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L’accompagnement métacognitif de la
personne avec handicaps cognitifs,
facteur prédictif de réussite.



DÉROULÉ 

Présentation – « qui sommes-nous ? »

1. La métacognition – définition

2. La démarche métacognitive en pratique

3. La métacognition pour tous ! Au service de l’inclusion

4. Les apports de la métacognition - synthèses de la littérature scientifique



PSYADOM 
PROMOUVOIR L’INCLUSION :

Psyadom est un réseau de psychopédagogues spécialisés
dans l'accompagnement de tous ceux qui n'apprennent
pas (tout à fait) comme les autres : élèves, étudiants,
adultes en emploi ou en recherche, en formation.

+

Psyadom forme les personnes ressources qui les
entourent (organisme de formation).
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PSYADOM 

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE :
• Comité scientifique et collaboration avec un

professeur en sciences de l’éducation, une
psychomotricienne-sophrologue, des psychologues,
une orthophoniste, des enseignants.

• Une approche intégrative (sciences de l’éducation,
neurosciences, psychologie du développement, etc.)
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I. LA MÉTACOGNITION  
Étayer et nourrir la réflexivité pour rendre l’apprenant 
acteur et autonome. 



La métacognition du grec « méta » (au-delà) et du latin

« cognitio » (action de connaître) désigne la cognition

de la cognition ou la connaissance de ses mécanismes

d’apprentissage et plus largement de ses modes de

pensée et de raisonnement.

DÉFINITION.



Pour illustrer cela : l’attention (fonction cognitive) est

mobilisée pour écouter en cours par exemple là où la méta-

attention (métacognition relative à l’attention) est utilisée pour

évaluer si l’on a bien écouté en réunion et pour ajuster ses

stratégies de concentration.

LA COGNITION DE LA COGNITION ???



????

Métacognition et introspection :
« connais-toi toi-même »

Quel investissement des 
apprentissages ?

Quel vécu émotionnel des 
apprentissages ?

Introspection Métacognition

Quelles forces / faiblesses ? 
Quelles stratégies 
d’apprentissage ?



Construisez une étagère,
Voici vos outils.

Crédit image: Ashim D’Silva





Alors que si vous aviez un plan d’action clair ….



démarche réflexive

LA MÉTACOGNITION

mieux se connaître et superviser par soi-

même les actions mises en œuvre pour

atteindre un but.



La métacognition associe « regard sur soi » et « contrôle

de soi » :

• Apprendre à s’auto-réguler et à ajuster ses

croyances, ses comportements, ses stratégies

d’apprentissage et de travail, etc.

• Apprendre à s’auto-évaluer et à s’auto-analyser pour

développer une meilleure connaissance de soi.



II. LA DÉMARCHE MÉTACOGNITIVE
Les principales étapes à respecter pour mettre en œuvre 
la démarche métacognitive.



• L’objectif devient l’analyse de leur manière de faire,

qu’elles sachent dire comment elles ont fait et

pourquoi elles sont arrivées à tel résultat.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT                                     
DE LA MÉTACOGNITION CHEZ LES APPRENANTS

• L’objectif n’est pas tant le résultat, de vérifier que les

personnes savent quelle est la bonne réponse ou

qu’elles savent répéter telle ou telle procédure.

• Pour soutenir le développement de la métacognition,

il convient avant tout de changer de paradigme.



Il s’agit d’inciter les personnes à se départir du

rôle classiquement passif de l’apprenant (celui

qui reçoit et qui exécute) pour s’approprier le

rôle et les fonctions du formateur : celui qui

détermine l’objectif, qui explique les procédures

et manières de faire, celui qui évalue et celui qui

conseille.



Transmettre la démarche métacognitive doit se faire via un

enseignement explicite.

LES ÉTAPES À RESPECTER

Guider l’apprenant pour qu’il avance pas à pas en respectant

chaque étape de la démarche métacognitive :

1. Apprendre à fixer des buts précis.

2. Apprendre à anticiper / distinguer les difficultés de la tâche.

3. Apprendre à planifier ses actions : à choisir les bonnes stratégies

et à bien les séquencer.

4. Apprendre à s’auto-évaluer pendant la tâche et à modifier au

besoin son plan d’action.

5. Apprendre à s’auto-évaluer en fin de tâche et à tirer le maximum

de l’expérience métacognitive.



La MÉTACOGNITION : 3 étapes

Identifier l’objectif et la stratégie : hiérarchiser, 
planifier, anticiper.

Autoréguler (démarche réflexive et analyse) et ajuster.

Contrôler (démarche réflexive et analyse) et ré-ajuster.

Expliciter, reformuler, anticiper, rétro-planning

Sous-objectifs clairs, feedbacks

Ritualiser les procédures efficaces à automatisation.
Résoudre les problèmes : ajuster, compenser, déléguer.
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III. LA MÉTACOGNITION POUR TOUS !
La métacognition est un levier puissant de réussite, pour 
tous et particulièrement pour les personnes avec                  
troubles du neurodéveloppement.



Prenant le temps de s’interroger sur ses propres outils que

l’apprenant utilise pour apprendre et sur ses propres

procédures qu’il met en œuvre pour réaliser une tâche,

l’apprenant devient davantage acteur de ses apprentissages.

ENGAGEMENT ACTIF



La métacognition est un outil essentiel à l’autorégulation des

apprentissages. Elle soutient l’auto-apprentissage qui

désigne la capacité à planifier, réguler et contrôler par soi-

même les processus cognitifs impliqués dans les

apprentissages.

AUTO-APPRENTISSAGE



Dans un monde professionnel en constante évolution, les

individus font face à des changements importants, à des

tâches et défis nouveaux. L’apprentissage, l’ajustement, et

l’adaptation sont essentiels. La métacognition est un outil

puissant pour soutenir l’adaptabilité.

ADAPTABILITÉ



Dans les handicaps cognitifs, certaines compétences

sont entravées.

INCLUSION

Il est nécessaire pour les personnes de mettre en œuvre

des stratégies alternatives pour contourner les obstacles

engendrés par leur handicap.



INCLUSION

La démarche métacognitive est précieuse pour ces

personnes afin qu’elles puissent identifier par elles-

mêmes leurs difficultés.

Cette analyse des difficultés est un préalable

indispensable à l’élaboration et à la mise en œuvre de

stratégies de compensation.



IV. LES APPORTS DE LA MÉTACOGNITION
Synthèse de la littérature scientifique



• Soutenir les capacités métacognitives des
apprenants est l’un des facteurs les plus puissants
pour agir sur les performances. Cela est vrai
indépendamment du niveau d’intelligence de la
personne.

SYNTHÈSE DES ÉTUDES

• Cela est encore plus vrai lorsque l’accompagnement
associe métacognition ET soutien de la motivation,
du sentiment d’efficacité personnelle et prend en
compte le vécu émotionnel.



• Les interventions visant à développer des stratégies
d’apprentissage (renforcer les méthodes
d’apprentissages) sont plus efficaces lorsqu’elles
sont accompagnées d’un enseignement
métacognitif (s’interroger sur le comment de la
stratégie - connaissance procédurale) et le quand
(connaissance contextuelle) et le pourquoi
(connaissances déclaratives - en quoi cela sera
adapté pour moi).

SYNTHÈSE DES ÉTUDES

• L’enseignement de la métacognition doit se faire via
un enseignement explicite. De nombreux
apprenants ne l’apprennent pas implicitement. Le
rôle et la responsabilité des formateurs sont ainsi
prépondérants.



• La métacognition permet le transfert dans
les apprentissages : par exemple, rédiger
un texte (dissertation, mémoire, etc.) et
construire un meuble font appel aux
métaconnaissances relatives à
l’organisation et à la planification ainsi
qu’aux habiletés métacognitives
(déterminer un objectif, contrôler son
avancement, ajuster ses stratégies, etc).

SYNTHÈSE DES ÉTUDES



PRÉSENTATION DE DEUX ÉTUDES : MÉTACOGNITION, QI ET PERFORMANCES SCOLAIRES :

OBJECTIF DE L’ÉTUDE : Analyser les liens entre habiletés métacognitives,
quotient intellectuel et performances scolaires.

MÉTHODE : « Méta-analyse » incluant des études réalisées chez des élèves
âgés de 9 à 26 ans. Les tâches proposées pour mesurer les
performances sont des tâches telles que résolutions de problème,
compréhension de texte …. L‘intelligence est définie par le quotient
intellectuel.

RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE :
L’intelligence à elle seule rendrait compte de 10 % de la variance. La
métacognition à elle seule rendrait compte de 18 % de la variance.

Ainsi, la métacognition aurait plus de poids sur les performances que le
quotient intellectuel.

Shaughnessy et al. (2008). Meta-cognition : a recent review of research, theory and perspectives. 
Nova Science Publishers.



PRÉSENTATION DE DEUX ÉTUDES : MÉTACOGNITION, QI ET PERFORMANCES SCOLAIRES :

OBJECTIF DE L’ÉTUDE : Analyse des liens entre habiletés
métacognitives, quotient intellectuel et performances scolaires.

MÉTHODE : Méta-analyse incluant 118 études réalisées auprès
d‘enfants, adolescents et adultes sans trouble d‘apprentissages.

RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE : Cette étude indique que métacognition et
performances scolaires sont corrélées et ce même après
contrôle du niveau intellectuel. C‘est à dire que les habiletés
métacognitives restent positivement liées à la performance
scolaire et ce même indépendamment du quotient intellectuel.

Ohtani k et Hisasaka T. (2018). Beyond intelligence: a meta-analytic review of the relationship among
metacognition, intelligence, and academic performance. Metacognition and learning. Volume 13.



Mlle D est une jeune femme de 20 ans.

Elle a interrompu ses et́udes en seconde, suite a ̀ un eṕisode d’eṕuisement scolaire
complique ́ d’une dépression.

Elle dećrit avoir de grandes difficulteś pour se concentrer : beaucoup de mal a ̀ rester
concentreé durant ses cours, entraînant une prise de notes souvent peu prećise et
incomplet̀e, et une ećoute irreǵulier̀e, gen̂ant sa compreh́ension immed́iate du cours.
Elle dećrit eǵalement et̂re tres̀ gen̂eé lorsqu’elle a de longs textes a ̀ lire. Elle ne
parvient pas a ̀ se concentrer suffisamment durablement pour avoir une vue globale des
textes et se voit souvent obligeé de relire certaines phrases plusieurs fois.

Elle est actuellement en formation professionnelle. Elle reste tres̀ peńaliseé par ses
difficulteś et est tres̀ fatigable. Cela est du ̂ en partie a ̀ ce qu’elle se couche de plus en
plus tard, non pas car elle serait sur son teĺeṕhone ou autre ećran jusqu’a ̀ tard le soir
mais parce qu'elle travaille de plus en plus tard. Elle a toujours et́e ́ assez lente, son
travail lui demandant beaucoup plus de temps que pour ses camarades. Mais cela
commence a ̀ devenir inquiet́ant car il lui arrive de se coucher a ̀ deux heures du matin
pour pouvoir terminer son travail ! Elle craint de s’eṕuiser et de dećrocher a ̀ nouveau.

VIGNETTE : Mlle D, 20 ans
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RQTH pour dyspraxie

Mlle C est particulièrement maladroite, se repérant difficilement dans les locaux, se
cognant très souvent contre les murs ou portes.

Le passage à l’écrit est difficile – l’écriture est lente et lorsqu’elle accélère, est peu
lisible.

Son discours n’est pas toujours cohérent et très confus, très brouillon, elle ne termine
pas ses phrases.

Elle oublie systématiquement ses affaires quelque part.

VIGNETTE  : Mlle C, 22 ans



Mlle G est une jeune femme intelligente, qui preśente tres̀ bien au premier abord.

Elle s’exprime avec beaucoup de prećision, regarde bien son interlocuteur dans les
yeux lors des ećhanges, maîtrise les gestes conventionnels de politesse. Pourtant, elle
dit et̂re en souffrance et ce depuis plusieurs anneés.

Actuellement en formation, elle se plaint d’une grande fatigue ev́oquant un « burn-out
». Elle se sent submergeé, eṕuiseé et deṕasseé par les multiples exigences du
quotidien. Elle parvient a ̀ s’adapter dans ses interactions sociales mais au prix d’efforts
tres̀ cout̂eux ! Elle a bien appris au fur et a ̀ mesure des anneés a ̀ s’adapter, a ̀ faire «
comme si », mais cela n’est pas du tout implicite ni naturel pour elle. Converser avec
les autres, et particulier̀ement en groupe lui demande beaucoup d’efforts : pour
comprendre les intentions de l’autre, leurs attentes, pour suivre le fil, pour adapter ses
reṕonses....

Les cours en salle sont souvent tres̀ peńibles en raison de tous les stimuli sensoriels
qui l’assaillent : trop de bruit, trop d’odeurs, tempeŕature excessive, trop de
mouvements, d’informations visuelles (au tableau, aux murs recouverts d’affiches
diverses, autour d’elle – les nombreuses personnes qui l’entourent).

VIGNETTE : Mlle G, 24 ans

©Psyadom 2022



Pour tout renseignement :

r e s e a u p s y a d o m @ g m a i l . c o m

06 37 28 15 52
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Les Ressources Handicap Forma2on, de quoi parle-t-on ?

Ini$ées par l’Agefiph, les Ressources Handicap Forma4on sont copilotées
par l’Etat, les Régions, le Fiphfp, Pôle Emploi et l’ARSUneGouvernance

Rendre accessible les forma$ons de droit commun aux personnes en 
situa$on de handicap : développer une offre de forma4on inclusive

UneAmbi4on

Une offre de services à des$na$on des
organismes de forma4on et des CFA

UneOffre de service



Une offre de services à 3 volets

Appui au développement d’une poli4que d’accueil des 
personnes en situa4on de handicap et d’accessibilité 

généralisée
Accessibilité

Offre de service

Appui au référent handicap pour répondre à des 
situa4ons individuelles à l’appropria$on et à la mise en 
œuvre des missions du référent handicap en ma$ère de

compensa$on du handicap
Compensa4on
Offre de service

Appui à la professionnalisa4on des équipes et à 
l’anima4on d’un réseau de référents handicap

des organismes de forma$on et CFAProfessionnalisa4on
Offre de service



Comment contacter les Ressources Handicap Forma2on ?

Des équipes Ressources handicap Formation
sur chaque département

Retrouver l’annuaire des
Ressources Handicap Forma5on

hLps://www.agefiph.fr/acteur-de-la-forma$on

http://www.agefiph.fr/acteur-de-la-formation
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Prochains webinaires & 
ateliers RHF 

Date : 3/10/22 de 13h30 à 14h 
📌 ACCESSIBILITE NUMERIQUE : Atelier 

pratique 2 - Teams 
Intervenant : Philippe TROTIN MICROSOFT 

Limité à 30 participants (possibilité de dupliquer 
l’atelier en fonction des besoins) 

==> Inscription 



Comment s’inscrire aux ateliers / webinaires RHF 2022 ?

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/les-
webinaires-et-ateliers-rhf-davril-2022

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/les-webinaires-et-ateliers-rhf-davril-2022


Merci pour votre 
a-en/on


