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Introduction
L’entrepreneuriat :  

du primaire à l’université

D
epuis le lancement du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
(2004-2006) et de la Stratégie d’action jeunesse (2006-
2009 et 2009-2014), l’ÉCOLE est appelée, plus que jamais, du 
primaire à l’université, à développer le goût d’entreprendre 

et de réussir chez les jeunes et moins jeunes, les préparant ainsi à 
mieux faire face aux enjeux contemporains d’un Québec ouvert sur 
le monde. Praticiens et chercheurs reconnaissent de plus en plus les 
effets, les retombées de l’entrepreneuriat et les possibilités qu’il offre 
dans la préparation de la relève. Pour en discuter, ils ont été conviés à 
une journée nationale sur l’entrepreneuriat éducatif, qui s’est tenue 
en novembre 2012 à l’Université du Québec à Trois-Rivières et dont 
le présent collectif est issu.

Le lecteur y trouvera des textes de réflexion, des pistes d’action 
et des exemples concrets des retombées d’une pédagogie à valeur 
entrepreneuriale sur la persévérance et la réussite scolaires des 
jeunes et des adultes en formation dans les établissements primaires, 
secondaires et postsecondaires, plus particulièrement dans le 
contexte québécois. Qui plus est, des textes portent également sur 
les conditions de pratique des enseignants et autres intervenants 
appelés à accompagner les apprenants dans leur persévérance et 
leur réussite. Tantôt les textes sont rédigés par des chercheurs, tantôt 
par des praticiens chevronnés avec un seul et même objectif, soit 
celui de faire connaître les retombées de l’entrepreneuriat éducatif.

L’ouvrage est organisé en deux parties et comporte onze chapitres. 
La première partie, qui réunit huit chapitres, présente différentes 
idées relatives à la mise en œuvre de l’entrepreneuriat au primaire et 
au secondaire. La seconde partie, composée de trois chapitres, permet 
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2 Les retombées de l’entrepreneuriat éducatif

d’aborder l’entrepreneuriat au niveau postsecondaire. Le chapitre 11 
de Denis Pelletier, le dernier de l’ouvrage, présente une vision plutôt 
orientante de l’entrepreneuriat du primaire à l’université.

Dans le premier chapitre, Denis Morin relate, à travers ses expé-
riences personnelles et professionnelles dans le domaine de l’édu-
cation, différentes activités relatives au goût d’entreprendre. Il 
considère que, dans le contexte actuel, le Québec doit prendre en 
compte certains enjeux sociaux et économiques et l’école semble le 
lieu privilégié pour soutenir la jeunesse. Ainsi, la pédagogie à valeur 
entrepreneuriale permet à l’école de rejoindre plus efficacement 
chaque élève et étudiant. En liant ses projets à des problématiques 
et besoins de son milieu, la classe s’ouvre à des enjeux qui stimulent 
les jeunes et les prépare, dans l’action, à assurer efficacement la 
relève. Des efforts en ce sens ne peuvent qu’être bénéfiques au 
développement du capital humain, à la citoyenneté et à la croissance 
de la société.

Le chapitre 2 est rédigé par Marie-Claude Harnois. Elle y relate 
des résultats d’une étude réalisée en collaboration avec diverses 
écoles défavorisées du Québec dans le cadre du projet Valoris, initia-
tive du Concours québécois en entrepreneuriat. À travers son texte, 
l’auteure expose une série de retombées percutantes de l’entrepre-
neuriat éducatif chez les élèves du primaire et du secondaire, d’une 
part, et chez leur enseignant, d’autre part. Le texte permet égale-
ment de présenter de la documentation et des outils, comme des 
capsules vidéo, créés par le concours pour valoriser l’entrepreneuriat 
auprès des jeunes et aider les divers intervenants scolaires dans leur 
démarche.

Ghislain Samson, dans le chapitre 3, aborde les questions de 
l’entrepreneuriat scolaire dans le contexte d’une société en muta-
tion et dans une perspective de mondialisation. Son regard est porté 
essentiellement sur les valeurs entrepreneuriales développées par 
les élèves à partir des résultats d’une recherche en cours. Les résul-
tats sont issus d’un questionnaire d’autoévaluation des valeurs entre-
preneuriales des élèves du primaire et du secondaire. Les résultats 
exposent une perception plutôt positive des élèves par rapport à ces 
valeurs. La solidarité, la coopération et l’autonomie figurent parmi 
les principales valeurs entrepreneuriales développées par les élèves.

Dans les milliers de projets vécus partout au Québec, certains 
résultats et retombées ressortent. Yvan Valence expose sa vision 
et celle du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 
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environnementales (RQÉEE) dans le quatrième chapitre. Le RQÉEE 
contribue à implanter dans les établissements scolaires du Québec 
une culture entrepreneuriale consciente, et ceci, dans un contexte 
de développement durable. À cet effet, il incite les écoles membres 
à développer l’esprit d’entreprendre des jeunes à travers la mise en 
œuvre de projets, d’activités et de microentreprises à l’école. Pour 
arriver à un tel développement, l’élève doit adopter une position 
d’initiateur, de planificateur et de gestionnaire de son projet.

Lorraine Carrier et Johanne Lavoie présentent, dans le chapitre 5, 
des éléments de réflexion sur la pertinence de la coopération en 
éducation, plus précisément dans le contexte de l’entrepreneuriat. 
Il y est question de valeurs, de principes, de pédagogie et d’outils 
qui devraient rendre éducatif tout projet entrepreneurial, c’est-à-dire 
de ce qui fait qu’un projet ouvre sur la connaissance de soi et sur le 
développement d’habiletés entrepreneuriales, et favorise la réussite 
éducative et le climat de classe tout en contribuant à l’atteinte de 
buts pédagogiques. L’éducation à la coopération est au cœur même 
de ce texte, lequel s’articule autour de trois grandes thématiques, 
à savoir la pédagogie coopérative, l’apprentissage coopératif et 
complexe, et le projet d’entrepreneuriat collectif.

Dans le sixième chapitre, Rino Levesque expose sa vision de ce 
qu’il appelle une École communautaire entrepreneuriale consciente 
(ÉCEC), laquelle propose la mobilisation de l’ensemble de l’équipe 
éducative et de partenaires de la communauté autour d’une organi-
sation précise. Cette dernière est orientée vers le développement de 
l’entrepreneuriat conscient fondé sur sept principes. La pédagogie 
entrepreneuriale consciente (PEC) met de l’avant de façon fréquente 
des activités, des projets et des microentreprises (de courtes et 
longues durées) dans l’ensemble des classes de l’ÉCEC. Un véritable 
système d’activités, de projets et de microentreprises se déploie, 
généralement selon six orientations : environnementale, service, distri-
bution, transformation, technologie  /  technologie verte et internationa-
lisante. Le texte illustre de nombreux exemples vécus par des enfants 
du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Le septième chapitre, rédigé par Stéphanie Maheu Latendresse, 
Luc Prud’homme et Ghislain Samson, présente une étude de cas à 
partir du travail d’une enseignante québécoise reconnue pour sa mise 
en œuvre de projets en classe depuis plus de 15 ans. Cette démarche 
permet d’illustrer concrètement les liens de parenté qui se dégagent 
entre la pédagogie de projet de cette enseignante et une pédagogie 
du projet entrepreneurial. De plus, les auteurs dégagent le sens 
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4 Les retombées de l’entrepreneuriat éducatif

accordé au projet entrepreneurial par des élèves du primaire rencon-
trés au cours d’entrevues de groupe dans leur établissement scolaire, 
et insistent sur la force de cette approche unificatrice pour effec-
tuer un travail de différenciation pédagogique et pour faire œuvre 
 d’éducation en fonction des finalités d’une école contemporaine.

Dans le huitième chapitre, Matthias Pepin dégage les grandes 
tendances qui entourent le champ de l’entrepreneuriat scolaire en 
discriminant trois grandes familles d’éducation entrepreneuriale, 
elles-mêmes reliées à des finalités éducatives distinctes. Il s’attarde 
par la suite à l’éducation par l’entrepreneuriat, qui privilégie le déve-
loppement d’individus entreprenants dans la vie en général. Il propose 
une définition du concept être entreprenant ainsi qu’un modèle de 
l’apprentissage à s’entreprendre en milieu scolaire. Il illustre enfin 
ce modèle à l’aide d’exemples concrets tirés de sa recherche docto-
rale portant sur la création et la mise en place d’un magasin scolaire 
avec un groupe d’élèves de deuxième année du primaire dans 
une école publique de la région de Québec. Ses réflexions visent 
à replacer au premier plan des discussions la pertinence éducative 
de l’entrepreneuriat scolaire, en montrant les apprentissages suscep-
tibles d’être réalisés en classe. Ces développements permettent de 
guider les différents intervenants scolaires dans leur implantation 
de l’entrepreneuriat.

Raymond-Robert Tremblay expose sa vision de l’entrepreneuriat 
au collégial. Il évoque, dans le chapitre 9, de nombreuses raisons pour 
implanter l’entrepreneuriat au collège. Par des exemples de projets 
tantôt réalisés dans son collège (Cégep de Trois-Rivières), tantôt dans 
d’autres, il contribue à souligner le potentiel d’une telle approche, 
que ce soit à la formation technique ou à la formation préuniversi-
taire, tant pour les jeunes issus du secondaire que pour les adultes de 
tous âges. Selon lui, le mouvement entrepreneurial au cégep prend 
la forme de clubs entrepreneuriaux étudiants, d’enseignement expli-
cite, notamment sous la forme de cours complémentaires offerts à 
tous, et de programmes de démarrage et de transfert d’entreprises. 
Dans sa réflexion, il propose d’aller plus loin dans la perspective de 
renforcer le rôle communautaire des collèges et de lutter contre le 
décrochage scolaire.

Dans le dixième chapitre, Claude Ananou et Mircea-Gabriel Chirita 
montrent comment le plan d’affaires a acquis un statut de dogme 
en ce qui a trait à la création d’entreprise. Ils y présentent égale-
ment les fondements et les applications pratiques de la démarche 
SynOpp afin de pallier les faiblesses du plan d’affaires traditionnel 
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en tant qu’outil d’enseignement en entrepreneuriat. Utilisée déjà à 
HEC Montréal dans les cours de création d’entreprise et ayant été 
testée dans le réseau des Centres locaux de développement (CLD) 
du Québec, cette démarche rompt avec l’enseignement de l’entre-
preneuriat basé sur la rédaction traditionnelle d’un plan d’affaires et 
prône plutôt l’accompagnement du porteur de projet dans l’action. 
Cette démarche se situe dans une perspective qui suggère plutôt de 
passer d’une approche causale basée sur une logique prédictive 
de l’avenir à une approche « effectuale » basée sur une logique de 
contrôle et d’innovation.

Le onzième et dernier chapitre, rédigé par Denis Pelletier, 
présente une vision basée sur l’orientation scolaire et professionnelle 
des jeunes, du primaire à l’université. Pour l’auteur, il est important 
d’intéresser les jeunes à la vie entrepreneuriale, car cette dernière 
est essentielle pour assurer la croissance économique et le dévelop-
pement de l’emploi au sein de la société québécoise. L’école devrait 
sensibiliser les jeunes à l’idée d’entreprendre et à celle plus précise 
de créer de la richesse en trouvant le moyen de produire des biens, 
des services, des événements qui favoriseront le bien-être des gens, 
qui apporteront de la nouveauté, de l’innovation, du progrès. Cela 
veut dire aussi d’observer le milieu, de discerner les améliorations 
possibles à apporter, les manques, ainsi que les gestes à poser afin 
d’améliorer la qualité de vie et celle de l’environnement. La vision 
devrait être à la fois économique, écologique et citoyenne, voire 
futuriste quant au rôle de la recherche et du développement dans 
la création des entreprises et dans l’organisation de la vie au travail.
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Depuis le lancement de la Stratégie d’action jeunesse et du Défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, 
l’école est appelée, plus que jamais, à développer le goût d’entreprendre 
et de réussir chez les jeunes et moins jeunes, les préparant ainsi à mieux 
faire face aux enjeux contemporains d’un Québec ouvert sur le monde.

Dans la même lignée, les praticiens et les chercheurs recon-
naissent de plus en plus les effets de l’entrepreneuriat, ses retombées 
et les possibilités qu’il offre dans la préparation de la relève. Aussi cet 
ouvrage réunit-il des textes de réflexion, des pistes d’action et des 
exemples concrets des retombées d’une pédagogie à valeur entre-
preneuriale sur la persévérance et la réussite scolaire des jeunes et 
des adultes en formation dans les établissements primaires, secon-
daires et postsecondaires. Qui plus est, des textes portent également 
sur les conditions de pratique des enseignants et des autres interve-
nants appelés à accompagner les apprenants dans leur persévérance 
et leur réussite. Les praticiens et les chercheurs chevronnés qui ont 
contribué à l’ouvrage poursuivent un seul et même objectif : celui de 
faire connaître les retombées de l’entrepreneuriat éducatif. Au-delà du 
goût d’entreprendre, ce sont l’autonomie, le sens des responsabilités, le 
leadership, la créativité et bien d’autres attitudes que l’entrepreneuriat 
éducatif peut faire développer chez les apprenants.

Du primaire à l’université

LES RETOMBÉES 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
ÉDUCATIF

Extrait de la publication


	Couverture
	Remerciements
	Table des matières
	Liste des figures
	Liste des tableaux
	Introduction - L’entrepreneuriat : du primaire à l’université
	Quatrième de couverture

