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Soutenir le développement 
professionnel des enseignants
Mise en oeuvre de pratiques 
de formation inspirantes

Comme en font foi les rapports du 
Comité d'agrément des programmes 
de formation à l'enseignement, de 
nombreuses modifications ont été 
apportées aux programmes de formation 
à l’enseignement au cours des 20 dernières 
années. La mise en œuvre d’approches 
pédagogiques plus cohérentes au regard 
d’une perspective de développement de 
compétences, d’un meilleur arrimage 
entre l’université et le milieu scolaire 
et d’une formation didactique 
moins cloisonnée en sont quelques 
exemples. Toutefois, bien que plusieurs 
recherches se sont intéressées à 
différentes dimensions de la pédagogie 
universitaire force est de reconnaître 
que peu d’initiatives faisant état des 
pratiques de formation intégratives et 
innovantes d’enseignants ont vu le jour. 
L’article donne un aperçu de l’ouvrage 
Des pratiques inspirantes au cœur de la 
formation à l’enseignement qui propose 
un regard nouveau sur la formation à 
l’enseignement à partir d’un ensemble 
de récits de pratiques de formation 
jugées inspirantes par les principaux 
acteurs de la formation.
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Le présent article a pour but de présenter l’ouvrage intitulé 
Des pratiques inspirantes au cœur de la formation à l’enseignement 
(Araújo-Oliveira et Tremblay-Wragg, 2022)1 qui propose un 

regard nouveau sur la formation à l’enseignement. Tout au long 
de cet ouvrage, un ensemble de récits de pratiques intégratives2 
jugées inspirantes par les principaux acteurs concernés par cette 
formation (chercheurs, professeurs, chargés de cours, conseillers 
pédagogiques, enseignants, futurs enseignants, etc.) est exposé. 

En effet, le passage progressif d’une formation à l’enseignement 
linéaire, disciplinaire et additive, où chaque composante 
de la formation est conçue de manière compartimentée et 
indépendante (disciplinaire, didactique, psychopédagogique, 
fondements de l’éducation et pratique) (Lenoir et Hasni, 2006), 
vers une logique de la pratique, de l’action, de l’intégration et de 
la mobilisation des savoirs divers nécessite de reconceptualiser les 
pratiques d’enseignement. Par ricochet, il nous donne l’occasion 
de revisiter nos pratiques de formation initiale et continue des 
enseignants (Paquay et al., 2001).

Au Québec, comme ailleurs en Occident, de nouvelles perspectives 
curriculaires centrées sur le développement d’un savoir-
faire contextuel trouvent leur corollaire dans les orientations 
gouvernementales relatives à la formation des enseignants 
(ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2001, 2020). Structurée 
autour d'un ensemble de compétences professionnelles 
interdépendantes, la formation des enseignants doit contribuer 
au développement d’un « potentiel d'action » (Rey, 2008, p. 234) 
ancré et actualisé en fonction notamment des fondements 
(compréhension critique des différents savoirs à enseigner et 
capacité de communiquer convenablement tant à l’oral qu’à 
l’écrit dans la langue d’enseignement), de l’acte d’enseigner (la 
planification, l’intervention de l’enseignant, l’évaluation et le 
recours à des dispositifs de gestion de la classe), du contexte 
social et scolaire (l’adaptation de l’intervention éducative aux 
caractéristiques des élèves ainsi que la coopération avec les 
différents partenaires, que ce soit l’équipe pédagogique, les 
parents, etc.) et de l’identité professionnelle (engagement dans 
une démarche de développement professionnel de même que 
l’action éthique et responsable dans l’exercice de la profession).

Axées sur le développement de la capacité du futur enseignant 
à choisir, à mobiliser et à combiner diverses ressources pour 
répondre à des situations professionnelles complexes et 
singulières, les orientations ministérielles pour la formation des 
enseignants s’inscrivent dans une perspective intégrative qui 
nécessite de surmonter le cloisonnement disciplinaire (Araújo-
Oliveira et al., 2011 ; Lenoir et al., 2015). En effet, les directives 
prescrites par le ministère de l'Éducation du Québec depuis le 
début des années 1990 font de la professionnalisation l'épine 
dorsale de la réforme de la formation des enseignants. Il est 
possible de lire dans la documentation ministérielle que « la 
formation du personnel enseignant doit être considérée comme 
une formation professionnelle orientée vers le domaine de 

l'intervention pédagogique dans les matières enseignées » (MEQ, 
1994, p. 15). Pour de nombreux chercheurs (p. ex. Bondioli, 2004 ; 
Nóvoa, 2007 ; Lenoir et Hasni, 2006 ; Whitty, 2008), la perspective 
adoptée nécessite, entre autres, l'intégration des différentes 
connaissances, qui constituent l’agir professionnel enseignant. 
C’est donc dire qu’elle implique une synergie étroite entre les 
savoirs théoriques issus des sciences de l'éducation et les savoirs 
acquis dans la pratique afin de favoriser le développement de la 
pensée critique et d’une pratique réflexive. 

Par ailleurs, souvent décriée et jugée trop théorique, peu axée sur 
la pratique et déconnectée de la réalité du milieu, la formation à 
l’enseignement a longtemps été considérée comme étant à la base 
de plusieurs des difficultés que vivent les enseignants dans leurs 
pratiques quotidiennes. Bien que les futurs enseignants apprécient 
les cours dont les contenus sont plus facilement transférables 
dans la pratique, ils déplorent encore « le caractère trop théorique, 
pas suffisamment utilitaire, ni contextualisé de la formation 
universitaire » (Desbiens et al., 2019, p. 74). En fait, ils attendent 
avec impatience leurs stages, perçus comme la dimension la plus 
signifiante du programme de formation (Desbiens et al., 2019). 

En 2004, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) indiquait que 
malgré le fait que les discours du ministère de l’éducation et de la 
recherche en sciences de l’éducation soulignent depuis longtemps 
que la formation à l’enseignement doit être considérée comme une 
formation à caractère professionnel, polyvalente, intégrée, pratique 
et axée sur une solide culture générale, la structure curriculaire 
dans les programmes de formation à l’enseignement n’a guère 
changé substantiellement (CSE, 2004). Si l’hypothèse d’une 
appropriation encore insuffisante de la réforme de l’éducation par 
les principaux responsables de la formation était alors avancée, il ne 
faut pas perdre de vue que de très nombreuses modifications ont 
été apportées aux programmes de formation depuis 2003 comme 
en font foi les rapports produits par le Comité d'agrément des 
programmes de formation à l'enseignement (CAPFE) au cours des 
20 dernières années. La mise en œuvre d’approches pédagogiques 
plus cohérentes au regard d’une perspective de développement de 
compétences, d’un meilleur arrimage entre l’université et le milieu 
scolaire en vue d’encadrer la formation des futurs enseignants, 
d’une formation disciplinaire et didactique plus importante et 
décloisonnée n’en sont que quelques exemples.

Toutefois, alors que plusieurs recherches dans le domaine de la 
formation des enseignants ont porté sur différentes dimensions 
de la pédagogie universitaire (p. ex. Leroux et al., 2019 ; Tremblay-
Wragg et al., 2019 ; Viau et al., 2004), à la formation initiale en 
milieu de pratique (p. ex. Boutet et Pharand, 2008 ; Bruno et Chaliès, 
2017 ; Desbiens et al., 2015 ; Malo et Desrosiers, 2011), à l’insertion 
professionnelle (p. ex. Boutet et Villemin, 2014 ; Mukamurera 
et al., 2013 ; Vivegnis, 2016), à l’arrimage entre la formation 
théorique et pratique (p. ex. Caron et Portelance, 2017 ; Desbiens 
et al., 2019 ; Vanhulle et al., 2007), à l’articulation entre croyances 
épistémologiques et pratiques (Demers et Éthier, 2013 ; 
Therriault et Morel, 2016 ; Therriault et al., 2021), etc., force est 
de reconnaître que peu d’initiatives faisant état des pratiques 
de formation à l’enseignement intégratives, innovantes et 
inspirantes ont vu le jour. 
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Pourtant, des initiatives et projets inédits foisonnent dans les 
facultés d’éducation et au sein de nombreux programmes de 
formation à l’enseignement. Les projets de recherche-action, 
de recherche formation et collaboratifs, le développement de 
dispositifs de formation inspirés des approches expérientielles, 
le recours à des approches pédagogiques actives dans la 
formation initiale, la mise en œuvre de dispositifs innovateurs 
d’accompagnement et de soutien à la pratique réflexive 
témoignent des actions actuellement mises en œuvre en 
formation des enseignants. D’ailleurs, en attestent également les 
multiples prix d’excellence en pédagogie universitaire octroyés 
chaque année aux formateurs d’enseignants par les universités 
québécoises et autres organismes importants. Ainsi, plusieurs 
questions méritent d’être considérées pour mieux cerner les 
enjeux relatifs à une formation à l’enseignement qui permettrait 
un meilleur transfert des connaissances et des compétences dans 
la pratique professionnelle:

• Comment faire valoir l’importance et l’apport d’une 
formation intégratrice en formation à l’enseignement pour le 
développement des compétences professionnelles ?

• Comment rendre la formation universitaire – initiale et 
continue – plus signifiante aux yeux des futurs enseignants 
et des enseignants en exercice ? 

• Quels sont les apports de l’apprentissage par l’expérience en 
contexte de formation à l’université ? 

• Comment bien préparer les futurs enseignants aux diverses 
facettes que leur réservera l’exercice de leur profession ?

• Comment construire des situations authentiques, ouvertes et 
problématisées en contexte de formation à l’enseignement ?

• Quels modèles pédagogiques privilégier pour croiser les 
enjeux de l’alternance formation théorique et formation 
pratique en formation à l’enseignement ?

• Quelles modalités privilégier dans le cadre d’une 
formation en présentiel, à distance ou hybride, pour 
favoriser l’engagement actif des futurs enseignants ou 
des enseignants en formation continue ? 

 
La réalisation de l’ouvrage Des pratiques inspirantes au cœur de 
la formation à l’enseignement – qui fait l’objet de cet article – a 
découlé de ces questionnements. Elle propose un regard nouveau 
sur la formation à l’enseignement à partir d’un ensemble 
de témoignages de pratiques intégratrices de formation à 
l’enseignement. Les auteurs ont dès lors été invités à partager les 
pratiques intégratrices qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de 
la formation à l’enseignement. Certains chapitres portent sur des 
pratiques mises en place dans le cadre de la formation initiale à 
l’enseignement. Le développement professionnel représentant un 
projet à long terme au cours duquel la formation initiale permet 
d’amorcer le développement des apprentissages spécifiques au 
métier d’enseignement, les contributions regroupées dans cet 
ouvrage portent notamment sur la diversification des stratégies 
en contexte de formation universitaire, l’approche expérientielle, 
le soutien à la pratique réflexive, la pratique du dialogue, la 
recherche-formation-développement participative/collaborative, 
le rôle de l’enseignant en tant que médiateur culturel, etc. D’autres 
chapitres abordent des pratiques mises en place dans le cadre de la 
formation continue à l’enseignement. Dans le but de soutenir les 
enseignants dans leur développement professionnel, ces pratiques 

concernent tantôt les jeunes enseignants débutants en contexte 
d’insertion professionnelle, tantôt les enseignants d’expérience 
engagés dans une démarche active de développement professionnel 
continu. L’approche de formation et/ou de recherche axée sur une 
collaboration intime entre chercheur, formateur et praticien donne le 
ton à plusieurs contributions. 

À l’aide d’exemples issus de pratiques réellement expérimentées 
et analysées par les auteurs dans le cadre de la formation initiale 
et continue des enseignants, les différentes contributions réunies 
à l’intérieur de cet ouvrage permettent de mettre en évidence non 
seulement la variété, mais également la richesse des approches 
et des stratégies pédagogiques auxquelles ont recours les 
formateurs d’enseignants de plusieurs universités francophones 
du Québec et leurs collaborateurs du milieu de la pratique. 
Toutefois, il ne faut pas se leurrer, les pratiques de formation 
partagées dans cet ouvrage, bien qu’elles visent à soutenir le 
développement professionnel des enseignants et qu’elles soient 
intégratrices, le plus souvent innovantes et inspirantes, sont 
malheureusement assez peu répandues chez les formateurs. Elles 
sont loin de représenter la norme des pratiques mises en œuvre 
au sein de la formation initiale et continue à l’enseignement. 
Malgré une volonté partagée, les recommandations du CSE 
demeurent irréalisées (CSE, 2014). Différents avis de leur part 
soutiennent que de nombreux enseignants s’engagent dans des 
activités de développement professionnel et s’inscrivent dans 
une perspective d’amélioration continue de leurs pratiques. 
Cela est vrai également pour les formateurs d’enseignants et les 
programmes de formation. Toutefois, cette volonté affirmée peine 
à se traduire concrètement dans une culture institutionnelle de 
développement professionnel continu tout au long de la carrière.
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Par la réalisation de cet ouvrage, nous voulons offrir une 
diversité de points de vue et d’expériences sur la formation 
à l’enseignement au Québec. Les pratiques intégratrices et 
inspirantes exposées dans l’ouvrage mettent en lumière 
les possibilités de changement qui sont accessibles et 
envisageables pour une formation à l’enseignement qui conçoit 
la théorie et la pratique comme deux entités non mutuellement 
exclusives – donc complémentaires – en contexte de formation 

professionnelle. Elles ont pour but l’instauration d’une culture de 
développement professionnel pérenne tout au long de la carrière. 
Cet ouvrage permet également d’alimenter les réflexions sur des 
pratiques intégratrices qui méritent d’être étudiées et diffusées 
à plus large échelle pour ainsi en inspirer d’autres à innover 
et à réinventer à leur façon d’autres pratiques inspirantes en 
formation à l’enseignement.

1 Ce texte constitue une version allégée et plus vulgarisée du chapitre introductif de l’ouvrage ici présentée.
2 Dans le cadre de cet ouvrage, l’expression" pratique intégratrice » renvoie à toute activité de formation visant le développement/perfectionnement des compétences 

professionnelles des futurs enseignants et des enseignants en exercice, et axée sur le décloisonnement disciplinaire et l’articulation de différentes connaissances 
constitutives de l’agir professionnel enseignant (savoirs disciplinaires, curriculaires, de formation professionnelle – issus des sciences de l’éducation et des doctrines 
pédagogiques –, d’expérience, etc.).


