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Partie 1
Convergences théoriques





Chapitre 1
La motivation dans tous ses états1

1. Par Fabien Fenouillet et Philippe Carré.
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1. Une préoccupation universelle

La question des motifs de nos actes et des processus qui mènent à la déci-
sion et à l’action est au cœur de la pensée humaine. Les essais d’explications 
du désir, de la volonté, du besoin, de la passion, bref de toutes les tendances 
humaines qui mènent à l’action ont un rôle majeur dans les plus grands 
systèmes philosophiques de l’histoire ; selon Épicure (341-270 av. J.-C.), par 
exemple, « à propos de chaque désir, il faut se poser cette question : “Quel 
avantage résultera-t-il si je ne le satisfais pas ?” » La question du pourquoi 
de nos actes recouvre, aujourd’hui a fortiori, des enjeux universels pour la 
connaissance des faits humains et l’action quotidienne. On en trouve des 
exemples réguliers dans la plupart des domaines de la vie sociale. Dans le 
domaine de l’éducation, bien sûr : la presse et les revues pédagogiques se font 
régulièrement les échos de la question aujourd’hui classique : « Comment 
motiver les élèves ? » Le monde professionnel est devenu un autre lieu de 
questionnement récurrent à ce sujet : managers, responsables de ressources 
humaines et leaders cherchent depuis longtemps les « clés » de l’implication 
des salariés, supposée garante de la performance globale d’une entreprise. 
Le thème de l’engagement (au travail, dans la recherche d’emploi, l’inser-
tion, le développement des compétences…) traverse de façon lancinante les 
préoccupations dominantes des spécialistes de l’orientation, de la forma-
tion, de l’emploi, de l’organisation. Tous les territoires de la vie sociale et 
privée sont quotidiennement investis par un questionnement prosaïque 
sur les raisons de nos actes, depuis les motivations d’achat jusqu’aux motifs 
du crime, en passant par l’interrogation sur les mobiles, les raisons, les 
explications du comportement du parent, du collègue, de l’amoureux ou 
de l’amie, voire du sien propre. La question de « pourquoi nous faisons ce 
que nous faisons » est une constante de la réflexion humaine, qu’elle soit 
quotidienne ou académique.

Sur le plan scientifique, la plus ancienne des notions forgées dans ce 
domaine foisonnant, la plus répandue empiriquement, la mieux établie 
théoriquement, mais aussi la plus contestée – et parfois la plus contestable 
– est bien sûr celle de la motivation, définie comme un « construit hypo-
thétique » censé décrire les facteurs internes et externes produisant « le 
déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » 
(Vallerand et Thill, 1993). On peut en retrouver les racines scientifiques 
dans la psychologie comportementaliste des débuts du xxe siècle. C’est 
sans doute cet héritage pesant (et, pour d’aucuns, honteux) qui explique, 
en partie, le caractère « sulfureux » du terme aujourd’hui. Le concept de 
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motivation est en effet très inégalement usité, son statut scientifique plus ou 
moins reconnu dans la psychologie et les sciences de l’éducation de langue 
française aujourd’hui. Cependant, dans les années 2000, avec l’arrivée des 
neurosciences, il est devenu possible d’observer les effets de différentes 
formes de motivation sur le fonctionnement neuronal. Ce qui était jusqu’à 
ces observations un phénomène hypothétique, souvent confondu avec 
d’autres explications plausibles notamment dans le cadre des apprentissages, 
est ainsi devenu en quelque sorte plus concret et plus crédible.

Cependant dans le cadre français, le statut scientifique du terme a 
longtemps été marqué par une forme de déni pour un certain nombre de 
raisons, par-delà le manque de connaissance des ouvrages écrits en anglais 
sur le thème. On y perçoit les traces laissées par les interprétations de trois 
systèmes d’idées dominants qui se sont intéressés aux motifs du compor-
tement dans la psychologie du xxe siècle : béhaviorisme, psychanalyse, 
humanisme. Si l’on interroge des praticiens en ressources humaines, de la 
formation ou des étudiants en psychologie ou sciences de l’éducation quant 
aux grands auteurs sur la motivation, on obtient généralement une liste 
baroque de pédagogues, de philosophes et de psychologues parmi lesquels 
figurent en bonne place Skinner, Freud et Maslow. Or, on sait à quel point 
les expériences de conditionnement, classique puis opérant, ont donné de 
la motivation une image réductrice et caricaturale ; et si avec Petot (in 
Vallerand et Thill, 1993) on admet que « la psychanalyse est, pour l’essentiel, 
une théorie de la motivation », alors on reconnaîtra que ces deux systèmes 
ont diffusé de cette thématique une image partielle, contestable et décou-
rageante. Quant à Maslow, connu pour le schématisme de sa « pyramide 
des besoins », aujourd’hui largement dépassée, sa vision simplificatrice du 
fonctionnement de la motivation a sans doute contribué à décrédibiliser 
la notion.

De sorte qu’à l’orée des années 1990, hormis l’exception notable que 
représente l’ouvrage pionnier de Nuttin Théorie de la motivation humaine 
(1980), le champ scientifique francophone de la motivation était en 
friche. L’ouvrage fondateur de Vallerand et Thill (1993) a alors permis de 
désenclaver la notion de ses gangues caricaturales, de lui (re)donner un 
statut de concept scientifique, et a contribué à l’essor de la recherche fran-
cophone sur cette question (Carbonneau et Paquet, 2017 ; Fenouillet, 2012, 
2016), aussi appliquée dans le champ de l’éducation scolaire (Viau, 1994 ; 
Lieury et Fenouillet, 2012 ; Delannoy, 1997 ; Galand et Bourgeois, 2006 ; 
Martin-Krumm et Boniwell, 2015), du travail (Michel, 1989 ; Francès, 1995 ; 
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Lévy-Leboyer, 1998, 2007 ; Maugeri, 2004), de la formation (Carré, 1998, 
2001) ou du sport (Cury et Sarrazin, 2001) ou encore via la traduction 
d’ouvrages de langue anglaise (Bandura, 2003 ; Reeve, 2017) allant jusqu’au 
désenfouissement de la pensée des précurseurs1. Cette production s’inscrit 
dans le sillage d’une modification des paradigmes dominants de l’étude de 
la motivation humaine et témoigne de l’essor remarquable de ce thème de 
recherche qui ne fait que s’accroître dans le milieu anglo-saxon depuis cette 
même époque (Weiner, 1992 ; Higgins et Kruglanski, 2000 ; Tesser, Stapel 
et Wood, 2002 ; Mc Inerney et Van Etten, 2004 ; Elliot, Dweck, Yeager, 
2018 ; Reeve, 2005 ; Shah et Gardner, 2008 ; Ryan, 2023 ; Ryan et Deci, 
2017 ; Bong, Reeve et Kim, 2023). Cet essor s’inscrit sur un fond d’intérêt 
sensible aux États-Unis, ce qu’attestent les centaines de productions de 
recherche présentées dans le cadre des Nebraska Symposia on motivation 
réunis annuellement depuis 1953…

2. Renouveau théorique

Le paradigme nouveau de la motivation a ainsi pris son envol au tour-
nant du xxie siècle dans le cadre d’une périodisation sociohistorique parfois 
qualifiée de « postmoderne », pour illustrer la rupture sociétale avec la 
modernité industrielle et son dépassement vers des formes inédites de 
fonctionnement économique, social, technologique et culturel au niveau 
mondial. Ce contexte s’accompagne sur le plan des idéologies de la chute 
des grands systèmes explicatifs « donneurs de sens » qui avaient dominé la 
pensée du xxe siècle. Chacun de ces systèmes d’interprétation du monde 
est porteur d’une conception du sujet et se traduit dans les orientations 
théoriques dominantes des sciences sociales et humaines à une époque 
donnée. Ainsi, en sciences sociales et particulièrement en milieu franco-
phone, du sociostructuralisme d’inspiration marxiste, puis bourdieusienne, 
caractérisé par la vision d’un sujet-habitus déterminé, voire aliéné, par ses 
conditions objectives d’existence, son appartenance de classe, sa position 
dans le champ économique et culturel. Ainsi également du sujet-pulsion 
de la psychanalyse aux prises avec les forces complexes de son univers 
inconscient, ou du sujet-réponse du béhaviorisme, réagissant aux stimula-
tions de son environnement selon les lois du conditionnement. Ainsi enfin 

1. Ainsi de l’ouvrage sur la psychologie de P. Diel (Bavelier, 1998).
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du sujet-démiurge des psychologies humanistes, tendu vers l’actualisation 
de soi dans la toute-puissance de sa liberté…

Par contraste, le xxie siècle voit surgir et se développer de nouveaux 
systèmes explicatifs plus modestes, moins marqués du sceau de leurs 
idéologies fondatrices, mieux éprouvés à l’aune de démarches d’analyse 
rigoureuses et contrôlées, autour d’un paradigme sociocognitif. À travers 
celui-ci se dessine la figure d’un sujet-arbitre, ultime juge de la combinatoire 
évolutive de ses déterminations sociofamiliales, de ses expériences de vie et 
de l’exercice de sa puissance personnelle d’agir, dans un retour à la formule 
sartrienne qui pose l’énigme de l’existence comme « ce que l’on fait de ce 
que la vie a fait de nous ».

Renouveau : il ne s’agit plus en effet ici de concevoir la motivation comme 
il y a un quart de siècle, autour du concept initial d’orientation béhavio-
riste, indissolublement lié aux théories du conditionnement animal. Ni 
comme l’expression d’un « désir » aux contours flous, porté par les logiques 
opaques de l’inconscient. Ni comme aujourd’hui encore se plaît parfois à 
la dévoyer une certaine littérature managériale ou pédagogique, férue de 
schémas simples pour mettre au travail des équipes démobilisées ou des 
élèves apathiques. L’émergence et la domination graduelles du paradigme 
cognitiviste initial du dernier quart du xxe siècle n’ont pas immédiatement 
changé grand-chose à cette désaffection pour la recherche motivationnelle. 
Psychologie « froide », centrée sur les processus de traitement de l’infor-
mation, longtemps dominée par la métaphore de l’ordinateur humain, la 
psychologie cognitive de l’apprentissage, tout en reconnaissant l’importance 
des aspects dynamiques, affectifs, motivationnels de l’action, les reléguait, 
précisément, au champ de l’émotion et de l’affectivité, « sous-traitant » 
parfois la question à la psychanalyse…

C’est dans ce cadre chaotique, donc propice aux remises en question, et 
porté par l’essor d’une psychologie cognitive « chaude », aux confins de la 
pensée, de l’émotion et de l’intention, qu’est réapparu le concept de moti-
vation, aux États-Unis d’abord, puis, via le Québec, sous nos latitudes. On 
y découvre un ensemble conceptuel en voie d’organisation (Weiner, 1992), 
riche de la vision ouverte d’un sujet social actif, co-auteur de sa propre 
histoire, agissant à l’intérieur d’un réseau de contraintes et de détermina-
tions externes avec lesquelles il est en perpétuelle interaction.

Porté par les théories de l’expectation et de la valeur, de l’attribution, de 
l’auto-efficacité, des buts, de l’autodétermination et de l’intérêt, le nouveau 
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courant de la psychologie des motivations fait une large place à l’analyse 
des représentations d’avenir, du contexte social et de la conception de soi. 
C’est dire qu’il croise à la fois les problématiques cognitives classiques des 
représentations, les théories psychosociales du « soi » et les psychologies 
matérialistes de la personnalité (Leontiev, Wallon, Sève). Ce courant s’ins-
crit dans la mouvance d’une psychologie sociocognitive « chaude », héritière 
de la psychologie sociale expérimentale, tournée vers l’étude rigoureuse 
et contrôlée des interactions entre facteurs dispositionnels, contextuels 
et comportementaux de la vie psychique. Dans le présent ouvrage, trente 
auteurs internationaux, inscrits dans cette discipline ou dans des disci-
plines voisines des champs de l’éducation, de l’orientation, de la clinique, 
des activités sportives ou du travail, font la démonstration de la puissance 
heuristique et de la surface théorique des « nouvelles » approches de la 
motivation et de la portée de leurs enjeux pour les pratiques sociales.

La première partie sera dédiée à une présentation synthétique de 
quelques-unes des grandes théories et des concepts majeurs de la psycho-
logie de la motivation.

Cette section s’ouvrira sur une approche intégrative des théories de la 
motivation présentée par Fabien Fenouillet qui tentera de faire appréhender 
au lecteur toute l’étendue de ce concept (chapitre 2). En effet, derrière ce 
terme se cachent de très (et peut-être trop) nombreux concepts et théories 
qui, ensemble, construisent une certaine unité qui peut servir de guide à la 
lecture de cet ouvrage.

Le chapitre suivant, rédigé par Albert Bandura (1925-2021) sera 
consacré à sa théorie sociocognitive, qui a un impact majeur en psycho-
logie aujourd’hui. L’œuvre de cet auteur, commencée à Stanford il y a plus 
de 60 ans, s’appuie sur une conception de l’agentivité humaine qui fait de 
nous les « co-constructeurs » de nos propres destinées (chapitre 3). Au 
cœur de cette conception globale du fonctionnement humain, la notion 
d’« auto-efficacité » fait figure d’organisateur des conduites, aux sources 
du comportement motivé.

Autre grande proposition théorique en développement permanent depuis 
une cinquantaine d’années, la théorie de l’autodétermination de Deci et 
Ryan convoque l’hypothèse du triple besoin de compétence, d’autodéter-
mination et d’affiliation sociale pour nous conduire, via un ensemble de 
« mini-théories », vers une construction majeure et influente de la motiva-
tion intrinsèque et extrinsèque, applicable à différents niveaux de généralité : 
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situationnel, contextuel et global (Damien Tessier, chapitre 4 ; Jany St-Cyr, 
Virginie Paquette et Robert Vallerand, chapitre 5).

Les théories « reposant sur le concept de but » feront l’objet d’un chapitre, 
qui passera en revue le rôle de ces organisateurs de l’action que sont les buts 
ou « représentations internes d’un résultat désiré » (Laurent Cosnefroy). Les 
caractéristiques des buts, les liens entre buts et performances, la distinction 
entre buts de performance et buts d’apprentissage sont certains des thèmes 
examinés ici (chapitre 6).

Les trois chapitres suivants viseront à présenter trois grands concepts 
de la motivation dans le champ de la francophonie. Le chapitre 7, présenté 
par Virginie Paquette et Robert Vallerand, commencera avec la passion et 
en proposera une conception dualiste qui permettra de mieux comprendre 
les implications tant positives que négatives de cette motivation si parti-
culière. Le chapitre 8, présenté par Jean Heutte, sera consacré à une autre 
émotion particulière ressentie lors de la totale absorption dans une activité, 
conception qui a été traduite un premier temps par flux mais qui fait main-
tenant consensus sous l’appellation de flow. Enfin, le chapitre 9, présenté 
par Nora Yennek, abordera une autre émotion motivationnelle beaucoup 
plus ancienne, l’intérêt, mais qui, étonnamment, a végété conceptuellement 
pendant plus d’un siècle et qui connaît actuellement un renouveau théorique 
d’une actualité brûlante.

Le chapitre 10 présenté par Thierry Meyer permettra de mesurer toute 
l’importance que représente actuellement le concept de motivation dans 
le champ de la cognition sociale. En effet, sous l’impulsion d’innombrables 
travaux menés notamment sur les attitudes explicites et surtout implicites, 
il apparaît que les mécanismes d’une cognition froide sont insuffisants pour 
expliquer les actions et interactions humaines. La cognition motivée corrige 
avantageusement ce déficit et propose de nombreuses pistes de compré-
hension des comportements sociaux.

Le chapitre de clôture de cette partie théorique, consacré aux neuros-
ciences motivationnelles (chapitre 11, présenté par Fabien Fenouillet et 
Giovanni de Marco), permettra d’apporter quelques éclairages sur cette 
explosion tant méthodologique que conceptuelle, qui ébranle actuellement 
notre compréhension de la motivation du point vue du fonctionnement 
neuronal.
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3. Richesse des implications  
pour les pratiques sociales

La seconde partie de l’ouvrage passera en revue un ensemble de pratiques 
sociales traversées par la notion de motivation et au cours desquelles la 
problématique du passage à l’action est déterminante.

Nous commencerons le périple avec, en toute logique, la question 
première de l’école et des apprentissages scolaires (Laurent Cosnefroy et 
Fabien Fenouillet). Conformément aux déclarations récurrentes des éduca-
teurs et des responsables du système scolaire, le chapitre 12 mettra ainsi 
en lumière la pertinence des questions abordées par les différentes théories 
de la motivation. En dépit d’une impression de « puzzle conceptuel » que 
donne de prime abord la littérature dans ce domaine, la lecture du chapitre 
confirmera l’impact essentiel que l’univers théorique sociocognitif de la 
motivation peut avoir sur l’amélioration des pratiques et la compréhension 
des dynamiques de l’apprentissage scolaire, sur le plan de son déclenche-
ment et de sa régulation.

Passant de l’enfance à l’âge adulte, Philippe Carré abordera ensuite, dans 
le chapitre 13, la question de la motivation dans l’univers de la formation 
pour adultes qui, bien que récemment désenfouie, reste encore actuellement 
trop confondue avec la problématique de la pédagogie scolaire. La transition 
sera fluide avec le chapitre 14 sur l’orientation professionnelle. Dans ce 
domaine, l’étude scientifique de la motivation a de longue date été prise au 
sérieux, sur le plan empirique comme théorique, ce qui s’explique facilement 
compte tenu de l’évidence de la problématique du choix de nos actes dans 
le secteur de l’orientation. Les thèmes du sentiment d’efficacité personnelle, 
de l’autodétermination et des buts trouveront ici, peut-être encore plus 
qu’ailleurs, une évidente légitimité, dans le cadre d’une « conception d’un 
sujet actif, agent de ses conduites, qui construit sa réflexion dans le cadre 
de l’interaction sociale de la relation de conseil » (Even Loarer et coll.).

Suite logique de notre progression à travers cet ouvrage, le thème de 
la motivation trouve un sens vif aujourd’hui dans le contexte du travail 
(chapitre 15, présenté par Marylène Gagné, Jacques Forest et leurs colla-
borateurs). Le monde industriel et des services est aujourd’hui piloté via 
une individualisation des modes de gestion, et une autonomisation des 
équipes qui, jointes à l’incertitude dominante qui pèse sur les économies 
capitalistes, impliquent un recours accru aux ressources des personnes, 
qu’elles soient cognitives ou affectives. Dans un tel contexte historique, 
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économique et social, la thématique des motivations trouve d’évidence 
sa justification.

Dans le domaine du sport (chapitre 16), on constate que les études sur 
la motivation font partie de plein droit des références théoriques incon-
tournables dans le traitement de problématiques essentielles, comme la 
performance et le fair-play. À partir des constructions théoriques du senti-
ment d’autodétermination, de l’auto-efficacité et des buts, Aurélie Van Hoye 
et ses collaborateurs soulignent la pertinence des théories sociocognitives de 
la motivation dans la compréhension des comportements liés à la pratique 
sportive, qu’elle soit tournée vers l’amélioration des performances ou le 
souci de réalisation de soi.

Le dernier chapitre présentera une nouvelle approche de l’entretien, 
dit « motivationnel », grâce auquel les théories de la motivation trouvent 
une application directe dans le traitement par thérapies brèves de divers 
dysfonctionnements psychiques (Antonia Csillik, chapitre 17). Dans un 
croisement avec l’approche rogérienne du développement de la personne, 
on pourra lire ici à quel point la combinatoire d’un climat d’acceptation et 
de l’usage des concepts sociocognitifs de motivation peuvent mener à la 
résolution de troubles aussi divers que l’alcoolisme, les toxicomanies, les 
comportements à risque et les dérèglements alimentaires, permettant la 
mise en synergie des dimensions cognitives, émotionnelles et comporte-
mentales de l’engagement autodirigé dans le changement.

4. Les registres de la motivation

Lors de la première édition de cet ouvrage (Carré et Fenouillet, 2009), nous 
avions anticipé une contagion des théories motivationnelles à l’ensemble de la 
cognition. Dans cette perspective, il nous paraissait nécessaire d’adopter une 
terminologie recentrée sur l’essence même de la motivation. Le concept de 
conation nous semblait être un bon choix et ce pour de nombreuses raisons. 
En référence à la définition de Reuchlin (1990), ce terme permet de réunir 
l’ensemble des observations, des concepts et des théories portant sur « le 
choix et l’orientation des conduites ». Ce néologisme connexe des concepts 
de motivation, de volition et de métacognition permet de saisir le dynamisme 
spécifique du fonctionnement humain sous-estimé par une approche trop 
mécaniste de la cognition. Le terme de conation demeure pertinent mais 
son utilisation reste encore discrète dans les écrits consacrés à la motivation.
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Les concepts et conceptions issues des recherches sur la motivation sont 
de plus en plus utilisés dans tous les domaines de la psychologie, y compris 
bien entendu dans le cadre de la psychologie cognitive comme nous avions 
pu l’anticiper. À titre d’exemple parmi beaucoup d’autres, les recherches sur 
la mémoire ont longtemps été exemplaires d’une cognition dite « froide » 
qui a permis de distinguer différentes structures mnésiques sans recourir au 
moindre ajout émotionnel ou motivationnel. Cependant l’une des structures 
mnésiques identifiées au tournant du xxie siècle, la mémoire prospective (la 
mémoire de ce que nous projetons de faire), fait de l’intention (un concept 
essentiellement utilisé dans les théories motivationnelles) l’élément clef de 
cette structure mnésique et les recherches montrent que la récompense a 
une action sur cette mémoire (Rummel et al., 2017). La théorie volitionnelle 
de l’implémentation d’intention (Gollwitzer, 2014) se révèle très pertinente 
pour comprendre les mécanismes cognitifs de la mémoire prospective 
(Dodhia et Dismukes, 2009) et questionne en filigrane la place de celui qui 
émet cette intention.

Les théories de la motivation ne peuvent pas faire l’économie de la ques-
tion de l’agentivité de l’être humain. Celle-ci se pose d’ailleurs d’autant 
plus à l’heure actuelle avec l’ascension des neurosciences comme source 
d’explication des facteurs motivationnels de l’ensemble des organismes. La 
connexion entre motivation et cognition est sans doute le fruit, au moins 
en partie, de cette émergence des neurosciences depuis ces 20 dernières 
années. En proposant des méthodes d’observation du cerveau humain prati-
quement inédites avant le xxie siècle, les neurosciences se sont placées en 
quelque sorte aux premières loges de l’observation des mécanismes cogni-
tifs. Cependant, elles s’appuient sur un long historique de théorisations du 
comportement animal où le « sujet » est nettement moins coopératif que 
dans les expérimentations humaines sur lesquelles s’appuie la recherche 
cognitive chez l’être humain. Pour que l’animal « accepte » d’adopter un 
comportement, il est en effet nécessaire de le « motiver » (ou, à proprement 
parler, de le « mobiliser »).

En partant de l’animal, le risque est donc d’évacuer la question de l’agen-
tivité, aujourd’hui au cœur de la compréhension des conduites humaines. 
Dans cette conception, le sujet social est vu comme un agent partiel de son 
propre développement, à la fois « producteur et produit de son existence », 
déployant son pouvoir d’agir dans le jeu permanent des interactions entre 
perception de soi, régulation du comportement et événements du contexte 
de vie (Bandura, 2023). On comprend dès lors l’importance nouvelle que 
ce champ de recherche prend en psychologie de la motivation aujourd’hui.
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