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Résumé 

 

Les compétences socio-émotionnelles (CSE) sont principalement acquises de manière implicite 

par l’observation et l’imitation dans les interactions sociales. Les élèves avec une déficience 

visuelle (DV) sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans ce domaine, ce qui peut 

affecter leurs relations avec leurs pairs, accroitre leur dépendance aux adultes et limiter leur 

participation sociale. Néanmoins, les élèves avec une DV possèdent un potentiel 

d’apprentissage des CSE et une capacité à développer des stratégies de compensation. Cet 

article théorique poursuit donc trois objectifs. Premièrement, d’un point de vue théorique, 

explorer le lien spécifique entre les CSE et la DV. Deuxièmement, proposer une théorie 

générale de l’enseignement-apprentissage des CSE, en s’appuyant sur l’approche vygotskienne 

en pédagogie spécialisée. Troisièmement, d’un point de vue pratique, présenter des outils 

d’évaluation ainsi que des stratégies d'enseignement-apprentissage des CSE, afin de soutenir 

les enseignant·e·s et éducateur·trice·s spécialisé·e·s travaillant dans ce domaine. 

 

Mots-clés : enseignement-apprentissage ; compétences socio-émotionnelles ; 

déficience visuelle ; apprentissage socio-émotionnel ; Vygotsky 

 

 

 

 

Abstract 

 

Socio-emotional skills (SESs) are primarily acquired implicitly through observation and 

imitation in social interactions. Students with visual impairment (VI) are likely to face 

challenges in this area, which can affect their relationships with peers, increase their 

dependence on adults, and limit their social participation. Nevertheless, students with VI have 

the potential to learn SESs and develop compensatory strategies. This theoretical article 

therefore has three objectives. First, from a theoretical perspective, it explores the specific link 

between SESs and VI. Second, it proposes a general theory of teaching-learning of SESs,  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
mailto:alessio.barras@unifr.ch
mailto:alessio.barras@unifr.ch


Revue internationale du CRIRES :  innover dans la tradition de Vygotsky (2024) ISSN 2291-6717, vol 8, no 1, 26-40. 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles aux élèves avec une déficience visuelle : de la théorie à la 

pratique. 

Barras   DOI:10.51657/w2a79h79 27 

© Barras, 2024. Publié par la Revue internationale du CRIRES : innover dans la tradition de Vygotsky. Ceci est un article en 

libre accès, diffusé sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 

Internationale (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr), laquelle permet le partage (copie, reproduction et 

communication) sauf pour usage commercial et sans modification de l’original, à condition que l’article original soit cité. 

 

 

 

drawing on the vygotskian approach towards special education. Third, from a practical 

perspective, it presents assessment tools and teaching-learning strategies for SESs, aimed at 

supporting special education teachers and educators working in this field. 

 

Keywords: teaching-learning ; social-emotional skills ; visual impairments ; social-

emotional learning ; Vygotsky 

 

 

Note d’auteur 

 

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6403-5160 

 

Toute correspondance concernant cet article doit être adressée à Alessio Barras, Rue St. Pierre 

Canisius 21 ; 1700 Fribourg            alessio.barras@unifr.ch 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
https://orcid.org/0000-0002-6403-5160
mailto:alessio.barras@unifr.ch


Revue internationale du CRIRES :  innover dans la tradition de Vygotsky (2024) ISSN 2291-6717, vol 8, no 1, 26-40. 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles aux élèves avec une déficience visuelle : de la théorie à la 

pratique. 

Barras   DOI:10.51657/w2a79h79 28 

© Barras, 2024. Publié par la Revue internationale du CRIRES : innover dans la tradition de Vygotsky. Ceci est un article en 

libre accès, diffusé sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 

Internationale (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr), laquelle permet le partage (copie, reproduction et 

communication) sauf pour usage commercial et sans modification de l’original, à condition que l’article original soit cité. 

 

Les compétences socio-émotionnelles (CSE), essentielles pour interagir avec autrui, 

favorisent l’acceptation par les pairs, la réussite scolaire et le bien-être des élèves (Cipriano et 

al., 2023 ; Durlak et al., 2011). Cependant, les élèves avec une déficience visuelle (DV) peuvent 

rencontrer des difficultés dans ce domaine en raison de leur perception limitée des indices 

visuels (p. ex., expressions faciales, gestes) et de l’inaccessibilité de certains environnements 

(p. ex., une classe bruyante qui rend difficile l’identification auditive des émotions des autres) 

(Roe et Webster, 2002). 

Les CSE sont définies comme la capacité à traiter cognitivement des informations 

sociales (p. ex., identifier les émotions des autres) et à adopter des comportements adaptés pour 

interagir avec autrui (p. ex., tenir une conversation, jouer avec ses pairs, développer des 

amitiés), de façon adaptée à l’environnement (p. ex., interagir différemment avec les pairs en 

classe et pendant le jeu) (Beauchamp et Anderson, 2010 ; Nader-Grosbois, 2016). Le 

développement des CSE résulte d’une interaction dynamique entre des facteurs 

environnementaux et des éléments liés à la maturation du système sensoriel (p. ex., la détection 

des yeux et du visage), du système moteur (p. ex., l’imitation de base et les activités triadiques), 

et du développement socio-cognitif (p. ex., la reconnaissance des émotions, l’attention 

conjointe, le jeu symbolique, le langage intérieur, la théorie de l’esprit ; Fernyhough, 2008 ; 

Soto-Icaza et al., 2015; Vissers et al., 2020). Ainsi, l’apprentissage des CSE repose 

principalement sur le modelage social, l’observation et l’imitation d’autrui (Bandura, 2023). Ce 

processus d’apprentissage est soutenu par les systèmes visuel et socio-cognitif, médié par des 

outils culturels (p. ex., le langage ; Vissers et al., 2020), et se déroule au travers d’interactions 

émotionnellement significatives avec des pairs ou des adultes présents dans l’environnement 

(Vygotskij, 1931/2009 ; Vygotsky, 2019). 

Bien que l’acquisition de CSE soit attendue chez tous·tes, les élèves avec une DV 

peuvent rencontrer des difficultés et développer des stratégies de compensation (Boettcher et 

Dammeyer, 2016 ; Roe, 2019). Pendant l’enfance, ces difficultés peuvent se manifester dans 

l’attention conjointe (Tadić et al., 2009 ; Urqueta Alfaro et al., 2018), l’initiation d’interactions 

(Preisler, 1991), ainsi que dans le jeu symbolique et la théorie de l’esprit (Brambring et 

Asbrock, 2010 ; Green et al., 2004). Des comportements stéréotypés comme la manipulation 

des yeux ou les mouvements d’autostimulation sont également observés (Molinaro et al., 2020 ; 

Molloy et Rowe, 2011). À l’âge scolaire, les élèves avec une DV peuvent éprouver des 

difficultés dans la résolution de problèmes sociaux (McAlpine et al., 1995 ; Pring et al., 1998), 

la communication pragmatique (James et Stojanovik, 2007 ; Pijnacker et al., 2012 ; Tadić et al., 

2010) et les interactions avec leurs pairs (Cappagli et al., 2018 ; Celeste, 2006). À l’adolescence, 

ces difficultés peuvent conduire à des réseaux sociaux réduits et à des sentiments de solitude 

(Huurre et Aro, 2000 ; Kef, 1997; Kroksmark et Nordell, 2001). Toutefois, il est important de 

ne pas attribuer ces difficultés uniquement à la présence d’une DV (Warren, 1994). D’abord, 

parce que les élèves avec une DV sont susceptibles de surmonter leurs difficultés au cours du 

développement grâce à des stratégies de compensation (Pérez Pereira et Conti-Ramsden, 2020 ; 

Peterson et al., 2000). Ensuite, parce que l’acquisition des CSE dépend aussi de l’organisation 

structurelle de l’environnement ainsi que de l’attitude des pairs et des adultes (Silverman, 2023 ; 

Vygotsky, 2019). 

Dans le domaine de la pédagogie spécialisée, compte tenu de l’impact de la déficience, 

il est essentiel de soutenir le potentiel d’apprentissage des élèves et leur capacité à développer 

des stratégies de compensation (Vygotsky et al., 1929/1993). La littérature scientifique met en 

avant l’importance de l’enseignement-apprentissage explicite des CSE auprès d’élèves avec 

une DV (Roe, 2019; Sacks et Page, 2017), tandis qu’une revue systématique confirme 

l’efficacité des interventions dans ce domaine (Caron et al., 2023). De plus, les CSE constituent 
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un domaine clé dans deux curricula pour élèves avec une DV : l’Expanded Core Curriculum 

aux États-Unis (Allman et Lewis, 2014) et le Curriculum Framework for Children and Young 

People with Vision Impairment au Royaume-Uni (Hewett et al., 2022). Bien que ces curricula 

reposent sur des bases théoriques variées, il est pertinent de les compléter par une approche 

générale de l’enseignement-apprentissage, spécifiquement adaptée aux CSE des élèves avec 

une DV.  

À cet égard, cet article théorique poursuit trois objectifs. Premièrement, d’un point de 

vue théorique, le modèle heuristique intégré des compétences sociales (Nader-Grosbois, 2016) 

est mobilisé pour explorer le lien spécifique entre les CSE et la DV. Deuxièmement, d’un point 

de vue théorique, l’approche vygotskienne en pédagogie spécialisée (Vygotsky et al., 

1929/1993) est utilisée pour proposer une théorie générale de l’enseignement-apprentissage des 

CSE auprès d’élèves avec une DV. Troisièmement, face au manque d’outils pédagogiques dans 

ce domaine (Barras et al., 2023), des outils d’évaluation et des stratégies d’enseignement-

apprentissage des CSE sont proposés aux enseignant·e·s et éducateur·trice·s spécialisé·e·s qui 

travaillent dans ce domaine. 

 

Compétences socio-émotionnelles et déficience visuelle 

 

La littérature scientifique met en évidence, sous divers angles, les difficultés rencontrées par 

les élèves avec une DV dans l’acquisition et l’application des CSE (Brambring et Asbrock, 

2010 ; Kroksmark et Nordell, 2001 ; Pring et al., 1998 ; Runjić et al., 2015 ; Salleh et al., 2011). 

En même temps, l’accent est mis sur leur capacité à développer des stratégies compensatoires 

tout au long de leur développement (Boettcher et Dammeyer, 2016 ; Pérez Pereira et Conti-

Ramsden, 2020 ; Peterson et al., 2000; Roe et Webster, 2002).  

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des CSE, Nader-Grosbois (2016) a élaboré le 

modèle heuristique intégré des compétences sociales, illustré à la Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr


Revue internationale du CRIRES :  innover dans la tradition de Vygotsky (2024) ISSN 2291-6717, vol 8, no 1, 26-40. 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles aux élèves avec une déficience visuelle : de la théorie à la 

pratique. 

Barras   DOI:10.51657/w2a79h79 30 

© Barras, 2024. Publié par la Revue internationale du CRIRES : innover dans la tradition de Vygotsky. Ceci est un article en 

libre accès, diffusé sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 

Internationale (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr), laquelle permet le partage (copie, reproduction et 

communication) sauf pour usage commercial et sans modification de l’original, à condition que l’article original soit cité. 

 

 

Figure 1 

 

Modèle heuristique intégré des compétences sociales de Nader-Grosbois (2016) 

 

 
 

Le modèle de Nader-Grosbois (2016) comprend trois niveaux, avec les compétences 

d’attention conjointe et de reconnaissance des émotions identifiées comme prérequis. Le 

premier niveau, le traitement de l’information sociale, inclut des compétences socio-cognitives 

telles que la compréhension des perspectives d’autrui, l’utilisation de la communication 

pragmatique, la résolution de problèmes sociaux, et est soutenu par l’autorégulation 

émotionnelle et des fonctions cognitives (p. ex., l’attention, l’inhibition, la planification). Le 

deuxième niveau, les interactions sociales, concerne les comportements de l’enfant dans les 

interactions, influencés par les personnes présentes (p. ex., les pairs, les adultes) et 

l’environnement (p. ex., compétitif ou coopératif, en situation de récréation ou de leçon 

d’apprentissage). Enfin, le troisième niveau, l’adaptation sociale, porte sur la qualité des 

relations sociales établies au fil du temps, qui entraine une certaine acceptation sociale et 

perception de soi de l’enfant (Nader-Grosbois, 2016). Ces trois niveaux sont influencés par 

l’environnement, notamment par les caractéristiques parentales et familiales, comme le 

souligne Nader-Grosbois (2016). Cependant, cette influence dépasse le cadre familial, en 

incluant également celle des pairs, des enseignant·e·s ou des éducateur·trice·s spécialisé·e·s 

(Hartas, 2022). 

En appliquant le modèle de Nader-Grosbois (2016) à la littérature scientifique sur les élèves 

avec une DV, il est possible d’explorer le lien spécifique entre les CSE et la DV (Roe, 2019). 

Quant aux prérequis, des études soulignent des difficultés dans l’acquisition et le maintien de 
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l’attention conjointe (Bigelow, 2003 ; Tadić et al., 2009 ; Urqueta Alfaro et al., 2018), ainsi que 

dans la reconnaissance des émotions exprimées par autrui (Dyck et al., 2004 ; Minter et al., 

1991). Or, l’attention conjointe et la reconnaissance des émotions, qui reposent sur la 

coordination de plusieurs sens (Battich et al., 2020), peuvent être soutenues chez les élèves avec 

une DV par des indices auditifs et kinesthésiques (p. ex., les variations sonores, les courants 

d’air, l’écholocalisation) (Bigelow, 2003 ; Dyck et al., 2004). Au niveau du traitement de 

l’information sociale, les élèves avec une DV peuvent rencontrer des difficultés dans la théorie 

de l’esprit (Brambring et Asbrock, 2010; Green et al., 2004; McAlpine et al., 1995; Pring et al., 

1998), la pragmatique de la communication (James et Stojanovik, 2007; Mosca et al., 2015; 

Pijnacker et al., 2012; Tadić et al., 2010), la résolution des problèmes sociaux (McAlpine et al., 

1995; Pring et al., 1998), l’autorégulation et les fonctions exécutives (Heyl et Hintermair, 2015; 

Setti et al., 2022). Toutefois, ces difficultés sont susceptibles d’être récupérées chez les élèves 

avec une DV au cours de leur développement grâce aux stratégies de compensation (p. ex., 

l’utilisation du langage intérieur pour réguler ses propres émotions ; Pérez Pereira et Conti-

Ramsden, 2020 ; Peterson et al., 2000). Au niveau des interactions sociales, les élèves avec une 

DV peuvent passer plus de temps seuls et avoir moins d’interactions sociales que leurs pairs 

sans DV (Cappagli et al., 2018 ; Caron et al., 2021 ; Celeste, 2006). Des comportements 

stéréotypés (Molinaro et al., 2020 ; Molloy et Rowe, 2011), similaires à ceux des enfants 

autistes (Pring, 2004), sont parfois observés. Cette similarité alimente le débat sur la prévalence 

de l’autisme parmi les élèves avec une DV (Brambring, 2011 ; Fazzi et al., 2019). Toutefois, 

ces comportements peuvent résulter de mécanismes socio-cognitifs différents, être fonctionnels 

et adaptatifs (p. ex., le balancement aide à la perception du corps dans l’espace) et se manifester 

moins fréquemment avec le temps (Brambring, 2011 ; Pérez Pereira et Conti-Ramsden, 2020). 

Au niveau de l’adaptation sociale et de la perception sociale de soi, des facteurs tels que l’âge, 

la sévérité de la DV et l’indépendance en orientation et mobilité semblent jouer un rôle clé 

(Augestad et Elmer, 2017 ; Papadopoulos et al., 2011). En même temps, l’environnement, 

potentiellement marqué par des barrières structurelles (p. ex., une cour de récréation 

inaccessible) ou attitudinales (p. ex., des moqueries de la part des pairs), influence également 

l’adaptation sociale (Roe, 2019).  

En conclusion, bien que les élèves avec une DV rencontrent des difficultés, il est important 

de reconnaître leur potentiel d’apprentissage, leur capacité à développer des stratégies de 

compensation, ainsi que l’influence de l’environnement, susceptible de favoriser ou d’entraver 

le développement des CSE (Roe et Webster, 2002). Cette dynamique est au cœur de l’approche 

vygotskienne en pédagogie spécialisée, qui est présentée ci-dessous (Vygotsky et al., 

1929/1993).  

 

Théorie de l’enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles 

 

Approche vygotskienne en pédagogie spécialisée 

 

Cette approche, décrite dans Fundamentals of defectology (Vygotsky et al., 1929/1993), 

repose sur plusieurs thèses théoriques ayant des applications pratiques (Barisnikov et 

Petitpierre, 1994). Premièrement, la personne prime sur la déficience. En ce sens, l’intérêt doit 

être porté sur les réactions cognitives et comportementales des élèves avec une DV, plutôt que 

sur la DV elle-même (Vygotsky et al., 1929/1993). Deuxièmement, le développement d’un 

enfant avec déficience n’est pas diminué ou en retard, mais structurellement différent. Par 

conséquent, il est inapproprié de considérer de manière arithmétique qu’un enfant avec une DV 

a quelque chose en moins, car sa trajectoire de développement est différente (Vygotsky et al., 

1929/1993). Troisièmement, il est nécessaire de penser en matière de processus différents. Par 
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exemple, « lire avec la main, comme le font les enfants aveugles, et lire avec les yeux sont des 

processus psychologiques différents, même s’ils remplissent la même fonction culturelle dans 

le comportement de l’enfant » (Vygotsky et al., 1929/1993, p. 43, trad. libre). Quatrièmement, 

la pédagogie spécialisée est confrontée à des processus de développement qui sont infiniment 

différents. En ce sens, le développement socio-émotionnel de l’enfant avec une DV se fera 

« d’une autre manière, par un autre chemin, par d’autres outils » (Vygotsky et al., 1929/1993, 

p. 34, trad. libre) (p. ex., le développement de l’attention conjointe par des indices auditifs et 

kinesthésiques). Cinquièmement, le rôle dualiste de la déficience est souligné : « d’une part, la 

déficience signifie… une limitation… dans le développement ; d’autre part, elle stimule un 

progrès accru,… précisément parce qu’elle crée des difficultés » (Vygotsky et al., 1929/1993, 

p. 32, trad. libre). Enfin, et sixièmement, est mis en avant le processus de compensation. Il ne 

s’agit pas d’effacer la DV, mais de compenser les difficultés qu’elle peut engendrer. Ainsi, le 

rôle de l’enseignant·e ou de l’éducateur·trice spécialisé·e est de trouver des outils 

« symboliques différents qui conservent le même contenu » (Vygotsky et al., 1929/1993, p. 85, 

trad. libre) (p. ex., des pictogrammes en relief à la place des images, l’écriture en braille à la 

place des lettres écrites, l’utilisation d’indices auditifs et kinesthésiques pour la reconnaissance 

des émotions). La réussite de ce processus dépend de la relation entre la sévérité de la déficience 

et les outils, ou stratégies de compensation, que l’environnement met à la disposition de l’enfant 

avec une DV. En ce sens, « le développement, compliqué par une déficience, représente 

toujours et en toutes circonstances un processus créatif » (Vygotsky et al., 1929/1993, p. 34, 

trad. libre), auquel les enseignant·e·s et les éducateur·trice·s spécialisé·e·s participent en créant 

des outils, des stratégies de compensation et des situations d’enseignement-apprentissage.  

 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles 

 

Selon la Loi génétique générale du développement culturel (Vygotskij, 1931/2009), une 

compétence (p. ex., orienter son regard vers les autres) émerge d’abord dans le cadre 

d’interactions sociales avant d’être intériorisée par l’enfant. Dans le contexte scolaire, cette 

intériorisation se réalise dans des situations d’enseignement-apprentissage — traduction du 

« mot russe obuchenie qui désigne un processus à double face, dont l’une fait effectivement 

référence à l’apprentissage (un changement dans les processus psychologiques et les 

connaissances de l’enfant), tandis que l’autre concerne l’organisation de l’environnement par 

l’adulte » (Cole, 2009, p. 292, trad. libre). En ce sens, l’acquisition d’une compétence (p. ex., 

orienter son regard vers les autres) se fait en deux étapes simultanées. Premièrement, l’enfant a 

une certaine expérience vécue (Barrs, 2021 ; Marchand et al., 2023), qui l’amène à intérioriser 

et à réfracter la compétence de manière personnelle. Pour le motiver à apprendre cette 

compétence, il est possible d’agir sur cette expérience vécue (p. ex., si l’élève aime le chant, 

raconter l’histoire de son chanteur préféré apprenant à orienter son regard vers les autres pour 

réussir ses concerts pourrait être motivant). Ainsi, personnaliser l’enseignement-apprentissage 

en fonction des intérêts des élèves avec une DV est essentiel (Cong-Lem, 2022). 

Deuxièmement, l’intériorisation se produit lorsque l’enseignement-apprentissage se situe dans 

la zone de développement prochain de l’élève, c’est-à-dire entre la résolution autonome de 

problèmes et celle qui se fait sous la guidance d’un adulte ou de pairs plus compétents (Barrs, 

2021). À cette fin, van Eijden et al. (2023) recommandent de proposer des activités partagées 

pour permettre à l’élève avec une DV d’effectuer l’intériorisation. Enfin, dans la situation 

d’enseignement-apprentissage, l’accent est mis sur l’interaction sociale et sur l’utilisation 

d’outils ou de stratégies de compensation. En ce qui concerne l’interaction sociale, 

l’enseignant·e ou l’éducateur·trice spécialisé·e guidera l’enfant par étayage, puis par estompage 

du soutien, permettant ainsi à l’élève de gagner en autonomie (Bodrova et Leong, 2012). Quant 
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aux outils et stratégies de compensation (p. ex., des pictogrammes tactiles, des bandes audios 

ou des stratégies spécifiques), il faut les mobiliser pour favoriser le processus de compensation 

des difficultés engendrées par la DV (Barrs, 2021). 

Cet exemple montre comment l’acquisition d’une compétence (p. ex., orienter son 

regard vers les autres) peut être encouragée. Cette compétence est acquise de manière fortuite 

par la plupart des enfants, mais elle peut représenter un défi pour les élèves avec une DV, 

comme le montrent de nombreuses interventions d’enseignement-apprentissage à cet égard 

(Jindal-Snape, 2004, 2005b, 2005a ; Jindal-Snape et al., 1998; Raver, 1987). L’approche 

vygotskienne en pédagogie spécialisée et la description de l’enseignement-apprentissage des 

CSE fournissent aux enseignant·e·s et aux éducateur·trice·s spécialisé·e·s un cadre théorique 

et pratique pour aborder des situations d’enseignement-apprentissage. Ce cadre permet le 

déploiement d’outils d’évaluation et de stratégies d’enseignement-apprentissage, qui seront 

présentés dans le chapitre suivant. 

 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles  

aux élèves avec une déficience visuelle 

 

Dans la pratique des enseignant·e·s ou éducateur·trice·s spécialisé·e·s, l’enseignement-

apprentissage des CSE peut se faire de manière implicite, dans des environnements naturels (p. 

ex., dans le cadre de la récréation, du jeu libre, d’activités sportives ou de loisirs), ou de manière 

explicite lors de leçons individuelles ou en groupe. Pour les élèves avec une DV, un 

enseignement-apprentissage explicite est recommandé, car l’enseignement en milieu naturel 

seul peut être insuffisant (Allman et Lewis, 2014 ; Hewett et al., 2022 ; Sacks, 2014). Il est donc 

important de suivre deux étapes, comme le conseillent plusieurs ouvrages spécialisés dans le 

domaine (Roe et Webster, 2002 ; Sacks et Page, 2017) : d’abord évaluer les CSE, puis effectuer 

un enseignement-apprentissage explicite de celles-ci.  

 

Évaluation des compétences socio-émotionnelles 

 

L’évaluation a pour objectif de guider l’enseignement-apprentissage en identifiant les 

opportunités de développement (Whitcomb, 2018). Diverses méthodes peuvent être utilisées 

pour évaluer les CSE, telles que les observations systématiques, les scénarios de résolution de 

problèmes sociaux et les échelles d’évaluation du comportement (Whitcomb, 2018). Parmi ces 

outils, les échelles d’évaluation du comportement sont peu coûteuses en temps et faciles à 

utiliser par différents observateurs (Whitcomb, 2018). Des échelles spécifiques ont été 

développées pour les élèves avec une DV : le Social Skills Assessment Tool for Children with 

Visual Impairments: Revised (Sacks, 2014) et le Social Competence Assessment (Loumiet et 

Levack, 1992). Sacks (2014) recommande de privilégier des outils ayant de bonnes qualités 

psychométriques, même s’ils ne sont pas spécifiquement conçus pour la DV. En ce sens, la 

revue systématique de Cordier et al. (2015) met en avant le Social Skills Improvement System-

Social Emotional Learning, récemment traduit en français (Elliott et Gresham, 2021). Enfin, 

dans une approche complémentaire à l’évaluation standardisée appelée évaluation dynamique 

(Bodrova et Leong, 2012 ; Haywood et Lidz, 2006), le protocole Social Thinking® Dynamic 

Assessment Protocol a été identifié (Norris, 2018). Cette méthode d’évaluation, qui implique 

une participation active de l’évaluateur·trice en tant qu’assistant·e, permet de saisir les 

compétences qui sont en émergence chez les élèves (Barrs, 2021).   

 

Enseignement-apprentissage des compétences socio-émotionnelles 
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En dehors des leçons explicites sur les CSE, plusieurs approches peuvent être 

envisagées. Premièrement, il est important de favoriser les interactions entre les élèves avec et 

sans DV pendant la récréation, les activités extrascolaires, les clubs sportifs ou les loisirs 

(Sacks, 2014). Deuxièmement, l’intégration des CSE dans les routines quotidiennes, telles que 

les salutations, les excuses et la résolution des conflits, peut encourager leur apprentissage et 

leur transfert dans différents environnements (Sacks et Page, 2017). Troisièmement, il est 

important de promouvoir une compréhension mutuelle entre les élèves avec et sans DV, en 

expliquant les défis spécifiques associés à la DV lors d’ateliers de sensibilisation. Enfin, il est 

important d’éviter « un “sur-étayage” en engageant beaucoup plus de conversations, en posant 

plus de questions et en exigeant plus d’actions » (Roe et Webster, 2002, p. 200, trad. libre). En 

effet, un soutien excessif pourrait entraver des possibilités d’apprentissage et de développement 

pour les élèves avec une DV (van Eijden et al., 2023).  

Dans les leçons explicites, diverses stratégies peuvent être mises en œuvre. Le contenu 

de ces activités peut s’inspirer du Expanded Core Curriculum (Allman et Lewis, 2014) ou de 

programmes d’apprentissage socio-émotionnel pour élèves sans DV (DiPerna et al., 2015). La 

liste suivante propose des stratégies d’enseignement-apprentissage des CSE : 

 

• L’audiodescription consiste à décrire les informations visuelles de l’environnement, 

habituellement perçues par le système visuel. Pour les CSE, il est important de fournir 

une audiodescription comportementale (ce qu’ils·elles font) et émotionnelle (ce 

qu’ils·elles ressentent) (van Eijden et al., 2023).  

• La médiation par les pairs implique l’enseignement des CSE aux élèves avec une DV 

à l’aide d’un pair sans DV. Ce dernier agit comme modèle et reçoit des conseils et un 

soutien de la part de l’enseignant·e sur la meilleure manière d’aider ses camarades à 

acquérir les CSE (Sacks, 2014). 

• Les jeux de rôles simulent des situations sociales réelles dans un environnement 

sécurisé. Ceux-ci peuvent être réalisés en classe ou en petits groupes, entre les élèves 

avec et sans DV. Avant de commencer, une CSE à réaliser est explicitée, les rôles sont 

distribués et joués, et une rétroaction sera donnée. Une discussion finale permet 

l’analyse de la situation jouée (Sacks, 2014). 

• Les approches audiovisuelles, telles que l’enregistrement audio ou vidéo des 

interactions sociales, facilitent la discussion et l’apprentissage des CSE. Il est 

recommandé de développer les discussions autour des comportements verbaux, non-

verbaux et émotionnels, reconnaissables au ton de la voix (Sacks et Page, 2017). 

• Les stratégies comportementales comprennent la présentation, la démonstration et la 

pratique d’une CSE. De plus, il s’agit de guider l’apprenant dans la mise en pratique, en 

lui fournissant des rétroactions et en lui permettant la généralisation de la CSE dans des 

situations réelles (Sacks, 2014). 

• Les stratégies cognitivo-comportementales consistent à expliciter « les compétences 

sociocognitives sous-jacentes nécessaires pour savoir quand réaliser quels types de 

comportements » (Sacks et Page, 2017, p. 778, trad. libre). Par l’intermédiaire de 

discussions, les élèves avec une DV peuvent développer des stratégies pour saisir les 

émotions et les perspectives des autres, ainsi que les leurs, afin de s’adapter à différents 

environnements (Sacks, 2014). 

• Le mentorat par des pairs ou des adultes avec une DV permet d’aborder ouvertement 

la DV et le développement des CSE. Les mentors jouent un rôle de modèle positif et 

soutiennent le développement socio-émotionnel des élèves avec une DV (Sacks, 2014). 
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Conclusion 

 

Cet article théorique part de deux constats : d’une part, la diversité des fondements 

théoriques des curricula pour les élèves avec une DV (Allman et Lewis, 2014 ; Hewett et al., 

2022), et d’autre part, le manque d’outils pratiques pour l’évaluation et l’enseignement-

apprentissage des CSE auprès d’élèves avec une DV (Barras et al., 2023). En ce sens, l’article 

théorique a poursuivi trois objectifs. Premièrement, d’un point de vue théorique, explorer le 

lien spécifique entre les CSE et la DV. Deuxièmement, d’un point de vue théorique, proposer 

une théorie générale de l’enseignement-apprentissage des CSE pour les élèves avec une DV. 

Troisièmement, d’un point de vue pratique, proposer des outils d’évaluation et stratégies 

d’enseignement-apprentissage des CSE pour les élèves avec une DV. 

En se référant au modèle heuristique intégré des compétences sociales de (Nader-

Grosbois, 2016), les résultats de la littérature scientifique sur les CSE des élèves avec une DV 

ont été présentés. Ceux-ci mettent en évidence des difficultés potentielles, liées à des facteurs 

personnels, qui peuvent être surmontées au fil du développement, ainsi que des barrières 

structurelles et attitudinales présentes dans l’environnement. Compte tenu des difficultés, 

l’importance de reconnaître le potentiel d’apprentissage des CSE et de développement de 

stratégies de compensation chez les élèves avec une DV a été soulignée. D’un point de vue 

théorique, en s’appuyant sur Vygotsky et al. (1929/1993), les principes suivants pour une 

théorie générale de l’enseignement-apprentissage des CSE aux élèves avec une DV ont été 

exposés : partir des intérêts et de l’expérience vécue de l’apprenant·e ; le·la guider dans sa zone 

de développement prochain, d’abord par étayage, puis par estompage ; développer des outils 

(p. ex. des pictogrammes tactiles, des bandes audios ou des stratégies spécifiques) permettant 

d’entamer le processus de compensation. D’un point de vue pratique, les volets de l’évaluation 

et de l’enseignement-apprentissage ont été abordés. Pour l’évaluation, il est recommandé 

d’évaluer les CSE à l’aide d’outils d’évaluation spécifiques à la DV, comme le Social Skills 

Assessment Tool for Children with Visual Impairments: Revised (Sacks, 2014), et d’outils 

scientifiquement validés, comme le Social Skills Improvement System-Social Emotional 

Learning (Elliott et Gresham, 2021). Quant à l’enseignement-apprentissage, il est recommandé 

d’inclure des leçons d’enseignement-apprentissage explicite des CSE dans le plan 

hebdomadaire, en réalisant des activités et en utilisant plusieurs stratégies proposées (p. ex., les 

jeux de rôle, l’audiodescription ou les stratégies cognitivo-comportementales). 

Les perspectives se dessinent sur plusieurs fronts. En matière d’évaluation, il serait 

pertinent de développer un protocole d’évaluation dynamique des CSE (Haywood et Lidz, 

2006) spécifiquement adapté aux élèves avec une DV, inspiré de celui de Norris (2018). 

Concernant l’enseignement-apprentissage, un programme dédié aux CSE pour les élèves avec 

une DV est en cours d’élaboration, à l’image des programmes de Social Emotional Learning 

(Jones et al., 2017). Par ailleurs, la création de formations pour les enseignant·e·s, 

éducateur·trice·s spécialisé·e·s et parents sur la manière de favoriser l’apprentissage des CSE 

auprès des élèves avec une DV serait souhaitable (van Eijden et al., 2023). Ces initiatives, 

combinées à des actions visant à rendre l’environnement accessible, pourraient améliorer 

l’enseignement-apprentissage des CSE aux élèves avec une DV. Ainsi, les élèves avec une DV 

pourraient expérimenter réussites et échecs dans les interactions sociales, ce qui favoriserait 

leur développement socio-émotionnel et leur pleine participation à la vie sociale. 
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