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LIMINAIRE 

ÉGALITÉ DES CHANCES ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE : COMMENT 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DES FAMILLES DU 21E 

SIÈCLE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE? ** 

 

MANON BOILY, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, CANADA1 

CHRISTIAN DUMAIS, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, CANADA 

 

 

Le 21e siècle amène avec lui une grande diversité tant sur le plan culturel, socio-économique que langagier. 

Cette diversité peut entrainer des défis développementaux chez les enfants fréquentant un premier milieu 

éducatif, soit les services de garde éducatifs à l’enfance (0-5 ans) ou les maternelles 4 et 5 ans. En outre, elle 

peut donner lieu à différents contextes de vie et alimenter l’inégalité des chances de réussite éducative. Dans 

cette optique, il est impératif de se pencher sur les stratégies à mettre en place et les approches à prioriser pour 

donner à tous les enfants l’égalité des chances de se développer de façon optimale. Il convient d’examiner les 

éléments qui peuvent avoir un impact sur la réussite éducative de l’enfant afin de proposer des avenues qui lui 

permettront de s’inscrire dans une trajectoire le menant à la réussite éducative escomptée. Ainsi, ce numéro 

thématique s’insère dans la visée de la politique de la réussite éducative du gouvernement du Québec et de la 

Stratégie 0-8 ans qui en découle afin de mettre de l’avant des stratégies favorisant chez tous les enfants l’égalité 

des chances en réduisant les inégalités lors de leurs parcours éducatifs (MEES, 2017; 2018). 

Dans ce numéro, une attention particulière est tout d’abord portée aux approches éducatives mises en œuvre 

dans les milieux éducatifs des jeunes enfants (0-5 ans). L’une d’entre elles retient l’attention : celle de l’inclusion. 

En fait, l’inclusion dans les milieux éducatifs à l’enfance fait l’objet d’une réflexion par les plus grandes 

organisations internationales s’intéressant à l’enfant, à ses droits, à son développement optimal et à sa réussite, 

telles que l’UNESCO (2021), l’UNESCO IIPE et l’UNICEF (2019) ainsi que l’ONU (2015). Le concept d’inclusion a 

fait l’objet de nombreuses recherches dans le domaine scientifique. À cet effet, plusieurs chercheurs s’y sont 

intéressés et ont souligné l’importance d’offrir à tous les enfants des milieux éducatifs inclusifs (Hau et al., 2022; 

Sempowicz et Carrington, 2023; Singh et Zhang, 2022) afin que soient pris en compte les besoins spécifiques de 

tous et les défis auxquels ils font face au quotidien (Hau et al., 2022; Pearson et al., 2023). L’article de Boily, 

Goulet, Lachance, Hamidi et Allaire, qui ouvre ce numéro, prend ses fondements dans cette réflexion concernant 

la prise en compte de l’hétérogénéité des enfants présente dans les services de garde éducatifs à l’enfance. 

L’ancrage de la problématique de leur article se situe dans la réponse adéquate à apporter aux besoins des 

enfants présentant des rythmes développementaux et des défis à relever qui diffèrent. Les autrices s’interrogent 
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sur l’importance de l’éducation inclusive comme moteur pour favoriser le développement optimal des enfants 

et pour s’inscrire dans l’offre d’un milieu éducatif de qualité. Elles proposent une étude visant à identifier les 

apprentissages du personnel éducateur réalisés à la suite d’une formation en milieu de travail visant à soutenir 

le personnel quant à la connaissance des besoins et des défis des enfants ayant des profils de réaction aux 

stimuli de l’environnement caractérisés par l’hyporéactivité ou l’hyperréactivité. Basé sur les résultats de 

l’étude, l’article propose plusieurs pratiques professionnelles, des stratégies sensorielles qui permettent de 

répondre aux défis des enfants à l’égard du processus de l’intégration sensorielle, ainsi que des attitudes visant 

à considérer la diversité des enfants à l’égard du processus de l’intégration sensorielle. Une méthodologie 

qualitative a été utilisée pour examiner les apprentissages ; la collecte des données a été réalisée à l’aide du 

journal réflexif et du groupe de discussion instauré. La discussion de l’article expose les éléments à considérer 

pour rendre optimal le développement professionnel du personnel éducateur en milieu de travail lorsque l’on 

s’inscrit dans l’axe de la professionnalisation. De plus, des liens sont établis entre le concept d’inclusion et le 

programme éducatif à l’enfance. Puis, une réflexion est amenée quant aux compétences du nouveau 

programme en Techniques d’éducation à l’enfance et l’apport de cette étude pour alimenter les savoirs à 

intégrer dans la formation.  

Pour l’enfant immigrant, le défi relié à sa réussite éducative est important, notamment parce qu’il intègre une 

nouvelle culture l’obligeant souvent à développer de nouvelles habiletés de communication et à faire face à de 

nombreux obstacles sur son parcours. Dans le deuxième article de ce numéro, afin de mettre en œuvre 

l’inclusion, l’avenue de la collaboration école-famille est mise de l’avant. Soucy, Dumais et Robitaille, dans le 

cadre de la recherche descriptive qu’ils ont menée dans quatre régions du Québec, ont documenté des leviers 

et des défis décrits par des enseignantes et des ressources additionnelles de quatre classes de maternelle 4 ans, 

et ce, afin de favoriser une meilleure collaboration entre l'école et les familles issues de l’immigration. Parmi les 

leviers relevés, le volet Parents, une mesure ministérielle québécoise qui vise à réunir le milieu scolaire et la 

famille, apparait comme favorable à la collaboration école-famille. Ce serait également le cas de l’attitude du 

personnel scolaire et des parents ainsi que la communication entre l’école et les familles. Ces mêmes éléments 

sont également présentés comme des défis sous certains aspects, ce qui permet de présenter un portrait nuancé 

de la situation. Cet article met donc l’accent sur une réalité encore peu documentée, soit celle de la collaboration 

école-famille à la maternelle 4 ans en milieu plurilingue et pluriethnique.  

Dans le texte de Robitaille et Dumais, la collaboration entre les partenaires impliqués dans la vie de l’enfant, 

soit l’école et la famille, est présentée comme un levier pour favoriser l’égalité des chances de réussite pour 

tous les enfants. La collaboration est d’ailleurs choisie comme étant une des avenues à considérer pour soutenir 

la réussite éducative de l’enfant (MEES, 2017; MÉQ, 2021; Deslandes, 2015). Dans leur contribution, les auteurs 

présentent des résultats issus d’une étude de cas unique ayant été réalisée selon un paradigme qualitatif. Il est 

question de défis et de besoins ressentis par une enseignante titulaire à la maternelle 4 ans, par une ressource 

additionnelle qui l’aide en classe et par une conseillère pédagogique dans un contexte où des enfants présentent 

des besoins considérés particuliers. Des constats et des perspectives de recherche, notamment en lien avec la 

communication, le support interprofessionnel, la posture envers les parents et la formation font partie des 

résultats de la recherche. Cette dernière est d’ailleurs l’une des rares au Québec à s’être intéressée précisément 

aux enjeux de la collaboration qui naissent du premier contact entre la famille et l’école, et ce, lorsque des 

enfants sont âgés de seulement 4 ans. 

Une réflexion quant au droit des enfants à participer aux décisions qui les touchent personnellement fait l’objet 

d’une attention particulière dans ce numéro. En effet, l’article de Proulx, Lehrer, Rémy et Boucher prend ses 

fondements dans cette réflexion, notamment sur les droits des enfants à propos de leurs jeux. Les autrices 

examinent les expériences de jeux des enfants de 4 ans dans différents contextes éducatifs. Pour mener leurs 
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analyses, elles s’appuient sur la définition du jeu de Brougère (1995; 2005) et les caractéristiques identifiées par 

Brougère (2005) qui permettent de déterminer si les activités vécues par les enfants appartiennent au jeu. De 

plus, elles s’intéressent aux différentes formes de jeux telles que le jeu de faire semblant, le jeu tumultueux et 

le jeu caché pour approfondir leurs analyses. Une méthodologie multicas ethnographique a été utilisée pour 

réaliser l’étude dans deux contextes éducatifs, dont un centre de la petite enfance et une garderie 

subventionnée. L’observation participante dans les milieux, les enregistrements vidéo, les photos ainsi que les 

entretiens avec les éducatrices et les enfants ont servi à la collecte des données. L’article présente quatre 

vignettes relatant les expériences de quatre enfants, dont deux garçons et deux filles, dans deux contextes 

éducatifs en lien avec les objectifs de recherche dont l’un vise à comprendre le déroulement des activités vécues 

par les enfants et l’autre à interroger les possibilités des enfants quant aux prises de décision au sein de celles-

ci. À l’intérieur des vignettes, des liens sont faits avec le cadre théorique de Brougère (2005) permettant 

d’identifier les caractéristiques présentes pour déterminer s’il s’agit d’un jeu ou non. Dans la discussion, les 

autrices reviennent sur les expériences des enfants et amènent une réflexion sur les caractéristiques du jeu 

identifiées par Brougère (2005), puis proposent une définition du jeu basée sur ce qui semble être le jeu aux 

yeux des enfants. En somme, l’article permet aux lecteurs d’avoir une meilleure compréhension des façons dont 

les enfants tentent de s’imprégner dans leurs jeux, au-delà des contraintes présentes en contextes éducatifs à 

l’enfance. 

Le jeu libre tel qu’il se vit dans l’éducation par la nature est également exploré comme une approche favorisant 

l’engagement chez les enfants, notamment parce que cette approche se présente comme un élément important 

dans leur réussite éducative (Bouchard et al., 2021; Lachapelle et al., 2021; Robert-Mazaye et al., 2021). C’est 

ce que présente la contribution de Couttet, Bouchard et Leboeuf. En effet, ces autrices brossent un portrait de 

l’engagement d’enfants âgés de 3 à 5 ans d’un centre de la petite enfance (CPE) en éducation par la nature lors 

de sorties en plein air. À partir de l’outil Individualized Classroom Assessment Scoring System (inCLASS) qui a 

permis d’effectuer des observations et aussi d’entretiens réalisés auprès des éducatrices des enfants concernés 

par la recherche, elles ont été en mesure d’établir ce portrait. Parmi les résultats obtenus, il est entre autres 

mentionné que l’engagement dans les apprentissages est le domaine dont le score s’avère le plus élevé chez les 

enfants en milieu naturel, tout en étant le plus mentionné par les éducatrices. L’engagement envers les pairs 

s’avère le deuxième domaine ayant le plus haut score et le deuxième domaine le plus abordé par les éducatrices. 

Cet article permet de mieux documenter l’éducation par la nature, une réalité de plus en plus présente dans les 

milieux éducatifs, en s’attardant plus précisément à l’engagement des enfants en milieu naturel. 

Parmi les autres sujets traités dans ce numéro thématique, il est question des contextes éducatifs offerts aux 

enfants autochtones. Ces contextes font l’objet d’une étude puisqu’ils représentent un levier essentiel à leur 

réussite éducative (OCDE, 2018). Jacob, Pacmogda, Lehrer, Smith-Gilman, Ritchie et Basile présentent les 

résultats d’une recherche collaborative, qui s’appuie sur les principes du paradigme de recherche autochtone, 

menée avec deux enseignantes de maternelle et les membres adultes d’Ekuanitshit, une communauté innue du 

Québec. Cette recherche a permis de documenter les jeux des enfants, plus précisément en décrivant les jeux 

initiés par les enfants innus, guidés ou ceux dirigés par les enseignantes, ainsi que les savoirs autochtones 

mobilisés dans ce contexte. Les résultats de cette recherche apportent un nouvel éclairage sur ce qui peut être 

mis en place dans les classes de l’éducation préscolaire pour promouvoir l’égalité des chances sur le plan de la 

réussite éducative des enfants autochtones. Les résultats de la recherche permettent également de montrer 

que les enfants innus jouent à différentes formes de jeux empreintes de leur environnement culturel, ce qui 

contribue à leur développement holistique et à leur identité culturelle. 

À l’intérieur de ce numéro thématique, les besoins des enseignants à l’éducation préscolaire pour soutenir 

l’enfant dans le développement de sa pensée mathématique sont également examinés étant donné que ce 
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dernier est un vecteur de la réussite scolaire de l’enfant (Duncan et al., 2007; Pagani et al., 2010). Le texte de 

Nolin et Marinova met en lumière de nombreux besoins chez les enseignants reliés à la formation, à 

l’environnement éducatif, aux ressources pédagogiques et aux connaissances concernant le développement de 

la pensée mathématique de l’enfant. Dans leur étude de type exploratoire, les auteurs utilisent une 

méthodologie mixte à devis séquentiel pour répondre aux deux objectifs de la recherche, dont l’un vise à 

documenter et catégoriser les besoins d’enseignants de l’éducation préscolaire liés au développement de la 

pensée mathématique des enfants de 4 ans et 5 ans (qualitatif) et l’autre à prioriser les besoins exprimés par 

des enseignants (quantitatif). Les auteurs présentent les résultats de leur étude en soulignant 16 besoins 

recensés en lien avec les thématiques que les enseignants aimeraient aborder dans le cadre de leurs formations 

(générale ou spécifique) pour soutenir le développement de la pensée mathématique. Puis, les auteurs relèvent 

13 besoins concernant l’environnement éducatif, notamment à l’égard du matériel et de l’organisation de 

l’espace pour favoriser le développement de la pensée mathématique. De plus, les auteurs exposent 30 besoins 

ressentis par les enseignants à propos des ressources pédagogiques qui pourraient les aider à soutenir le 

développement de la pensée mathématique des enfants. Enfin, Nolin et Marinova identifient six besoins liés 

aux connaissances tels que les pratiques visant à stimuler le développement de la pensée mathématique chez 

l’enfant et les attentes qu’il convient d’avoir à cet égard. La discussion porte entre autres sur les besoins de 

connaissances et de formation des enseignants. En outre, l’article apporte des éléments à prendre en compte 

pour favoriser le développement de la pensée mathématique des enfants et leur réussite scolaire ultérieure. 

Enfin, pour conclure ce numéro thématique, les représentations du personnel éducateur et de soutien à l’égard 

du concept d’inclusion, ainsi que la façon dont leurs pratiques professionnelles inclusives sont mises en œuvre 

dans les milieux sont questionnées. Goulet et Boily présentent une étude s’intéressant au concept d’inclusion 

et plus spécifiquement d’éducation inclusive, dans les services de garde éducatifs à l’enfance, chez le personnel 

éducateur et le personnel de soutien. Dans leur article, les autrices exposent le changement d’orientation dans 

les politiques à l’égard du concept d’inclusion qui a pris les devants sur celui d’intégration. Pour ce faire, elles 

examinent les fondements qui alimentent les deux concepts. L’article présente une étude qualitative de type 

exploratoire qui s’intéresse premièrement aux représentations du personnel éducateur et de soutien à l’égard 

de l’éducation inclusive. Les résultats mettent en évidence des représentations qui jaugent à la fois certains 

fondements de l’inclusion et celui de l’intégration chez les personnels. De plus, l’étude fait état de différences 

importantes dans les représentations du concept d’éducation inclusive chez les personnels. Puis, l’article expose 

les résultats de l’étude à l’égard des pratiques professionnelles que les personnels déclarent mettre en œuvre 

dans une visée inclusive. La discussion de l’article s’attarde aux visions qui diffèrent quant aux représentations 

des personnels menant à des différences dans la mise en application de l’éducation inclusive. La discussion porte 

aussi sur les niveaux de pratiques professionnelles liées à l’éducation inclusive en s’attardant sur celles qui sont 

davantage priorisées chez l’ensemble des participants. La conclusion souligne l’état des représentations des 

personnels et de leurs pratiques en lien avec les concepts d’inclusion et d’intégration. 

 

Ce numéro thématique, par la variété des contributions, permet d’examiner comment le pédagogue peut dans 

son approche concrétiser la notion d’égalité des chances, réduire les inégalités et soutenir l’enfant dans sa 

réussite éducative. Les différentes contributions mettent l’accent sur les perspectives, les dilemmes et les défis 

à relever ainsi que les recommandations pour soutenir la réussite éducative de tous les enfants. Les articles 

proposent des pistes pour offrir de meilleures trajectoires aux enfants afin qu’ils puissent réussir leurs parcours 

éducatifs. L’ensemble de ce numéro thématique permet de constater comment les structures qui entourent le 

système éducatif (politiques gouvernementales, programmes éducatifs et environnements éducatifs) peuvent 

contribuer à l’offre d’une expérience inclusive et équitable pour soutenir le développement global optimal des 
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enfants et ainsi promouvoir l’égalité des chances de réussir pour toutes et tous. En somme, dans ce dossier 

thématique, il est question des environnements éducatifs à proposer pour répondre aux besoins des enfants et 

des familles du 21e siècle ainsi que pour favoriser l’égalité des chances et l’inclusion de tous les enfants dans un 

désir de collaboration entre les différents acteurs des milieux éducatifs.  
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