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Accès à l’apprentissage  

tout au long de la vie et enjeux

L’apprentissage tout au long de la vie « favo-
rise la capacité des individus à gérer le chan-
gement et à se construire l’avenir de leur 
choix » (UNESCO, 2021, p. 10). Il contribue 
au bien-être individuel, à la productivité pro-
fessionnelle, à l’adaptation personnelle, à la 
connaissance de soi et met l’individu en po-
sition d’accroître sa participation sociale et 
de le faire de façon efficace. Longtemps 
confiné à la question du renforcement des 
compétences professionnelles, le concept 
d‘apprentissage tout au long de la vie est dé-
sormais considéré de façon « écosysté-
mique », touchant toutes les sphères de la 
vie et constituant un moteur de cohésion so-
ciale, « un bien commun » dont peuvent pro-

fiter, ensemble ou séparément, l’individu et 
la communauté (UNESCO, 2021). Plus large 
que la formation des adultes, il l’englobe de 
façon très étroite et naturelle. 

En vertu de l’égalité des droits, l’appren-
tissage tout au long de la vie devrait être pos-
sible pour toute personne, quels que soient 
son genre, sa condition et à tous les âges de 
la vie, or, dans les faits, certains publics ne 
profitent guère de ce droit (Desjardins, 2010). 
En Suisse, les récentes statistiques montrent 
que « les personnes (fortement) handica-
pées ont un niveau de formation plus bas 
que le reste de la population », qu’elles sont 
plus nombreuses à ne pas avoir suivi 
d’études au-delà de l’école obligatoire ou à 
avoir achevé des études supérieures (Office 
fédéral de la statistique [OFS], 2020) et que, 
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comme d’autres groupes ayant un niveau 
de formation bas, elles sont moins nom-
breuses à suivre des formations continues 
(OFS, 2012). Cela est particulièrement vrai 
pour les personnes avec une déficience in-
tellectuelle (DI) confrontées à une offre de 
formation réduite en comparaison de celle 
proposée à la population en général, alors 
que la plupart d’entre elles se considèrent en 
capacité d’apprendre tout au long de la vie 
et expriment une forte envie d’actualiser 
leurs connaissances et compétences dans 
des domaines variés (Petitpierre et al., 
2015). Sensibiliser et former les futurs pro-
fessionnels de la pédagogie spécialisée à la 
formation des adultes et à l’apprentissage 
tout au long de la vie, constitue, dès lors,  
un objectif essentiel du Département de  
pédagogie spécialisée de l’Université de 
Fribourg.

Le cœur du programme du MA PS 
porte sur des thématiques variées telles que 
les interventions fondées sur les preuves, le 
développement d’outils validés, la coordi-
nation des services, ainsi que les questions 
et enjeux actuels de la pédagogie spéciali-
sée. L’apprentissage tout au long de la vie 
et la formation des adultes sont thématisés 
en continu et font l’objet de nombreuses re-
cherches au sein du Département (p. ex. 
Fontana-Lana et al., 2017, 2021 ; Orthmann 
Bless, 2014 ; Petitpierre et al., 2015 ; Salamin, 
2020 ; Torrent, 2020 ; Veyre, 2020). Le choix 
a notamment été fait de travailler, dans la 
formation en pédagogie curative clinique et 
spécialisée de Fribourg, sur les six principes 
énoncés ci-après.

Principes clés du BA PCC  

et du MA PS

Débusquer les stéréotypes  

en matière de modifiabilité de 

l’intelligence

Si l’intelligence est progressivement et uni-
versellement considérée comme un proces-
sus modifiable, et non plus comme une en-
tité figée, les stéréotypes perdurent cepen-
dant concernant l’existence de cette modi-
fiabilité chez les personnes ayant des 
troubles du développement. Les vieilles 
croyances restent présentes y compris dans 
les milieux professionnels. Enea-Drapeau et 
al. (2012) ont examiné ce que des profes-
sionnels travaillant avec des personnes pré-
sentant une DI (trisomie 21) et des per-
sonnes de la communauté pensent de l’in-
telligence en général et de celle des per-
sonnes avec une DI en particulier. Deux tiers 
des personnes interrogées ont une concep-
tion malléable de l’intelligence, mais pro-
fessionnels comme participants lambda, 
font plus souvent état d’une représentation 
fixiste de l’intelligence en lien avec la DI. 
Ces attitudes fixistes ne correspondent tou-
tefois pas aux résultats de la littérature qui 
montrent que les personnes avec une DI ap-
prennent et que, même si certaines pé-
riodes d’apprentissage sont plus propices, 
elles le font tout au long de la vie (Courbois, 
2018). Le vocabulaire réceptif, le raisonne-
ment classificatoire, les capacités en littéra-
cie ou numératie s’accroissent au-delà de la 
période de l’enfance et de l’adolescence sur 
une période très étendue de l’âge adulte 
sous l’effet d’apprentissages (p. ex. Gaunt, 
2020). Présenter les travaux qui attestent 
des gains d’apprentissage réalisés par les 
personnes avec un trouble du développe-
ment de tous âges et renverser les croyances 
fixistes, implicites ou explicites, de futurs 
professionnels, prédictives d’une diminu-
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tion des opportunités d’apprentissage de  
la part des personnes qui y souscrivent 
(Paunesku et al., 2015), constitue dès lors 
un objectif central des enseignements pro-
posés dans le cadre du BA PCC et du MA PS. 
Cet objectif s’inscrit dans une vision sociale 
de l’apprentissage et vise à transformer les 
obstacles attitudinaux.

Partir de l’apprenant  

et de ce qui fait sens pour lui

Partir de ce que sait, pense et intéresse la 
personne est fondamental. La littérature 
montre que la probabilité de succès de l’ap-
prentissage augmente si l’apprenant : 1) est 
considéré comme un interlocuteur à part 
entière, capable d’exprimer ses préférences, 
de prendre des décisions concernant son 
projet d’apprentissage, de faire des choix 
éclairés et de se responsabiliser (p. ex. être 
impliqué dans le projet d’apprentissage) ;  
2) peut utiliser ses expériences comme 
point de départ, ressource ou socle, pour les 
nouveaux apprentissages ; 3) est mis au 
contact de tâches ou situations réelles exi-
geant qu’il mobilise ou acquière les nou-
veaux savoirs ; et 4) perçoit l’utilité de  
l’apprentissage. Ces postulats rejoignent 
les quatre principes de l’andragogie sug-
gérés par Knowles (1984) : implication de 
l’apprenant (1) ; prise en considération de 
son expérience (2) ; pertinence et impact de 
l’apprentissage sur sa vie personnelle et/ou 
son travail (3) et centrage sur la résolution 
de problèmes plutôt que la mémorisation 
de concepts (4).

Le principe de liberté est selon nous au 
cœur de l’apprentissage. La tâche du per-
sonnel éducatif est de « postuler l’éducabi-
lité tout en respectant la liberté, pour créer 
des situations qui permettent à l’autre  
de s’engager librement, de grandir, d’ap-
prendre, de se développer, de se socialiser » 

(Meirieu, 2008, p. 4). Selon nous, ce prin-
cipe énoncé pour l’école régulière s’ap-
plique aussi au domaine de la formation des 
adultes présentant des troubles du dévelop-
pement. Il s’agit donc de faire de la place à 
l’apprenant pour qu’il puisse exercer son au-
todétermination lors de la co-construction 
de son projet de formation. Le choix du 
contenu et des objectifs de la formation, 
tout comme la durée, le rythme, devraient 
être définis par les professionnels et avec 
l’apprenant. La formation consiste dès lors 
à enseigner aux étudiants des manières de 
donner la parole aux personnes concernées, 
de soutenir leur prise d’initiatives et de dé-
cision, de planifier l’accompagnement en 
tenant compte des demandes de ces der-
nières et de considérer comment modifier 
les contextes, en repensant les routines 
quotidiennes, pour que les personnes 
concernées puissent être toujours plus pro-
tagonistes de leur vie.

Considérer l’apprenant ET  

son entourage

Selon l’objet d’apprentissage, offrir des op-
portunités de formation à la personne ne 
suffit pas. Former l’entourage est néces-
saire pour que l’apprentissage réalisé par  
la personne débouche sur un gain de com-
pétences qu’elle pourra mobiliser dans  
des contextes connus et/ou significative-
ment nouveaux. Ce principe est valable 
pour une majeure partie des apprentis-
sages. À la suite d’une formation à l’auto-
détermination, nous avons constaté que  
le gain en capacité d’autodétermination  

La formation consiste dès lors à enseigner 
aux étudiants des manières de donner la  
parole aux personnes concernées, de soute-
nir leur prise d’initiatives et de décision.
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réalisé par les personnes ayant suivi la for-
mation était significativement plus élevé 
chez les apprenants du groupe composé  
à la fois de participants avec une DI et  
de professionnels (éducateurs) par rapport 
à ceux du groupe composé uniquement de  
personnes avec une DI (Fontana-Lana &  
Petitpierre, 2017). L’hypothèse est que la 
formation, conjointe ou simultanée, de la 
personne et de son entourage, décuple les 
chances de réussite de l’apprentissage. 
L’entourage va, explicitement ou implicite-
ment, consolider cet apprentissage en pro-
posant des situations permettant de le mo-
biliser, voire de le transférer, ce qui est 
moins le cas lorsque l’entourage n’a pas été 
impliqué dans le projet d’apprentissage. 
Dans la formation, les étudiants sont invités 
à concevoir leur travail comme la construc-
tion de réseaux de collaboration (entre pro-
fessionnels, avec les réseaux de vie de la 
personne, comme la famille, et avec la per-
sonne concernée comme acteur principal).

Identifier et tenir compte  

des particularités individuelles 

d’apprentissage

Il existe différentes manières d’apprendre 
sous-tendues par des conditions et méca-
nismes spécifiques dont les personnes pré-
sentant des troubles du développement ne 
tirent pas toutes le même parti. L’apprentis-
sage implicite 1 est celui qui se produit au 
contact de régularités présentes dans l’en-
vironnement. Il ne requiert pas l’attention 
volontaire et intervient sans qu’il y ait une 
intention explicite d’apprendre. Le milieu 
doit néanmoins générer des signaux relati-

 1 L’apprentissage implicite procède de différentes 

modalités qui, par souci de simplification, ne se-

ront pas évoquées ici. Le lecteur intéressé pourra 

trouver plus d’informations sur le sujet dans  

Perruchet (1988) ou Pacton et Perruchet (2018).

vement stables dont les co-occurrences 
peuvent être détectées et mémorisées. De 
nombreuses habiletés activées quotidien-
nement découlent d’apprentissages réalisés 
de façon implicite. C’est le cas de la plupart 
de nos savoirs sociaux (p. ex. décodage des 
actions et/ou des expressions faciales d’au-
trui), de nos savoirs sensorimoteurs et pro-
céduraux (p. ex. se lever, rester en équi-
libre), ainsi que de nos savoirs linguistiques 
(p. ex. respecter les règles grammaticales 
de notre langue maternelle) dont l’appren-
tissage, du moins dans un premier temps, 
est réalisé spontanément. Même si l’ap-
prentissage implicite est souvent considéré 
comme spontané, la littérature montre que 
certaines personnes avec des difficultés dé-
veloppementales peinent à encoder implici-
tement les indices environnementaux perti-
nents et qu’elles apprennent mieux lorsque : 
1) les conditions d’apprentissage sont struc-
turées et médiatisées ; 2) leur attention est 
guidée vers les stimuli pertinents ; 3) les 
règles et les connaissances leur sont pré-
sentées et expliquées explicitement et sont 
clairement expliquées (Foti et al., 2015). 
Pour d’autres, l’apprentissage explicite est 
plus problématique du fait des différences 
d’accès au langage. La formation consiste 
dès lors à amener les professionnels à iden-
tifier les conditions qui conviennent le 
mieux à l’apprenant, en fonction de ses ap-
titudes langagières, mnésiques et/ou sen-
sorimotrices et au choix des tâches utili-
sées, car l’apprentissage dépend aussi de la 
charge cognitive qui pèse sur la tâche à ré-
aliser. Ceci implique de faciliter l’apprentis-
sage et de penser à introduire des systèmes 
d’aide externes permettant de soulager le 
travail cognitif et le traitement des informa-
tions (Courbois, 2018). 
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Soutenir la métacognition

Les composantes métacognitives consti-
tuent des déterminants essentiels de l’ap-
prentissage à l’instar des processus cogni-
tifs et des facteurs conatifs (motivation, 
concept de soi) et affectivo-sociaux (émo-
tions, valeurs). La métacognition consiste 
en la faculté de porter un regard réflexif sur 
son propre fonctionnement cognitif, en vue 
de le gérer de manière active. Elle est consti-
tuée des métaconnaissances (connais-
sances sur sa cognition, sur la tâche à réali-
ser, etc.) et des processus métacognitifs (ré-
gulation de l’activité cognitive) (Flavell, 
1976). La métacognition favorise, notam-
ment le transfert des apprentissages, la mé-
morisation des connaissances (procédu-
rales, déclaratives, etc.) et la gestion des 
tâches ou l’autonomie de l’apprenant. Les 
personnes qui présentent des troubles dé-
veloppementaux détiennent un bagage mé-
tacognitif limité, voire déficitaire ou insuffi-
samment exploité. Or, ce dernier peut être 
renforcé. Présenter les diverses interven-
tions susceptibles de promouvoir la méta-
cognition a, dès lors, toute son importance 
dans la formation en pédagogie spécialisée.

Accessibiliser les supports  

de formation et tirer parti des 

nouvelles technologies

Que l’on parle des adultes ou des enfants, 
l’accessibilisation des supports de forma-
tion est un enjeu de premier plan dans le 
soutien à l’apprentissage. De nombreuses 
personnes rencontrent des difficultés pour 
traiter les informations lorsque celles-ci 
sont présentées de façon standard. Le ma-
tériel lui-même peut constituer un obstacle 
ou un facilitateur pour accéder au savoir vi-
sé. Les supports de formation doivent donc 
être soigneusement choisis. Le modèle de 
conception universelle de l’apprentissage 

(Universal Design for Learning 2) implique de 
réfléchir aux conditions pouvant soutenir : 
1) l’engagement de l’apprenant dans la 
tâche ; 2) les représentations de l’appre-
nant ; et 3) les possibilités d’action et d’ex-
pression de l’apprenant. L’accessibilisation 
des supports nécessite une étroite collabo-
ration avec les personnes concernées qui 
sont appelées à tester et éprouver le maté-
riel construit, et, si possible, à participer à la 
construction de celui-ci (Inclusion Europe, 
2009). L’évolution technologique offre d’im-
portantes opportunités de soutien à l’ap-
prentissage. Au-delà de son rôle compensa-
toire, la technologie peut stimuler le fonc-
tionnement cognitif, tout comme métaco-
gnitif, c’est-à-dire favoriser la réflexion sur 
son propre fonctionnement et sa pensée 
(Salamin, 2020). De plus, en proposant un 
éventail d’ajustements assouplissant les 
contraintes de l’environnement, elle est sus-
ceptible de modifier et d’optimiser la parti-
cipation sociale des personnes avec des 
troubles du développement, qui, en outre, 
aiment utiliser la technologie (Petitpierre et 
al., 2015).

Conclusion

L’apprentissage tout au long de la vie impose 
de connaître et d’apprendre à maîtriser les 
principes facilitateurs décrits plus haut. Il im-
plique aussi de considérer que la personne 
apprend dans différents contextes – lieu de 
vie, travail, interactions sociales, loisirs, san-
té – et que, par conséquent, les médiateurs 
des apprentissages sont le plus souvent des 
personnes qui ne sont pas enseignants.  

 2 ht tps: //www.cast.org / impact /universal -de-

sign-for-learning-udl 

Au-delà de son rôle compensatoire,  
la technologie peut stimuler le  
fonctionnement cognitif.

https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
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Bien plus que l’enseignement de comporte-
ments et savoirs prédéterminés à appliquer, 
le médiateur d’apprentissage, qu’il soit pro-
fessionnel, ou fasse partie de l’entourage 
privé, doit favoriser et soutenir l’apprendre 
à apprendre, la réflexion et la flexibilité né-
cessaires pour évoluer dans notre monde 
toujours plus complexe et rapide. Tout 
comme pour les personnes accompagnées, 
il est évident que la formation de profes-
sionnels compétents demande non seule-
ment la connaissance d’outils et de disposi-
tifs scientifiquement éprouvés, mais aussi 
(et surtout) la capacité de choisir, adapter, 
voire construire (et dans l’idéal tester et va-
lider), des situations pédagogiques éthiques 
selon les caractéristiques des situations 
éducatives.
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