoint celle de Fraser (1980). Moos (1979). quant lui. 
cherche à mesurer plus précisément dans cette composante l'implication des &lèves. le 
support, l'entraide et le sentiment de libertt? des &lèves. Les résultats obtenus. qui sont 

spécifiques au contexte d'intégration scolaire, font davantage réference au respect. aux 

échanges entre enseignant/dlèves et entre éI&ves, & la rétroaction et 2t la cohesion du 

groupe- 

Les dimensions reliées au rôie de diffdrents acteurs semblent plus spécifiques aux 
domaines de l'int6gration. En effet. elles ne sont pas abordees de façon spécifique par 
Moos, c'est-&-dire que ce dernier intègre un des rôles (implication des elèves) dans sa 
définition du domaine des relations interpersonnelles. Les particularit~s du contexte 
d'intégration peuvent expliquer ces wuvelles dimensions par le besoin d'encadrement et 

de support plus tlevé des &lèves A besoins spéciaux. Ainsi, il est interessant de 

souligner que les enseignantes et les enseignants interview& mettent l'accent sur le rôle 

primordial de chacun des acteun (enseignante ou enseignant, élèves et parents) pour 
créer et maintenir un climat positif dans la classe en intégration scolaire. 



Le domaioe relid aux dimensions du developpement personnel se distingue un peu 

de celui defini par Moos ( 1979) et par Goupil el al. ( 1988). Ces auteurs font rbference 
aux dimensions mises en place dans la classe pour accroître le dCveloppernent persomel 
et l'accomplissement des tâches educatives telles l'autonomie. la compétition, etc. Les 

dimensions qui ressortent de l'analyse concernent davantage le developpement 
personnel comme l'enseignement des habiletes sociales. le maintien de la motivation et 
le bien-être des eleves. Ces dimensions sont particulii?res au contexte d'intégration 

scolaire et démontre davantage l'accent mis sur le côte humain. Cet extrait le démontre 
bien: 

Avec un groupe comme ça. il faut travailler beaucoup sur l'humain, 
leur potentiel. actualiser Leur potentiel et les rendre responsables et 
autonomes dans tout ce qu'ils peuvenf après ça. les acquisitions 
vont venir parce qu'ils se sentent secures et qu'ils se sentent bien. 
après ça, on va pouvoir faire un bout de chemin. 

Le domaine relit! ii la gestion de la classe apparaît. A première vue. comme Ctant 

similaire au domaine du maintien et du changement du système selon Moos. Ainsi. le 

domaine de Moos fait réference aux normes, aux exigences de la classe et A I'ouvemire 
face B I'imovatioa des stratbgies d'enseignement. Or. la gestion de la classe. telle que 

vue pour I'intCgration scolaire. comprend effectivement les normes et les exigences du 

milieu qui sont incluses dans les dimensions de la gestion de la discipline. Elle 
comprend 6gaIernent I'imovatioo des stratégies d'enseignement qui est incluse dans les 

dimensions du type de regroupement et du type d'enseignement. Toutefois, un aspect 
diffdrent est ajoute dans le domaine de la gestion de la classe par les enseignantes et les 
enseignants interviewes, celui de la résolution de problèmes. Étant d o ~ C  la clientèle 
d'flèves à besoins spkciaux dans les classes en intégration scolaire. il est possible de 

retrouver certains probliimes spécifiques au contexte, tel le rejet des &lèves ayant une 
diffbrence par les autres 6lèves. Il est donc tr8s important. pour l'ensemble des 
enseignantes et enseignants, de trouver des pistes en groupe ou de guider les 6Wes 
entre eux, afin de résoudre les conflits et les problbmes. 

Donc. le domaine de la gestion de la classe, qui fait dféreoce aux actions mises en 
place par l'enseignante ou 1 'enseignant dans le fonctionnement de la classe pour obtenir 
un climat positif, diftère quelque peu du domaine de Moos. La principde raison est 

l'importance que les participantes et les participants accordent aux dimensions de la 
gestion de la classe. Ce domaine est perçu avant tout comme étant partie integrante du 



climat social de la classe. Cette perception renforce la definition amenee par Sandford a 
al. ( 1983) a l'effet que la gestion de la classe a comme but d'assurer un climat propice à 

l'apprentissage. A ce titre. le tkmoignage d'une enseignante est intbressant: 

En fait, je trouve que c'est "un*'. je travaille beaucoup la gestion 
de la classe pour un climat de la classe. pour moi, c'est dans un 
but d'améliorer notre climat, la raison pour laquelle j'arnène 
des affaires d e  gestion. c'est que je voudrais que tout le monde 
puisse trouver son petit bonheur. ses petites affaires là-dedans. 

Les r6sultats permettent effectivement d'observer certaines similitudes entre les 

domaines développés dans le modele de Moos (1479). Toutefois, ce modèle qui sert de 

base pour l'étude du climat social de la classe. doit être elargi afin de rdpondre au 

contexte particulier de l'intdpration scolaire. Le domaine du rôle de diffdrents acteurs 

doit être ajouté aux trois domaines de Moos. Tandis que le domaine du maintien et du 

changement du systeme est remplacé par le domaine plus englobant de la gestion de la 

classe. 

Quant aux dimensions qui se retrouvent à l'interieur des domaines spécifiques il 

l'intégration. elles diffèrent en partie de celles d6veloppees dans les questionnaires 

(CES. ICEQ. MCI). Seule la dimension cohésion du groupe se retrouve dans un des 

questionnaires. celui du MCI. Aussi. des dimensions similaires, telles implication des 

éIèves (incluse dans la dimension rôle des Cl2ves) et attachement mutuel (incluse dans la 

dimension echanges entre enseignant/élèves et entre Clèves) se retrouvent également 

dans le questionnaire CES. De plus, ces trois dimensions semblent avoir un lien positif 

avec la réussite scolaire. selon les recherches faites dans ce domaine (Fischer et Fraser. 

1983: Fraser. 1986). 11 est donc important de miser sur ces dlements dans l'daboration 

d'un questionnaire sur le climat social. 

Le tableau 12 ne fait aucune distinction entre les dimensions reliées au primaire et 

celles reliees au secondaire. Par contre, les enseignantes et enseignants semblent 

favoriser certaines dimensions en rapport à leur ordre d'enseignement. Au primaire, les 

dimensions qui sont exclusives sont prendre soin de l'autre, sentiment d'appartenance 

(dans coh6sion du groupe); système d'émulation (dans gestion de la discipline): 

résolution de problemes en groupe et résolution de conflits entre éibves (dans résolution 

de problèmes). Au secondaire. l'accent est davantage mis sur les dimensions 
concernant le code de vie, plus précisément, ii la cohérence du code de vie entre les 

classes. Un théme a aussi 6té souleve dans une école secondaire ail deux enseignantes 



etaient interviewkes. il  s'agit du d6cloisonnement des groupes (dans type de 

regroupement A l'int6rieur de la dimension de gestion de la classe). Le cloisonnement 

des groupes peut être perçu comme étant négatif pour le climat social de la classe chez 

des groupes en intégration scolaire. La principale raison Cvoqu6e est la prdsence des 

leaders ndgatifs dans un même groupe. 

3.2.2 Les dimernions du questionnaire QCSI et les dimensions du climat social 
de La c h s e  en infkgrafion scolaire 
Le tableau 13 présente les dimensions du QCSI selon les quatre domaines du 

climat social de la classe en inttption scolaire qui ont Ct6 identifites dans cette etude. 

Ces dimensions sont compar6es il celles obtenues suite aux résultats de l'analyse des 
entrevues. 

Tableau 13 
Les dimensions du QCSI et les dimensions du climat de la classe en intégration scolaire 

Les domaines Le questionnaire QCSI 

l'enseignant: 
- Entraide 
- Respect 

Les dimensions du climat 
social de la ciasse en 
intkgration scolaire 

Les dimensions reliées 
aux relations 
interpersonnelles 

- ~atisfactii i  globale 

~ e l a t b n s  entre les él&ves: 
- Entraide 
- Respect 
- CoMsion du groupe 

Relation entre les élèves et 

Les dimensions reliées 
au rôle de différents 
acteurs 

- respect 
- dchanges entre 

enseignant/élèves et entre 
kIéves 

- rétroaction 
- cohésion du groupe 

- r61e de I'enseignant 
- rôle des éléves 
- rôle des parents 

r -- - . - -  

- habiletes sociales 
au developpement -compétition - motivation 
personnel - participation/implication - bien-être 

- gestion de la discipline 
- résolution de problémes 
- type de regroupement 
- type d'enseignement 

Les dimensions reliées 
à la gestion de la classe 

, -discipline 
- type d'enseignement 



Dans l'ensemble. les dimensions du QCSI couvrent la plupart des dimensions du 

contexte d'intkgration scolaire relevees dans la @sente &de. En effet. les dimensions 
respect. cohésion du groupe. discipline et type d'enseignement du questionnaire QCSI 
sont tgalement des dimensions relevdes par les enseignantes et les enseignants 
interviewés. Le regroupement peut varier. 

Certaines dimensions du QCSI sont incluses dans d'autres dimensions 
mentiomt5es par les enseignantes et les enseignants. II s'agit des dimensions: entraide 

entre dlèves et autonomie (dans habiletes sociales). entraide entre enseignant/dlèves. 
humour et écoute/suppoR (dans rôle de l'enseignant), participatiodirnplication (dans 

rôle des elèves), dloge (dans rétroaction), satisfaction globale (dans bien-être). 
Toutefois les dimensions rôle des parents (implication, information aux parents). 
motivation (présentation de défis, satisfaction de la tâche accomplie), r6solution de 

probl&mes (résolution de problemes en groupe, résolution de conflits entre élèves) et 
type de regroupement (travail en coopération, travail en equipe. travail individuel. 
ajustement) n'apparaissent pas de façon spécifique dans le questionnaire QCSI. 

Cette recherche permet de ressortir des nouvelles dimensions et de nouveaux 
domaines qui n'ont pas étC mentionnés jusqu'h maintenant dans la plupart des 

questionnaires (CES. MCI, ICEQ). Certaines dimensions qui émergent de l'analyse 
sont 6gdement nouvelles par rapport aux dimensions développées dans le questionnaire 

QCSI. 11 est donc recommandé au  groupe GRISOUS de tenir compte de ces 
dimensions enum6rées au tableau 13 pour finaliser l'élaboration de leur questionnaire 
QCSI, afin qu'il illustre davantage les différents aspects du climat social de la classe en 
contexte d'inté,ption. 



CONCLUSION 

Cette recherche identifie les dimensions du climat social de la classe qui semblent 

spdcifiques au contexte d'inttgratioo scolaire. L'étude a permis de relever certaines 

particularitts interessantes a ce milieu. soit les dimensions reliées aux relations 

interpersonnelles (respect. échange entre enseignant/dl&ves et entre élèves. retroaction. 
bien-être. coh6sion), les dimensions reliees au rôle de diffdrents acteurs (rôle de 

l'enseignant. rôle des Cl&ves, rôle des parents). les dimensions reliees au développement 

personnel (habiletés sociales, motivation) et aux dimensions reliees a la gestion de la 

classe (gestion de la discipline, résolution de problèmes. type de regroupement. type 

d'enseignement). Alors que la plupart de ces dimensions sont inexistantes dans les 

questionnaires développés jusqu'à aujourd'hui (CES, MCI, ICEQ), plusieurs de ces 
dimensions apparaissaient d6jà dans le QCSI. 

En identifiant des dimensions du climat social de la classe qui semblent 
spécifiques au contexte d'intégration scolaire, cette recherche apporte d'abord une 
contribution intéressante aux recherches dalisdes en dducation spécialisde. 

particulièrement les recherches portant sur le climat social de la classe et sur l'intégration 

scolaire. Les résultats de cette recherche permettent également de mieux identifier 
certaines dimensions pouvant être reliées A la dussite scolaire notamment l'importance 

de la cohésion du groupe. l'implication des éIèves et l'attachement mutuel. Les 
dimensions nouvelles qui ont 6té amenées par les enseignantes et les enseignants 

permettront. en outre. de bonifier le questionnaire QCSI afin que ce dernier refléte 
mieux le contexte visé. 

La principale limite de cette recherche est amenée par le nombre restreint 
d'enseignantes et enseignants interview&. Bien que les r6suItats d'une telle recherche 

ne puissent être généralisés. ils foumissent nkanmoins des pistes fort intbressantes qui 
pourraient etre vérifiees de façon plus etendue lors de recherches subséquentes. Ces 

recherches pourraient dgalement mesurer de façon plus précise les difT6rences entre les 

dimensions du climat social de la classe en contexte d'intégration, au niveau primaire par 
rapport au niveau secondaire. 



En tenninanf la presente recherche aura contribu& 1 'espère-t-on. donner le go0t 

A d'autres chercheures ou chercheurs de poursuivre des travaux dans le domaine. a f i n  de 
favoriser une am6lioietion des conditions dans lesquelles s'effectuent l'intégration des 

élèves en difficulté au Qubbec. 
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ANNEXE A 

LES DIMENSIONS ET ÉNONCÉS DU QCSI 



LES DIMENSIONS Eï ENONCI% DU QCSI 
pour les 6leves du deuxième cycle de l'ordre primaire 

JNVlENSlONS DES RELATIONS ENTRE LES &ÈVE3 

Entraide: 
- Les dleves me demandent de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. 
- J'aide les autres Cléves Z i  apprendre. 
- Lorsque j 'en ai besoin, les elèves m'aident daos mes travaux. 

Respect: 
- Dans la classe, les Cléves me respectent. 
- Lorsque je  dis quelque chose. les Clèves ecoutent ce que j'ai dire. 
- Certains elèves se moquent ou rient de mes erreurs.* 

Cohdsion du groupe: 
- J'aime travailler en équipe avec les autres élèves de la classe. 
- J'ai des amies ou des amis dans la classe. 
- Je m'entends bien avec les el&es de ma classe. 
- J'ai hâte de voir les 6lèves de ma classe B l'&of e. 

DIMENSIONS DES RELATIONS ENTRE LES ÉLÈVES ET L'ENSEIGNANT 

Entraide: 

Respect: 

Humour 

Discipline: 

- Lorsque je ne comprends pas. je peux demander de l'aide a mon 
enseignant 

- Mon enseignant fait des commentaires negaiifs (UTU n'es pas 
bon!,) ou se moque des élèves.* 

-Je me moque ou je r is parfois de mon enseignant* 

- Mon enseignant aime bien faire des farces ÿokes) lotsqu'il 
enxi gne. 

- Mon enseignant explique les règles clairement. 
- Je connais les conséquences si je ne suis pas les règles dCja 

établies dans la classe. 
- Lorsque les éIèves ne suivent pas les règles, mon enseignant lew 

donne une condquence (réflexion. retenue, devoir 
supplémeataire, etc.). 

Note: Une version ferninine du questionnaire est egalement disponible. 
* Les &uItats doivent être inversés. 



(sui te) 

Équite: 
- Mon enseignant est juste envers tout le monde. 

hoge: 
- Mon enseignant m'encourage ou me fklicite lorsque je fais bien les 

choses (mes travaux). 

Écoute/supprt 
- Lorsque je vis des situations difficiles, mon enseignant prend le 

temps de m'dcouter. 
- Je me confie à mon enseignant 

Participatioaiimplication: 
-Je donne mon opinion pendant les discussions. 
- Lorsque j'ai termint mes tâches, je fais du travail 

suppl6mentaire. 
-Je m'applique beaucoup quand je fais mon travail. 

Autonomie: 
-Je choisis les élèves avec qui je veux travailler. 
- J'utiiise mon agenda pour planifier mes devoirs ou mon travail. 
-Avant de consulter mon enseignaat, je cherche par moi-même les 

réponses B mes questions. 

Type d'enseignement 
- En classe, nous travaillons sur dZf6rents projets. 
- Mon enseignant nous enseigne de rnaniére int6ressante. 
- Dans la classe, le travail se fait en 6quipe. 

Comp6ti tion: 
- Mon ensei,pant donne des ~ompenses seulement aux 

meilleurs de la classe. 
- Je cherche h faire mieux que les autres pour finir dans les 

premiers de classe. 
- Mon enseignant propose des projets où l'on doit collaborer avec 
les autres &lèves de la classe. 

Satisfaction: 
- J'aime mon enseignant 
- Il y a des moments oiî c'est ennuyant dans la classe.* 
- Ma classe est un endroit où j 'aime bien me retrouver 



LES DIMENSIONS ET ÉNONCÉS DU QCSI 
pour les enseignants de l'ordre primaire 

DIMENSIONS DES RELATIONS ENTRE LES ÉLÈVES 

Entrai de: 
- Certains élèves aident leurs camarades de classe dans leurs 

travaux. 
- Lorsqu'ils en ont besoin. certains 6lèves demandent de l'aide 2i 

d'autres élèves. 
- LRs élèves s'entraident mutueilement. 

- Dans la classe, les Clèves se respectent 
- Lorsque les dlèves parienf ils prennent le temps de s'écouter. 
- Les élèves se moquent des erreurs commises par certains élèves de 

la classe.* 

Cohésion du groupe: 
- Les éIèves aiment travailler en équipe avec les autres élèves de la 

classe. 
- Plusieurs élèves ont d6veloppé des relations amicales avec leurs 

camarades de cIasse. 
- Dans la classe. les élèves s'entendent bien entre eux. 

DIMENSIONS DES RELATIONS ENTRE LES &&ES ET L'ENSEIGNANT 

Entraide: 
- Lorsque les dèves ne comprennent pas, ils sont à l'aise pour poser 

des questions. 

Respect: 
- Il m'arrive de faire des commentaires négatifs (sarcasmes, 

moqueries) envers les élèves. * 
- Certains élèves ont tendance A se moquer de moi. * 

Humouc 
- J'utilise L'humour lorsque j 'enseigne. 

Discipline: 
- J'expiique clairement les règles. 
- J'informe les Clèves des conséquences s'ils ne suivent pas les 

ri!gles d6jA dtablies dans la classe. 
- Lorsque les eltves ne suivent pas les r2gles, j 'applique toujours 

une conséquence (réflexion, retenue, devoir suppldmentaire, etc.). 

Note: Une version ferninine du questionnaire est Cgal ement disponible. 
* Les résultats doivent être inversés. 



- Je suis équitable avec tous les blèves de la classe. 
60.e: - 

- J'encourage verbalement ou je félicite les éleves lorsque c'est 
approprié. 

Éco~telsup~ortlaide: 
- Lorsque les éIèves vivent des situations difficiles, je p n d s  le 

temps de les écouter. 
- Les &ves se confient à moi. 

Partici patiodi mplication: 
- Les Clèves donnent leur opinion pendant les discussions. 
- Lorsqu'ils ont terminé leurs tâches. les élèves font du travail 

supplbmentaûe. 
- Les éli5ves s'appliquent beaucoup quand ils font leur travail. 

Autonomie: 
-Avant de me consulter, les éliives cherchent eux-mêmes les 

rdponses à leurs questions. 
- Les élèves choisissent les membres de leur kquipe. 
- Les Clèves utilisent leur agenda pour planifier leun devoirs o u  

leurs travail. 

Type d'enseignement 
-Je varie mes méthodes d'enseignement de rnaniere rendre les 

mati5res enseignées intéressantes pour les 6Oves. 
- Dans la classe. le travail se fait souvent en équipe. 
- En classe, les élèves ont souvent l'occasion de travailler sur 

diffbrents projets. 

Compétition: 
-Je donne des récompenses uniquement aux meilleurs de la classe.* 
- C e ~ n s  &ves cherchent B faire mieux que les autres pour finir les 

premiers de la classe.* 
-Je propose souvent des projets où les dlèves doivent collaborer 

avec les autres élèves de la classe. 

Satisfaction: 
- Les élèves m'apprkient. 
- 11 y a des moments où les élèves semblent s'ennuyer dans la 

- classe." 
- Ma classe est un endroit où les ékves aiment se retrouver. 
- Les élèves sembtent avoir hâte de se revoir à l'école. 



ANNEXE B 

LE GUIDE D'ENTREVUE 



I GUIDE D'ENTREVU 4 
PROFIL 

#1: Quel est le cheminement de l'enseignante ou de l'enseignant? 
(P* - formation 

- andes d'expérience 
- niveaux enseignes 
-clientèles enseignees) 

Le fonctionnement de la classe 

# 1: Parlez-moi de votre organisation de la classe? 
(P - l'approche privilt5giée. 

- la gestion de la classe. 
- la discipline. les réglements de la classe. 
- les methodes d'enseignements, la 

planification des tâches) 

92: En quoi votre classe se diffkrencie-t-elle des autres classes? 

L a  conception du climat de la classe 

#1: Comment l'enseignante ou l'enseignant conçoit le climat de classe? 
(P - conception d'un climat positif, 

-conception d'un climat ndgatif) 

t2: Selon vous. quelles sont les canictdristiques du climat de la classe qui sont les 
plus importantes? 

(P - la place accordée aux relations 
interpersonnelles. au développement 
personnel. A la discipline. aux règles de la 
classe, aux tâches) 

* P= Robe qui est une technique visant à faire préciser un temoignage 



THBV~E -C- 
La perception du climat de leur classe 

# 1: Comment est le climat de votre classe. présentement? 

#2 Le climat de votre classe évolue-t-il durant l'année? 
(P - les stades d'évdutioo) 

#3: Comment etablissez-vous un climat de classe positif et que faites-vous pour le 
main tenir? 

(P -le rôle de l'enseignante ou de L'enseignant, 
- le rôle des éI*ves, 
- les signes qui confirment que le but est 

atteint) 

1W: Quelle est votre plus belle expdrience où vous avez eu un climat positif dans 
votre classe? 

#5: Comment est le climat de votre classe lorsqu'il y a des elèves integrés? 
(P - les diffbrences au niveau de l'organisation de la 

classe, des relations entre élèves et entre 
l'enseignante ou l'enseignant, les dif'fïcul tes 
rencontrées) 

t6: Lorsque vous avez un groupe plus difficile. quels sont les ajustements que vous 
apportez à votre organisation de la classe pour maintenir un climat positif? 

La perception d'un climat idéal 

Pt 1 : Quel serait pour vous un climat de classe iddal? 
(P -exemple) 

#2: Qu'est-ce qui le caractériserait? 



ANNEXE C 

LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Chercheure-étudiante: 

Titre du projet de recherche: 

Martine Gélinas 

Le climat social de la classe en  integration scolaire: 

perceptions des élèves et des enseignantes ou des 

enseignants des ordres primaire et secondaire 
Informations: 

Obiectifs de la recherche: 

- Cette recherche vise mieux comprendre les dimensions du climat social 
spécifiques aux classes qui intègrent des blèves A besoins speciaux (difficulté 
d'apprentissage. difficulté d'ordre comportemental, déficience intellectuelle, déficience 
physique et sensorielle). 

- elle vise également à élaborer un questionnaire pour mesurer le climat social de la classe. Ce 
questionnaire sera adapte (1) aux diffkrents ordres (classes du primaire et du 
secondaire), (2) aux éleves et aux enseignantes ou enseignants de chacun de ces ordres, 
et (3) au contexte particulier de l'intébgation scolaire. 

Moven utilisé: 

- Pour atteindre ces objectifs. l'entrevue semi-directive sera utilisée. Au cours de cet entretien. 
je vous demande de me parler de votre vbcu, de vos représentations et de vos perceptions sur 
différents thèmes et questions ouvertes en rapport avec l'organisation et le climat de la 
classe. 

Consentement 

Je. soussigné. reconnais avoir et6 informt? des objectifs du projet de recherche. de la mdthode utilisée 
et du d6roulement de l'étude. 

Je consens donc. en toute liberte. participer ii cette recherche. Je suis informé que je peux me retirer 
en tout temps ou decider de ne pas répondre & certaines questions. De plus, les renseignements 
obtenus 3 mon sujet seront traités de façon confidentielle. ne serviront qu'a des fins de recherche et 
resteront anonymes. 

Signature date 



ANNEXE D 

L'EXEMPLE D~A'ITRIBUTION DES THÈMES 



Q: J'aimerais Fa que tu me parles de ton expbrience de travail. 

R: Ça fait 1 1 ans en sixième annde. avec les pré-ados. donc pour utiliser ton 
- ;rnporhcc  ~ e t d e :  terme de climat de classe. c'est primordial. c'est ce qui doit s'instaurer en 

au d;mat premier. une espece de confiance mutuelle. de respect mutuel. de 

doa fi onc< muhclk compréhension. puis. s'ajuster. en tout cas. moi je travaille toujours très 
r e s p a  m u h d  fon et c'est pour ça que je trouve Fa difficile cette année. Habituellement, 
o j  usfernent je rallie assez vite, je forme un groupe. on forme une unite. on est 2û-27 

~ohksion du dans un cube puis. on se l'explique au debut de l'année. donc il  faut se 
ScoSpe respecter. après ça. je vais aller vers les acquis et tout ça. parce que si tu 

n'es pas installé confortablement, mais je m'excuse. mais tu ne peux pas 

apprendre. tu ne pourras pas faire des acquisitions de façon autonome. tant 

qu'il n'y a pas ça. 

- diff ieulfb r ~ n e d r i c s  Cette année, c'est dur. ils sont disparates. j'ai des troubles de 

- mafi dt t~hc5bn comportements graves suivis par le psychoéducateur mais cette annde j'ai Y 
- C /ienfik dFhllcr réussi, j'en ai pas de psychoéducateur. je réussis avec l'elève tout seul 

d; f f i d e  avec moi-même. Je n'ai pas fait la demande parce que premièrement. 

Mève m'est arrive. puis il a dit: "as-tu vu mon dossier". j'ai dit non, 

parce que la première chose que je fais c'est que je rencontre l'élève. puis 
l'élève m'a dit: "alon, ni ne sais pas comment je suis", "non, j e  vais 

l'apprendre au fil des jours". puis ça va bien. c'est plate dire. pour tout le 
suivi. pour tous les autres. c'est pas facile, le matin. tu te mets dans ta 

porte de classe et tu les regardes rentrer 18. puis 1à tu sais, il y en a qu'il - a t ~ u c i l  da i l èv t s  
faut que tu ailles les amorcer, il y en a qu'il faut que tu montes le volume, 

- htcrvcnf ions il y en a qu'il faut que tu baisses le volume. il y en a un qu'il faut que tu 

p c r s o q n a  I&ks touches 3 l'épaule, puis tu sais. L'accueil. c'est important. tu viens que tu 

les connais et tu sens.. . 

Q: Dejh ih Ia fm septembre? 

R: Ça prend trois semaines puis tu le sens, ce qui est difficile c'est d'avoir un 
pouls cette armée. on bat pas au même rythme, 



Q: Ça va être un peu plus long? 

R: Ça va être long toute l'anode (rires) ... ils sont comme ça. je peux pas faire 

autrement. puis vu que c'est une classe où  on a mis tout ce qui pouvait pas 

bien aller dans une classe multi-programmes mais je me ramasse avec 

- c/;tnii le d; ~l;.c;/c beaucoup de  troubles d'apprentissage. des troubles de comportement. des 

- cnrciqntnlcol troubles d'attention. il faut que tu individualises tout le temps, tout le 
i d Q  l é  temps. Avec un groupe comme p. il faut travailler beaucoup sur 

- accent m;s sur /c  l'humain. leur potentiel, actualiser leur potentiel et les rendre 

p o k n t i e l  de chacun responsables et autonomes dans tout ce qu'ils peuvent, après p. les 
- V e V o n s ~ b ~  ( ;d ;~n  acquisitions vont venir, parce qu'ils se sentent sécures et ils se sentent - autanomie  bien. aprh ça on va pouvoir faire un bout de chemin. - b i m - ~ t r e  

é f ê m  
Q: Donc, quel est ton fonctionnement au d0bat? Comment 

instaures-tri cette confiance-l$? 

- - f k d ; o ~ ~ ~ c ~ ~  R: C'est bien bien instinctif, c'est par la discussion. on n'hésite pas à perdre 
eo classe une demi-heure. 45 minutes, comme tu vois, ce matin. on a pris une 

- imporf~nct Q ~ C O ~ &  
demi-heure pour parler du pouvoir des mots. il faut que je le fasse, ça 

-a ~ ~ S C U S S ~ C W  donne rien de continuer avec ma règle de grammaire ou bien mon 

problème de math6matiques. quand ça passe pas, ça passe pas. quand tu te 

traites de vache de chienne. de putain. désolé. essaie pas de donner de la 

matière tant que tu n'as pas résolu ces choses-là. il faut prendre le temps 
- i&rucnt;o~i~ parfois une fois. deux fois par jour, ii tous les deux jours ... il faut 

qriWnfes travailler sur l'essence. sur l'être. sur la vie du groupe. je travaille 

- programme beaucoup avec un programme anglais de Californie. sur l'estime de soi. 

dser{jmc de a; Pour le mois de septembre-octobre, on travaille sur le sentiment de 

sécurité. 

Q: Est-ce que cette ande, c'est on outil qui t'aide beaucoup? 

- 1 a; &n f R: C'est toujours aidant. mais c'est un outil que tu t'habilites, tu t'habilites a 
a rcspcc t ça. c'est pas automatique ... au mieux. à la fin de I'ann€e, ils se respectent. 



puis. ça devient des chums. puis quand je les vois sur le bord de la rue. ils 

se font aller la main ... 

Q: C'est quelque chose que tu privilégies beaucoup dans ton 
fonctionnement? 

- qonchnnt m t d  R: Ah. oui. c'est la base. je peux rien enseigner si ce n'est pas là. je peux rien 
en &se passer si ce n'est pas là, si il n'y a pas de respect ou une compréhension 

- i in portanec ~ d é e  : mutuelle. s'arrêter pour parler. ils ont tellement besoin de parler là. ils se 
QU ~ C I ~ C C ~  font pousser dans le cul. tout le temps, tout le temps. la maison le 
' corn~'ikns'on soir. c'est les devoirs. c'est les obligations, c'est le bain, les dents. le mutue \ \Q 

ecode / disccc,siavl dodo .... le matin. c'est le lunch. l'autobus. envoie roule. roule, Raoul ... 
avec qui ils sont le plus longtemps dans la joumge, avec moi, puis moi. je 
suis plus souvent avec eux autres qu'avec ma famille. Donc. il faut crCer . 4u c l i rnaf  ce climat-la, on s'en sort pas. Les objectifs de programme, c'est une 

chose, je les maîîse très bien. ça fait que peut-être que ça m'aide. je sais 

ce que je dois voir, donc un élève disposé à apprendre, c'est vraiment pas 

long, ça va très vite. mais il faut le climat. il faut le climat puis. ce 
sen fimmf . . sentiment d'appartenance et de sécurit6, ils savent que moi je roule droit, 

d'af'prtcnaorc c'est comme les évaluations, il n'y a jamais d'évaluation qui est donnée 
r xn+;rnent de devant les personnes. leur feuille d'évaluation leur est remise en main 

~ C ~ u r r ' f  é 
propre, à I'enven pour que personne ne voie sa note, si il a le goût de la 

rc rpce t  de Iu 
con /,.dent ic ,,- fe- communiquer par la suite. c'est son affaire. toujours ces petites attentions. 

des notes  ce respect auquel je tiens. 

Q: Tu privildgies éaorm4ment I'estime de soi, I'antonomie, le 
respect, qu'est-ce que tu privilégies aussi dans ton 

fonctionnement, comment organises-tu ta classe? 

R: Bon. ça fonctionne bien, j'ai un fonctionnement par ateliers. I'blève a des 
- enscigocmcnl travaux il exécuter. puis, il les exdcute A son rythme dans l'ordre où il 

p. a f c k ~  veut. 



Q: des ateliers pour one journée? 

R: Non. ceux-la c'est du 18 au 28 sept.. pendant 10 jours l'kl&ve a A faire 

ça. ces devoirs sont compris 13-dedans, tout est là. Durant la journée, il y 

a une heure B deux heures d'ateliers. Dans l'autonomie. je privilégie qu'ils 

apportent il la maison les choses avec lesquelles ils ont de la facilité. et 

les choses qu'ils trouvent difficiles, de les garder ici. les faire en classe 

pendant que je suis là pour les aider. c'est une prise en charge. puis eux- 

autres y pensent que c'est la liberte totale (rires), c'est une Liberté très 

surveillée, très contrôlée. mais ils pensent que ... 

Q: Comment travaillent les élèves? le font-ils seuls? 

R: Je privilégie l'bquipe. A 26-28 ou 30 dans une classe. si je sdparais mes 

- f ravoiI d '+ipc bureaux ça serait eh .... y aurait pas suffisamment d'espace. On y va par 

affinité, puis, ça continue, le respect de l'autre. le respect de son rythme. - respcct mubr 1 même quand j'6tais en classe muiti-programmes, on travaillait, puis, un 

- respect du  rv  tkrm moment donné il y avait un cinq avec un six, puis il y en avait pas de 
dt chacun différence. Les gens disaient: "ah. c'est simple tes 5 sont sur ce bord-là 

puis tes 6 sont ensemble". 

Q: Alors, tu as des ateliers de 1 ii 2 heures par jour, le reste do 
temps que fais-tu? 

R: On a la livrathèque, aussi on a mes périodes ob je donne des notions ou je 
- dternantc  entre reviens sur des notions. Habituellement. on va faire une série d'ateliers et 

hSc(an.rement puis on va laisser passer une semaine à revoir toutes ces notions-là, ils ont 
en $roupe travailld individuellement, ils ont cherche, ils ont fouillé. ils se sont 
et e s  a+e\;us 

entraînés. ils ont copie, mais on revient sur ces notions, et on refait 

chacune de ces lectures, on trouve les mots difficiles en lecture, on fouille, 

j'intercale. c'est toujours en alternance. Juste assez pour qu'ils disent: 

"aie-lil. on retourne-tu en ateliers?' et oui, les ateliers sont prêts et on - scntirmnt d'aubnomk 
cf- de Iibuié du roule ... parce que pour eux autres, c'est la liberte, c'est l'autonomie, tu 



prends une série. tu as douze activites. tu peux commencer par la 7. la 8. 

la 3. la 2... 

Q: Donc, Us ont P apprendre P gker ... 

R: S'ils ont de la difficulté B gbrer, bien ce moment-la. j'apporte du support 

dc et je téldphone à la maison parce que le parent. c'est mon... c'est mon 

autre jambe. c'est mon autre bras, c'est mes autres yeux. il faut que ça se 
tienne tout ça. il faut que ça soit logique et naturel. 

. . 

i'visci g n u n ~ t  

- u,~/4bora+;oo Q: Donc, la eoîiaboration des parents c'est.. 

des parents 

- imprfance R: C'est essentiel. je les implique beaucoup. ils ont des informations 

oceardie 14 régulièrement, des examens il signer. je suis un "téteux" des collants. ceux 
coi/. der prei?ts qui disent que les collants ça marche pas en sixième annbe. ben ils se 

- i~formf;ons au* trompent ... ça prend W. ils ont des crayons bon effort, de l'argent 

parents scolaire!. 
Mon systeme d'émulation est relie à n'importe quoi. il y a jamais rien de 

- fenbrumrnt' fixe et d'attendu. s'il rapporte un devoir signé. c'est bien, une autre fois. 
~ a t é r i ê  l pour tous les travaux signés et rapportés avant jeudi. c'est 50 $, d'autres 

fois ça peut être particulier. pour un éibve qui a eu un comportement - sys+iw dhdafion 
positif attendu. il va en avoir .... 

Q: Quelle est la différence de ta classe par rapport aux autres 

classes? 

R: Je suis chanceux, je suis un prof "chouchou", je suis un prof apprécie. 

beaucoup de gens veuleat: "moi, je veux être dans la classe de Mario", - afrochernent puis. mon gars est dans l'école. c'est pas pour me vanter, mais il dit: 
1 'enrci yiant 

"papa, tu es le prof le plus aimé de 1'6cole". mais, comment je te dirais 

- du v i e u  bien ça. je n'ai pas le goQt de les agresser. je n'ai pas le go& d'être 

dcs é l i d e >  agressant, puis souvent les enseignants. quelque-uns, souvent ils vont être 

maladroits, ils vont exiger l'autorité, mais j'ai toujours l'impression qu'ils 



- dari  i dcs 

n'ont pas assez conflance en eux autres, ils ont peurs d'eux-mêmes. alors 
ils sont obliges de mettre des distances avec les enfants pour ... rnais c'est 
pas ça, moi je vois pas ça comme ça. 

Q: Le fait qu'ils t'appdcient Bnodment, c'est dB P quoi? 

R: C'est que je les apprécie, je ne mets pas de distance, mais une certaine 
distance, rnais je suis un &tre humain. je les traite comme des individus et 
ça fait un climat de la classe beaucoup plus agréable. je suis relaxe. 

détendu.. . 

Q: Comment obtiens-tu an boa climat de la classe? Qu'est-ce 

qui ... est-ce que c'est k contact que tu as avec eus? 

R: C'est le respect, quand ni es trait6 en subalterne. en sous-fgre, tu ne peux 
pas faire autrement de te sentir que tu es un second violon. tandis qu'ici 
c'est comme un orchestre qui faut s'accorder pour essayer de sortir le ..., 
pourtant je suis effrayant aussi à mes heures. je suis autoritaire et exigeant, 
exigeant comme c'est pas possible, une feuille de cartable. ça se présente 
de telle façon. mais il y en a pas trois façons. 

Q: Tu as des règles bien établies? 

R: Ah. oui, c'est peut-être ça, que tout est clair, mes exigences sont comme 

ça, mais ce n'est pas l'individu qui est attaqué, c'est le travail, comme mon 

mot d'ordre, s'ils étaient là, je leur dirais: "tout ce qui mérite d'être fait, 
mente d'être bien fait", pour moi. c'est un leitmotiv, c'est comme ça qu'on 

fonctionne. On se donne le temps et on prend le temps de faire les choses 
comme il le fau t... 



Q: Tu m'a parlé de quelques caract&istiqaes du climat de la 

classe, alors, pour toi, ça serait quoi un climat positif'? 

c\imat c*)  R: Le respect, on revient tout le temps à cela. Si tu respectes l'autre. tu te sens 

respect& tu vas être bien. tu vas t'ouvrir, si je te bafoue, si je ris de toi. tu 
r e s p e t  vas t'écraser, qu'est-ce que tu vas faire. selon tes moyens. selon ta 
& & f o f i o ~ ;  Q 

personnalité. tu vas être délinquant. tu vas être suicidaire, tu vas chercher à 

fuir I'étiquette. puis, l'autonomie et le respect. c'est quelque chose qui se 

développe et c'est quelque chose qu'ils ont entre eux autres, 

Q: et comment le travailles-tu? 

&te R: eh ... je le sais pas, je crois que c'est en écoutant. en leur donnant droit de 
\ i berté, dlerpre.~\ion 

parole, droit d'être, je pense que d6jA là, ils se sentent sécurisés. je crois, 
r eipect 
d éile\opp e w d  en fait, que je le tmvaille aussi à travers le proboramme d'estime de soi ... 
du. s u i t i w d  
de sétufité Q: Si tu avais B me raconter une belle expérience de climat de la 

classe, soit que tu vis cette année ou que tm as véca une antre 
amde, Fa serait quoi? 

R: C'est ça (ii me montre des oeuvres qu'il a reçues des éléves et qui ont ét6 

réalisées par ceux-ci). c'est de recevoir des pots de confiture de bleuets, 
c~pi r icnce  Cc) 

des gelées de d i r e s ,  des fleurs. c'est des mots qu'ils m'écrivent, il y a des 

petites choses comme ça qui m'arrivent souvent, je suis chanceux. il faut 

dire que je leur en fais souvent aussi. tu vois pour I'Halloween. on 
s'organise un super Party, on amène le vide0 en classe et on a le droit 

ecmp\ici+i d'apporter des bonbons, "yé. y6-hi cool ce prof la!". J'airne developper 

cris ciqnafit 1 61 e , , ~  une espèce de complicitd. mais c'est tellement important pour eux autres. 

puis on se fait des cinémas gomme-ballouoe, des cinémas popcorn, P. là, 

- ricornoense on vire tout ça l'envers, on s'assoit sur les bureaux, c'est pour vivre un 

eG6or t moment tendre. c'est comme sortir avec eux autres, alon mettons, je leur 
dis: "on a ça à finir pour vendredi", si c'est fait on a le droit de prendre du 

- &ode dV. ULLU temps pour nous autres, on sort à I'extkrieur, puis II. j'jase. on me parie 

des é\iuus 



de leur famille. de la cigarette. de la drogue. de la contraception .... ils 
m'amènent tout sur leur senti. puis. je me promene avec eux autres. puis. 
j'écoute .... sans rien dire. des fois. je fais seulement mettre un mot. deux 
mots. trois mots. mais c'est ça. c'est vivre avec eux autres. c'est comme - d i v e l o p  pet un 
une famille, tu sais. on est une vingtaine. on est enferme pendant dix 

milieu de vie 
mois, aussi bien que ça soit vivable. 
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