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Les élèves ayant un trouble développemental du langage (TDL) 

présentent un déficit sévère d’une ou de plusieurs habiletés langagières, 
ce qui affecte l’expression ou la compréhension du langage ou les deux, et 
ce, tant à l’oral qu’à l’écrit (Gillam et al., 2017; Mazeau et Pouhet, 2014). 
Ce trouble est associé à des difficultés scolaires importantes touchant 
plusieurs habiletés de base comme la conscience phonologique, la 
conscience morphologique, le vocabulaire et le traitement orthographique 
(Catts et al., 2002; Norbury et al., 2017). Souvent présents en comorbidité 
avec le TDL, d’autres troubles, comme le déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H) et la dyspraxie, peuvent affecter la régulation des 
fonctions exécutives et la coordination des gestes moteurs en écriture 
(Gillam et al., 2017; Mazeau et Pouhet, 2014). Considérant les 
répercussions que ces difficultés peuvent avoir sur l’ensemble du parcours 
scolaire, les enseignants se doivent d’être conscients des obstacles que 
peuvent rencontrer les élèves ayant un TDL afin de favoriser leur pleine 
participation aux activités d’apprentissage (Catts et Kamhi, 2005; 
Rousseau et al., 2015). Toutefois, les écoles ne sont pas toujours outillées 
pour leur offrir les accompagnements ou les ressources adéquats (Breault 
et al., 2019). Dans cette optique, notre recherche s’est intéressée à des 
interventions novatrices intégrant la musique en raison des habiletés 
langagières qu’elles permettent de développer, notamment le vocabulaire 
(Lawson-Adams et Dickinson, 2020; Piro et Ortiz, 2009) et l’orthographe 
lexicale (Gaboury et al., 2020). 

  
L’article vise à mettre en lumière les actions facilitantes et les défis 

soulevés en lien avec le développement des habiletés langagières et la 
participation des élèves qui ont un TDL par des enseignantes de première 
année en classe en adaptation scolaire lors de la mise en place de routines 
jumelant la musique et la littératie (routines MusLi). Ces routines incluaient 
plusieurs parlers-rythmés (comptines) différents, dont le texte exploitait des 
régularités orthographiques, à raison d’un thème par semaine, et des jeux 
rythmiques. Par exemple, ces activités incluaient des répétitions rythmées 
de syllabes (vitamines rythmiques vocales), des jeux de pulsations pendant 
l’écoute du parler-rythmé; des percussions corporelles; des jeux 
d’association rythme-texte ou la lecture de mots en suivant la pulsation 
d’une musique instrumentale (Lessard et Boivin, à paraître). Toutes les 
activités ont été conçues pour soutenir les habiletés des élèves en lecture 
(identification des mots, fluidité), en écriture (orthographe lexicale, syntaxe) 
et à l’oral (conscience phonologique, vocabulaire). Trois enseignantes ont 
mis en place les routines MusLi dans leur classe pendant six semaines 
avant de participer à un groupe de discussion. Leurs propos ont ensuite été 
retranscrits intégralement et ont fait l’objet d’une analyse de contenu 
(Dionne, 2018; L’Écuyer, 1990) par un procédé de thématisation en continu 
(Paillé et Mucchielli, 2016). Les résultats mettent en lumière des 
facilitateurs et des obstacles liés au programme MusLi et aux actions 
posées par les enseignantes.  
  



 
 

REVUE HYBRIDE DE L’ÉDUCATION 
 

 

Numéro 1  
 

Été 2023 

 

140 

Premièrement, les enseignantes ont identifié des facilitateurs liés 
aux caractéristiques du programme. Sa dimension routinière, sa courte 
durée et sa malléabilité sécurisaient les élèves et permettaient aux 
enseignantes d’adapter les activités au profil de leur groupe. Elles ont pu 
aussi observer une progression dans la compréhension des consignes et 
de certains concepts en littératie. Cela concorde avec le fait que de courtes 
interventions quotidiennes auraient de meilleurs effets à long terme sur les 
apprentissages en littératie que des séances d’interventions espacées 
(Chapleau et al., 2020). De plus, la répétition est une approche favorisant 
la compréhension pour les élèves ayant un TDL (Lussier et al., 2017). Dans 
le même ordre d’idées, les parlers-rythmés proposés chaque semaine ont 
donné l’occasion aux enseignantes d’offrir un enseignement contextualisé 
des habiletés en littératie selon le niveau des élèves, ce qui a permis 
d’exposer ceux-ci à la complexité du langage, de favoriser un rappel des 
connaissances et de discuter des concepts à partir du texte (Gillam et al., 
2017; Godin et Chapleau, 2020). Enfin, les élèves montraient du plaisir à 
s’engager dans les activités MusLi. Les parlers-rythmés accrocheurs 
pourraient avoir suscité la motivation, puisque la musique favorise 
l’expression de soi et stimule des réactions affectives (Zosim, 2014). 

  
Deuxièmement, d’autres facilitateurs aux apprentissages ont été 

rapportés par les enseignantes, ceux-ci étant liés aux actions qu’elles ont 
posées. Plusieurs actions semblaient se rattacher à la différenciation 
pédagogique en raison de l’attention que les enseignantes montraient vis-
à-vis des besoins de leurs élèves et de l’ouverture dont elles faisaient 
preuve par rapport à la diversité des profils dans le groupe (Rousseau, 
2015; Rousseau et al., 2015). Le niveau de différenciation variait entre la 
flexibilité (p. ex. : conception d’un support visuel pour le parler-rythmé), les 
adaptations (p. ex. : matériel ajusté aux besoins d’un élève) et la 
modification (p. ex. : retrait complet de certaines activités) (Moldoveanu et 
al., 2016; Prud’homme et al., 2015). Elles étaient mises de l’avant de façon 
à réduire les potentielles situations d’échec et à permettre la pleine 
participation des élèves aux activités (Rousseau, 2015). 

  
Troisièmement, les enseignantes ont identifié des obstacles liés 

aux routines MusLi. En particulier, la complexité de certaines tâches 
(p. ex. : réciter un parler-rythmé tout en faisant des gestes rythmés), le 
niveau de difficulté des textes et l’intensité sonore des percussions 
corporelles se sont révélés être un défi pour ceux ayant des difficultés de 
coordination, liées aux fonctions exécutives ou à une hypersensibilité au 
bruit. Il est possible que quelques tâches aient créé une surcharge 
cognitive chez les élèves en raison de leur TDL, particulièrement ceux 
présentant un diagnostic de TDA/H ou de dyspraxie en comorbidité 
(Bragard et Schelstraete, 2006; Gillam et al., 2017; Lussier et al., 2017; 
Mazeau et Pouhet, 2014). Parallèlement, le sens des parlers-rythmés 
comportant un plus grand ratio de mots de vocabulaire abstrait était moins 
accessible pour les élèves (Lussier et al., 2017; Mazeau et Pouhet, 2014). 
Il est cependant possible d’envisager des versions simplifiées des tâches 
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rythmiques, une réduction du nombre de mots abstraits se trouvant dans 
les textes et l’ajout d’un support visuel afin de favoriser la compréhension 
des élèves et leur participation (Catts et Kamhi, 2005; Gillam et al., 2017). 

  
Quatrièmement, le volet rythmique des routines MusLi a pu 

engendrer des obstacles pour certaines enseignantes n’ayant pas une 
formation musicale avancée, notamment en ce qui concerne leur aisance 
à enseigner certains rythmes et leur perception de compétence dans ce 
domaine (Burak, 2019; De Vries, 2013, 2017; Koca, 2013). Un 
enregistrement audio était fourni pour pallier cette situation. Lorsque celui-
ci était de moins bonne qualité, un obstacle se présentait au moment d’offrir 
aux élèves une plus grande diversité de variantes rythmiques qui 
répondaient à leur niveau ou à leurs besoins (Lessard et Garneau-
Gaudreault, 2022; Mobbs et Cuyul, 2018; Scripp et Gilbert, 2016; 
Tomlinson et Imbeau, 2010). Pour réduire l’apparition de ces obstacles, il 
serait possible d’envisager l’inclusion du développement des compétences 
musicales de base au cœur des programmes de formation à 
l’enseignement (Lessard, 2021) et de fournir un matériel de haute qualité 
aux enseignantes qui déploient des routines MusLi dans leurs classes.  

 

En somme, cette recherche a permis de documenter les pratiques 
de trois enseignantes dans le cadre de routines novatrices jumelant 
musique et littératie auprès d’élèves qui présentent un TDL. Les résultats 
doivent être interprétés en considérant certaines limites, dont le contexte 
pandémique qui a entrainé la fermeture des classes en mars 2020. Le 
portrait présenté se rattache à ce contexte précis après six semaines de 
routines. Par ailleurs, la généralisation des résultats à d’autres contextes 
scolaires peut aussi être limitée par l’observation auprès d’un seul niveau 
scolaire, de même que le nombre restreint de participants et l’hétérogénéité 
des profils d’élèves qui présentent un TDL.  

 

Notre recherche a entrainé plusieurs retombées. Les routines 
MusLi ont permis de faciliter les apprentissages et la participation des 
élèves qui ont un TDL de multiples façons. L’aspect ludique des activités 
proposées dans le programme a favorisé l’engagement et la participation 
des jeunes, ce qui a réduit les possibilités qu’une situation de handicap se 
manifeste en classe. La structure souple du programme MusLi et ses 
contenus ont permis de répondre aux différents besoins émergeant auprès 
de groupes plus hétérogènes où des difficultés complexes s’observaient 
(langage, motricité, comportement, praxie, etc.). Le programme outillait 
également les enseignants en adaptation scolaire (ou les enseignants du 
primaire en classe inclusive) qui se disaient souvent démunis au moment 
d’accompagner leurs élèves qui présentent un TDL. Le programme 
proposait des interventions diversifiées et contextualisées (parlers-
rythmés). Par ailleurs, les obstacles rapportés par les enseignantes ont 
permis de dégager des pistes à retenir pour la mise en place de routines 
MusLi auprès d’élèves qui ont un TDL. L’une de ces pistes concerne la 
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segmentation des tâches complexes qui exige de coordonner la parole et 
les mouvements. Une autre piste est d’offrir un plus grand choix de 
modalités pour réaliser les activités (percussions corporelles moins 
bruyantes, textes accompagnés d’images pour soutenir la compréhension, 
utilisation de bâtonnets, etc.). À long terme, il serait également bénéfique 
de proposer une formation spécifique pour développer les habiletés 
musicales de base chez des enseignants du primaire. Ce volet musical 
permettrait de diversifier davantage les activités proposées aux élèves. 
Finalement, les retombées d’une collaboration entre enseignants de 
musique et enseignants généralistes au primaire seraient également à 
explorer. Cette collaboration mènerait à soutenir le développement des 
habiletés langagières par des approches novatrices qui combinent 
musique et littératie. Le but est de mieux répondre aux besoins diversifiés 
des élèves qui présentent un TDL. 
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