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The interactive reading model deals with the capacity for reading in terms of text reception in a native 
language. In the article, we try to place the interactive reading model in the foreign language 
learning/teaching situation, assuming that mental operations carried out by a foreign language reader-
learner can be described as strategies of understanding. By showing the specific naturę of such 
strategies and distinguishing a superior strategy (the one that controls the use of the others), we attempt 
to build a didactic model of text reception in a foreign language. 

0. REMARQUES INTRODUCTIYES: POURQUOI U N MODELE 
PEDAGOGIQUE? 

«Entre ceux qui disent que tout a ete dit sur la lecture en langue etrangere et 
ceux qui disent que tout reste a faire, i l reste une voie moyenne que n'hesitent pas a 
prendre certains travaux en didactique des langues: les pistes qui nous viennent a la 
lecture des travaux des autres invitent a poursuivre toujours plus loin...» ecrivaient 
en 1990 dans leur fameux article sur les hypotheses didactiques dans Tappren-
tissage de Fecrit, Fauteur de Fapproche globale S. Moirand et Fauteur des lectures 
interactives en langues etrangeres F. Cicurel (1990: 156). Elles postulaient d'appro-
fondir les recherches sur la lecture en prenant en analyse la specificite du discours 
ecrit (divergences au niveau de Forganisation du discours conformement a des 
langues differentes) et surtout une variete de modes d'exploration du texte a partir 
des habitudes de lecture prises en langues deja apprises ainsł qu'a partir des 
representations individuelles de Facte de lire. 

Plus de dix ans se sont ecoules depuis, et pendant cette periode la didactique a 
connu un essor des demarches se placant surtout dans les analyses du comportement 
des eleves dans la situation d'apprentissage. Du cote de Fecrit, les demarches 
proposees visent a reformuler Fenseignement des strategies de comprehension/ 
production et ceci pour le but de preparer Fapprenant a devenir suffisamment 
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autonome pour qu ' i l puisse lui-meme reguler la lecture conformement a ses 
objectifs. On commence a demontrer donc une insuffisance des acceptions valables 
a present en pedagogie de lecture faute de conceptualisations a partir d'un point de 
vue d'enseignement. Bien qu'on puisse observer une evolution des approches visant 
a developper la competence de lecture (on passe des demarches centrees sur la 
yariable texte propres a Fapproche globale vers les demarches privilegiant la 
variable but des approches interactives), Fenseignement/apprentissage de la lecture 
reste plutot reduit a des conceptualisations se posant comme objectif le develop-
pement des strategies communement partagees par de «bons lecteurs» au detriment 
des styles individuels et des profils du lecteur etranger. Les «fils directeurs» d'ex-
periences a faire proposes par S. Moirand et F. Cicurel tout en restant toujours 
pertinents prennent ainsi d'autres valeurs si on les situe dans la perspective des 
courants actuels en pedagogie d'«apprendre a apprendre». Ceci veut dire que les 
experiences postulees devraient trouver leur appuie conceptuel dans des aspects qui 
entrent en jeu dans les elaborations pedagogiques actuelles tant au nłveau de 
Fenseignement/apprentissage de la lecture qu'au niveau plus generał, celui de la 
pedagogie des moyens d'apprendre. 

Par le biais de cet article, nous allons representer le point de vue de ceux qui 
disent que des choses restent a faire ... et c'est surtout dans Foptiąue des recherches 
sur les activites cognitives des apprentis lecteurs en langue etrangere. Ce que nous 
Youlons proposer, c'est de faire une tentative de reformulation des concepts existant 
en didactique de lecture afin d'essayer d'elaborer un modele pedagogique apte 
d'assumer une fonction de generaliser une demarche d'enseignement/apprentissage 
des strategies de lecture. Le principal but d'un tel modele dans Foptique de 
Fenseignement strategique est de s'interroger sur les composantes (et les relations 
entre elles) du processus de lecture en langue etrangere dans la situation d'en-
seignement/apprentissage. I I s'agit aussi de depasser les essais de categorisations 
des activites de lecture a promouvoir separement aux variables texte, but, lecteur au 
profit des reseaux d'operations equivalant a des strategies. 

1. ASSISE CONCEPTUELLE DE L 'ELABORATION D U MODELE 
PEDAGOGIQUE 

1.1. V I S E E C O G N I T I Y I S T E D E S A C T I Y I T E S D E L E C T U R E 

De facon generale, les recherches cognitives s'interessent aux processus de 
constructions des representations mentales' lors de la transformation de FInfor
mation. Elles postulent que Factivite de comprehension soit dotee de la faculte de 

' L a notion de representation mentale en lecture est sujette a differentes interpretations. Nous 
acceptons celle qui est la plus repondue en didactique de Tecrit (bien qu'elle puisse s'averer un peu 
simpliste vis-a-vis de la complexite de sa naturę). L a representation mentale est une construction 
abstraite qui entre en relation de coherence avec d'autres propositions constituees lors de Tactiyite de 
comprehension. 
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se representer le texte lu. Traditionnellement, cette activite (probablement par le 
soin de clarte des analyses) est detachee de Taffectiyite. Pourtant actuellement on 
s'apercoit que pour rendre compte de la realite, on ne peut pas dissocier ces deux 
aspects si on tache de ne pas enfermer les analyses de la lecture dans des conditions 
de laboratoire. On admet que construire des representations mentales passe par les 
processus de perception, de stockage et d'exploitation des informations, processus 
qui, par la naturę de chose, ne peuvent pas etre objectivement tranches mais qui 
meritent une clarification dans une double optique: celle des processus cognitifs et 
celle des processus affectifs. 

Cest surtout dans la situation d'apprentissage oii entrent en jeu les facteurs 
conatifs relatifs au controle et a la regulation des conduites (de ce fait ne pouvant 
donc pas faire economie de Faffectiyite) et ayant le meme statut que les facteurs 
cognitifs (cf. Flawell 1985, Sorel 1994, Giordan 1998). Nous allons envisager les 
facons dont s'articulent les facteurs affectifs et cognitifs lors de la comprehension 
de texte dans les modeles ayant deja leur longue histoire en didactique de lecture: 
les modeles interactifs. 

1.2. IMPACT DES MODELES INTERACTIFS SUR L'APPRENTISSAGE D E L A L E C T U R E EN 

LANGUE E T R A N G E R E 

Generalement, on peut designer par les lectures interactives^ une approche qui 
consiste en une constitution de representations mentales (modifiables selon Tetape 
de lecture) a partir des donnees detectables a travers le texte. Pour comprendre un 
texte, i l faut d'une part integrer les donnees informationnelles pour construire une 
representation coherente de ce qui est dit par le texte. Les liens entre ces donnees 
sont typiquement, mais pas exclusivement, etablis par des indices manifestes par le 
texte, mais aussi, combines par un processus de construction des informations 
detectables et des informations specifiques et generales provenant d'autres sources 
de connaissance stockees en memoire et tirees du contexte pour produire une 
representation de la situation decrite par le texte. L'efficacite de la lecture tient a la 
possibilite d'interaction entre les differents niveaux, a la convergence de processus 
haut-bas et bas-haut. 

L'interet du modele interactif reside dans la souplesse d'utilisation: Faccent est 
mis sur la facon personnelle de formuler des hypotheses (cf. Karpińska-Szaj 2000). 
Pour que le lecteur puisse se faire des representations du texte, i l met en cause 
plusieurs aspects dont les buts de la lecture, les interets personnels, les reactions 

^ Nous avons deliberement choisi le termę de lectures interactives au pluriel compte tenu de 
divergences concernant la facon d'envisager Tinteraction en lecture. On peut meme parler d'une classe 
de modeles interactifs parmi lesquels le modele de Kinsch et van Dijk (1983) paratt le plus connu en 
didactiąue de Tecrit. 
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affectives aux informations presentees, les connaissances anterieures sont le plus 
freąuemment mentionnes par les chercheurs (cf. Turcotte 1995, F1avell 1985 Cyr et 
Germain 1998). Les facteurs affectifs contribuent aussi a la determination des buts 
de la lecture qu'a Tautoregulation de Tactiyite. En somme, du point de vue des 
approches cognitivistes, deux volees apparaissent pour decrire Tactiyite de lecture 
de la part des competences du lecteur: la premierę est liee aux activites meta-
cognitives (ce que le lecteur sait de la facon d'aborder un texte), Fautre conceme les 
conduites mentales du lecteur pour mener a bien sa comprehension (comment le 
lecteur se represente le contenu du texte). Ces activites ont un lien intrinseąue avec 
la connaissance (etre conscient des exigences de la tache et du controle possible 
qu' i l a sur sa reussite) ainsi qu'avec le controle qu'un lecteur effectue sur lui-meme 
et sur ses strategies cognitives (la gestion de ses demarches cognitives et la gestion 
active de soi comme eleve, c'est-a-dire de son investissement affectif dans la tache). 

Le modele interactif elabore dans le cadre des recherches en psychologie de 
lecture est encore enrichi par d'autres reperables importants au niveau de 
Feducation. Ainsi A. de La Garanderie (1995) et B . -M. Barth (1993) qui situent leur 
reflexion dans la philosophie du langage et dans les neurosciences attribuent un role 
essentiel dans la construction du sens en comprehension aux manieres individuelles 
d'evoquer Fobjet donnę a la perception. Ils enrichissent la notion de representation 
mentale tellement mise en vigueur par Ja psychologie cognitive, par la notion 
ći evocation, concue comme passage personnel (de naturę auditive, verbale ou 
Yisuelle) entre le percept et sa representation. La comprehension se construit alors a 
partir du contenu evocatif qui correspond dans la situation de lecture a un mode 
personnel d'exploration des indices textuels. 

2. CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE L A LECTURE 
EN LANGUE ETRANGERE 

2.1. PARTICULARITES DE LA L E C T U R E EN LANGUE ETRANGERE 

On attache souvent les caracteristiques de la lecture en langue etrangere aux 
obstacles que pose aux apprenants la naturę de Fecrit en langue cible. On parle ainsi 
des obstacles provenant du support linguistique (difficultes lexicales, difficultes 
syntaxiques et celles qui sont liees a Forganisation textuelle) et des obstacles lies 
aux parametres contextuels (Identification du contenu referentiel, des themes 
abordes, des allusions, etc). Nombreux sont les travaux resumant les troubles de la 
lecture fluide emanant des deficits de construction du sens a differents niveaux de 
lecture. I I suffit de mentionner la theorie de schema couramment repandue en 
didactique des capacites receptives de Fecrit (cf. Carell et all. 1988) oii Fon insiste 
sur la mise en jeu des connaissances generales du lecteur se rapportant au contenu, 
a la formę et au code utilise. 
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Le deficit des competences linguistiąues est a delimiter aussi dans une autre 
direction de recherches qui se situe plutot du cote des activites mises en jeu lors de 
la lecture. Elle se propose comme objectif de discemer les processus automatises et 
des processus contróles entrant en jeu lors de la comprehension de Tecrit. Dans les 
etudes de la lecture en langue etrangere Tinteret est tourne vers le coiit cognitif des 
activites de bas niveau (decodage et reconnaissance des mots), leąuel trop eleve 
peut freiner les activites du haut niveau (idee globale du texte) (cf. Gaonac'h 1993). 
Pourtant, le deficit d'automatisation de ces processus ne peut etre considere comme 
la seule source des difficultes de lecture en langue etrangere. Les connaissances 
reduites liees au contexte et aux structures textuelles y entrent egalement en jeu et 
peuvent exercer un róle de facilitateur dans la construction du sens. 

Bref, le but des analyses est de detecter les defaillances au niveau de la valo-
risation soit d'un but de la lecture, soit des variables texte et lecteur. Par le biais de 
ces recherches, on essaie effectivement d'analyser le statut de differentes 
competences qui entrent en jeu dans la comprehension des textes et ceci en 
confrontant la situation de lecture en langue matemelle a celle en langue etrangere. 
On cherche souvent a examiner les strategies de lecture dans chacune des langues 
pour decider de la presence/absence de telle ou telle strategie ainsi que du transfert 
ou non d'une strategies donnee de la langue matemelle a la langue etrangere. Or, les 
resultats peuvent parfois surprendre: les processus dont on reconnatt la pertinence 
dans la lecture en langue matemelle sont souvent absents dans les activites de 
lecture en langue etrangere. 

II nous semble qu'un examen fait a partir de la situation de lecture directement 
en langue etrangere devrait apporter une explication de ce probleme. Ceci devrait 
pourtant se faire a partir d'un concept de lecture elabore dans la perspective 
d'enseignement/apprentissage de la comprehension ecrite en langue cible. Dans ce 
dessein, i l semble utile d'envisager d'abord Teffet desire (competences d'un lecteur 
strategiąue) mais non pas a partir de la reussite du transfert des strategies vers la 
langue-cible mais a partir des competences evaluees dans la situation de lecture en 
langue etrangere. 

2.2. C A R A C T E R I S T i g U E S D'UN L E C T E U R S T R A T E G 1 Q U E 

Pour discemer des profils d'un lecteur strategique nous n'allons pas operer sur 
une dichotomie bon lecteur \s mauvals lecteur habituellement admise comme 
critere d'evaluation d'efficacite des strategies (dans cette optique, les strategies 
efficaces sont celles utilisees par de bons lecteurs). Notre objectif est de ne pas 
juger Fefficacite de strategies mais de s'interroger sur les conditions de les utiliser 
de facon a rendre la lecture suffisamment fluide et conforme a la visee personnelle 
d'interpreter le texte. Dans ce sens, un lecteur strategique en langue etrangere 
devrait repondre aux conditions enumerees ci-dessous. 
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II a un style de lecture personnel qu'il peut decrire et dont il est conscient 
Les demarches interactives d'enseignement de la lecture (elles se situent 

d'ailleurs dans la lignee de 1'approche globale) visent a developper les strategies de 
realisation de taches et sont adeąuates aux objectifs de lecture. Ces strategies ne 
sont pas issues de Tobseryation de Tactiyite de lecteurs en train de comprendre, 
mais elles restent tributaires d'un point de vue de Fenseignement^. Pourtant, i l est 
legitime de croire que les strategies de realisation de but sont utilisees confor
mement aux styles personnels de lecture. Ceci veut dire que le point de depart de 
toute reussite en lecture reside a valoriser sa propose facon de construire/integrer le 
sens qui equivaut selon les acceptions cognitivistes, a la manierę d'organiser 
mentalement la representation integree du texte. 

II surveille sa lecture 
Pour garantir une lecture fluide, Fapprenant devrait bien evaluer ses deficits de 

comprehension. Ceci est possible s'il a une representation correcte de ractivite de 
lecture. Nombreux sont les eleves qui presentent une attitude verbocentriste et qui 
croient qu ' i l suffit de saisir chaque syntagme pour comprendre le texte. I I y en a 
aussi qui surestiment la comprehension globale du texte. I I y en a encore d'autres 
qui ne cherchent dans le texte qu'a confirmer leur savoir linguistique (verification 
de Femploi du temps, utihsation du subjonctif, etc). On peut multiplier les profils 
des apprentis lecteurs dont les attitudes bloquent Fapprentissage de la lecture. I I est 
aussi ąuestion d'apprendre a gerer sa lecture. En langue matemelle le lecteur a pris 
tellement Fhabitude d'organiser mentalement sa lecture qu ' i l ne se rend pas compte 
du fait de la surveiller. Pourtant, les processus de controle en langue etrangere, en 
cas de dysfonctionnement devrait etre conscientises ( i l s'agit de prendie du recul 
pour identifier ses insuffisances). Ceci demande a Fapprenant un travail ajuste 
lequel pourrait avec le temps devenir habituel. 

II perfectionne les strategies compensatoires 
A partir des donnees recueillies aupres des lecteurs - apprenants, i l est possible 

de dresser un eventail des strategies compensatoires utilisees en lecture de textes. I I 
est ąuestion des strategies utilisees en toute lecture comme anticipation du sens, 
analyse morphologiąue du mot, visualisation ou/et verbalisation des contenus 
douteux, et des strategies plus specifiąues a la langue etrangere: le recours a la 
traduction, le transfert des connaissances du haut niveau. Certes, les strategies ne 
peuvent pas etre utilisees de facon lineaire ou segmentee (entrainement d'une 
strategie puis entrainement d'une autre). Elles ne peuvent pas non plus etre tout le 
temps testees (Fanticipation du sens ne marche pas, Fapprenant passe donc a Fana-

^ Des approches centrees sur Tenseignement/apprentissage des textes scientifiques (Develotte 
1989) mettent en relief les facteurs psychologiques et socioculturels attaches au lecteur ce qui renvoie la 
notion de strategie de lecture a la modalite de lecture concues comme attitudes de lecture profondement 
ancrees dans les particularites psychologiques individuelles et sociales. On parle ici des modes 
d'exploration du texte (lineaire, progressive, selective) qui renvoient a vrai dire aux strategies proposees 
par les fondateurs de Fapproche globale et des lectures interactives. 
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łyse morphologiąue) et remplacee Tune par Tautre. Cest leur utilisation de manierę 
souple et ajustee a la tache (projet et objectiO ąue pourrait apporter Teffet desire. 
Or, i l ne suffit pas de connaitre tout un eventail de strategies pour pouvoir les 
utiliser de facon efficace (cf. Karpińska-Szaj 2001). 

II sait faire un transfert des strategies de lecture qu'il possede en langue 
matemelle 

Certes, ce transfert ne peut pas s'effectuer de facon directe. I I est pourtant 
possible de conscientiser (retracer par Tintrospection) certains procedes de lecture 
en langue matemelle (par exemple, la facon de se debrouiller avec le lexiąue 
specialise) ce ąui peut s'averer utile dans la lecture en langue etrangere. I I s'agit en 
effet de profiter d'eventuelles strategies compensatoires ąui par habitude en langue 
matemelle sont utilisees sans y preter attention, et en langue etrangere par contrę, 
elles deviennent deliberement choisies. 

II est capable d'adapter des strategies conformement au projet de lecture 
N'importe ąuelle lecture n'est pas sensee apporter un effet desire. Pour qu'elle 

soit efficace, i l faut ąu'elle passe par la mise en projet (choix d'une tache et une 
projection de sa realisation) et Tadaptation aux objectifs vises. Dans la situation 
d'enseignement/apprentissage, la mise en projet peut etre surveillee par Tenseignant 
mais avec le temps et Fentrainement, elle devrait pourtant devenir un procede 
habituel (et par la naturę de chose, indispensable a la lecture). 

II sait distinguer les types de texte et les genres de discours 
Ces connaissances sont deja longtemps prónees en didactiąue de Tecrit surtout 

par les demarches ayant leurs sources dans la theorie de schemas. I I n 'y a pas de 
doutes ąue la connaissance des types de texte et des genres de discours ąu 'on est en 
train de lire favorisent la constitution des hypotheses interpretatives, et permet 
d'anticiper le sens. 

II est tolerant envers 1'ambiguite 
Chaąue lecture est differente. Les interpretations diverses du meme texte 

refletent une pluralite des «parcours» de lecture. Avouer ąue Finterpretation des 
indices textuels n'est pas univoąue (surtout dans la situation de lecture en langue 
etrangere) temoigne ąu 'on ne cherche pas a echanger seulement les etiąuettes pour 
appeler les memes notions. Ceci veut dire, au contraire, ąu 'on a choisi une facon de 
lire propre a la langue etrangere. 

II sait profiter de la lecture a l'etape d'ecriture 
Cette capacite est surtout demandee dans la situation d'apprentissage ou i l 

s'agit de joindre le developpement des competences receptives a la faculte de 
s'exprimer. La lecture peut etre travaillee en tandem avec Tecriture sans ąue cette 
premierę serve necessairement de modele. Dans Fenseignement strategiąue de la 
lecture (mettant en relief les modes personnels d'exploration du texte), i l est plutot 
ąuestion d'evaluer la comprehension par la mise en jeu de ses effets a Fetape de 
production. Si on prend en compte les modes de comprehension de texte, on voit 
ąue la comprehension peut etre traduite en termes d'application et/ou en termes 
d' explication. 
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3. TENTATIYE DE MISE A U POINT D ' U N MODELE PEDAGOGIQUE DE 
LECTURE EN LANGUE ETRANGERE 

3.1. C R I T E R E S D E Y A L I D A T I O N D ' U N M O D E L E P E D A G O G I Q U E 

Cri teres generaux 

- Modele envisagent rintervention (la mediation) pedagogiąue 
L'apprenant interagit avec son professeur mais aussi avec les autres membres 

du groupe, particulierement avec ses pairs, dans des situations de co-construction du 
sens des textes (par exemple en proposant les techniąues de lecture croisee ou des 
activites visant a confronter les differences d'interpretation). 

- Modele preparant au travail individuel 
L 'un des objectifs d'une pedagogie appropriee est d'amener Fapprenant a 

mieux apprendre, c'est-a-dire a se detacher progressivement de Tencadrement ou de 
Fetayage pedagogiąue offert par le modele de Fenseignement. L'objectif a court 
termę est de preparer Fapprenant a travailler tout seul (travail individuel a domi-
cile). L'objectif a long termę est de preparer a Fautonomie ąui permettra a Feleve 
de continuer a travailler de facon efficace apres avoir ąuitte Fecole. 

-Modele comprenant des traits generalisables aux differentes situations de 
lecture 

On ne peut pas bomer les demarches proposees uniąuement a un seul type de 
texte, a un seul objectif de lecture. Le modele de lecture devrait etre suffisamment 
souple pour permettre de faire un transfert des strategies sur d'autres situations de 
lecture. Un modele de lecture devrait donc assurer un eąui librę entre ce ąui est dii 
aux caracteristiąues de Fecrit et ce ąu 'on peut considerer comme strategies 
individuelles adaptees lors de la comprehension. 

- Modele suffisamment fiable pour etre utilise individuellement et pour rendre 
service a un groupe d'eleves 

Pour ce faire, un modele de lecture utilise dans la situation d'apprentissage 
devrait tenter de mettre a jour et de definir des styles de lecteur et des profds de 
lecteur. I I faut veiller pourtant a ne pas trop generaliser les manieres de lire: i l ne 
s'agit pas de se retrouver dans des matrices proposees mais de partir de Fobserva-
tion et de conscientisation pour se rendre compte des varietes des approches 
proposees. 

Cr i teres s p e c i f i ą u e s pour Fenseignement de la lecture 

- Modele visant une clarification cognitive des processus de lecture 
La clarification des operations cognitives a pour objectif d'aider Fapprenant a 

mieux 'encoder' les donnees d'entree afin d'ameliorer la selection et Fanalyse des 
elements percus. L'efficacite de la lecture est strictement liee a la capacite d'auto-
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controle et d'autoregulation du lecteur-apprenant sur les differentes operations co-
gnitives et metacognitives qui participent a la gestion de sa comprehension (cf. 
2.2.). Ceci est necessaire a la structuration des connaissances et des procedures 
nouvelles (voir les strategies), c'est-a-dire pour les fixer en memoire de manierę 
fiable. 

- Modele valorisant Farticulation entre les variables texte, but, lecteur 
Contrairement aux modeles strictement symboliąues et connexionnistes ayant 

pour but de representer un reseau de transformations de Tinformation, un modele 
pedagogiąue reflete plutot un reseau de strategies utilise pour comprendre un 
texte (cf. Rui 2(X)0). Pour ąu ' i l puisse repondre a sa vocation de favoriser le 
developpement des strategies, i l semble important de choisir un element organi-
sateur de la mise au point de la comprehension, un element grace auąuel Fappre
nant pourra guider sa lecture. A notre avis c'est le mode personnel d'exploration du 
texte ąui est a Forigine du choix d'autres strategies. 

- Modele englobant Fetape de production en tant ąue verification/application 
de la comprehension 

Comprendre un texte ne rend pas compte de F ensemble de Fexperience de 
lecture. Le lecteur complete la comprehension en reagissant au texte. Comprendre 
un texte dans la situation pedagogiąue veut dire aussi faire preuve de son inter-
pretation et evaluer ses deficits. Toutes les activites redactionnelles ąui suivent la 
lecture et de ce fait assurent Fexploitation des connaissances acąuises a Fetape de 
lecture, permettent aussi de procurer a Fapprenant un sentiment de profit linguis-
tiąue dont la valeur motivationnelle n'est pas a contester. 

S U G G E S T I O N S POUR M O D E L I S E R L A L E C T U R E E N S I T U A T I O N 

D ' E N S E I G N E M E N T / A P P R E N T I S S A G E 

Aspects a prendre en compte 

Interaction texte - lecteur: mise en valeur des dimensions informationnelle, 
argumentative, affective de Fecrit par adaptation d'une orientation adeąuate de la 
lecture. 

Objectifs, projet de lecture: encouragement a la constitution de representations 
par le choix des consignes adeąuates et, a long termę, par la prise d'habitude 
d'orienter constamment sa lecture. 

Contexte situationnel (enseignement/apprentissage): mise en jeu de Finter-
action apprenant-lecteur - enseignant-mediateur. 

Par t i cu la r i t es des aspects retenus 

Lecteur: apprehende a travers son degre de l'expertise linguistiąue et textuelle, 
son degre d'acąuisition des processus de la lecture, sa familiarite avec les modeles 
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discursifs preetablis, ses connaissances du domaine de reference du texte mais 
surtout a travers ses caracteristiąues personnelles. 

Texte: considere dans la perspective du discours, accent mis sur sa force 
persuasive (visee vers le lecteur). 

Contexte: envisage par les conditions ąue le lecteur se fixe lui-meme et ąue 
Fenseignant lui fixe, considere a travers le profit linguistiąue et communicationnel. 

Per t inence et mise a d i s p o s i t i o n des aspects envisages 

Dans le cadre de Fenseignement strategiąue, Fimportance est mise sur la 
Yariable lecteur ei ses modes d'exploration du texte. Nous considerons les strategies 
appartenant a la categorie de modes personnels d'exploration du texte comme 
strategies globales. Ceci veut dire le lecteur-apprenant retient et verifie differents 
elements a la fois pour construire le sens du texte lu, mais toujours a partir d'un 
element organisateur ąui renvoie dans notre perspective au mode d'exploration de 
Fecrit. Le mode personnel d'exploration de textes en langue etrangere englobe: la 
capacite de faire face aux difficultes {strategies compensatoires), le developpement 
des strategies classifiees dans les typologies classiąues comme metacognitives et 
ayant trait de Fautoregulation de la lecture a partir de ses connaissances sur le 
savoir-faire strategiąue. 

Etapes d ' i n t e r v e n t i o n p e d a g o g i ą u e 

On peut proposer plusieurs demarches de lecture, i l est pourtant utile de 
favoriser d'abord les etapes ąui prennent en compte Fajustement des modes 
personnels de lecture. On peut donc proposer un deroulement ayant pour but de 
prendre Fhabitude d'evaluer les pertes de comprehension et d'y faire face par 
rapport a la strategie globale de comprehension (mode personnel de lecture). Cest 
pourąuoi nous proposons une demarche ąui se place plutot au debut du cursus 
d'apprentissage. Elle n'est pas destinee necessairement aux apprenants debutants. 
Au contraire, elle s'apprete aussi a etre proposee aux apprenants ayant deja pris des 
habitudes en lecture. Generalement son objectif est de discemer diverses facons de 
gerer sa lecture afin de rendre transparentes les strategies utilisees. 

Evocation intuitive (proposer la lecture de mise en projet d 'evoąuer le contenu 
du texte pour preparer sa comprehension). 

Recherches des attributs (tenter de savoir comment le texte a ete represente, faire 
une cueillette d'information sur le deroulement du choix des strategies: les strategies 
compensatoires etaient-elles choisies en rapport avec la naturę de Fevocation?). 

Moyens de guidage (essayer d'etablir des elements securisants face a la tache 
pour assurer le sentiment d'avoir sur ąuoi appuyer la construction du sens). 

Yerification (proposer des techniąues de verification de strategies uti
lisees conformement au niveau de competences: penser a haute voix, journal de 
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bord, dialogue pedagogiąue, protocoles d'observation, representations interpreta-
tives verbalisees, etc.). 

Interaction (sensibiliser a Fimportance de pertes de comprehension et aux 
moyens de s'assurer leur compensation). 

Comparaison (realisation d'une tache semblable dont les consignes sont ex-
plicitement donnees: faire des inferences inductive et deductive, aborder par detail 
ou par theme global, etc). 

Les etapes ici proposees ne sont ąu 'une introduction a la pedagogie de lecture. 
Evidemment, Fentrainement strategiąue devrait etre a chaąue fois ajuste au public 
et aux caracteristiąues du texte lu. Nous avons propose ąueląues exemples de 
deraarches de developpement de strategies compensatoires au niveau avance a 
partir d'un article de presse (cf. Karpińska-Szaj 2001). Une tentative d'un entraine
ment au niveau de Forganisation des idees (du contenu) des ecrits scientifiąues par 
le moyen de comparaison est discutee dans un travail de maitrise ecrit sous notre 
direction (cf. Czajka 2001). 

4. POUR CONCLURE 

Les modeles fonctionnant actuellement en didactiąue de Fecrit en Foccurrence 
de la lecture se basent sur les conceptions elaborees sur le terrain de la langue 
matemelle. Les differences entre la lecture en langue matemelle et la lecture en 
langue etrangere decrites dans les ouvrages de reference portent sur les memes 
prereąułs methodologiąues. Cest pourąuoi nous avons essaye durant cette courte 
etude, de placer les ąuestions concemant les activites de comprehension directe
ment dans le cadre de la lecture en langue etrangere. Cette analyse nous a permis 
d'envisager un modele pedagogiąue dans les termes du reseau de strategies dont le 
mode personnel d'exploration du texte semble dote d'une fonction organisatrice. 

Les recherches ąui ont pour but d'evaluer les aspects ąui determinent le mode 
personnel de lecture ainsi ąue sa fonction dans la situation d'apprentissage ne sont 
ąu ' a leurs debuts (les experiences de Develotte (1989) au sujet de la comprehension 
des textes scientifiąues sont un exemple mesure). I I apparait ąu 'un champ s'ouvre 
pour les recherches en didactiąue de lecture ainsi ąu 'un terrain propice pour Finter-
vention pedagogiąue. 
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