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This research aimed to study the factors effecting motivation to read rench as a 

foreign language  and to present the strategies for enhancing learners to read rench articles. 

rench readers need to have metacognitive strategies for understanding the te t  since 

rench in Thailand is taught as a foreign language. Satisfaction might not in uence reading  
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motivation ecause readers can feel ored  misunderstand  and disinterest or other factors 

that in uence the loss of motivation to read. n rench classroom  reading is a Must o  

activity ecause of teachers  instruction. Therefore  researcher is interested in relationship  

of conditions and satisfaction to reading motivation. The researchers construct the uestionnaires 

for undergraduate students who study rench as a foreign language. This research applied 

mi ed method approach for understanding factors effecting the motivation of the students to 

read. esult indicated that reading motivation of the sample came from the e ternal factors. 

Then  researchers introduced three metacognitive strategies: a  Association   Selection   

and c  escription in order to enhance learning climate for students who learn rench as  

a foreign language

Motivation  eading  rench as a oreign anguage

é é

 ette étude a pour ut d une part de connaître les sources de la motivation de 

la lecture principalement en français langue étrangère  d autre part de proposer des  

stratégies motivationnelles pour encourager les lecteurs. uis ue le français n est ue la  

deu ième langue étrangère pour plusieurs Thaïlandais  la lecture en cette langue e ige des 

activités cognitives de haut niveau. ar consé uent  le plaisir normalement associé à la 

lecture n est plus toujours assuré : il est souvent remplacé par l ennui  l incompréhension  le  

désintérêt et d autres facteurs de démotivation. ans le conte te scolaire  cette activité  

nécessaire est donc généralement effectuée à l e igence de l enseignant. a source de la 

motivation reste ainsi conditionnelle. Selon nous  une meilleure interaction entre les conditions 

scolaires et le plaisir personnel pourrait augmenter le perfectionnement en . ous créons donc 

un uestionnaire ue nous distri uons à une centaine d apprenants de toutes les uatre années 

d études. our cette recherche  le uestionnaire a insisté sur les déterminants motivationnels 

pendant la lecture. a com inaison des analyses uantitative et ualitative nous fait relever non 

seulement les sources et les indicateurs de motivation mais aussi le degré d importance ue 

leur assignent les en uêtés. es résultats indi uent ue la motivation de nom reu  lecteurs sont 

de genres e trinsè ues. ous proposons ainsi trois stratégies pédagogi ues motivationnelles : 

stratégie de mise en relation  celle de sélection et celle d e plication pour rendre une situation  

d apprentissage plus attirante  permettant au  étudiants de s engager et de persévérer avec un 

plus grand enthousiasme. 

Mots-Clés: motivation  lecture  français langue étrangère
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 ans le conte te sco la i re  la 

motivation demeure un élément fondamental 

et essentiel à l ac uisition de savoirs. lle 

détermine la réussite et la persévérance  

au  études selon les résultats du projet  

O  ou ndicateurs de conditions de 

poursuite des études 1 . iau et oly 1  

dé nissent la dynami ue motivationnelle 

comme "un état dynami ue ui a ses origines 

dans les perceptions u un étudiant a de  

lui même et de son environnement et ui  

l incite à s engager dans une activité et à 

persévérer dans son accomplissement a n 

d atteindre un ut". l est incontesta le  

u une forte motivation est  d une certaine  

façon  associée à la notion de plaisir. 

éanmoins  dans le conte te scolaire   

le pla is i r se développe para l lèlement  

au  conditions telles ue les o jectifs de 

l apprentissage  les ualités personnelles   

les connaissances et les compétences visées 

par les tâches. es interactions entre ces 

conditions et le plaisir peuvent avoir des 

répercussions sur la persévérance. étude de 

l origine de la motivation et ses indicateurs 

dans les conte tes variés de la lecture nous 

paraît ainsi primordiale pour orienter les  

façons de motiver les apprenants à lire en 

.

ç é

a présente étude se ase sur trois 

grandes théories de la motivation. a ord   

la conception de "déterminant" de la motivation 

selon l approche sociocognit ive 3 .  

elle ci est vue comme source de la  

motivation par Bar eau 4 . ette conception  

nous permet de dégager les causes de la 

motivation de l activité de lecture. ne fois 

reconnues  la théorie d autodétermination 

 permet de découvrir les types multiples 

de motivations éta lissant un continuum 

motivat ionnel : amotivat ion  motivat ion 

e trins ue et motivation intrinsè ue. n outre   

comme le montrent des recherches préala les 

sur la lecture 6  il apparaît imprudent de 

concevoir l activité de lecture seulement dans 

sa glo alité. n réalité  on met inconsciemment 

plusieurs activités en jeu au cours de différentes 

étapes. n consé uence  la perspective des 

phases de l action 8  nous paraît porteuse à 

cette analyse. 

Approche sociocognitive

Bar eau 4  areau et ournier  

ainsi ue iau 3  étudient  d une part   

les causes de la motivation u ils appellent  

"les déterminants"  d autre part  "les indicateurs"  

ui montrent les degrés de motivation.  

es premiers se réfèrent au  perceptions 

ue la personne a vis à vis non seulement 

de l a  tâche "accomp l i r  ma i s  auss i  

d elle même. es seconds relèvent de la 

constance de la volonté de l engagement 

cognitif  des prati ues et de la persévérance 

envers la tâche. ous proposons ce modle  

en partageant l idée avec Bar eau 4 .
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Figure 1  éterminants de la motivation de la lecture

es déterminants consistent en systèmes 

de conception et en ceu  de perception. 

individu décidera de lire ou non  selon ses 

ré e ions sur la situation. lus ces dernières 

sont positives  plus il y a de chances ue la 

personne s engage dans la lecture. a ord  

les systmes de conception concernent  

selon Bar eau  le ut et l intelligence de 

l individu. après nous  la lecture peut 

être conçue ou ien comme une activité 

plaisante ou ien comme un "devoir" 

commandées par l enseignant dans le conte te 

scolaire. emar ua lement  la personne  

ui lit pour le plaisir a tendance à investir  

plus d efforts  notamment lors u elle fait face  

à des di cultés. nsuite  la personne  

sera plus ou moins motivée  selon le  

degré d intelligence u elle se reconnaît en  

elle même. 

es systmes de perception peuvent être 

catégorisés selon trois types principau  : 

perception attri utionnelle  perception de ses 

compétences et perception de l importance 

de la lecture. Bar eau a étudié la théorie de  

einer et a a ordé la perception attri utionnelle  

en la su divisant en lieu de la cause  

sta ilité de la cause et contrôle sur la cause.  

a cause dont il est uestion dans la  

présente recherche est ce ui conduit la 

personne à lire. e lieu de la cause renvoie 

àdeu  origines distinctes : soit le lecteur décide 

de lire en raison de ses esoins personnels 

la cause interne  soit il le lit parce ue 

c est une tâche commandée par autrui  

la cause e terne . a personne lisant pour 

développer ses compétences se différencie  

de celle ui lit uni uement pour affranchir  

une demande : son engagement cognitif 

sem le plus déterminé. nsuite  la sta ilité  

de la cause dépend des intérêts perçus  

du lecteur dans la durée. individu dcide 

de lire et il continuera à lire s il pense 

ue la lecture lui apportera des avantages.  

uant au contrôle sur la cause  on distingue 
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les lectures ue l on choisit soi même des 

lectures imposées au lecteur. énéralement  

on est plus motivé lors u on est li re de faire 

le choi . 

es compétences personnelles pour la 

lecture comportent les compétences de se 

référer au  connaissances conceptuelles  les 

compétences te tuelles et les compétences 

langagières. Selon iau  cette perception 

impli ue l autoévaluation du sujet. elui ci  

s o serve  en effet  et mesure si ses 

compétences déjà ac uises sont adé uates  

à l activité en cours de réalisation. ès  

le passage à une langue étrangre  la prati ue 

fait appel de nom reuses activités cognitives. 

Si la personne a une opinion positive de ses 

compétences  elle décidera plus facilement 

de lire. n n  une perception favora le de 

l importance de la lecture incite la personne à 

lire. Toutefois  si la personne se sent o ligée  

la prise en compte de l importance de la 

lecture ne sera pas toujours assurée. Bien 

u elle effectue la tâche  la volonté du lecteur 

demeurera certainement d un niveau fai le. 

après Bar eau  les indicateurs de la 

motivation reposent sur l engagement cognitif  

la participation et la persistance dans la  

tâche. et auteur e pli ue ue si l individu 

motivé s engage cognitivement dans une 

activité  il mnera une ou des stratégies 

favorisant et soutenant l atteinte du ut de 

cette tâche. a personne hautement motivée 

participe à la lecture et elle y persiste pendant 

un certain temps sans hésiter. Si la personne 

l évite ou résiste à y participer  cela montre un 

as niveau de motivation. 

Théorie d’autodétermination

après cette théorie  l atteinte de trois 

esoins psychologi ues fondamentau  est 

la source de la motivation à se développer.  

yan et eci  ainsi ue eci  allerand   

elletier et yan 10  dégagent ainsi ces trois 

esoins. e premier est le esoin de compétences :  

la vision de l individu uant à sa propre 

capacité à pouvoir achever des tâches. 

es relations sociales  le deu ième esoin  

consistent dans une notion de partage : dans 

la société  il nous est nécessaire d avoir des 

contacts avec les autres. n n  le troisime 

esoin  c est l autonomie rèsultant de la 

capacité d initier et de gérer des activités. 

après eci  allerand  elletier et 

yan 10  ces trois esoins demeurent 

l universalité motivationnelle de l être humain. 

ls sont la ase de la coopération ou l origine 

de l intégration à la société. ifférente des  

autres  la théorie d autodétermination fait une 

distinction importante entre différents types  

de motivation. elles ci varient suivant les 

degrés divergents d investissement cognitif 

10 . une part  une tâche peut être réalisée 

soit parce ue l individu est réellement motivé 

une causalité intrins ue  soit parce u il ne 

peut pas l éviter une causalité e trins ue . 

e premier cas relve d un choi  personnel 

alors ue le deu ime résulte d une situation 

imposée. e niveau de la motivation peut 

être hiérarchisé selon les attitudes du sujet.  

e schéma ci dessous montre l hiérarchisation 

de la motivation.
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Figure 2  Types de motivation

amotivation est l état où l individu 

man ue d envie de réaliser une tâche à 

cause de raisons variées : l ignorance de la 

valeur de l activité  une vision négative sur 

ses propres compétences  le refus total de 

la réaliser  etc. ans le cas de la lecture 

en  on peut imaginer une personne 

ui ne veut pas lire car elle trouve cette 

activité ennuyeuse et inutile. a personne 

pourrait aussi se considérer incompétente.  

ar consé uent  elle évite nalement la 

lecture. 

nsuite  la motivation e trins ue se 

divise théori uement en uatre sortes de 

régulations : e terne  introjectée  identi ée 

et intégrée. ourtant  certains chercheurs 

ont tendance à com iner la dernière à la 

troisime en raison de leurs propriétés proches 

en l appelant "régulation identi ée" . 

lo alement  la motivation e trinsè ue conduit 

l individu à accomplir une activité parce ue 

celle ci paraît indispensa le pour atteindre 

d autres uts. activité réalisée demeure 

donc instrumentale. éanmoins  parmi les 

trois sortes de régulations  on retrouve la 

hiérarchisation des degrés d autodétermination. 

Selon cette approche  l individu est capa le 

d intérioriser des régulations e ternes grâce à 

ses attitudes positives envers la tâche  ce ui 

permet de se créer une motivation intrins ue.

ommençons par la régulation e terne. 

ette régulation renvoie à des causes 

totalement distinctes de la volonté : soit lire 

pour éviter des punitions soit lire pour o tenir 

des récompenses. est  par e emple  une 

lecture imposée par le professeur ou ien 

une lecture pour la révision supervisée par 

les parents. nsuite  la régulation introjectée 

est la situation où la personne lit pour ne pas  

être mal vue ou pour montrer sa capacité en 

compréhension te tuelle. n e emple illustrant 

ien cette régulation serait celui d une personne 

ui lit parce ue son e amen porte sur le 

sujet du te te. n n  la régulation identi ée 

s approche de la motivation intrinsè ue.  

e lecteur a tendance à prendre conscience 

des intérêts de la lecture. éanmoins  les 

causes sont instrumentales dans l atteinte  

d un autre ut ue celui du plaisir de lire.  

est la lecture  par e emple  pour approfondir 

des connaissances car on est convaincu 

u elles seront pro ta les lors du prochain 
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e amen. e lecteur souhaite  en effet  

o tenir une onne note pour améliorer ses 

perspectives de carrière. ontrairement à la 

motivation e trins ue  la motivation intrinsè ue 

surgit de la volonté. a personne commence 

à lire sans attendre des récompenses 

matérielles. lle lit parce u elle aime lire et 

ue la lecture est un passe temps agréa le.

our conclure  le niveau de la motivation 

dépend des justi cations ue le lecteur 

se donne pour effectuer la lecture. A n 

d augmenter la motivation  il faudrait faire tenir 

compte de l importance et de l utilité de cette 

activité intellectuelle et productive. etit à petit  

le lecteur en situation d amotivation pourrait 

re ondir grâce à l intériorisation de onnes 

attitudes. 

Perspective des phases de l’action

Achtziger et ollwitzer 8  e pli uent 

uatre phases de l action en illustrant le 

modle de u icon : phases prédécisionnelle  

préactionnelle  actionnelle et postactionnelle. 

ette distinction nous permet de reconnatre 

les nuances entre la motivation et la volition. 

a premire relve de la décision  ue l individu 

est li re d e écuter  de s engager dans une 

action alors ue la dernire renvoie à l intention 

d investir des efforts pour atteindre des uts 

és. Selon cette perspective  la motivation 

entre en jeu dans les phases prédécisionnelle 

et postactionnelle et les phases préactionnelle 

et actionnelle sont sous l in uence de la 

volition. n adaptant le modle de u icon  

nous réalisons ce schéma illustrant les uatre 

phases de la lecture : 

Figure 3 - 4 phases de l action de la lecture

a phase prédécisionnelle de l activié de 

lecture couvre le moment où la personne 

décide si elle lit ou ne lit pas. lle mesure 

"motivationnellement"  en effet  la désira ilité 

et la faisa ilité de la tâche : elle fait un 

choi  déli éré. n e emple est un individu 

ui se uestionne s il peut atteindre les uts 

de la lecture avec ses connaissances et ses 

compétences ac uises  si les conditions sont 

toléra les  s il a assez de temps à terminer 

la lecture  s il tirera su samment d avantages 

à la n  etc. ans le cas où la décision  

est positive  une transition s opre vers la 

deu ime phase. Sinon  la lecture n aura pas 

lieu.
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Au cours de la phase préactionnelle  

le lecteur plani e "volitionnellement" ainsi 

l initiation  l e écution et en n la terminaison 

de la lecture. e lecteur peut se référer au  

connaissances préala lement ac uises et 

au  e périences de lecture vécues ainsi ue 

prévoir les di cultés ui seront pro a lement 

rencontrées. ela peut faciliter et orienter la 

préparation de la tâche. Toutefois  devant 

une même situation  cha ue lecteur pourrait 

adopter des stratégies divergentes en raison 

de ré e ions différentes et d e périences 

distinctes d un individu à l autre. 

nsuite  c est la transition vers démarrage 

de l action. omme la phase précédente   

la phase actionnelle se réalise "volitionnellement" 

et détermine le niveau d investissement 

en effort. lus la volonté est forte  plus le 

lecteur essaie d atteindre les uts malgré des 

di cultés confrontées. e lecteur pourrait 

ajuster des stratégies prévues pour adapter 

celles ci à la situation après un certain 

temps d action. l devrait également trouver 

des solutions au  pro lmes rencontrés au 

moyen de ses compétences métacognitives. 

Brivement  le lecteur devrait se contrôler et 

aussi contrôler les processus pour arriver  

au  uts de la lecture. 

a dernière est la phase postactionnelle 

dont la transition li re vers cette phase 

est motivationnelle. e lecteur o serve   

à re ours  les démarches réalisées. l dresse 

un état des résultats et les compare avec 

les uts és au départ pour déterminer  

si ces derniers sont atteints. Si c est négatif  il 

peut se uestionner sur les causes et sur la 

nécessité d une relecture. l peut aussi évaluer 

son degré de satisfaction  l e cacité des  

straégies appli uées pour déterminer l utilité 

de leur emploi voire les adopter dans l avenir. 

es uatre phases nous permettent 

de percevoir d une manire plus procédurale 

l activité de lecture. ela favorise la découverte 

de la dynami ue motivationnelle lors de 

cha ue étape de l activité. ar consé uent  

nous pourrons entretenir  d une manire plus 

méthodi ue  les conditions favora les à la 

lecture et en même temps éuvrer à corriger 

celles ui paraissent démotivantes pour le 

lecteur. 

Mé
Objectifs et problématique

eu  uts sont visés au  ns de cette 

étude :

onnaître la dynami ue motivationnelle  

de la lecture en  des apprenants 

thaïlandais

roposer des stratégies motivationnelles 

à l enseignement de la lecture en 

our atteindre ces uts  deu  uestions 

cadrent la pro lémati ue :

our uelles raisons les apprenants 

thaïlandais lisent ils en  ?

uels sont les facteurs signi catifs sur 

l investissement en efforts des apprenants ?

Population d’étude

e uestionnaire a été distr i ué à  

10  étudiants thaïlandais de franÇais pendant 

le e semestre de l année scolaire 014 mais 

seulement 0 ont été rendus. a population  

compose des étudiants de tous les niveau  

de la licence dont la formation e ige uatre 

années d études. eur âge se situe entre 
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18 ans et 3 ans. a majorité d entre 

eu  appartiennent à la faculté des sciences 

humaines et ont pour domaine de spécialité 

la matire principale  la langue franÇaise. ar 

ailleurs  certains ont une spécialité tournée 

vers un autre domaine et le franÇais n est 

étudié ue dans le cadre d une mineure au 

sein de leur programme de licence. e niveau 

de franÇais de ces étudiants varie entre "fau  

dé utant" jus u à intermédiaire. 

e uestionnaire est rédigé en thaï a n 

ue les étudiants puissent plus facilement le 

comprendre. l se compose de uatre parties 

selon les différentes phases de l action. 

ous discuterons du résultat en phases 

prédécisionnelle  préactionnelle  actionnelle et 

postactionnelle. ette distinction nous permet 

de ci ler les activités et les paramtres propres 

à cha ue étape. n outre  les uestions de 

cha ue phase tiennent compte  d une part  

du continuum d autodétermination et  d autre 

part  des déterminants et des indicateurs de 

la motivation. 

A n d o tenir des résultats pro ants  une 

com inaison d analyse entre uantitative et 

ualitative est effectuée. uis ue l analyse du 

uestionnaire ne peut pas éviter une étude 

uantitative  nous cherchons la moyenne 

X ar  sur cin  des réponses de cha ue 

uestion : les résultats chiffrés seront indi ués 

entre les parenthses. uant à l approche 

ualitative  elle permet de discuter  de faÇon 

pointue  des points de vue théori ues au 

cours d analyse. 

é
Phase prédécisionnelle

Avant la lecture  parmi tous les paramtres  

les e amens faisant partie de la régulation 

e terne sont le déterminant le plus dominant 

de la décision 4.0 . e lecteur souhaite  

en effet  o tenir une onne note 3. 1 . 

l est vrai u en révisant  les en uêtés sont 

conscients de l importance de la lecture mais 

la cause fondamentale demeure instrumentale. 

ertains avouent u ils lisent seulement à la 

suite de demandes des enseignants 3. 1  

et lors d occasions inévita les 3.0  : la 

directive est ainsi considérée comme un 

déterminant important de la décision. uant à 

la régulation introjectée  les reproches . 6  

in uencent moins la décision de lecture ue 

les compliments 3.31 . 

nsuite  la simplicité et la vulgarisation 

du te te ainsi ue la concomitance entre leur 

centre d intérêts et le thme du te te motivent  

eaucoup les en uêtés à lire. e degré 

de la motivation dépend de la régulation 

e terne comme la présentation attirante du 

te te 3.68  le langage ui ne dépasse 

pas les compétences des en uêtés 3.68 .  

es paramtres e tralinguisti ue : la possi ilité 

de consulter des te tes de référence 3.38  

et du temps su sant 3.03  demeurent 

moins signi ante.

a curiosité de découvrir des connaissances 

nouvelles est un déterminant important de la 

décision 3. . ne moyenne de . 8  

insiste sur la stratégie de colla oration  

avec un partenaire considéré plus compétent. 

a relation sociale  un des trois esoins 

psychologi ues fondamentau  est ainsi 
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conÇue comme une aide. ar ailleurs  les 

résultats o tenus montrent la mise en relief de 

la perception attri utionnelle. a cause interne 

s e pli ue par le esoin des en uêtés :  

les informations e primées devraient apporter 

des éné ces personnels peu importe 

ue les te tes soient donnés ou choisis. 

emar ua lement  une moyenne assez 

modeste .  pensent ue la lecture est 

un loisir. ourtant  vu ue le franÇais est une 

langue étrangre préférée  des en uêtés sont 

prêts à faire des efforts 3.0 . ela e pli ue 

implicitement ue la motivation intrins ue reste 

encore fai le mais ue néanmoins l intérêt 

pour une langue peut stimuler l engagement. 

n outre  les résultats montrent certaines 

traces indi uant ue les en uêtés perÇoivent 

l importance de la lecture : celle ci leur permet 

de s approprier des connaissances nouvelles 

3.  et d améliorer leurs compétences 

langagires 3.6  ainsi ue celles de la 

lecture 3.38 . a régulation identi ée o tient 

donc des moyennes assez élevées. après 

nous  puis ue cette étude ci le la lecture en 

langue étrangre  les compétences langagières 

apparaissent comme les plus fré uemment 

relevées. 

Phase préactionnelle

a grande in uiétude face à une 

potentielle incompréhension te tuelle entraîne 

une attitude négative sur la langue franÇaise 

3. 3 . Toutefois  une fois u ils sont 

décidés  l in uence de la régulation identi ée 

sur les en uêtés devient mar uante. Étant 

conscients des éné ces  certains avouent 

trouver uel u un pouvant les conseiller car ils 

man uent de con ance 3. . e recours 

àla relation sociale est plus accepté ue lors 

de la phase précédente.

après l analyse  le respect des uts  

de la lecture ne nous paraît pas in uiétant. 

un autre côté  l analyse montre u ils 

accordent moins d importance à la préparation 

de la lecture et à l évaluation des di cultés 

u ils pourraient rencontrer ainsi ue leurs 

solutions. une part  cette défaillance pourrait 

causer de mauvaises e périences  dont 

l échec ancré à long terme dans la mémoire  

s ils ne savent pas stratégi uement affronter la 

situation  ui pourraient mener à l amotivation. 

es compétences métacognitives restent 

àencourager par l enseignant. autre part  les 

en uêtés n ont pas l ha itude d analyser le 

conte te de lecture pour trouver des stratégies 

appropriées. ependant  ils con rment ue 

s ils font face à des pro lmes  ils seront  

prêts à trouver des solutions 3. 1 . 

arrivée à la compréhension te tuelle 

est  sans surprise  le déterminant considéré 

le plus important. A n de l atteindre  les 

en uêtés se préparent en se référant à leurs 

connaissances préala les 3. 3  en anticipant 

certaines e périences de lecture M  3.46  

ainsi u en adaptant des stratégies de lecture 

préala lement prati uées 3.31 . our 

augmenter la motivation  l enseignant pourrait 

ainsi insister sur les éné ces de ces recours 

dans les prati ues de la compréhension. 

Phase actionnelle

Selon nous  cette phase est la plus 

suscepti le d être a andonnée puis ue la 

personne mettant en éuvre les processus 

doit maintenant réaliser des efforts concrets 
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après l anticipation et la plani cation. es 

paramètres d amotivation les plus partagés 

sont évidemment de la nature linguisti ue 

3.3 . Au contraire  il est inélucta le ue 

la dynami ue motivationnelle intervient de 

faÇon distincte lors ue le thème plaît au  

en utés 3. 1  et ue ceu ci sont capa les 

d organiser eu mêmes les processus 3.4 . 

a faculté d organisation indi ue donc un haut 

niveau de la motivation.

après l analyse  l o jectif de se détendre  

une motivation intrinsè ue  suscite moins  

d intérêt ue celui pour développer ses 

compétences  ce ui con rme le esoin 

ressenti d améliorer ses compétences. es 

en uêtés s intéressent à apprendre des faÇons 

d a order le te te  en plus des compétences 

langagires 3. 4 . ertains éprouvent de 

l intérêt pour la mise en relation entre les 

différents propos 3.10 . es compétences 

te tuelles sont donc accentuées  ce ui 

oriente les stratégies pédagogi ues. a relation 

sociale demeure un indicateur signi catif de  

la motivation : les échanges entre les  

camarades pendant la lecture comptent  

parmi leurs activités préférées 3.30 . 

éanmoins  le résultat indi ue ue la stratégie 

de colla oration . 3  est moins adoptée 

ue lors de la phase précédente.

appréhension de la situation relative à 

la tâche paraît nécessaire pour les en uêtés.  

l sem le pourtant u i ls s intéressent  

davantage au  uestions des e ercices  

prati ues u au  o jectifs de la tâche.  

ette ha itude néfaste peut s e pli uer par 

la culture éducative thaïlandaise. a lecture 

et les e ercices sont souvent insépara les. 

e ut fondamental de la lecture  paraît il   

devient ainsi la réponse au  uestions.  

l faudrait par consé uent varier les e ercices 

d évaluation de la compréhension pour ue 

les apprenants n adoptent pas une seule et 

uni ue ha itude dans tous les cas.

es moyennes de motivation e trinsè ue 

restent  en général  assez élevées. a source 

principale de la motivation reste les travau  

universitaires imposés. Beaucoup se réfrent 

à la régulation introjectée en avouant lire en 

 seulement en espérant o tenir de onnes 

notes et en évitant les reproches en cas 

d échec 3.88  ou de mauvaise ualité de 

leurs devoirs 3. 8 . intention de lire n est 

conÇue ue comme instrumentale.

l est remar ua le ue les en uêtés 

favorisent une am iance convena le 3.44  

et une durée de lecture su sante 3.16 .  

a dynami ue mot ivat ionnel le dépend  

également de la simplicité langagire du te te 

3.6  du contrôle effectué sur les e ercices 

d évaluation 3.  et de la variété de 

ceu ci 3.1 . a perception positive des  

compétences ainsi ue les techni ues 

de création des matériels pédagogi ues 

in uencent ainsi sur le niveau d investissement 

des efforts. n n de compte  le jugement 

d avoir compris et ne pas être trop stressé 

provo ue un plus haut degré de motivation 

3.44 . ar consé uent  un " on" conseiller 

st ra tégi ue  dont l ense ignant  paraît 

fondamental àl engagement cognitif. 

Phase postactionnelle

a haute moyenne 4.  relève de 

la régulation introjectée plus précisément 
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du fait ue personne ne peut leur faire de 

reproches car la tâche assignée est accomplie.  

a perception de l importance de la lecture 

reste positive à l égard des en uêtés : cha ue 

lecture effectuée apportera des éné ces utiles 

au  prochaines lectures 3. 6 . éanmoins  

pour certains la lecture effectuée ne donne 

pas envie de lire dans l avenir à cause du 

découragement face à leurs compétences 

de lecture en . ette ré e ion négative 

soulve le esoin d un changement de leur 

perception. Toutefois  malgé cela  les en uêtés 

sont motivés d améliorer leurs compétences de 

lecture 3. 3 . e esoin des compétences 

se présente encore comme une source 

importante de motivation. ro tant de cette 

dernière  l enseignant stratégi ue pourrait faire 

en sorte ue les apprenants s approprient une 

variété de stratégies de lecture en variant les 

e ercices prati ues. 

ar ailleurs  le uestionnaire propose 

différentes évaluations. après l analyse  

les moyennes o tenues pour chacune ne 

diffèrent pas d une faÇon signi cative.  

es en uêtés pensent à la satisfaction  

glo ale 3. 3 . l est pourtant remar ua le 

u une moyenne plus forte est attri uée  

à o tenir une compréhension te tuel le  

adé uate 3.34  plutôt l atteinte des uts 

és 3.16 . e ilan des connaissances 

nouvellement ac uises 3.3  est mieu  

accentué ue celui des compétences améliorées 

3.18 . l se peut ue les connaissances 

soient plus faciles à décrire littéralement ue 

les compétences développées. a moyenne 

de 3.34  illustre la mise en relation 

entre les connaissances nouvelles et les 

connaissances préala les et celle de 3.  

ci le l évaluation des connaissances préala les. 

es deu  élments montrent l accroissement 

des ré e ions criti ues provo uées par 

l amélioration des compétences métacognitives.

évaluation permet  selon les en uêtés  

de mieu  connaître les compétences de lecture 

réellement ac uises et d identi er celles ui 

man uent a n de remédier au  lacunes ou 

de maintenir les compétences en général 

3. 1  et particulirement leurs connaissances 

linguisti ues 3.4 . es e plications montrent 

un esoin ressenti pour l ac uisition de 

connaissances. râce au  compétences 

métacognitives des en uêéés  la lecture en  

re te le degré de compétence en langue thaïe 

3.33 . es en uêtés a rment l approfondir 

inconsciemment en lisant en  3.38 . n 

effet  cha ue lecture permet  pour eu  de 

développer de plus en plus les compétences 

u elles soient en langue thaïe ou en langue 

franÇaise  ce ui apportera énormément  

de éné ces 3.60  ce ui a rme la onne 

perception de l importance de la lecture chez 

les en uêtés. a capacité de transférer des 

compétences entre les langues ouvre  selon 

nous  une nouvelle perspective pédagogi ue.

é

ette proposition de stratégies a pour 

ut de susciter des attitudes positives face 

à l activité de lecture en  chez les 

apprenants. ans le conte te scolaire où 

l enseignant possde un rôle signi catif dans 

l aménagement des tâches  les apprenants 

n ont pas traditionnellement la li erté de 
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choisir seulement celles ui leur plaisent. 

es conditions pédagogi ues doivent être 

é uili rées. our ce faire  trois stratégies 

seront évo uées pour discussion.

a première est la stratégie de mise  

en relation. ors de leur conte te propre   

les acteurs l enseignant et les apprenants   

et les o jets étudiés les te tes  sont 

indépendants  les uns des autres. s u ils 

se réunissent dans une situation déterminée  

ils perdent leur indépendance. es acteurs 

devraient d une part interpréter leur rôle  

dans le conte te donné  d autre part analyser  

de faÇon plus complte les o jets o servés.  

es te tes  e igeant une réactualisation  ne 

sont en réalité ue des matériels su jectivement 

e primés littéralement.

ans une classe  il faudrait d a ord  

mieu  dé nir la relation entre les deu   

principau  protagonistes : apprenant et 

enseignant. aprs nous  l enseignant devrait 

être perÇu par les apprenants comme un 

conseiller plutôt ue comme un "commandeur". 

enseignant devrait  lui  garder l esprit ouvert 

pour découvrir notamment les esoins  

les centres d intérêts et les ré e ions des 

apprenants. eu ci pourraient présenter  

par e emple  des solutions différentes de 

celles proposées par l enseignant pour 

atteindre les o jectifs. n outre  la sélection 

des te tes devrait se aser à la fois sur les 

caractéristi ues des apprenants et sur les 

o jectifs d apprentissage. uis  les apprenants 

devraient e ercer leur esprit criti ue a n 

d analyser les paramtres signi catifs présentés 

dans différents conte tes. ace à l enseignant  

ils devraient argumenter et justi er leurs choi  

pour trouver les meilleures solutions. nsuite  

la relation entre les apprenants et le te te 

reste encore trop souvent aléatoire et mar uée 

par le scepticisme ou le man ue de con ance 

en soi. l leur faudrait le percevoir comme 

un matériel interpréta le pour le uel il e iste 

des outils variés mais également différentes 

stratégies d analyse. our se mettre d accord 

sur les points de vue distincts  il faudrait en 

discuter avec l esprit ouvert. 

a deu ime est la stratégie de sélection. 

aprs l étude  la motivation est plus grande 

uand les propriétés des te tes correspondent 

au  caractéristi ues des apprenants. Ainsi  

l enseignant doit il o server par e emple les 

centres d intérêt  les esoins  les connaissances 

préala les et les compétences ac uises des 

apprenants  pour ensuite les lier avec les 

o jectifs d apprentissage a n de choisir des 

matériau  les plus propices. n outre  il 

faudrait penser à accorder un temps su sant 

pour la réalisation de la lecture  à offrir une 

variété d e ercices prati ues  à s assurer 

d une présentation plaisante des te tes et 

surtout à veiller à ce ue les apprenants 

aient la possi ilité de trouver les matériels. 

Travailler en groupe ou en inôme pourrait  

d après le résultat d analyse  encourager 

la participation au  activités. e temps en 

temps  il faudrait laisser les apprenants 

choisir les te tes. our cela  l enseignant 

pourrait proposer uel ues choi  ou cadrer 

la sélection pour rester dans le conte te 

d apprentissage. ar ailleurs  il est souhaita le 

de faire ré échir les apprenants sur les  

différentes étapes de lecture et les amener à 

anticiper les di cultés et les solutions pour 
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se préparer avant de lire. e leur côté  les 

apprenants devraient étudier la situation se 

présentant devant eu  en se uestionnant sur 

les caractéristi ues du te te et particulirement 

sur les uts à atteindre a n de choisir des 

stratégies adé uates. 

a troisime est la stratégie d e plication. 

l s agit de l  "art" de convaincre  si l on ose 

dire  d une faÇon rationnelle et intelligi le. n 

effet  une attitude positive est une source 

fondamentale de toute motivation. étude 

montre ue les e amens  les onnes notes 

et les tâches assignées sont une cause 

principale à l heure actuelle. ar consé uent  

en attri uant des te tes  au lieu de er 

des récompenses  l enseignant devrait faire 

miroiter les éné ces utiles telles ue les 

connaissances ue les apprenants lecteurs 

vont découvrir  les compétences ui seront 

e ercées  les caractéristi ues intéressantes 

du te te  etc. es retom ées potentielles 

désira les les amneront à s investir plus 

volontiers dans l effort. À part de la notation  

l enseignant devrait penser à des mesures 

complémentaires pour compenser la rigidité 

du systme imposé d évaluation comme la 

mesure de l évolution des compétences. Même 

si les apprenants n arrivent pas à o tenir 

d e cellentes notes formelles  ils seront ien 

cotés grâce à leurs améliorations. etit à petit  

la satisfaction successive encourage à lire. 

n n  grâce à ceci  ainsi u au esoin de se 

perfectionner et de s enrichir  l engagement 

dans les prati ues deviendrait volontaire et la 

persistance pourrait être plus grande.

Figure 4  elations des trois stratégies dans le conte te scolaire

 

n conclusion  nous présentons le 

schéma ui montre les relations entre les 

trois stratégies dans le conte te scolaire. 

a stratégie de mise en relation dé nit le 

conte te de travail comme le contrat ui 

indi ue le rôle de chacun des protagonistes  

l o jet o servé ainsi ue les conditions.  

a stratégie de sélection impli ue des ré e ions 

sur l o jet étudié dont le contenu linguisti ue 

aussi ien ue e tralinguisti ue du te te. ans 

cette étude  les ré e ions se diversi ent 

en deu  orientations uant au  o jectifs : 
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d une part  pour permettre de développer les 

compétences et les connaissances de la part 

de l enseignant  d autre part  pour traiter le 

te te de la part des apprenants . e premier 

sélectionne des te tes à attri uer tandis ue 

les seconds choisissent des faÇons de lire 

pour comprendre le te te. uant à la stratégie 

d e plication  elle correspond à la remédiation. 

es perceptions liées à la lecture pourraient 

devenir de plus en plus positives grâce à la 

discussion favorisant la compréhension entre 

les protagonistes 
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