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Qu'est-ce que la numératie? 
 

La manière dont on interprète ou comprend la numératie a des implications considérables, 

car elle dicte ce qu'il faut savoir pour être considéré comme compétent ; comment les con-

cepts et les compétences devraient être enseignés et évalués efficacement et le type de for-

mation nécessaire pour pouvoir enseigner la numératie de manière efficace (Condelli, 2006). 

Dans ce livre blanc, les auteurs tenteront donc de fournir une vue d'ensemble de la significa-

tion du terme « numératie » et de l'évolution de la définition de ce concept clé au fil des ans. 

Toutefois, il convient tout d'abord de noter certains défis liés à la compréhension de la numé-

ratie qui peuvent entraver l'enseignement et l'apprentissage efficaces de ce concept pour tous 

les apprenants, des jeunes enfants aux adultes. 

L'un des défis les plus difficiles à relever pour un enseignement et un apprentissage efficaces 

de la numératie à tous les stades de l'éducation est l'absence de définition normalisée de ce 

que le concept de numératie signifie réellement. Bien que la numératie soit un mot reconnu 

au niveau international, Frejd et Geiger (2017) soulignent qu'il existe de nombreuses interpré-

tations et définitions différentes de ce terme et, à ce titre, de nombreux chercheurs convien-

nent qu'il y a « ...peu d'accord sur ce qui constitue la numératie » (Condelli, 2006, p. 1). Au 

contraire, le concept de numératie reste encore très contesté (Coben, 2003). Voici trois rai-

sons proposées dans la littérature pour expliquer pourquoi la numératie n'est pas bien com-

prise : 

1. Il existe une pléthore de termes comparables ou apparentés, par exemple, numératie, culture 

quantitative, culture mathématique, mathématiques fonctionnelles, etc., utilisés pour décrire 

le concept de numératie (Gal et al., 2020), le terme utilisé ayant tendance à dépendre du pays 

ou de la juridiction en question (O'Meara et al., 2024). 

2. Dans certains pays, il n'existe pas de terme équivalent pour la numératie. (Gal et al., 2020). 

3. La conceptualisation de la numératie peut varier en fonction de l'âge des personnes auxquelles 

elle s'applique, c'est-à-dire des enfants par rapport aux adultes (Gal et al., 2020). 

Face à ces défis et en raison des conséquences considérables d'une mauvaise compréhension 

du terme « numératie », ce livre blanc cherche à donner un aperçu de l'évolution de la défini-

tion du terme « numératie » et conclura en proposant une définition large qui pourrait être 

adoptée au niveau international pour décrire ce concept qui est si essentiel pour un engage-

ment citoyen significatif au 21e siècle (Goos et al., 2023). 

Le terme de numératie a été introduit pour la première fois au Royaume-Uni dans le rapport 

Crowther en 1959. Dans ce rapport, le mot « numerate » a été introduit comme un moyen de 

proposer un mot qui était le reflet de « literate » mais qui englobait les compétences néces-

saires pour penser de manière quantitative (ministère de l'éducation, 1959). Cette première 

définition de la numératie a eu de nombreuses conséquences durables, notamment le fait que 

la numératie a souvent été incluse dans la littératie en raison des premiers parallèles établis 

entre les deux (Condelli, 2006). C'est pourquoi, dans les années qui ont suivi, il a été important 

pour les chercheurs de développer le concept et d'offrir des définitions plus approfondies du 
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terme. Après le rapport Crowther, le rapport Cockroft a été le prochain grand résultat de re-

cherche qui a cherché à préciser la signification du terme « numératie ». Selon Carpentieri, 

Litster et Frumkin (2009), la commission Cockroft s'est attachée à identifier les besoins en 

mathématiques des adultes dans l'enseignement supérieur, sur le lieu de travail et dans la vie 

en général, et sa définition de la numératie établit donc des parallèles étroits entre la numé-

ratie et les mathématiques. Dans ce rapport, la commission Cockcroft a établi que la numéra-

tie comportait deux attributs clés : « Le premier d'entre eux est une “aisance” avec les 

nombres et une capacité à utiliser les compétences mathématiques qui permet à un individu 

de faire face aux exigences mathématiques pratiques de sa vie quotidienne ». Le deuxième 

attribut est la capacité à « apprécier et comprendre des informations présentées en termes 

mathématiques, par exemple dans des graphiques, des diagrammes ou des tableaux » (Cock-

croft, 1982 : 11). Cette définition offrait certainement une conceptualisation plus large de la 

numératie et commençait à reconnaître l'importance du contexte lorsqu'il s'agit de numéra-

tie. Cependant, elle n'est pas sans défaut. En particulier, en établissant un lien étroit entre la 

numératie et les compétences mathématiques de base, la nature complexe et compliquée de 

la numératie a été quelque peu perdue de vue. Selon Gal (2016) et Madison et Steen (2008), 

cela a eu pour conséquence que la numératie est parfois considérée comme une compétence 

qui s'acquiert principalement au cours des premières années d'école et qui se rapporte uni-

quement à des compétences arithmétiques simples. C'est le prochain défi à relever en ce qui 

concerne la conceptualisation de la numératie. 

Alors que des chercheurs tels que Gal et al. (2005) soulignent que beaucoup peinent à s'ac-

corder sur la différence entre la numératie et les mathématiques, certains universitaires ont 

tenté d'expliquer les principales différences entre ces deux termes. Ces tentatives ont ensuite 

conduit à des conceptualisations plus larges de la numératie au cours des dernières années. 

Johnston (1995 : 34) a été l'une des premières à reconnaître les liens étroits, mais aussi les 

différences uniques entre les mathématiques et la numératie, et a résumé ces similitudes et 

ces différences de manière succincte lorsqu'elle a déclaré : 

“Être compétent en numératie, c'est plus que savoir manipuler des nombres, ou même 

réussir en mathématiques à l'école ou à l'université. La numératie est une conscience 

critique qui jette des ponts entre les mathématiques et le monde réel, avec toute sa di-

versité. […] En ce sens… il n'y a pas de niveau mathématique particulier associé : il 

est aussi important pour un ingénieur d’être compétent en numératie que pour un enfant 

de l'école primaire, un parent, un conducteur de voiture ou un jardinier. Les différents 

contextes nécessiteront l'activation et l'utilisation de mathématiques différentes.” 

Cette définition souligne à nouveau le rôle important du contexte lorsqu'il s'agit de numératie 

et indique également comment la numératie nous permet d'utiliser les connaissances et les 

compétences mathématiques pour résoudre les problèmes du monde réel. La distinction 

entre la numératie et les mathématiques a également été examinée par Steen (2001 : 17-18). 

Elle a élaboré avec éloquence les différences clés entre les mathématiques et la numératie 

lorsqu'elle a déclaré : 
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“Les mathématiques grimpent l'échelle de l'abstraction pour voir, d'une hauteur suffi-

sante, des modèles communs dans des choses apparemment différentes. L'abstraction 

est ce qui donne aux mathématiques leur puissance ; c'est ce qui permet aux méthodes 

dérivées d'un contexte d'être appliquées à d'autres contextes. Mais l'abstraction n'est 

pas le point central de la numératie. Au contraire, la numératie s'accroche aux spécifi-

cités, en rassemblant tous les aspects pertinents de l'environnement et du contexte pour 

parvenir à des conclusions.” 

Comme Johnston (1995), Steen (2001) reconnaît qu'il existe un lien entre les mathématiques 

et la numératie, mais que si l'abstraction est au cœur des mathématiques, c'est le contexte 

qui est au centre du concept de numératie. Ces distinctions ont permis de considérer la nu-

mératie comme un concept à multiples facettes qui nécessite l'intégration d'une série de con-

cepts et de compétences mathématiques différents dans des contextes culturels, sociaux, per-

sonnels et émotionnels. Les conceptualisations ultérieures de la numératie en ont tenu 

compte et, ces dernières années, la recherche a reconnu que, à l'instar de la littératie, il est 

impossible de comprendre pleinement la numératie sans tenir compte des contextes dans 

lesquels elle s'inscrit (SOLAS, 2021 ; Hoyles et al., 2002 ; Reder & Bynner, 2008 ; Street, Baker, 

& Tomlin, 2005). Une telle conceptualisation de la numératie a été proposée par Goos et al. 

(2019). Ils ont cherché à offrir une définition de la numératie qui reflète la nature de la con-

naissance, du travail et de la technologie au 21e siècle. Alors que le rapport Cockroft soulignait 

que deux attributs étaient au cœur de la numératie, Goos et al. (2019) soulignent qu'il existe 

quatre dimensions fondamentales associées au concept. La première de ces quatre dimen-

sions fondamentales est celle des contextes, qui reflète la nécessité de placer les contextes au 

cœur de la numératie. Les trois autres dimensions de la numératie telles qu'elles sont perçues 

sont l'application des connaissances mathématiques, reconnaissant ainsi le lien indéniable 

entre la numératie et les mathématiques ; l'utilisation d'outils, qu'ils soient physiques, numé-

riques ou de représentation ; et la promotion de dispositions positives. Le dernier aspect de 

la définition de la numératie proposée par Goos et al. (2019) voyait toutes ces dimensions 

intégrées dans une cinquième dimension. Cette cinquième dimension a été qualifiée d'orien-

tation critique. Selon Goos et al. (2019), c'est cette dimension qui exige des individus qu'ils 

fassent preuve d'une capacité à sélectionner et à utiliser des connaissances et des compé-

tences mathématiques appropriées dans différents contextes, ainsi qu'à interpréter et à ana-

lyser de manière critique les résultats, permettant ainsi à l'individu de passer en douceur du 

monde réel au monde mathématique et vice-versa. Cette définition de la numératie, avec ses 

cinq dimensions fondamentales, déplace le centre d'intérêt de la numératie vers les manifes-

tations sociales et les conséquences de la numératie à la maison, au travail et dans la commu-

nauté. Elle reconnaît également les compétences d'ordre supérieur nécessaires pour être con-

sidéré comme compétent en numératie, s'éloignant ainsi de l'idée que la numératie est une 

compétence de base qui peut être développée dans les premières années de la scolarité. Par 

essence, cette définition présente la numératie comme une pratique sociale, car elle « remet 

en question le fait de privilégier les formes académiques de numératie par rapport à d'autres 

formes qui sont ancrées dans la vie quotidienne des gens ». (SOLAS, 2021: 19).  
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Ce livre blanc a cherché à décrire l'évolution du terme « numeracy/numerate » depuis sa pre-

mière introduction en 1959. La figure X tente de résumer cette évolution. 

 

 

Figure X. L'évolution de la numératie 

Au départ, la numératie était considérée comme synonyme d'arithmétique et/ou de mathé-

matiques de base, mais cette conceptualisation a rapidement été jugée trop étroite. Les défi-

nitions ultérieures ont commencé à présenter la numératie comme une forme de mathéma-

tiques fonctionnelles, où la numératie était considérée comme impliquant l'application de 

connaissances et de compétences mathématiques de base dans des contextes particuliers. 

Toutefois, les problèmes ont persisté en raison du lien effectué avec les compétences de base 

et de l'absence de reconnaissance des compétences de niveau supérieur requises pour être 

considéré comme compétent en numératie. Selon Condelli (2006 : 59), l'étape suivante de 

l'évolution de la numératie a été l'idée que la numératie était une « compétence intégrative, 

incorporant les mathématiques, la communication, les aspects culturels, sociaux, émotionnels 

et personnels des individus dans leur contexte ». Enfin, ces dernières années, la numératie a 

été conceptualisée comme une pratique sociale. Selon Oughton (2018), cette conceptualisa-

tion de la numératie reconnaît que le concept est nécessaire pour permettre aux personnes 

d'avoir des interactions sociales significatives à la maison, sur le lieu de travail ou dans la so-

ciété. Cette vision contemporaine de la numératie reconnaît également que certaines formes 

de numératie sont plus visibles et plus influentes que d'autres (NALA, 2012) et Oughton (2018) 

développe ce point en affirmant que cette perception remet en question le fait de privilégier 

les formes académiques de numératie. En tant que telle, cette conceptualisation de la numé-

ratie permet de tenir la numératie des adultes en plus haute estime mais, comme pour la 

numératie en général, des progrès ne seront réalisés à cet égard que lorsqu'il y aura une meil-

leure compréhension de ce qu'est la numératie des adultes. Ce sera l'objet du deuxième livre 

blanc de cette série. 
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