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Étude de l’influence de la scène visuelle  

en contexte mathématique sur la motivation d’élèves de 

la sixième année : résultats préliminaires 

Raphaëlle Dufour, Université du Québec à Rimouski, Canada 

Résumé : Malgré les ressources importantes mises en place afin de lutter contre le décrochage, encore trop d’élèves quittent le système 

éducatif sans diplôme (Secrétariat à la jeunesse du Québec, 2016 cité dans Bourgeois, 2016). Puisque la démotivation est un élément 
déterminant dans la décision du jeune d'abandonner ses études (Blanchette, 2006), nous aurions tout intérêt à susciter la motivation 

scolaire (Plante et al., 2013; Steinmayr et Spinath, 2009 cité dans Fréchette-Simard et al., 2019). En ce qui concerne la motivation des 
élèves à l’apprentissages des mathématiques, elle représente, selon Carmichael, Callingham et Watt (2017), un défi grandissant pour 

la société. Puisque des études soulignent la contribution des enseignants dans la construction du profil motivationnel des élèves 

(Bouffard, Brodeur et Vezeau, 2005), nous nous demandons si la scène visuelle des documents présentés aux élèves peut agir à titre de 

stratégie motivationnelle efficace. C’est dans cette perspective que des données de nature quantitative ont été collectées auprès d’un 

bassin d’élèves de la sixième année du primaire. Des résultats préliminaires sont donc exposés dans le présent acte de colloque. 

Mots-clés : Motivation, Mathématiques, Difficultés d’apprentissage, Scène visuelle 

Abstract : Despite the significant resources in place to fight against school dropout, too many students leave the educational system 
without a diploma (Secrétariat à la jeunesse du Québec, 2016 in Bourgeois, 2016). As the demotivation is a determinant element in a 

young person's decision to drop out of school (Blanchette, 2006), it would be in our interest to encourage the motivation (Plante et al., 
2013; Steinmayr and Spinath, 2009 in Fréchette-Simard et al., 2019). Moreover, according to Carmichael, Callingham and M. G. Watt 

(2017), the motivation to learn mathematics is a growing challenge for the society. As the studies highlight the contribution of teachers 

in building the motivational profile of students (Bouffard, Brodeur and Vezeau, 2005),we wonder if the visual scene of the documents 
presented to the students can act as an effective motivational strategy. It is in this perspective that quantitative datas were collected 

from a sample of sixth grade primary students. Primary descriptive results are exposed in this article. 

Keywords : Motivation, Mathematics, Learning difficulties, Visual scene 

Mise en contexte 

Cet acte de colloque prend place dans le cadre du Colloque en Éducation du Réseau de l’Université du Québec 

(CÉRUQ) qui s’est déroulé les 22 et 23 aout 2022 à l’Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. 

Le CÉRUQ, qui découle de différents événements mettant de l’avant les doctorants et les doctorantes des 

universités du Québec, a établi exceptionnellement un partenariat avec la Revue Canadienne des Jeunes 

Chercheures et Chercheurs en Éducation (RCJCÉ) lors de cette occasion afin d’offrir la possibilité de publier 

un acte de colloque à partir d’une communication orale acceptée et présentée dans ce colloque. 

Bonne lecture ! 

1. Problématique

1.1.  Le décrochage scolaire 

u Québec, le gouvernement et les milieux scolaires investissent des sommes importantes dans la 

lutte contre le décrochage scolaire (MEES, 2019 ; Secrétariat à la jeunesse du Québec, 2016 cité 

dans Bourgeois, 2016). Malgré cela, encore trop d’élèves quittent le système éducatif sans 

diplôme (Homsy et Savard 2018; MELS, 2009) soit 13,1 % des élèves en 2016-2017 (MEES, 

2019). Le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires en cinq ans est, quant à lui, de 64 % dans les 

écoles québécoises publiques, ce qui classe la province au dernier rang à l’échelle canadienne (Homsy et 

Savard, 2018).  

Bien que ces données soient alarmantes, certains facteurs aident à prévenir le décrochage scolaire. 
En effet, la motivation, qui se trouve être l’un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire quel que soit 

le niveau d’intelligence de l’enfant (Plante et al., 2013; Steinmayr et Spinath, 2009 cité dans Fréchette-Simard 

et al., 2019), et l’engagement scolaire agissent à titre de facteurs de protection (Audas et Willms, 2001; 

Eccles, 2005; Finn, 1989; Skinner et Pitzer, 2012 cité dans Olivier, 2017; South et al., 2007). 

A
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1.2.  Les enseignants et enseignantes ainsi que la motivation scolaire de leurs élèves 

Concernant l’engagement et la persévérance scolaire, on dit que l’enseignant ou l’enseignante constitue un 

facteur plus important encore que le rendement scolaire (Eccles et Jacobs, 1986; Vallerand et al., 1997 dans 

Vezeau et al., 2010; Wigfield et Eccles, 1992). Selon Bouffard, Brodeur et Vezeau (2005), la perception des 

élèves quant à la capacité de leur enseignant ou de leur enseignante de leur enseigner une matière scolaire est 

intimement liée à leur niveau d’appréciation de cette discipline. 

Par ailleurs, précisément dans le contexte des mathématiques, il apparait que l’intérêt que portent 

les élèves pour cette discipline varie en fonction de l’âge. Précisément, la recherche menée par Carmichael, 

Callingham et Watt, en 2017, démontre que les jeunes enfants associent des réponses émotionnelles quant 

aux stimuli provoqués par l’intérêt des mathématiques, alors qu’avec l’âge, les réponses deviennent plutôt 

cognitives. Pour ces derniers auteurs, il apparait important de faire en sorte que les enfants du primaire vivent 
des expériences mathématiques qui suscitent des émotions positives. Pour notre part, nous croyons qu’il est 

légitime de se questionner sur les facteurs influençant la motivation des élèves dans la réalisation d’une tâche 

mathématique, facteurs dont fait partie la scène visuelle des documents proposés à l’élève. 

1.3.  La question de recherche et les objectifs de la recherche 

Cette recherche vise à savoir : Quelle est l’influence de la scène visuelle d’une tâche mathématique sur la 

motivation des élèves et sur le résultat qu’ils y obtiennent ? Il s’agit d'un sujet qui, à notre connaissance, n’est 

pas encore documenté. L’objectif principal de cette recherche est de déterminer si des éléments de la scène 

visuelle d’une tâche mathématique influencent la motivation de l’élève lors de la réalisation de cette dite 

tâche. Mentionnons toutefois que, dans le cadre de cette publication, uniquement des résultats préliminaires 

sont présentées. 

2. Cadre conceptuel

2.1.  La motivation 

En ce qui concerne la motivation, nous nous inspirons de la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan 

(1985, 2000) ainsi que de la dynamique motivationnelle de Viau (1994, 1999, 2009). 

2.1.1. La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 2000) 

La théorie de l’autodétermination (TAD) suggère que les comportements qu’adoptent les individus, de 

manière plus ou moins autodéterminée, s’appuient sur des raisons qui peuvent être intrinsèques, soit propres 

à ces derniers, ou extrinsèques, soit externes à ceux-ci (Deci et Ryan, 1985, 1991; Paquet et al., 2016; 

Vallerand et al., 1989 cité dans Blanchard et al., 2004). Les actions des individus peuvent également être 

situées sur un continuum d’autodétermination qui fait référence au sentiment de réguler ses agissements selon 

un libre choix (Paquet et al., 2016).  

Tel qu’il est possible de constater dans la figure suivante, six catégories de régulations existent. 
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Figure 3. Schéma intégrateur des types de motivation et régulation 

inspiré de Paquet, Carbonneau et Vallerand (2016, p.21) 

Pour les fins de notre recherche, l’outil de collecte de données standardisé que nous avons utilisé, 

soit l’échelle de motivation en éducation [É.M.É.] de Vallerand et ses collaborateurs (1993), s’intéresse 
uniquement aux régulations intrinsèque, identifiée, introjectée ainsi qu’à l’amotivation. 

La régulation intrinsèque, qui est le seul type de régulation propre à la motivation intrinsèque, est la 

plus autodéterminée. Cette dernière serait également reliée « […] à une plus grande persistance, à des 

sentiments plus positifs, à une performance accrue (particulièrement pour les activités heuristiques) et à une 

meilleure santé mentale » (Paquet et al., 2016, p.22).  

En ce qui concerne la régulation identifiée, qui se retrouve un peu plus vers la gauche du continuum, 

elle a trait aux comportements adoptés par un individu qui identifie et évalue que les conséquences qu’il en 

retirera sont importantes pour lui (Paquet et al., 2016). Par exemple, contrairement à un élève qui s’engage 

dans une tâche par pur plaisir, celui qui agit sous l’influence d’une motivation identifiée s’engagerait dans 

cette tâche pour obtenir des bonnes notes dans le but d’exercer le métier de son choix (Fréchette-Simard et 

al., 2019). Ainsi, la personne accepte, de son plein gré, de réguler son comportement puisque celui-ci est en 

accord avec ses propres valeurs (Paquet et al., 2016). Cette régulation découle d’une motivation extrinsèque, 

car elle vise à provoquer des conséquences (identifiées) et aussi d’une motivation autonome sachant qu’elle 

provient du choix de l’individu (Miljkovitch et al., 2017). 

La régulation introjectée, qui est le premier type de régulation relatif à une motivation contrôlée, 

survient lorsque l’individu « […] accepte une exigence, une demande ou un règlement externe mais qu’il ne 

les fait pas totalement siens » (Paquet et al., 2016, p.20). Ce dernier se retrouve donc à réaliser une action 

sous la contrainte et l’effet restreignant de forces externes sans y adhérer profondément, ce qui provoque des 

pressions internes à l’individu (Miljkovitch et al., 2017; Paquet et al., 2016). Par exemple, un étudiant qui 

s’inscrit dans un programme afin d’obtenir la fierté de ses parents agit sous une régulation introjectée. Ainsi, 

l’individu n’agit pas librement, puisque son comportement est adopté dans le but d’éviter des sentiments 

négatifs (Fréchette-Simard et al., 2019; Ryan et Deci, 2017).  

Finalement, en ce qui concerne la non-régulation, qui découle de l’amotivation, elle implique que 

l’individu ne régule pas son comportement puisqu’il ne perçoit pas l’apport de l’adoption d’une action 

(Miljkovitch et al., 2017).  

2.1.2. La dynamique motivationnelle de Viau (1994, 1999, 2009) 

Notre étude prend aussi appui sur la dynamique motivationnelle, qui permet de décrire « le processus par 

lequel l’élève choisit délibérément de s’engager et de persévérer dans l’accomplissement d’une activité » 
(Viau, 2009, p.18). La combinaison de deux schémas présentés par Viau (2009, p.12,14) permet de constater 

l’effet de certains facteurs sur la dynamique motivationnelle de l’élève. On voit également que la motivation 

de l’élève a pour sources sa perception de la valeur de l’activité, sa perception quant à sa compétence ainsi 

que sa perception du contrôle qu’il exerce sur le déroulement de l’activité. La motivation se manifeste chez 
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l’apprenant par un engagement cognitif et de la persévérance qui mèneront tous deux ultimement à des 

apprentissages (Viau, 2009).  

Nous avons adapté le modèle de Viau à notre recherche comme suit : 

Figure 2. Schéma intégrateur inspiré des schémas de Viau (2009, p.12,14) 

2.2.  La scène visuelle 

La scène visuelle, une appellation que nous empruntons à Chauvet (2017), se distingue du support visuel par 

le fait qu’elle ne présente pas d’utilité pédagogique. Elle n’agit donc pas en complémentarité au texte comme 

le feraient les illustrations d’un livre de la littératie illustrée (Martel et al., 2015) ou encore les images des 

documents iconographiques (Ferrari, 2015).  

Figure 3. Application de la dynamique motivationnelle de Viau (2009, p.12,14) à notre recherche 

En fait, les critères concernés dans cette recherche sont la police d’écriture utilisée, la présence 

d’images qui n’entretiennent aucun lien avec les problèmes mathématiques eux-mêmes, ainsi que la présence 

de couleurs dans ces dernières. 
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3. Méthodologie

3.1.  L’approche et le devis 

D’abord, puisque nous cherchons à vérifier notre hypothèse de départ selon laquelle il pourrait y avoir des 

liens entre la motivation de l’élève et la scène visuelle dans le contexte d’une tâche mathématique, au moyen 

d’une analyse de données numériques, nous inscrivons notre recherche parmi celles quantitatives (Aliaga et 

Gunderson, 2002 cité dans Charmillot et Felouzis, 2019). On souhaite inférer, puis généraliser nos résultats 

à la population générale, ce qui cadre aussi avec cette approche (Carricano et al., 2010; Creswell, 2008; 

Fortin, 2010). Précisément, puisque notre recherche vise à examiner des relations entre des variables nous 

envisageons celle-ci comme une recherche descriptive corrélationnelle (Fréchette-Simard et al., 2019; Fortin, 

2010). Toutefois, les analyses plus poussées que nous réaliserons pourraient occasionner des changements 

dans notre devis. 

3.2.  Les participants 

Les 93 élèves et les 4 enseignants participants de notre étude proviennent de cinq groupes-classes des centres 

de service scolaires des Navigateurs, de la Côte-du-Sud et de Charlevoix, situés au Québec. Le choix 

d’interroger des élèves de la sixième année du primaire s’explique quant à lui par le choix des outils de 

collecte de données qui exigent des élèves une certaine capacité de métacognition, d’autonomie ainsi qu’une 
plus grande aisance en lecture. De surcroit, puisque la sixième année est une année charnière quant à la 

diminution de la motivation et de l’engagement (Archambault et al., 2015; Karsenti, 1998 cité dans Pedneault, 

2008), nous croyons qu’il est important d’interroger directement ces élèves.  

Voici l’ordre dans lequel nous avons procédé : 

Figure 4. Étapes de réalisation de la collecte de données du projet de recherche 

3.3.  Les outils de collecte de données 

Pour réaliser cette recherche, deux instruments de collecte de données sont utilisés, soit un adressé aux 

enseignants ou enseignantes et l’autre aux élèves. Nous interrogeons d’abord les perceptions de l’enseignant 
ou l’enseignante titulaire en leur demandant de situer, dans une échelle de 1 à 3, selon la méthode de Sovik 

et ses collaborateurs (1999), le rendement académique (en mathématiques et en français) ainsi que la 

motivation des élèves. 
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Figure 5. Premier outil de collecte de données (à remplir par l’enseignant ou l’enseignante titulaire) 

Ensuite, nous réalisons la collecte des données auprès des élèves. La première section du formulaire 

administré aux élèves vise à mesurer, à l’aide de l’É.M.É. (Vallerand et al., 1993), les régulations de la 

motivation. Nous avons ajouté à l’outil standardisé une section qui s’intéressent aux perceptions des élèves 

au sujet de leur niveau de compétence et celles relatives à la valeur qu’ils accordent aux mathématiques.  

Voici l’exemple présenté aux élèves avant qu’ils remplissent leur formulaire : 

Figure 6. Extrait de l’Échelle de motivation en éducation (É.M.É.) (Vallerand et al., 1993) 

(à remplir par l’élève) 
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Dans la section suivante, on retrouve les quatre énoncés qui se situent en contexte mathématique. 

Afin d’uniquement faire varier les variables relatives à la scène visuelle pour en observer leur effet, les 

variables didactiques du contexte mathématiques ont été rendues homogènes de cette façon. 

Tableau 1. Homogénéité des variables didactiques du contexte mathématique 

Les variables relatives à la scène visuelle varient quant à elles de la manière suivante. 

Tableau 2. Variation des variables relatives à la scène visuelle en fonction des problèmes mathématiques 

Puisqu’un grand nombre de variables est étudié, voici un tableau qui explique le rôle de chaque outil 

en fonction de ces dernières. 
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Tableau 3. Types de variables en fonction de l’outil 

4. Résultats préliminaires

4.1.  Distribution des élèves en lien avec les perceptions des enseignants 

En ce qui a trait à la perception des enseignants, le rendement en mathématiques des élèves se situe en 

moyenne à 2,28, alors que celui en français est de 2,1828 et, finalement, la motivation obtient la plus grande 

moyenne, soit 2,3441. Pour les trois éléments observés, le niveau est légèrement supérieur que le niveau 

moyen. Notons que le rendement en mathématiques des élèves serait plus fort que le rendement en français. 

Tableau 4. Mesures des perceptions des enseignants 

En s’attardant à la distribution des élèves, il est possible de remarquer que celle relative à la 

motivation diffère quelque peu des deux autres ; on y retrouve plus d’élèves avec une cote forte. 
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Figure 5. Distribution des élèves par rapport aux perceptions 

4.2.  La mesure de la motivation des participants 

En ce qui concerne les résultats obtenus au moyen de l’É.M.É. ainsi que des sections que nous avons ajoutées 

à celui-ci, il est possible de remarquer que le type de régulation sur lequel s’appuie le plus souvent les actions 

des élèves face à l’école, à sa perception de soi et aux mathématiques est la régulation introjectée, suivie par 

celle identifiée, celle intrinsèque, puis par l’amotivation. Cela indique que le plus souvent, les élèves agissent 

sous contraintes et non librement (contrairement à la motivation identifiée et intrinsèque). On pourrait, par 

exemple, penser que les élèves adoptent relativement souvent des comportements pour plaire à l’adulte. Il 

serait également plus rare qu’ils adoptent un comportement sans en être capable de déterminer ce qu’il lui 

apporte. 

Figure 4. La mesure moyenne des types de régulation 

4.3.  La réussite et l’appréciation des problèmes 

Pour la réussite des problèmes mathématiques, très peu de variation est observée d’un problème à l’autre, tel 

que présenté dans ce tableau : 
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Tableau 5. Réussite et appréciation des problèmes mathématiques 

Au sujet de l’appréciation, les élèves devaient indiquer selon l’échelle à cinq niveaux qui suit : 

Figure 7. Échelle d’appréciation des problèmes mathématiques 

Par rapport aux résultats, on observe une légère variation dans le niveau d’appréciation des 

problèmes. Le quatrième énoncé obtient une plus grande moyenne d’appréciation des élèves et présente 

également un plus grand écart avec le problème mathématique ayant la moyenne la plus près. Dans celui-ci, 
on utilisait une police d’écriture non conventionnelle. Il est à noter que l’on ne peut exclure la possibilité que 

le contexte du problème ait joué un rôle à ce sujet. En effet, si ce problème touchait les intérêts d’une plus 

grande partie d’élèves cela pourrait avoir eu une influence sur cette variation. 

Tableau 6. Niveau moyen d’appréciation en fonction des problèmes mathématiques 

Conclusion 

Le décrochage scolaire, en partie attribuable à la démotivation, est un problème qui mérite notre attention. 

C’est pour cela que nous nous sommes intéressés, dans la présente étude, à l’effet de certaines variables 

relatives à la scène visuelle sur la motivation. Toutefois, au moment de rédiger ces lignes, nous ne pouvons 

émettre de réponse à notre question de recherche puisque des analyses qui visent à mettre en relation des 
variables et observer leur effet doivent être menées.  
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