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Les Objectifs Pedagogiques
 
Operationnels (O.P.O.)
 

Objectifs du Chapitre: 

A Ia fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de: 
1 identifier un objectif p6dagogique op~rationnel 
2. formuler des objectifs p~dagogiques

d cperationnels 

Qu'est-ce que c'est qu'un objectif pedagogique op~rationnel? 
A quoi sert-il? 
Savez-vous vous en servir? 
Un O.P.O. est une d6claration d'intention decrivant le comportement 

sp6cifique (clair, pr6cis, sans ambiguit6), observable (le verbe performant decrivant 
des actions concretes pouvant 6tre mat6riellement represent6es dans l'esprit) et 
mesurable (degr6 d'atteinte de l'objectif qui implique le niveau de performance 
attendue) que doit manitester 1'eleve a la fin d'une intervention pedagogique. 

l1est n6cessaire de faire la distinction entre O.P.O. et "buts". Les buts 
6noncent d'une fagon gbn6rale ce vers quoi tend I'enseignement. Ils ne visent pas 
6 mesurer le comportement et ne pr6cisent pas ce que I'6l6ve doit 6tre capable de 
faire 6 Iafin d'un apprentissage. 

Par contre, les objectits 6noncent d'une facon sp6cifique ce vers quoi tend 
I'enseignement. Its pr6cisent davantage ce qu'on attend de 1'61lve. Etes-vous ca
pable de faire to distinction enhe les O.P.O. et les buts dons les exemples ci-dessous? 

I. 	 1'6panouissement de [a personalite 

2. 	 le renforcement de I'ldentit6 culturelle 

3. 	1616ve dolt 6tre capable d'identifier les douze 
nerfs cephaliques 

4. 	 les maitres doivent Ctre capable de distinguer 
les O.P.O. des buts. 

Avez-vous constate que les deux premiers exemples (I et 2)sont des buts et que
 
les deux derniers exemples (3et 4)sont des O.P.O.? Pourquoi? Que!s sont les
 
caracteristiques d'un O.P.O.?
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Les Objectifs P6dagoglques Op6ratlonnels 

Crit~res d'un O.P.O. 

Un objectif p6dagogique op6rationnel dolt posseder les quatre crileres suivants 

. tre exprim6 en direction de 1'61eve. L'61ve est au centre de I'activite 
p~dagogique alors que le but est choisi 6 I'intention du mcitre. 

2. 	 6tre sp6cifique, pr6cis, clair, sans ambiguit6, ne souffrant d'aucune autre 
interpr6tation quo celle de celui qu:l I'6nonce. Donc soumis 6 plusieurs 
personnes, l'objeclif doi 61re interpret6 de la m6me tagon. Exemple d'un 
manque de pr6cision: "Les el6ves vont mleux appr6cler ta prononclation dL 
frangals." Pourquo celO.P.O. manque t-il dc precision9 Parce que le verb(
"apprecier" est amn-igu CC verbe rnindiqluo pas le comporter-nent specifilqu 
attendu le rel6ve. Le verbe 'apr~rcier se proe d plusieurs interpretalions. 
Vous allez l'ouver plus loin ur"e isre de verbes d'cction pour vous aider dans 
Ia formulation des 0.P.O. claiis. 

3. 	 dolt contenir un comportement. L'objeclit decrit le comportement pr6cis 
que leve dolt manifester 6 la tin d'un apprentissage. Exemples: sauter, 
soullgner, prononcer. Ceci explique 'emploi n6cessaire de verbes 
'pertormants", ou verbes d'action, qui d6ctivent un comporlement 
sp6citique, observable, et mesurable. 

4. 	 les conditions sp6ciales: comme le temps, le seuil de performance, les 
instruments utilises ou les restrictions impos6es. 

Exercices 

Mettez la lettre "0"devant les O.P.O.et "B"devant les buts. 

1. 	 Connaissant les dimensions d'un rectangle, I'e6ve dolt 
&tre capable de calculer so surface. 

-2. 	 16leve dolt &tre capable d'6crire la date de 
l'ind6pendance du Mali. 

3. 	 L'eleve dolt savolr les regles qul gouvernent le participe 
passe. 

4. 	 L'eU6ve dolt 6tre capable de r6usslr six panlers sur dix en 
basketball. 

-5. 	 L'6tudlant dolt apprecler la signification du dlscours. 

Avez-vous 6crit un "0." pour les phrases 1, 2, et 4? Les verbes "calculer", "6crire", 
el "r~ussir" dans ces phrases sont des verbes qui decrivent des comportements 
specifiques. Par contre, les verbes "savoir" et "appr6cier" ne d6crivent pas de 

P(
 



Les Objectfs Pedagoglques Operationnels 

comportements specifiques. IIy a d'autres verbes que conduisent d de nombreuses 
interpretalions, comme par exemple "connaitre", "comprendre", "constater", et "croire." 

Dons les exercices suivants, vous allez trouver des listesde verbes de
 
comportement (des mots qui conduisent 6moins d'interpretation). Pour chacun de ces
 
verbes, essayer d'ecrire un O.P.O.. Exemple: Pour le mot "s6lectlonner", vous pourrlez
 
6crlre un O.P.O. comme, "Donnez quatre figures geometrlques diff6rentes, 1'6!6ve dolt
 
6tre capable de s6lectlonner le triangle."
 

Comportements de Creatlvlte 

1. Modifier 

2. Organiser 

3. Paraphraser 

Comportements de Jugement 

4 Classer 

5 Es1imer 

6. Comparer 

Comportements Discriminatils 

7. D6crire 

8. Definir 

9. Eliminer 

Comportements d'Ordre Social 

10. Aider 

11. Remercier 

12. Saluer 

Comportements d'Ordre Linguistique 

13 Resumer 

14. Prononcer 

15. Epeler 
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Les Objectifs P6dagoglques Operatlionnels 

Comportements d'Etude 

16. Composer 

17. Encercler 

18. Souligner
 

Comportements d'Ordre Physique
 

19. Grimper 

20. Jeter
 

21. Atlraper
 

Comportements d'Ordre Musical
 

22. Chanter 

23. Harmoniser 

24. Battre
 

Comportements d'Ordre Artistique
 

25. Dessinor 

Sommalre 

Pour un maitre, iln'y a rien de plus important que la planification et ta pr6para
tion. Les O.P.O. sont des outils indispensables dons la planification des leqons. L'O.P.O. 
vise le comportement Je 1'616ve. L'eleve est au centre de I'activite p6dagogique.
Quand on ecrit des O.P.O., il faut qu'on utilise des verbes d'action, qui ne conduisent 
pas 6 de nombreuses interpretations. IIy a plusieurs categories de verbes de 
comportements, et toutes ces cat6gories font partie de ta formation de I'e1ve. 

Dans le chapitre suivant, vous allez 6tudier les domaines et les niveaux des
 
obiec tits p6dagogiques operalionnels.
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Domaines et Niveaux des
 
Objectifs Pedagogiques
 

Objectifs du Chopisre:A la fin de ce chopitre, vous devez etre capable de: 

I. 	 citer les trois domoines des objectifspedagogiques et les six niveoux du domoine 
cognitif; 

2. 	 classer des objectifs selon ces dom aines ef 
niveaux3.formuler des objectifs p6dagogliques

~op~rationnels 	 correspondant 6 ces domaines 
et niveoux. 

Qu'est-ce que c'est qu'un objectif pedagogique operationnel? 

Duns le chapitre anterieur, nous avons donne la definition suivante: 
Un O.P.O, est une d6claration d'intenion d6crivant le comportement

specifique (clair, precis, sons ambiguile), observable (le verbe performant decrivant
des actions concretes pouvant ,tre materiellement repr6senfees dans 'esprit) et
rnosuroibte (dogree d'ateinte de Iobjectif qur implique le niveau de performance
attendue) que doit manifester I'6eve 6 la fin d'une intervention pedagogique. 

Les objectifs enoncent d'une faon specifique ce vers quoi tend
 
'enseignement, Nos objectifs ne visent pas exclusivement le d6veloppement

intellectuel de renfant (le domaine cognifif), mais aussi le d6veloppement de ses
sentiments, ses attitudes, et ses aptitudes (le domaine affectif), ainsi que son 
developpement physique (le domaine psychomoteur). 

Les domalnes des objectifs p6dagoglques: 

1. le domalne cognitif 

2. le domalne affectif 

3. le domalne psychomoteur 

Les professeurs de la psycho-p6dagogie patient souvent d'une "taxonomie" des
objectifs pedogogiques, Quest-ce que c'est qu'une taxonomie? La taxonomie est une
classification dos objectifs pdagogiques par categories (domaines de
developpernenf) et par hietarchies (niveaux de developpement). Dons ce chapitre
 
nous allons decouvrir les Irons categories ci'objectifs et leurs niveaux.
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Domalnes et Nlveaux des Objectits Pedagoglques 

Le Domaine Cognitif 

Le domaine cognitif englobe les objectits p6dagogiques qui concenent les 
processus mentaux allant de la connaissance (simple rappel d'information) au 
processus le plus complexe (6valuation) en passant pat la comprehension, I'application
I'analyse et la synthese. Ces objectifs ant une forte connotation intellectuelle. 

Les niveaux du domaine cognitif sont au nombre de six: 

1. la connalssance 4. I'analyse 

2. la compr6hension 5. la synth6se 

3. I'applIcation 6. l'6valuation 

La Connalssance 

A ce tveau, Is'agit cde roppeler des nformal;onr (fails, nores, dates.
 
evenemen is).

ExrMaples 
 L'Oleve doll 61re capable de d6linir le rectangle.
 

L'eleve doi 6tre capable de citer la date de l'ind6pendance de la
 
Republique du Malt.
 

Pouvez-vous ajouter deux autres exemples dobjeclifs cognitits du niveau de la 
connaissance? 

La Compr6hension 

Elle est plus complexe que Ia connaissance, mais ne peut exister sans celle-ci.
En effet, on ne peut comprendre un ph6normne si Ion ne poss6de aucune information sur ce phenomene. Comprendre c'est assimiler Ia message d'une communication el 
6tre apte a I'expliquer ou 6 le resumer.
 
Examples: A partir ae Ia definition du rectangle, I'eleve dolt 6tre capable de
 

dessiner Un rectangle.
 
Apres avoir lu un texte de cinq lignes. 1'e16ve dolt 6te capable de
 
forrnule(.r oralem enl l'idee gbnerale du texte.
 

Pouvez-vous alautor ci-dessous deux autres exemoles d'objectils cognitils du niveau de 
Ia compr6hension) 

Pai 



Domalnes et Nlveaux des Objectlfs Pedagogiques 

L'Appllcatlon 

C'est Iaptitude 6 employer un principe, une regle ou une m~thode dans une 
situation concr6le. 
Exemrjle: Connaissant la iongueur et la largeur d'un rectangle, I'616ve doil 

calculer so surface. 

Pouvez-vous ajouter un autre exemple d'un objectif cognifit du niveau de I'application? 

L'Analyse 

I1s'agit de la capacite d'identifier et de distinguer les diff~rents elements d'une 
structure et d'analyser les relations entre ces 61ments, 
Exemle: A partir d'un diagramme des couches sociales dans une telle 

societe, I'l6ve dolt 6tre capable d'identifier les metiers 
favoris6s par la soci6t6 en question. 

Pouvez-vous ajouter un autre exemple d'un objectit cognitif du niveau de I'analyse? 

La Synthese 

Synth6tiser c'est combiner des el6ments dislincts dons un nouvel ensemble. Cest 
le niveau de la creativite, 
Exem l: Etant donne cinq personnages avec des dscriptions de leurs 

personalit6s. 'l616ve dolt 6tre capable de roconter une histoire 
originale sur ces personnages dans les r6les principaux. 

Pouvez-vous ajouter ci-dessous un autre exemple d'un objectif cogniif du niveau de a 
synthese? 

L'Evaluatlon 

L'6valution concerne la capacite de juger Ia valeur d'un expose, d'un roman, 
d'un po~me, d'une proposition, selon des critlres bien precis. 
Exemole: L'61ee dolt 6tre capable de faire une comporaison entre deux 

poemes en utilisant des crit6res pr6cises par le maitre. 

Pouvez-vous ajouter un autre exemple d'un objectif cognitif du niveau de 1'6valuation? 

Vous voyez alors que los six niveaux du domaine cognitif torment une sorte de 
pyramide o6i chaque niveau est base sur la mairise du nivecu pr6cedent. Cest 6 die 
quo la comprehension est basee sur la connaissance e [a synth6se d6pend de 
l'analvse, et ainsi de suite. 
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Domalnes et Niveaux des Objectifs Pedagoglques 

L5'Appllcatlon 

La Corn r6henslon 

La Gonnaissance 
Pour ce qui conceme les domornes affectit er psychomoteur, nous nallons pas

entrer dons beaucoup de d6tails dons ce chapitre. Pour le moment, nous allons offrir 
une simple introduction qui devait 6tre suivie par une exposition plus proonde des 
niveaux de ces deux domaines. 

Le Domaine Affectif 

Les objectits compus dons ce domaine sont relalifs aux sentiments.
 
Exemnle: L'eleve doit montrer son inter~t pour le petit elevage en
 

construisant volortairement un colombier et en achetant une 
paire de pigeons 

L'el6ve dioit demontrer la valeur de to cooperation en participant
volontiers dons Ia culture d'un jardin scolaire. 

Le domaine affecif cor, prend tois niveaUx: 

1. I.es Attitudes 
2. Les Appr6ciations 
3. Les tnt6r6ts. 

Pouvez-vous ajouter un exemple d'un objectif affectif? 

Le Domaine Psychomoteur 

Ce domaine renferme les objectis li6s aux mouvement du corps ou 6 [a ma
nipulation de mat6riel (objes, outils), 

:xempleL'apprenant doit 61re en mesure de aboler une planche de I m6tre 
en dix minules 

PC 



Domalnes et Niveaux des Objectifs Pedagogiques 

Le domaine psychomoteur comprend cinq niveaux: 

1. L'ImItation 
2. La Manlpulatlon 
3. La Pr6clslon 
4. L'Artlculation 
5. La Naturallsatlon. 

Pouvez-vous ajouter un autre exemple d'un objectif psychomoteur? 

Conclusions 

Les objectits compris dons le domaine cognitif sont les plus connus des maitres 
par leur contenu et leurs operations. Ainsi, ils se concentrent le plus souvent sur ce 
domaine. Les domaines affectif et psychomoteur sont souvent neglig6s. Et pourtant, 
lattentiion, Ia sensibilit6, la valorisation qui relevent du domaine affectif sont necessaires 
pour les apprentissages scolaires. Par ailleurs, I'habilet6 motrice, Ia coordination des 
mouvements, la manipLlation des objets ou outils qui se situent dons le domaine 
psychomoteur sont indispensables dons les travaux pratiques (par exemple, la 
ruralisation). 

Si noire but est d'eever le niveau de raisonnement des 6l6ves et de les pr6parer
d resoudre des problemes do Ia vie, il est extr~mement important dlaborer des 
objectifs relatifs 6 tous les niveaux du domaine cognitif. Les exercices qui suivent vous 
aideront dons cetto tdche. 

Exercices
 
Les verbes suivants correspondent aux six niveaux du domaine cognitif. Pour chaque
 
nivecu, ecrivez un objeclif pedagogique operationnel.
 

La Connaissance: d6finir, decrire, identifier, nommer, selectionner, citer 

La Comprehension: convertir, d6fendre, dislinguer, estimer, paraphraser, i6sumer 

L'Appllcation: changer, demonrer, decouvwir, modifier, se servir de, pr(dire 

L'Analyse: diagrammer, diff6rencier, esquisser, subdiviser, separer, illustrer 

La Synth6se: combiner, categoriser, creer, organiser, reconstruire, planifier 

L'Evaluation: conclure, critiquer, juger, justifier, comparer, expliquer, interpreter 
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Relations Inter-Personnelles
 
dans la Classe
 

Objectifs du Chapitre: 

A la 	fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de: 

1. d6finir les notions de: 
a. sociometrie 
b. interaction 
c. classe 

2. 	elaborer et interpreter le sch6ma de la 
communication 

3. 	 rappeler les types de d6terminations du groupe scolaire et 
commenter les trois fones de structuration des sous-groupes scolaires 

4. 	 citer au moins quatre comportements sociaux du groupe scolaire et
 
les interpr6ter correctement
 

5. 	 rappeler au moins deux raisons de I'opposition maitre/61ves et 
sugg~rer une solution possible pour chaque cas 

6. 	 commenter quatre atouts du maitre lui permettant d'exercer de
 
I'ascendant sur la classe
 

7. 	 nommer et d6crire trois types de disciplines utilis6s dons le domaine
 
de I'6ducation
 

8. 	 citer au moins deux techniques de travail en groupes, quatre tech
niques de discussion et les commenter. 

.'entr6e de l'enfant 6 I'ecole: un ev6nement capital 6 une periode charniere. 
Cest un 6v6nement qui constilue un nouveau s6vrage. Prive d,.1 milieu familial, des 
parents (et notamment de la mere), I'enfant plonge brutalement dae,tin nouveau 
miliju physique, social et linguistique. 

c'est aussi une rupture periodique, spatiole et temporelle avec le milieu de vie 
initial et une imbrication dans un nouveau milieu oO tout est 6 d~couvrir dans bien des 
cas: la salle de classe, les oulils d'6colier, le mat6riel didactique, le maitre, [a langue
d'enseignement et d'apprentissage, les r6glements, les lois de ta cour de r6cr6ation, et 
les camarodes de classe. 
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Les Relations Inter-Personnelles dons la Classe 

IIesl donc facile de devinet que le nouvel 616ve, en abordant I'6cNe pout to 
premiere lois est en proie 6 des difficuttes, ditficult6s partfois formidables. kvals it dolt 
s'adapter 6 ce nouveau milieu et cette adaption conditionne souvent so reussite 
scolaire. 

L'entr~e de 'enfant 6 I'ecole s'effectue 6 une p~riode doublement charnlire 
puisqu'elle survient vers I'6ge de 6, 7, ou 8 ans, un 6ge se situant donc (gen~ralement) 6 
to fin de ta seconde enfance et au d'but de to troisi6me enfance. Rappelons que to 
deuxi6me enfance qui est une p6riode de crises (crise d'opposition, complexe de Cain, 
complexe d'Oedipe, forte sexualit6) va de 3 6 7 ans environ alors que to grande 
entance (ou 36me entance) est une phase de socialisation allant de 76 12 ans. Mais 
cette socialisation n'est rendue facile quo si des solutions heureuses sont apport6es aux 
ditf6rentes crises de ta seconde enfance. 

Periode doublement charniere, au premier cycle de I'enseignement
 
tondamental, la scolarit6 (normale) de 'enfant s'ele 
 sur six ans. Elte implique donc 
1'ensemble de to grande enfance et le d6but de I'adolescence. Or, nous savons que
I'adolescence est 6galement une p6riode de forles crises, C'est pourquci le matre ne 
devrait 	pas 6tre surpris de voir certains 6t6ves changer totalement avnt to fin du 
premier cycle. 

Ainsi nous voyons que I'eve de ce niveau d'6tudes est dens une situation
 
psycho-sociale bien delicate. Et voild pourquoi ila besoin aussi bien daide que de
 
compr6hension. Mais pour pouvoir le comprendre et 'aider il tout necessairement
 
apprendre 6 connaitre et 6 interpreter correclement ses comportements en milieu
 
scolaire. Le maitre treditionnel (le magister autoritaire) devrait ceder le place 6 un
 
maitre de type nouveau (liberal, facilitateur, animateur). 

Celte t6che si delicate exige de lui qu'il soit bien impr6gn6 des problemes de
 
'interaction et particulierement des relations inter-personnelles dens to classe.
 

I. 	 La Classe et le Groupe Scolaire 
2. 	 Le Probleme de to Communication 
3. 	 La Constitution des Sous-Groupes et les Ditf6rents Types 

de Structuration 
4. 	 Les Comportements Soclaux du Groupe Scolalre 
5. 	 Le Conflit Maitre-Elves 
6. 	 Les Dif'6rents Types de Discipline 
7. 	 Quelques Suggestions de Solutions 
8. 	 Des Suggestions de Techniques de Travali en Groupes 

1. La Classe e le Groupe Scolalre 
Maitres et eleves se rencontrent principalement dens to closse, cellule de base
 

de la vie scolaire, et forme premi6re de ce milieu. 
 La classe d6signe 6 la lois I'ensemble 
des eleves du m6me degr6, 'enseignment dispense 6 ces 61eves, et le local oO cot 
enseignment leur est donne. 

Au sons sociologique du terme, to classe est un groupe; un groupe occasionnel
 
et temporaire. Le groupe-classe ou groupe scolaire est souvent constitue par de,
 
enfants d'un dge d6termine auquel on atribue une signification g6nerale de niveou
 
scolaire. Et g6n6ralement ces enfants selectionn~s au hasard resident dens un secteur 
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g~ographique donne (village, quartier, ou ville). 

L'appartenance 6 un m~rne milieu orj 6 des milieux g6ographiques proches
donne une certaine homog6n6it6 6 Ia classe blen que les origines sociales et 
professionnelles des 616ves soient diverses. Mais dans certains pays ilexiste des 6coles 
discriminatoires. Leurs locataires sont choisis en tonction de la position de leurs families 
par rapport aux pouvoirs (soit politique, aJministratif, ou financier). 

Cest ainsi qu'ilexiste.des.6coles de "fils de ccdres," des 6coles "d'enfants
 
d'etrangers," et des 6coles "d'enants d'ouvriers." 
 D'une mani~re g6nerale les classes 
doivent aux caract6res de leurs populations diverses la plupart de leurs caract6res 
propres, Cependant, parall6lement 6 ces s6gr6gations de fait, ta classe favorise 
certains brassages soclo-culturels. Dans le cas des classes h6t6rog6nes une certaine 
s6gr6gation socio-culturelle y est consccr6e. Et cette discrimination est parfols et m6me 
souvent, difficile 6 r6duire. 

Pourquoi? Parce que certains milieux sont avanlag6s sur le plan linguislique par 
rapport a d'autres. Dens ces milieux on maitrise la langue d'enseignenent et on dispose 
pour s'exprimer etse aire comprendre d'un repertoire de mats plus riche et plus 
diversitie La vie socialeel les relations humaines sont fondees sur laparole et les
 
echanges verbaux, forme sup6reure deloacommunication. Nous sommes dens un
 
monde oCi r6gnent 
en maitres paroles ecrites et paroles orales. Cette situation contirme 
que F'un des r6bes essentiels de 1'6cole consiste 6 maitriser le langage et 6 l'utiliser sous 
toutes ses tormes. Voild donc un probl6me r6el avec lequel nous devons forc6ment 
compter. 

L'efort 6 entreprendre ne devrait pas consister 6 r6duire l'avantage des entants 
favoris6s par leur milieu, mais plut6t 6 aider I'6panouissement de la parole et 6 faIre de 
laclasse un v6fitable "bain linguistique." IIs'agit d'enrichir a longue, dans ses structures, 
dans ses e6lments d'une maniere spontan6e, coherente. IIs'agit de manier la longue 
constamment, dans loutes les occasions offertes par [a vie scolaire. 

"II convient de consid6rer la classe non seulement comme
tin milieu oct le maitre parle t ses 616ves, mais encore et 
surtout, comimie un lieu ofi s'6changent des informations 
d'eleves a maitres et tout particulirement d'dl1ve .6lve,
dc groupe t groupe." 

Voila un climat ideal que I'on rencontre rarement dens les classes de I'cole
 
malienne d'aujourd'lui. Les differentes figures d'interaction sont h6s pi6trement
 
exploitees La communication est presqje toujours a sens unique. De faqon quasi 
invariable les nformations vont du mailre 6 Ieeve. Et pas plus. 

ittaut absolument trouver le moyen de mettre en marche d'autres formes de
 
communication en avcnt recours6 larotation et 6 Ia combinaison. 
 Ceci est d'autant
 
plus important que le maitre ne 
saurait nullement 6tre laseule source d'information. Le 
maitre doit accepter ces "nouvelles"habitudes, car ilest parfois indispensable que
I'6lve joue le r61e d'6metteui e, le maitre, celui de recepteur. En plus, dans certains 
contextes d'organisation du travail, les 6l6ves peuvent jouer les deux r6es. De telies 
dispositions facilitent 6normdment I'interaction dans to classe. 
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Dons le monde de l'6ducatlon, linteraction est l'injuence r6clproque que le 
mattre, les 6l6ves et l'envlronnement mat~riel Jouent les uns sur les autres. Sans 
m(sestlmer l'Importance de l'environnement physique sur l'l6ve, nous focaliserons notre 
attention sur la dimension humalne de l'interactlon: les relations Inter-personnelles. 

Celies-ci sont prises en comple par la soclom6trie qui est 1'6tude des relations 
Interindividuelles des membres d'un m~me groupe et dans le cas du milieu scolalre 
constituent I'ensemble des rapports etabls entre les diff6rents 616ments d'une classe 
[maitre-eleve(s); 61eve(s)-maitre; 6ieve(s)-6I ve(s)j. L'existence de ta classe peut 
conduire 6 la constitution d'un groupe h6t6rogene don 'homog6n6isatlon est r6alis6e 
par le bials de I'encouragement et de la stimulation des 6changes verbaux en son seln. 
Ceci pose donc le tr6s important probleme de la communication. 

2. Le Probl6me de la Communication 
La communication est certalnement l'une des variables les plus propices 6 Ia 

cr6atlon d'une ctmosphere proplce 6 I'apprentlssage scolalre. Cest le dialogue qul 
d6tormlne les normes et d6flnlt le cllnat do la classe. Fort houreusement, Ia fagon dont 
le dialogue est 6tabll en classe peut 6tre profond(ment Influenc6 par 1e maltre, 

A. Le sch6ma de la communication 

Emetteur Recepteur
 

"Feed-back" 
ou Retroaction 

L'6metteur encode 1o message et 'envole au recepteur 6 I'alde d'un canal. Le 
recepteur d6code alors le message et r~agIt vls-6-vis de I'6metteur (reed-back) en 
ionctlon de so compr(henslon du message ainsi re(;u. Rappelons quo la rotation des 
r6les d'6metteur et de recepteur entre maTtre et 6lves permet une plus grande exploi
tation des possibilits de communication dons la classe suscitant du coup Ia 
dynamisation de I'interaction. 

B. Le trou do Ia communication 
Malgre une apporence simpliste Ia communication est en r~alit6 compliqu~e. 

Elle exige de 1'6metteur du message d'exprimer clairement ce qu'il veut communiquer et 
reclame 6galement au recepteur d'interpr6ter correctement le message requ. Souvent 
le message envoy6 est ditf6rent du message requ. Faute d'interpr6tation correcte, Un 
message tr6s bien cod6 aux yeux de I'6metteur peut 6tre mal d6cod par le recepteur. 
Ce "'rou de la communication" existe toutes les tois qu'il se produit une rupture, 
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C. Les habliet~s communicatIves 
Ceralnes habilet~s comme la paraphrase, la description du comportement, ta 

description des sentiments et la v6rification des Impressions peuvent 6tre utills6es pour 
rendre le processus de la communication plus efficace en r~dulsant le trou. 

La paraphrase: C'est une habilit6 qui permet de v6rifier que l'on parle le m6me 
langage que les autres, que notre comprehension des idees 6mises par les outres est la 
bonne. La paraphrase est plus qu'un echange de mots ou une simple r6capitulation dc 
ce qu'une autre personne a dit. Elle repond 6 Ia question,"Que signifie exactement Ia 
declaration de I'emeteur pour le recepteur" et exige du premier qu'il v6rifie la rectitude 
de l'interpr6tation du second. 

La description du comPortement; Un 6l6ve reporte les comportements 
speciflques et observables d'une autre personnne sans les 6valuer et sans faire de 
d~ductions sur d'autres motifs. IIest parfols ban de commencer une description de 
comporlement avec, "J'ai remarque que..." ou "J'ai entendu que vous avez dil...:" 

La description des sentiments: Bien que les gens s'6vertuent 6 taire comprendre 
leurs id6es aux autres, rarement ils d6crivent comment ils les ressentent. Au lieu de se 
complaire dons Ia timidite et le mutisme, essayez: "Je suis gbn6.,." ou "Je suis content..." 
Au lieu de,"Tais-toi.,.", essayez,"Je suis tr6s choqu6 de ne plus pouvoir entendre." 

Compte tenu de I'existence d'effectits pl6thoriques dons nos classes, Ia commu
nication est un 6l6ment essentiel que les maitres do I'6cole malienne devralent chercher 
6 exploiter le plus efficacement possible. 

3. La Constitution des Sous-Groupes et les Diff6rents Types de Structuratlon 

A. La constitution des sous-groupes 

Le groupe scolaire constitue un monde relativemenl term6 au sein duquel se 
d6roulent des ph6nom~nes socioux. Des sous-groupes et des clans s'y torment. La 
naissance de ces sous-groupes est i~e 6 des dominantes diverses: bans 616ves, mauvais 
66ves, portage d'int6r6ts, motivation pour des activit6s similaires (p6che, chasse, sports, 
etc.). La formation de ces groupes d'affinit6 entraine i'6mergencG de leaders dont 
I'autorit6 s'affirme et est reconnue par le groupe. is sont les v6ritables animateurs des 
sous-groupes. 

Cette 6mergence des leaders suscite I'apparition des "6ternels suiveurs," toujours 
pr6ts 6 obeir, 6 suivre les consignes, soilt dons I'effacement complet, soit ou contraire, 
pour se mettre en valeur et se rapprocher du "leader." Cependant une mention 
sp6ciale devrait 6tre faite aux "isol6s" que le maitre se doit de r~p6rer et de tirer de leur 
torpeur. Lisolement peut 6hte partiel ou total, volontaire ou involontaire. 

Q.es ph~nom6nes de tension et de d6tente li6s 6 I'atmosphere ambiante (pluie, 
orage, tourbillons, par exemple); li6s 6 des 6v6nements ext6rieurs de la vie locale 
(accident, incendie, greve, manifestalions), ou lies 6 la vie de la classe, au 
comportement du maitre (par exemple: "I y a des jours o6 on sent que qa vu mal aller" 
et chacun baisse le nez sur la table, en se dissimulant derriere le dos du camarade) 
provocuenl chez les 6l6ves une prise de conscience de I'existence de la classe en tonI 
que groupe. 
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Constitution dij aroupe par rapport au maitre: 
Ce groupe se determine par rapport au maitre. Dans ce cas le mailtre peut y

6tre int~gre. IIy a alors constitution d'une communaut6 fragile. Cependant cetle 
communion ne peut perdurer que lorsqu'il s'agit du "maitre-copoin: celul qul cherche 
demagogiquement 6 plaire 6 ses el6ves." 

Constitution du aroupe par opposition au maitre: 
Mais le groupe se detinit aussi par opposition au maitre. Cette opposition se
 

maniteste alors par son indifference ou so passivit6 vis-d-vis du maitre. De ce fait le
 
groupe devient un monde clos d'ob le mailre est exclu et so vigilence s'exerce pour que
celui-ci "nen perce pas les petits secrets et ignore ce qui s'ypasse." IIpeut 6galement 
luivouer une hostilile agressive. Cette hostilite se maniteste par des chahuts 
syst~matiques et organis6s, ou par des gestes de mouvaise humeur ou de moqu6rie. 

Cest dons ce cadre qu'il faut 6galement classer I'attribution des surnoms. 
Cependant iltaut reconnoitre que ce phenomene est assez complexe. les surnoms 
colles au raitre mettent c6n6ralement en relief ses menus travers, ses insuffisances, ses 
defauts physiques et marquent I'hostilitM des e6eve 6 son egard. Mais cette attribution 
de surnoms est en m~me temps un signe de complicil6 "parfols tacitement admise par 
le maitre." Ce phenomene est d'autant ambigu que rnalgre cette hostilit6 qu'il traduit, 
le surnom e:t aussi bien souvent le signe de I'acceptation du maitre par Ia classe et 
peut, par ce tait m~me, pr6parer son integration ult6rieure. La classe offre de ce fait 
diverses possibilit6s de structuration. 

La Structuratiori 

.Anarchique" "Imposge" "6oo ,'rative" 

B.Les dliff6rents types de structuratlon du groupe-classe 

La structuration anarchique: 
L6, les sous-groupe. et les clans naissent en d6hors des regles qul president au 

d6roulement de lavie scolaire, et ne sont pas reconnus par les adultes responsables de 
cette vie scolaire. 

La structuation imposee: 
Cette forme de structuration est imposee par le maitre. Elie a un caractdre 

autoritaire et concerne souvent ta discipline. On est en presence d'une telle 
strucluration quand par exemple le maitre repatlit des 1tches et des responsabilitds 
entre un certain nombre d'6leves de la classe. Ce n'est pas encore de I'auto-discipline
v~ritable mime si le maitre transftre 6 certains 61eves disign6s ou elus par leurs 
camarades certaines charges disciplinaires dont ilsdeviennent responsables. 

La structuration cooperative: 
Elle est la seule veritable structuration democratique de la classe. Sous cette 
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forme, la classe se veu socl6t6 et s'organise en socl6t6. Le maitre n'est plus en dehors 
du groupe. I16met des avis, donne des conseils, propose des mesures pour assurer le 
travail, la recherche, racquisition de savoirs ou de comp6tences tou' en laissant 6 la 
clas" le soin de se prendre en charge elle-m6me, de prendre des d6cisions 
personnelles. Cest cette forme de closse qu'on devrait chercher d instiluer dans nos 
6coles. 

La classe cooperative s'organise, se donne des responsables, veille 6 ce quE 
chacun des 6l6ves ait une fonction 6 assurer et favorise une rotation des fonctions pou 
amener chaque 6l6ve 6 participer effectivement dons lavie de Ia classe. Dans la classe 
coop6rative "lemaitre est 6 Ia fois un animateur, un oroanisateur, un mod6rateur et ur 
observateur." 

4. Les Comportements Soclaux du Groupe Scolalre 

Une classe, m6me 6clat6e en peits groupes selon les n6cessit6s des horaires et 
des emplois du temps, suscite des manifestations bien connues des sociologues: la 
cl6ture, I'agressivit6, Ia cruaut6 6tay6e d'esprit de sup6riurit6, la solidarit6, 'imitation, :, 
suggestion collective, 1'6mulation et la concurrence. La cl6ture du groupe est un 
comportement dej6 d6crit plus hau! L'aggresslvlt1 du groupe se manifeste 6 l'6gard
de l'exf6rieur e de tout ce qUi lui est 6tranger ou inconnu. Parfois et blen souvent le 
maitre est lui-m6me pris 6 parti. La cruaut6 du groupe s'exerce 6 l'6gard des foibles, 
des maladroits, de ceux qui ont des d6tauts physiques vis-a-vis desquels on manifeste un 
certain esprit de superiorite traduit par la moquerie et I'attribution de surnoms 
desobligeants. Le groupe cherche toujours 6 affirmer so sup6riorit6 par rapport aux 
autres. IIa toujours la plus belle eco!e, les plus belles filles, ou la meilleure 6quipe. Les 
differents comportements du groupe-classe ont tendence 6 renforcer, consolider sa
"solldarit6 organique." Le groupe demeure solidaire pour et contre tout. C'est pourquoi 
en cas de conflit avec d'autres institutions ilpeut remporter de grandes victoires. La 
d6lation y est proscrite. Les d6lateurs sont r6p6r6s ef s6v6rement punis. 

L'6mulatlon et laconcurrence s'appuient souvent sur I'esprit de sup6riorit6 envers 
les outres. L'6mulalion est led6sir de vouloir faire aussi bien sinon mieux qu'autrui, Nous 
devons aussi reconnaitre que cet esprit de sup6riorit6 est patrols rs meal exploit6 par les
 
maitres qui nh6sitent pas 6 cr6er un clivage dons leur classe en r6partissant (suivant les
 
rang6es) les 6l6ves entre le camp des "personnes" r6serv6 aux "as"et le camp des "ones"
 
destine aux 'cancres." Le maitre dolt entraver la concurrence exhacerb6e, effren6e et
 
d6loyale pour ne laisser s'6panouir que I'6mulation et particuli6rement la saine
 
6mulation qui, par opposition 6 16mulation collective, est surtout individuelle.
 
Rappelons que I'6mulation individuelle est le d6sir de vouloir se surpasser soi-m, me. L6,
 
I'616ve se compare 6 "6go"sans tenir compte du r6sultat obtenu par ses camarades.
 

Cest dons le cadre d'une structure cooperative que ces comportements 
socioux des 6l6ves peuvent 6tre facilement maitris6s et canalis6s. Ainsi on pourrait leur 
donner une signification nouvelle, Mais cest au prix d'une bonne connaissance du 
milieu scolaire et des ph6nomnes que s'yproduisent que le maitre pourra intervenir 
efficacemenl au sein du groupe-classe. Ceci est incontournable puisque so fonction I'y 
oblige. 
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5. Le Confllt Maltre-ElIves 

La situation "privildgle"procuree au maitre par so fonction, son statut, est tres 
souvent conteste par les eleves, Isdetestent l'estrade qu'ils trouvent trop magistrale. 
Elle leur donne l'impression que le maitre plane au-dessus de to closse. La disposition
des tables-bancs est dgalement prise 6 parlie. Ilsiatrouvent ennuyeuse puisqu'on 
ccntemple 6 Iongueur de cours le dos des petits camarades." Implicitement ou 
explicitement Ia situation materielle du maitre est envl6e el critiquee. 

Tous ces facleurs d6terminent un ensemble de r6actions d'opposition et de refus 
d'une hlerarchie au sommet de laquelle r6ne firement lemaitre. Freinet avail rnsolu 
ce probleme en suggerant 6 ses collegues "d'abandonner I'estswde, et de placer leur 
bureau dans Lin coin do la classe rendu accessible or accueillant. Cette simple modifi
cation contribue 6 changer le climat d'une classe, particuli~rement 6 I'6cole 
e6ementaire. Souvent, de ce fail, s'6tablit une reaction nouvelle, plus contiante, plus 
familiale, entre le maitre et ses 6leves." M~me si la disposition mat6rielle ne resolvait tous 
les problemes de la classe on no saurait m~sestimer 'importance qu'elle rev6t. 

Desslnez votre salle de classe Id6ale. O0'est-ce que vous allez placer les 
tables-bancs? Votre bureau? Y a une Expliquez les ralsonst'll estrade? 

p~dagoglques pour cet arrangement.
 

"Le fond do la classe apparail comme un lieu trouble, oi se rfugient ceux qui 
souhaitent so soustraire 6 I'attention du maitre, et qul par 16 mrme se d6slgnenf 6 so 
vigilance " C'est ainsi au'on y Irouve frequemment les "francs-ireurs" qui tirent avec plaisir 
des "coups de fusil' et les grands 'magiciens" qui font '"apporaitre le diable" avec un sang
froid incalculable. De ce fail laclasse est comme dons un blat de siege, "un elat de guerre 
permanent'concreise pai Iorganisa tion materielle de la classo. Noublions pas 6galement 
que le fond de a c lasse est le 'coin" de predilection des timides. 

Ainsi. les relations qu s'elablissent entre maitre ot 6eves, au lieu deles unir, de cr6er 
une solidarit6 de plus en plus consciente entre eux, ant souvent tendance 6 les isoler. Ces 
relations existent du maitre 6 I'bleve, el portois de 1'616ve au maitre. Compte tenu de toutes 
ces reolit6s la situation du maitre Serail intenable s'ilne disposaitde certains aleuts. Comme 
s'ils'agit de diviser pour regner, "encas de difficulle, ou de desordre dons Ia classe, ilest de 
bonne guerre - pour lemaitre - de s'en prendre 6 un seul eleve,nommemenl designe et au 
besoin sancionn6, qu'il s'agit de choisir 6 peu pros au hasard. So designation disloque le 
groupe et retablit une relation unilaterale." 
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Cest ninsi que le maitre tire 6 son profit ta ficelle des relations interpersonnelles darla classe puisque tr6nant dons une position largement dominante, lui assurant rinitiative Ele contr6le de tout ce qui se passe 6 I'intbrieur de [a classe. Au deld de ladispositioJ
materielle lasituation privildgiee du maitre tient 6 d'autres facteurs comme son "omn
science," son 6ge,so taille, son experience professionnelle, ses combines ("trucs"), son statu 
social, et les pouvoirs lies 6 so fonction. 

Le maitre es' le garant d la discipline, IIattribue les notes et adJcide des sanction6 prendre. IIdispense 6golement eloges et bl6mes. Ce dernier point nous amene 6 posele probleme de Ia discipline. Ceci est tres important, car le type de discipline odopte pa
le maitre peut d6terminer carrement le climat de laclasse. 

D6crivez votre syst me do discipline. 

(-' tra st-ce un syst me plutot 

tditionnel, libertaire, ou lib .raj 

6. Les Differents Types de Disciplines 

A. La discipline traditlonnelle 
Elle est coerciive et essentiellement fond6e sur I'autorile du maitre. Le ouet est son premier aide de camp. Aucune libert nest accorde 61elevo. Ce type de
discipline imp!ique so soumiss:on, son assUetissement I gravite font bien que mal
 

autour dun programme ,tice 
en dehors de lui Le leadership autoritaire es? dtenu parle maitre dent Ia prdtention est de dresser, ou m6rne do redresser rentan par tOus les moens. ci tous ls moyens sent bons pout purif.cr' enfaneCramener a ingurgiter" les
connaissances On fait N,des is rnhereios c(.do.v olo )remenl do I'eritant quLi es
considere, a tort, comme un .idulte en minitcure Le ide r1dotleve est plut6t passilf
 
qu'actit.
 

B: La disciplIne libertaire 
Egalement appelee discipline du "laisser-faire" elle accorde 6 I'eleve une liberde


excessive. On mise sur Ia sponlaneile nalurelle de I'enan 
 pi6nee par certains
pedagogues. L'experience allemande deHambourg, lenlee en 1919 efsoldbe par un
,chec eclatant esl assez eloquant. Plus de maitres, plus de programmes, plus d'emplois

du temps, plus de reglements, les e1eves, abandonnes 6 eux-mdmes pouvaient faire
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tout ce qu'ils voulalent. Ilsl'ont souvent fait sons tenr compte que leur libert6 s'arrtalt 16 
oO commengait celle des autres. Le resultat de cette experience, en echec patent a 
eu te merite de demonrer concretement que quoi qu'on dise, il est impossible de se tier 
6 la spontaneit6 naturelle de 1'enfant et. la presence du maitre dans Ia classe est 
absolument indispensable. Sur ce type de discipline, le maitre de I'ecole malienne 
devrait mettre une croix de ter. 

C. La discipline llb~rale 
C'est le fruit d'un bon dosage entre l'autorit6 du maitre et la libert6le l'61ve. 

Ce type de discipline a e e exp'rimen6 en Anglelerre dons le cadre du "self-govern
ment" et en France d travers l'aulo-discipline. Sans leur accorder une liberte 
incontr6t6e, les eleves sont associes aux prises de decisions. Parfois, ils elaborent eux
m~mes leur reglement interieur, et mettent en place des comit6s d'auto-discipline 
charges d'assurer et de contr6ler la bonne marche de l',tablissement et notamment 
I'application correcte des principes disciplinaires (y compris les sanction) retenus. 

On a constate que les eleves sont mieux disposes (el de fagon volontaire) 6 
respecter des lois qu'ils ant eux-m6mes etablies plut6t que des lois qui leur sent imposees 
do i'extrieur parles adultes. Rappelons que ce type de discipline ne saurait nullement 
s'accommoder d'une methode taditionnelle, autoritaire. Elie implique necessairement 
Iadoption d'une methode active oir I'eleve est au centre de I'aclivit6 p6dagogique. 

7. Quelques Suggestions de Solutions 

Nous venons de voir d'une maniere g6r 6rale que le maitre se situe au-dessus de 
so classe. El cette situation se concr6ise par I'estrade, la dispostion des tables-bancs 
des eleves, el l'ordre des tables-bancs. Pour eviter I'enlissement dons les r6veries, 
certains maitres changent syst6matiquement la place des 6leves dons Ia classe, au gre 
des circonstances et parfois sans raisons parliculi6res. Quelque ftois, ces maitres agissent 
avec le secret espoir de rompre la coh6sion de la classe, de briser les relations 
affinitaires qui pourraient s'y btablir. Nous pensons que lorganisation materielle de la 
classe peut btre revue. On pourrait par exemple modifier les possibilitls de groupement 
des tables. 

"Le groupement des tables individuelles par quatre ou 
par six personnes permet la formation d 6quipes atta
ch6es ?i un travail commun, comportant ou non une 
repartition des tAches." 

La disposition des tables en un vaste carr6, en Uou er cercle offre des possibilites 
de relations multiples. Elle assure la decenthaisalion des 61lves par rapport au maitre, et 
ta,.,orise les communications multilaterales, que le maitre se doit d'observer, d'encourager, 
de refrener et d'encourager Elie implique egalement la possibilite pour les 61lves de se 
deplacer l:brement (sans deranger l, s autres pour accdde aux difftrentes sources 
d'information Elie lbere l'eieve de la dpendance magistrale du maitre qui devient un 
conseiller allenlif et 6cout6. 

Pouvant eftectivement comporter des inconvenients, cette disposition ne devrait 
pas 6tre figbe et definitive. Quelques exemples d'inconvenients: certains 1leves ant le dos 
tourne au tableau; la mobilisation de I'attention d'un groupe fragmente est assez difficile; 
les perp6tuelles allees et venues entrainent instabilit6 et dispersion. Que faut-il donc faire? 
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1tout pr6voir ta mobilile des tables et des groupes, savoir choisir, adopter les dispositior
appropriees suivant les siluations d'enseignement, de recherche ou de travail d'6quipe. In'oublionsjamais que lo preparation ella planitication chez le maire es d'une importanccapitale, puisqu'un 6lve engage dons sos etudes ne posera gu6te de problemes d 
comportement. 

La pedagogie nouvelle, ta m6thodologie active, les nouveaux r6les attribu6s amaitre dons t'exercice de so fonction d'educateur exigent de lui qu'il accepte d'tablir dErelations nouvelles avec ses e6ves consideres commes des persontes, Ainsi de nouvellE
modalit6s de travail et de vie se d6gageront, donnant 6 lecole toute so raison d'6tre. Cepourquoi avant de clare ce chapitre, nous sugg6rons ici quelques techniques de travail egroupes couramment utilisees 6 travers le monde dons le cadre d'une p6dagogie nouvellet permettont de mettre en route cetle si indispensable interaction qui est un move
privilegie pour dynamiser nos classes. 

8. Des Suggestions de Techniques de Travail en Groupes 

A. Encourager la participation des 6&ves 

Le dialogue entre les e6eves et le maitre est une composante de to classe. Lemaitre efticace a dons son repertoire des strat6gies pour faciliter l'interaction entre
 
le6ve et le materiel didactique au sein des petits groupes comme au niveOau 
 de route 

ta classe Le bon mailte est aussi celui qui utihse les strategies suivantes en
 
encourogeant lo participation des tous los eleves
 

Les staten.es d p fs Lroas IIest rare, dons des discussions de cbasse, de
trou.'er un maire en interaction avec un lies petit groupe d'eleves (nar exemple quatre
d crnq eieves sur une classe de 30). Ici lun des moyens pernettant a 6lve d6te en
interaction avec un important materiel didactique est de mettre les 6l6ves en interaction par groupe de deux ou trois. Dons cele perspective, deux strat~g;es semblent 
efficaces. 

Reflexion • couplage - oarlage: Cette stralegie esl nee de Ia recherche d'un 
"apprentissage cooperalit" et constitue un moyen permettant d'6tendre la r6flexion et
I'interaction au materiel didaclique. Elie comporte trois ,tapes: 

1ere etape - Reflection; Le maitre pose une question ou un probl6ne en relation 
ovec Ia leqon et demande aux e6eves de prendre un certain 
temps (une minute par exemplo) pour reflechir seulement 6 to 
reponse de la question. Les 6l6ves doivent 6tre intorm6s que
parcouir el parler de qa ne font pas patti du temps de r6flexion.26me etape - Couplage: Le maitre demande aux e61ves de se regrouper par deux 
et dediscuter du fruit do leur r6flexion. L'interaction pendant ce 
temps devra 6tre des reponse, partageos s une question avail 
6t6 poseo el des idees parlag6es, sr un probleme sppcifique avail 
6teidentifie fjorrnalement lI maitre ne devrait pas pemeltre
plus de qjualro a cinq rn lrutes de Coirplage.

3eme 6tape - Portage: F:nahermont le mitre demande aux couples de portagor
 
ce dont is parlament avec toute la classe. 
 C'est de bonne guerre
d'aller de pare en paire jusqu'd ce qu'environ le 1'4 ou [a moili6 
des paires arent reporte. 
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Les Relations Inter-Personnelles dons la Classe 

Les aroupes de bourdonnemenls: Cest un autre moyaen etficace permettant 
d'augmenter le nombre d'6i6ves pouvant en classe enrer en interaction autour d'un 
materiel didactique important ou aulour de problemes. Prur utiliser la strategie des 
groupes de bourdonnements, le malre demande cux 6t6ves de former rapidement des 
groupes de trois 6 six pour discuter des id6es qu'ils ant sur la leqon. Chaque groupe
confie 6 quelqu'un ]a responsobili6 de reperforier toutes les idees 6mises par les 
membres du groupe. Aprds quelques minutes, le maitre demonde aux rapporteurs de 
i6sumer pour toule la classe les principales idees et opinions exprim6es dans leurs 
groupes respectifs. 

Les strategies des groupes de bourdonnements el de r6 flexion-couplage-partage 
permettent une plus grande participation de I'e6eve et emp~chent qu'un seu ou quelques
membres de la classe domine(nt) la discussion, confisque(nt) [a parole 6 leur seul profit. Ce 
sont des techniques taciles 6 mailtriser et on peut aisement enseigner aux 6l6ves les 
procedures, les regles exigees pour la rdussite de leur mise en oeuvre. 

Cependantil n'est pas toLjoursdonn6d touslesmaitres dereussir d'embiee le travail 
de groupes dons des classes d6j6 rompues 6 un type de communication classique.
L'acquisition prealable de ceaines habilet6s est indispensable puisque le travail en 
groupes implique des discussions d'66ves aulour de questions et de problemes. Les 
habiletes dont ilest question s'acquie6ent 6 travers les techniques de discussion. 

B. Les techniques de discussion 

Les elibves, rout comme les moitres, ant besoin d'apprendre et de pratiquer les 
comportements du dialogue. de la discussion. Ici, pour obtenir des resultats concluants 
on doit enseigner aux eieves, les habileles et les normes etoblies. Ces habilet~s et ces 
normes sont ou nombre de qualre: 

1 . I'ecoute critique 
2. le tout de r61e 
3. I'encouragement 6 la participatic- de tous 
4. parler clairement et brievement. 
Beaucoup di6eves nont pas ces qualites. Le maitre doit les leur enseigner.


Voici quelques techniques jugbes utiles et performates pour enmeigner aux eldves
 
comment participer efficacement 6 des discussions (dialogues).
 

La chance d'6tre ecout6: Au cours de beaucoup de discussions les eleves ne 
s'ecoutent pas les uns, les autres. irsse contentent plut6t de s'asseoir 6 leur place en 
attendant leur tour de parler. Une fogan de promouvoir les habiletds d'ecoute est 
d'insister sur le fait que durant certaines discussions (ceux dont Iobjectif principal est 
d'apprendre les habilet6s de discussion) avant qu'un 6l6ve ne prenne la parole, I devra 
d'abord paraphraser les d6clarations de celui qui vient de parier. 

Le hautorleur et le robinet: Dons des discussions de classe, il nest pas rare de
 
trouver 
un Ires foible pourcentage d'leves y participant activement. Une faqon
 
d'encourage une participation blus equilibre est ld dedsigner un 61eve pour contlr6ler
 
la participation. Si le contr6leur remarque qu'un e1eve particulier a pris la parole

plusieurs fois, ilfeme le robinet, en lui passant une note le suppliant de fteiner, de
 
s'abstenir pour les commenaires ult6rieurs jusqu'd ce que chacun ait eu son tour.
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Les indices de temps: Si le maitre a une classe ob quelques 616ves inlerviennertout le temps et d'autres jamais, la technique des indices de temps peut 6tre utilis6e 
pour aider 6 distribuer la participation plus dquilablement. 11est accordd a chaque616ve plusieurs indices de temps de paroles qui vont de 100 15 secondes. Un el6ve
contr6le Vinteraction et demande aux intervenants d'arr6ter un indice si le temps p1ev
est 6puis6. Donc les 61ves qui ontepuis6 tous les indices ne peuvent plus ien dire.Cela incite en principe ceux dont les indices de temps ne sont pas encore 6puls6s d 
entrer dons ta discussion. 

La technique de la balle: Une derniWre technique (parliculi6rement efticace avec les petits entants) pour elargir la participation el limiter les discussions collectives
anarchiques, est d'utiliser une balle. Le mailre donneoa balle 6 un 616ve pour commencer la discussion avec la consigne que seule [a personne qui delient la balle estautoris6 6 parler. Les autes 6l6ves l6vent le doigt et regoivent [a balle quand ils veuler 
parler. 

Conclusion 

Les maitres doivent chercher 6 se tamiliariser ovec ces techniques car ellespeuvent eftectivement les aider 6 devenir des animateurs et des facilitateurs. Gr6ce 6elles, ils pourront entin dynamiser leurs classes. Reterions que les techniques d6crites icisont seulement indicatives. Les maitres peuvent les adapter aux r6alit6s de leurs classeIls peuvent 6 galement sen inspirer pour cr6er de nouvelles techniques. Mais pour cela
les maitres ont besoin de la compr6hension at de l'encouragement des pilotes du 
systeme educatit. 

Exercices 

Prenez une feuille de papier et essayez de repondre aux questions suivantes. 

1. Detinissez interaction. Pourquoi est-ce important dons l'apprentissage? 

2. Dessinez le sch6ma de la communication. En font quo maitre, comment pouvez
vous amliorer 'efficacif6 de vos messages? 

3. Ecrivez el d6crivez quatre comportements sociaux du groupe scolaire. 

4. Ecrivez deux raisons de lopposition maitre/61eves at sugg6rez une solution possible 
pour chaque cas. 

5. Quels sont les atouts du maitre lui permettant d'exercer de I'ascendant sur to classe? 

6. Quels sont les avantages o? les inconv6r,ients des trois types de discipline utilis6s dans 
le dornaine de '6ducalion? 

7. Exphique;' cu moins deux techniques de travail en groupes. 

8. Donnez votre avis concernant 'etticacite des rn6thodes actives dons votre classe. 
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L'Evaluation des
 
Apprentissages Scolaires
 

Objectifs du Chapitre: 

A la 	fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de: 
1. donner ia d(finition de '6valuation 
2. 	 citer les critres de i'evaluation qui interviennent 

dans l'elaboration d'un instrument de mesure 
3. 	 identifier au mains deux problemes qui se 

posent aux examens, dons leur forme actuelle 
4. 	donner la definition de la congruence et en citer 

les criteres 
5. 	 construire des questions d'examen, en congru. 

ence avec les objectifs specifiques du premier 
cycle de Ienseignement fondamental. 

Pouvez-vous d6finir I'6valuation?
 
Pourquoi 6valuer?
 
Peut-on renforcer I'apprentissage par I'6valution, sans d~courager I'enfant?
 

Introduction 
L'6valuation des apprentissages scolaires et une activit6 qui rel6ve du domaine 

de la docimologie, qui est Ia science de la mesure et de 1'6valuation en 6ducation. 
Cest elle qui essaie de resoudre les problemes relatifs 6 l'Ilaboration des instruments de 
mesure (examens et epreuves d'examen) 6 Iaide desquels nous pc.,vons evaluer nos 
6l6ves. L'utilisalion de ces instruments pose Ires souvent des problmes aux enseignants 
ou moment de proceder a 1'evaluation des apprenlissages scolaires. Cet expose essaie 
ul2mont do meto en evidence ces ptoblemes, 6 travefs la demarche que suit 
I0*r.,akjahon. avant d'erivisager une mreleure utilisation de ces instruments de mesure. 

Difficult s relatives 6 I'6valuation 
L'evaluaion est I'operahon qui consiste 6 porter un jugement de valeur sur un 

programme our sur un rendement scolaire a parir d'informations en vue d'une d6cision. 

Exemple 1: Cet 6lve n'o reussi que trois operations sur dix et na oblenu par 
consequent que trois points sur dix (3/10). Le maitre estime alors que I'eleve est tres 
faible et qu'il doit faire de la recuperation. 
Exemple 2: Cot autre eleve a reussi par contre neut operations sur dix (o/10). Le 
maitre l'apprecie de a manieresuivante: "res bon e1eve." Le direcieur de 
l'etablissement decide alors de 'envoyer en classe superieure. Les parents d6cident 
a leur tour de le recompenser. 

() est Ic pr)bhilLe: 
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NOus pouvons distinguer troismoments dans cotto d6marche: 

1. .es luqements de valeur, I'elve est foible" ou encore "Ires ben 6eve," sent en 
rapport direct avec los infou-nalion recuelltios sur ',.,'e aj travors les r6sultals d'un 
oppieniissage. 11taut qu'on so domone toutotois, S c"'st lrtafur ou 'fppientissago 
qul est le sujot de l'evaluation. 

2. Les Informatlons 6 par irdesquelles le maitre porte un juger-ent de valaur sut 
l'apprentissage de '616ve sent conlenues dons !esnote (3/10 et 9/10) attribuees 6 
I'6e6ve. Ces notes reprbsentdas dans ces doux exomples par dos chiffres sent en fait d 
mesures effectuees pa! le maitre, des mesures du rendement scolaire de l'el6ve. Les 
informations rezueillies par la rnesure doivont cependanr 6tre manipuldes ovec 
beaucoup de pr6cautions pour ne pas avoi, 6 formuler un jugement hdtif, suporficiel 
sur le compte des eleves. I taut s'assurer au pr6alable des qualites (crittes) de 
I'instrument avant de proceder 6 des mesures et s'irnfornier de la maniete de faire et d( 
pr6cautions 6 prendre avant de l'utiliser. 

3. Les d6cisl9r qui interviennent g6n6ralement aptes to jugement du mailre 
d6terminent pour une grande part to suite de lapprentissage et traduisent dans les fail 
Iattitude de tous ceux qui sent impliques 6 des degrs divers dans le processus educat 
(le maitre, les autorites scolaires, les parents). Si I'on tient compte dU fait que 
revaluation pout 6tre fausse des ledeport par des mesLures orron6,es. los dcisions qui 
ven 6tte prIses couront ecgaoent ;,.. f njUstes a CeLS.'risque d ppCJaraire Cauxc:uIs olos 
s appic;uent 

En cdefinive, I essort do ccrte c:-cl\,se qu ar rr' .a , c'uataln des
 
apprentissages scolaires, trOLur I operation repose sur 
la mesure qui doit necessaremen 
6tre effe:luee par un instrument acaple aux conditions particulieres des apprenissag( 
scolaires. 

Los crlt6res de l'6valuation 

Ainsi que nous l'avons signale plus haut, instrument de mesure utilis6 en vue de 
l'6valuation dolt pr6senter les qualites suivantes: 

I. 	 La valldt6. Qualitecl'un instrument quirnesure bien tout ce qu'il pretend 
mesurer, et nen de plus. 

2. 	 La fldellt6. Qualite d'un instrument de mesure dont les r6sultats deneurent 
stables pour les m6mes sujets qui se trouvent dens des conditio is iden
liques lors d'administhations differentes. 

3. 	 L'oblectvlt6, Qualile d'un instrument de mesure permettant a un 0leve 
d'obtenir la rnrne note independamrnent du correcleur ou de 
I'examinaeur. 

Au moment de I'dloboralion d'un instrumn ir da rnostiro. 12s cvalualeurs coivent 
yeiller a, respect des ces caractefistques Co conseil n'esl pas SLJperflue, SiIon rent 
compte du tclrquo los oxamns dans leur conception cc helle roservent la pluDrt CIL] 
temps aes sutprises aux ete(,,,cux ra'oirres, aux parents v esat mmor-n, ux atutorites 
de l'enseignemernt. 
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L'Evaluatlon des ApprentIssages Scolalres 

Opinions n6gatlves face aux examens 

La majeure partle des opinions recueillles au sujet des examens leur est
 
defavorable pour les raisons sulvanles:
 

I. 	 Ifs augmentent le stress chez les 6tudlants: Les 6leves sont nerveux et ne donnent 
pas leur vrai rendement. 

2. 	 Ifs no sont pas falts par des personnes comp6tentes: Ils ne savent pas ce qui es 
important 6 mesurer 

3. 	 Ifs sont un mode des61ection: La discrimination ne devrait pas 6tre Ia but dela 
mesure. Les examens devraient mesurer la connaissance acquise par les 6tudionts 
independamment de leur rang par rapport aux autres etudiants. 
Les examinateurs sont soit trop s6v6res, soft trop Indulgents: Le probl6me de la 
subjeclivit6 et de l'objecivite dans la correction des examens. Is ont dela 
difticulte6 trouver des crit6res. 

5. 	 Ils sont une fausse motivation pour faire 6tudler les e6ves: ils n'etudiaient que pour 
'examen E' non pour apprendre. 

6. 	 Les examens sont une forme d6guls~e d'6valuation pour Juger les enseIgnants. 

maintenant que souls une observation 
rigoureuse des crit~res cites plus hauls 
peul eviler aux 6valuateurs et 6 
l'evaluation les d6sagrements 
d'un tel proces. 

La mesure fondee sur les objectifs 

Le moment est donc venu pour nous d'envisager une meilleure utilisation des 
instruments de mesure si nous voulons qu'ils remplissent les conditions cities plus haul. 
Nous estimons par ailleurs qu'ii est grand temps de meltre un frein 6 I'hetacombe dont 
nos elves sont viclimes le plus souvent, lors des examens. Et enfin par souci de justice, 
nous estimons enfin qu'en matire de d6mocratie, chaque entant dot pouvoir tirer un 
certain profit de ['instruction 6 parir des moyens dont ildispose 

Parmi les trois criteres cites plus haul, celui qui fail allusion 6 la validit6 des instru
ments de mesures des apprentissages retiendra particulirement notre attention. IInous 
permet de comprendre qu'en matire d'evaluation Iessentiel n'est pas d'loborer des 
instruments pertectionnes 6 l'extr6me, car ilne serf 6 rien d'61aborer ce genre 
d'instrument afors que I'objet qui doit 6tre mesur6 n'a pas 6r speciti6 6 Iavance. 

En d'autes letrmes, I'6valuation doit au pr6alable, 6 partir des programmes 
oficiels, determiner clairement les objectits sp6cifiques en fonction desquels les 
epreuves d'examen seront choisies. Mais en retour les 6preuves choisies doivent 
permeltre de se prononcer avec certitude sur le d6gre d'atteinte des objectifs du 
programme. 
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IIfaut preclser, par ailleurs, que ta mesure en mati6re d'evaluation des
apprentissages scolaires doit necessairement 6tre fond6e sur des objectits sp6cifiques 
non pas sur des buts oJ des objectifs g6n~raux Ces dernlers ne sont ni observables n
mesurables. Its pr6tent 6 des interpr6tations multiples de ta part des maitres et sont pa
cons~quent 6quivoques. Ils accompagnent Ia plupart du temps les programmes
officiels et s'adressent beaucoup plus aux programmes eux-m~mes et aux maitres 
qu'aux 616ves dont on se soucie peu. Les objectifs specifiques par con" -... 
l'avantage d'6tre non seulement observables mais aussi mesurables p .-.s 11.iruments 
de I'evaluation. 

Nous tenons donc 16, une explication aux probl6mes que soul6ve I'evaluation de!
apprentissages scolaires et par consequent un d6but de solution 6 ces maux qui ant 
pour nom 6chec et d6perdition scolaire. Lo traduction des programmes ofticiels en 
termes d'objectifs p6dagogiques op6raoionnels est une strat6gie adopt6e par le Cent(
de Formation Permanente de I'IPN atin de preparer le terrain 6 Line evaluation 
v6ritables des apprentissages scolaires; une evaluation qui consistera donc 6 6tabir la 
congruence qui est une relation d'accord des objectits diU programme des 
apprentissages avec les epreuves (questions orales ou 6criles) d'examon. 

La Congruence 

Rappel La premi6re qualite dun instrument de mesure elabore en vue d'une
 
6valuation est la validit6. Un instrument valide est ur 
instrument qui mesure ce qu'il doi 
mesurer. Pour qu'un instrument mesure ce qu'il dolt mesurer, il ne suffit pas qu'il parte
d'objectifs bien formul6s mais que les questions qu'il contient correspondent le pluspossible 6 ces objectifs. Celte correspondance entre un objectit et une question, c'esl 
Ia congruence. 

Definition: La congruence est donc cette relation etroile qui dolt exister entre une 
question d'examen et un enonc6 d'O.P.O. 

Les criteres do congruence: Qu'est ce qui tait que cette relation etroite existe? Pour 
qu'une question d'examen soilt consider6e comme congruente avec un 6nonc6 
d'O.P.O., elle doit respecter Irois criteres: 

1. IIdolt d'abord exister une relation 6troite entre le verbe d'action pr6sent dans
I'O.P.O. et le verbe consiqne utilis6 dens la question d'examen. 

Exemple: O.PO. -- Sur une lisle donn6e de verbes, I'eleve dol 6,tre capable 
d'identiier les verbes du 2r-me groupe. 
Question d'examen -- A partir de to lisle de verbez ci-dessous, cochez 
ceux qui sont du 26me groupe. 

2. Les conditions pr6sentees dans lO.P.O. et celles pr~sent6es dans la question 
d'examen doivent Ctre les m6mes. 

Exemple: O.P.O. -- Sansregarder dons son cahier, 1'616ve dolt 6tre capable 
d'6crire les noms des pays de IMVS. 

Question d'examen -- Faite la lisle des pays de I'OMVS, sans rearder 
dons votre cahier. 
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3. Le contenu impllqu6 dans la sltuatlon d'examen dolt 6tre au molins un 6chantllon 
du contenu impllqu6 dans i'6nonc6 de I'O.P.O. 

Exemple: O.P.O. -- L&61ve dolt 6fte capable d'6num6rer les consequences de la 
2eme guerre mondiale. 

Question d'examen -- Citez au mains deux cons6quences de Ia 2eme 
guerre mondiale. 

Concluslon 

La mesure doit necessairement btre fond6e sur des O.P.O. La relation 6troite 
d'accord qui dolt exisier entre ces deux 6l6ments est d6signee par le terme de congru
ence. 

OP.O. Question 
Verbe Corresondonce Verbe 
Contenu__ Coeon __n_ Contenu 
Condilions .CorresLiondancf Conditions 

L'6valuation des apprentissages scolaires est une op6ration que consiste 6 
etablir la congruence des objectis du programme, des legons avec les 6preuves 
(questions orales ou ecrites) qui doivent servir d'instruments de mesure du rendement 
scolaire. 

Exercices 

1. Donnez la definition do I'evaluation: 

2. Donnez la definition de [a congruence et en citez les criteres: 

3. Parmi les deux questions suivantes d'examen, laquelle respecte le principe de con
gruence? Pourquoi? 

O.PO -- L'leve doit &tre capable de cor sture un type donn6 de triangle 6 
I'aide d'une regle, 

Questions -
a, Dessine-moi un triangle isocile. Tu devras utiliser ta r~gle.
 
b. 	 Dessine-moi un quadrilatere quelconque. Tu peux te servir de n'importe quel 

instrument. 

4. Ecrivez un OP.O. Ensuite, construisez une question d'examen qui corresponde 6 
votre 	O.P.O. 

O.P.O..-
Question d'examen 

5. Decrivez la correspondance qui existe entre I'O.P.O. et la question d'examen ci
dessus. 

Page 27 



Le Langage par le Dialogue
 

Objectifs du Chapitre: 

A Ia 	fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de 
1. 	 d~crire les diff6rentes s6ances de '6tude d'un 

dialogue en premi6re et en deuxi6me (16re e 
26me ann6es) 

2. 	 61aborer une fiche type de legon de n'imporft 
quelle s6ance d'un dialogue en premi6re ou 
en deuxi6me ann6es. 

3. 	 dispenser une legon de langage par le 
dialogue.Introduction 

De 1969 6 1972, le Mali a exp~rimente un certain nombre de m~thodes
 
d'enseignement du franqais. IIs'agit de to methode B.E.L.C. (Bureau pour
 
I'Enseignement de la Langue et de la Civilisation Franq;aise 6 1'6tranger), la m6thode
 
C.L.A.D. (Centre de Linguisique Appliqu6e de Dakar), ta m6thode G.R.P. (Groupe de 
Recherche P6dagogique) et la methode "Mali". Toules ces m6thodes avaient pour
 
objectif I'am6lioration de l'enseignernenl du francais comme langue 6trangere.
 
L'enseignement du longage pat le dialogue est ne au Mali a la suite de loutes ces
 
experimenialions. 

Basee sur les activites auditives et visuelles, cette methode donne ta prioritd 
'expression orale, 6 Ia liaison de Io lecon avec les situations famili6res 6 'enfant: 
vocabulaire et structures en liaison avec les besoins de 'enfant. L'apprentissage se fail 
au moyen d'images qui aident a [a compr6hension et favorisent 'expression. Ainsi, 
toute acquisition nouvelle de vocabulaire et des structures est propos6e 6 partir d'un 
dialogue image, L'objectif vis6 etant de creer des reflexes et des habiludes de langage 
qui permettent 6 I'6leve de s'exprimer spontan6ment dans ta vie courante. 

Pour intresser I'enfant et pour qu'il puisse 6tre 6 m~me d'employer ses nouvelles 
connaissances, ]a classe dolt travailler sur des th6mes relatifs 6 des situations famili6res. 
Le but vis6 sera en permanence le choix du terme convenable, I'aisance de I'6iocution 
et la prononciation correcte. 

Pour r6usslr cetle t6che, le maitre dolt avoir pour pr6occupation constante: 
d'6velller chez 'enfant la motivation 

- de parler le moins possible ain de falre parler les enfants le plus possible. 

Notons enfin qua V'enseignement du langage prec6de celui de la lecture en 
lere ann6e et qu'un lien 6troit lie langage et lecture: les structures rencontrees en 
langage se retrouvent en lecture. 
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Le Langage par le Dialogue 

D~morche m6thodologlque (actuellement en vigueur dans nos 6coles), 
En premi6re annee. l6tude d'un dialogue est r6parlie en cinq (5) seances de 30 

minutes chacune. 

1. Pr~sentatlon - Phon6tlque: 
1.1Presentation: Cette phase a pour but:
 
-de faire entendre le dialogue 6 I'enfant,
 
- de I'amener 6 saisir globalement la situation.
 
1.2 Phonelique: Cette phase consiste 6 faire r~p6ter individuellement chaque 
replique du dialogue pour: 
-permettre 6 I'apprenant de r~p6ter correctement les sons qu'il a entendu, 
-reproduire convenablement suivant le mod~le sonore (articulation, 
intonation, rythme, rn~lodie) les phrases du dialogue. 

2. Comprehension et r~emplol 
2.1 	 Comprehension: Le maitre cr~era Ia situation permettant Ia compr6hension 

du mot nouveau. 
2.2 	Reemploi: IIa pour but d'6tablir un lien actif entre les acquisitions scolaires et 

ta vie pratique de 1'616ve. 

3. Exploitation 
Cette phase a pour but d'erargir I'emploi des mots, structures ou expressions 
rencontrs en es detachant de Ia situation promiere et en variant leur utilisation. 

4. Exerclces Structuraux
 
Cette phase vise 6 developper les competences linguistiques de Iapprenant.
 

5. Revislon
 
Elle a pour but de contr6ler les acquisitions et de fixer les connaissances.
 

Contrairement 6 la premiere annee ou chaque theme hebdomadaire comprend

trois dialogues, les th6mes de Ia 26me ann~e comprennent chacun deux dialogues
 
avec sept seances au lieu de cinq. Cette modification s'explique par I'introductIon de
 
deux seances d'exercices 6cris. Ainsi en 2eme ann6e chaque dialogue est 6tudi6 en
 
sept s6ances: 1)pr6sentation - phon~tique, 2) compr~hension - reemploi, 3) exercices
 
ecrits, 4) explitation, 5) exercices 6crits, 6) exercices structuraux, 7) r6vision.
 

Changements propos6s 

L'equipe de formation propose une nouvelle m6thodologie 6 mettre en applica
tion apres ta formatio' du personnel enseignant du premier cycle fondamental. Celle 
nouvelle methodoloc,ie, bien que pr6sentant des ressemblances avec Ia pr6c~dente
 
(celle qui est en cours), est difterente de celui-ci. Le choix d'une nouvelle m6thode de
 
I'enseignement du langage par le dialogue a 6t6 motive pour les raisons suivantes:
 

a) le souci de r6pondre davantage aux techniques nouvelles ot universelles 
d'apprentissage, r6sultals de nombreuses recherches dans le domaine de 
I'enseignemen des langue 6trangeres. 
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b) le souci de rendre nore acte pedagogique plus performant, l'objectif vis6 
6tant de conduire les 6i6ves vers une rielle expression libre, 

c) l'ordre des seances dans la m6thode de langage par le dialogue en cours n(
r6pond pas toujours 6 Ia loi d'apprentissage selon laquelle il est plus facile de 
memoriser ce qu'on comprend. La memorisation (phon6tique) ne devait don 
pas pr6c6der la compr6hension, 

d) les concepts utilis6s dars la m6lhocle actuelle no couvient pa toujours 
exactement les activil6s 6 mener pendant les seances. 

Compte tenu de ces facteurs et en vue d'am6liorer les comp6tences linguistique
de I'el6ve Ia m6thode suivante est proposee: 

1. Pr6sentaion. Explication 
2. Memorisation 

3. Exploitation 
4. R6emploi 
5. Vers 'expression libre. 

1. Pr6sentatlon - Explication 

1.1 Pr6sentation: Celle phase consiste 6 I'identification des personnages du dialogue 
par les 6lves et 6 ta pr6sentation du dialogue par le maitre 6 I'alde de ]'image. 

1.2 Explication: Elle consiste en la d6composition de chaque phrase du dialogue en 
elements concrels, 6l6ments abstraits et 6l6ments de relation. Cette explication sera
faite 6 I'aide d'images, de dessins, par une mise en situation ou par opposition de sens 
Ensuite, Ia phrase est reprise dons so totalil6. Enfin, on fail la conr6le de la 
comprehenrion qui consiste 6 proposer une nouvelle situation aux 616ves pour s'assure 
qu'ils ant compris. k ce niveau on peut jouer sur les oppositions. 

2. M6morlsation 

2.1 Memorisalion: II s'agil d'une reprise du dialogue par le maitre en respectant le
 
schema intonatit: rythme, intonation, liaisons. La rep61ilion est feite replique par

replique. Lemailremontre du doigt le personnage qui parle 
en donnant ta 
replique. Ensuilte, ii y a une repelition de Io replique par trois ou quaIre 6l6ves, idern 
pour ta deuxime r6ptique. El puis. on enchaine les deux premieres repliques en
 
faclitanl inleraction. 
 Le maitre continue avec une reprise de la troisidme replique, sui 
par I enchainment des Iois premieres r6pliques, Le m6me proced est suivi jusqu6 Ia fi
des repliques. Si la phrase est longue, on peut procdder par une rbp'tition regressive: 
commencer par le fin el groupe de souffle par groupe de souffle, pour facililer le
 
respect de I'intonation.
 

2.2 Dramatisation: IIs'agil de faire jouer le dialogue par des groupes d'6l6ves.
 
Faire passer plusieurs groupes.
 

3. Exploitation: Celle phase consiste en 'acquisition syslemalique des structure 
linguistiques etla mise en place de mecanismes spontan6s de communication. 
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3,1 Les oxerclces syst6matlques de phon~tlque corrective vlsent la correction des 
difticultes de prononclation et d'articulation chez 1le6ve. 

3.2 Les exercices structuraux consistent 6 faire acqu6rir des structures qul pormettent 
une production spontann~e en situation de communication. On proc6de par la 
,Jcouverte de to structure 6 partlr de Image. Le maTtre donne lestimulus puls donne 
la r~ponse une ou deux fols. Ensuite, le maitre pose des questIons, e les 616ves 
r6pondent. Le maire encourage les 6l6ves 6 poser des question lun 6 'autre,et de 
r60ondto dux queltons do eurl camrados. Cot exetclce dolt 6tre fall de tfoon tr6s 
raoIde. Chacun fals qu'on aura trava1ll6 une structure, IItaut amene les 6lves 6 
'employer srontan-ment dons loutes les autaolors, pr6parersiuatIons declassn Ilf 
d autfres contenus pour loire acqu6rir to structure tI four eviter dons cot exercico les 
structure parasites. 

4. Exerclces de r6emplol 

Cette phase consiste en: 
* red~couverte du dialogue 6 partlr de I'image 
* r6utilisatlon de ce qui est appris ant~rleurement avec ce qul vient d'6tre 
acquls dons des situations ad(quates

*expioltotton de I'lmage slelle a un contenu suftlsant 
*Cluestlonr 'uP1a1tte• t60onsa, do# 616ve8 Initbtaoltor 61 veO-16ve,, 

11convIent de noter progressivement tout ce qul a 6t6 vu sur les feullies (m~molre do la 
closse) falire travalller des groupes d'enfants sure des Images aflInqu'lls
 
produisent des mini-dialogues.
 

5. Vers I'expresslon Iibre 

iis'agit d'une reutilisation de tous les acquis ant6rieurs ad6quats 6 des situations 
de communication. Cette s6ance comporte deux 6tapes. 

5,1 Simulation: Au d6but de l'apprentissage le maite organise une s6ance do 
sollicirtlion pour inviter los onfants ejcot exorcice Des situations nouvelles de communi. 
cation sort tournes oux lovOs Chquo groupo d'61,ves 6olabore un dialogue. 
Chaquo groupe prlesene tl cinloge produit 

5 2 Jeux Ce rote: Le leu de r6oe me! en jeu une competence cl'ordre communicaif
 
chez I eleve. Dons celle activie, la situation, le caractere, le comporlement sont
 
imposbs. Cet exercice pr6pare les entants 6 laire face 6 des situations de la vie
 
quotidienne. Compte tenu de la nature do cot exercice, il
sera propose en fin 16re
 
annee et en 26me ann6e. A la difference de la simulation, le jeu de r61e est plus
 
contraignant.
 

Prenons I'exemple sulvant:
 
Langage oar le dialogue
 
Classe: 16re ann.e
 
Theme: la toilette 
Livre 1,page 205 

Dialogue 1: La toilette 
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Fanta: Bouba, vae loaver.
 
Bouba: I y a de l'eau dons le seau?
 
Fanta: Oul, iles.plein.
 
Bouba: Et le savon, o6 est.il?
 
Fanta: L6, 6 c616 du seau.
 

La fiche-type cquisuit est pour la 56me s6ance, "Vers I'expresslon libre." 

! it . p.....'t un-., D. 3i ,ill ihl. c1 c cue. Vv T. ' re.-in Lcibrec 

. . .. .. .. .. . . T ... . . . ............... . .. . . . .	 I 

'u's',+dtlL c I , U iiw til'. L h d(.Iip.Irt' It ir_ 61rti dralh pa',''.ItlI %i1.t. ,Lt 

I ntvil i.+ii lalo'w s de hl+ilualinI QUci.-C qJIt -tdonne .pomecwtncue ds
 

lh maiw.n, d';apprni,sage.. Ft111;:dil A consigne . tueslions 

Sam rcr Boual chcun des -corrigent 

lnicrrogtr. Qu'll-Cs rlse aroupro. lcelacuno 

Im 1gine In .eConlrIoulba lul le, 

Ncdnc. rdpoad? siliinulc Ic. 

2. JCUde 1tlC 2. jouer Ic jcucn -divcrfiie le*S -tnsiruisenl Joue.v( 

Ioulu.I'aile re.-pecianiIncontrainel. consignes d.smini. dhilogue 

pasloujours dialogues 

SCIaver: "a. 

im'relenio 

tdeIc persuader. 

Exercices 

I 	 De,crivez les differentes seances de l'etude d'un dialogue proposees dons ce 
chapilre. 

2. 	 Elaborez une fiche type de legon pour la premi6re seance pour le dialogue de 
Bouba el Fanto cl-dessus, utilisant le proc~d6 6abor. dans ce chapitre. 
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La Pedagogie des
 
Grands Groupes
 

Objectifs du Chapitre: 

A la 	fin de ce chapitre, vous devez 61re capable de: 
I 	 e1aborer une p~dagogie nouvelle adapte 

aux conditions objectives du syst(me 6ducatif 
malien. 

2. 	 planifier une le(;on qui fait une 6conomie de 
temps et d'efforts 

3. 	 expliquer des strategies qui peuvent amener 
tou. vos 16ves, malgr6 leur grand nombre, 6 
participer activement aux activit~s d'appren
tissage 6 travers une organisation dela classe 
en sous-groupes de travail. 

Pourquol une P dagogle des Grands Groupes? 

Dons la situation africaine en gen6ral et malienne en particulier, to Pedagogie 
des Grands Groupes est motivee par le fait que les techniques traditionnelles de 
conduite de classe, conques pour des groupes de 25 6 35 6lves, s'appliquent de nos 
jours 6 des effectifs sup6rieurs. Ses techniques apprises au cours de [a formation initiale 
sont donc en d6phosage avec :es r6alit6s de leur contexte d'application. 

Qu'est-ce qu'un grand groupe? 

Le grand groupe cornmence d6s que I'effectif de la classe g6ne, sterilise ou 
paralyse la mise en oeuvre des techniques de classe qui ant habituellement 6t6 
conques pour des groupes de 25 6 35 66ves et qui constituent g6neralement I'essenliel 
de ce que les maitres apprennent au cours de leur formation. 

Quelles sont les techniques retenues pour la condulte d'une classe 6 effectif 6lev6? 

Les techniques retenues pour Ia conduite d'une classe 6 effectif 6lev6 sont: 

1. la recherche collective d'id6es 
2. I1'laboratlon progressive 
3. la legon-d6bat 
4. le Projet d'actvit6s 
5. le photolangage 
6. le blason 
7. les lntergroupes 
8. le sclntlllement 
9. le langage gestuel 
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1, La recherche collective did6es 

C'est une m6thode de recherche collective d'idbes o6 les participants dolvent 
mettr en commun de faqon aussi rapide et aussi peu critique qua possible, toutes las 
id6os qu'un piobl6me leur inspire Elle s'appuie sur l'imaginatlon des participants ot la 
spontaneit6 des productions. Elle peul 6tre utills6o quolleCque soit la tatlledu groupe, 
en situation scolalre ou en situation de formation d'adultes. Elle P-,ut servir dans toutes 
les disciplines o0 les apprenantls sont devant une situation probl6me et o6 Ilsdoivent 
6metfte und hypoth6se. Son utlisallon est possible 6 tous les niveaux d'enseignement e 
en formailon continue. 

2. L'61aboratlon progressive 

IIs'agIt d'une technique do mise en sous-groupes qul pout servIr 6 I'6tude et 6 
I'analyse d'un th6me large donn6, Son int6r~t est de permettre, comme le nom 
lIndlque, une 6labortlion par 6tapes de laconnaissance (complexe). IIs'agit de sous
groupes mlnlmaux (2 6 3 616ves) at de passer progressivement 6 la constitution de sous
groupes plus Importants. Son utilisatlon est possible au niveau des classes de fin de 
I'enselgnement 616mentame at toutes classes du secondalre et de formation continue. 

3. La lecon.d6bat 

Cast une technique par laquelle des 6i6ves constltu6s en ,ous-gfoupes 
travoillont 6 la t6solution d'un probl6me pos6 en franqals, en calcul (math6matique) ou 
on activit6s 0'6voil. Chaque e16va r6fl6chit indlvlduellemont sur lo sulet, pus des 
6changos ant lieu d I intbriour des sous-groupes. Un rupporteur est d6sJgn6 dans 
chaque sous-graupe ot osl chargo de rendre compte du travail effectu6. Les ditf6rents 
sous-groupes se rthouvont pour disculer at echcinger dos informations sur lesujel. Ce 
travail do mise en commun est diig6 par le mailre. Cetlletchnique pout 6tre utills6e 6 
tous les niveaux at en formation d'adultes. 

4. Projet d'actlvlt6s 

Cast une technique qui permet une planification et une organisation pr6cise de 
I'enseignement par lesquelles diverses situations d'apprentissage peuvent 6tre exploit6es 
en prenant appui sur diverses disciplines. Les eleves constitu6s en dift6rents sous
groupes travaillent 6 la r6alisation de t6ches differentes et compl6mentalres qui auront 
6t6 identifi6es at n6goci6es. Cette technique est utilisable 6 tous les niveaux et en 
formation d'adultes. 

5. Lo photolangage 

Choisir une ou plusieurs images parmis un grand nombre aussl disparates que 
possible, afin d'exprimer ensuite dans un 6change avec las autres id6es, sa vision des 
choses; la collecte des images pout se falre solon un th6me pr6cis ou au hasard. M6me 
des photos de journaux qu'on a pauvent 6tre utilis6es. Niveau d'utilisation: 
enseignar'nent 616mentaire, premir at second cycle du secondaire. 
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6. Le blason 

Cette technique propose 6 des 616ves ou 6 des adultes en situation de travail 
IndIvIduel, ou en sous-groupes, de rempllr les cases d'un blason (emblime se pr(sentant 
sous forme d'un panneau figuratif) avec des dessins ou des phrases en vue d'exprImer 
une repr§sentatlon de sol, ou d'appartenance 6 un groupe. 

Volcl le blason d'Amidou. Quo peut-on dite do lul9 

La technique du blason se prate 6 diverses utilisatlons p dagoglques: 
-6tude d'un personnage lt?6fralte 6u histoflque;

-anaIyse d'un thtsme d'hlslolte ou de g6oglaphle;
 
-analyse d'un ptoblbme:
 
-.6valuation dune activit6 
Choque panneau fait ensuite robject d'6changes pour commentaire, 

complement ou enrichissement de cases d(ja remplies. 

7. Los Intergroupes 

Cest une technique qul permet d'une oart un renouvellement des sous-groupes
apr(s Iach~vement d'une phase de travail complexe, d'autre part une Intercommuni
cation entre sous-groupes sans recourir 6 un rapporteur unique. Cette technique est 
utillsoble au collge et au lyc~e, alnsl qu'en formation d'adultes. 
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B, Technlque du selntlilenont 

Dons un grand groupe, la mlse en commun pout 6tre source do lassitude, En 
offer, la lecture successive des tappoteurs de nombreux sous-groupes est ennuyeuse e 
sans grand profit. D'oO la n~cessltM d'une variation des modalitcs de mise en commur., 
Celle-cl se fall par une succession de messages brefs (1 6 3 minutes) or donses sur les 
aspects les plus slgnlficattfs des travaux de chaque sous-groupe. Cetll technique pout 
volablement tre utills~e de pr6ftronce dons le premier ot le douxl6me cycle de 
'enselgnrrnent secondalro of dons lea actlons de formation continue. 

9, La langage gettual 

IIs'aglt d'une technIque de sondage Ot d'OvolLJllo1 cluI perrnel une consulla. 
lion rapldo du groupe, gn6ralemenl pat dos t6ponses 6crlles ou oralos. Ullsallon: 
6cole e16mntalrc. colIlge et lyciee. 

Les techniques parllcull6rement utlles pour los classos d'InItlatlon 

1. Lte phololan',cle 

I____2AdrpC. qU - Calte technIque facIllte dons Un droupe I'explosslon do chacur 
pat I'Inlerndlulre d'un support ohelor BUt Ur th& rO oUi uri suet. EII dYvolopaJ1 c9hu 
I'enaant le sons de I'observatlon at de la compulalson. 

Pieoaratlon.organlsaflon - L'ensolgnant of los 6l6ves collectenl des Images a parlir d'un 
th6rne chols. L'enselgnanr dispose les images do sorbe qu'elles solent routes blon 
vislbles. L'enseignant OxplIguoOles objeclifs, la proc6dulp, ot les f6glus du Jeu aux 6leves. 

PJI.Q... - L'onsoignanl ddposo devant chaque sous-g[oupo ies images 6 observer 
olin d'accomplir les objeclifs du legon. 

AI.PQ!L.tZi[2on - Toutes los disciplines 

2. Le langage gestuel 

Lrilt. L P-.=f-lgogqg. L Cello technique potmet Io consulatatlon rapide du groLJpe Sur 
ure q4kuention dulmno. Ella pertnol'varualion dF ICIcoripf6lionslor at do lo sonsibilit6. 

L_QcJ2 l ,.- L enseironont doil pripuaer rrks soigneuseerrnt kes queslions qui dorvent
 
.,1rt obsolument formes, n'a1JorisOt qu'une reponse uniqule, simple, directe,
 

syrnbolsbe par Lin geslo 
 I foul bien pr6voir le code des r6ponses, c'est-6-dire l1s gestes 
utlises eI leur signification. 

- L'enseignant dolt blen expliquer Ia technique et le code. IIest souhaltable 
quo le rn6me code Soilt utlise taut au lonig do I'anna. 

p.ppjcQgLQ - Toutes los disclpllhos. 
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3. Le prolet d'actlivits 

Infar6ts p6daoogiaues . Cette technique permet l'organisation des apprentissagesaulour des situations plutdt qu'6 pardir de decoupages disciplinaires. Elle prepare leseleves 6 leur propre prise en charge dans la recherche d'informalion en developpanten chacun l'autonomie ot le sons de la responsobiitI6. Los projets d'activils allgelacharge du maitre at fail prendte conscience aux 6I6ves et 6 la collectivite du lien entreles connoissoncesScolaires etla vie quotidienne. Los projets int6grent lenfant dons sonmilieu of dons so culture. 

Dr!oaoration/oraanlsallg. - Le maitre identlfie les secteurs d'int6r6t en fonclion desbesoins des 616ves pour un apprentlssage donn6 6 un moment donn6 et les planifle. IItrouve ou rail trouver par les 6lves dons I'envlronnement Imm~dlat, los ressourcesdocumentolres en rapport avec le th6me central lul permettant de mener los dlversesactlivlt6s (illustration, situation cr@6es). II6labore des consignes claires pour chaque casof trouve les diffrents declenchours qul vont permettre 6 chaque groupe de d6marrer 
son aclivit6, 

Locedur_- Le maitre annonce les objecllls spdcifique 6 poursuivre. IIfail la r6partitlondes tdches entre les sous-groupes. Le matre fail la synth6se et apporte los
 
compt6menlts n6cessaires.
 

Quelques exemples d'applicatlon des techniques dans les classes 

.Fiche typedu photolonaaae 

Classe- Ire ann6e 
Efectf - 90 e61ves 
Discipline Exercices sensonels
 
Theme Noir. Blanc
 
Conlenu. 1. Identification d-nages de Couleur blanche
 

2 Identification a -magesde couleur noire 

OPO- A la fin des acivites, chaque 1eeve doit 6lre capable de:identifier des images de couleur b'anche dons un lot d'images de couleurs 
variees; 

- identifier des ir-nages de couleur noire dons un lot dimages de couleurs vari6es; 
- classer los couleurs identiques en serie d'images de couleurs vari6es 

Pr6-6valuation - Pr6sentation d'images de couleurs vari6es aux 6l6ves; demander aux6i6ves de citer (on pout falre appel 6 la langue maternelle de Ientant). 

Strat6gies - 1. Maleriel...collection d'images de couleurs (noir, blanc, rouge, vert.,.)
2. Ptesentation d'images noires et blanches aux 66ves 
3. Farmer des groupes de 10 6l6ves 
4. Distribution du mat6rlel aux sous-groupes 
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5. 	 Activit6s 
a. 	 inviter chaque groupe 6 exlraire de son lot les images blanches et 

noires 
b. 	 inviter chaque groupe 6 separer les images blanches et noires 

6. 	 Le rapporteur de chaque groupe presente le travail de son 6quipe pendant 
la mise en commun. 

Evaluation - Identi~ler les objels noirs et blancs en classe ef en dehors de les classe. 

Fiche-t Le de la RWcheiche Collective d'ldees 

Classe - 16re annee 
Eftechf - 8U eloves 
Discipline - Exercices sonsor'eis 
Theme - Sur. sous 

Contenu - Determinarion de la position des objets par rapport 6 la fable. 

O.P.O. - A la finde I'activit6, I'leve doit 6tre capable de: 
- ciler un objet sur la table 
- citer un objet sous ]a table 

Pr6-6valuation - Faire asseoir un e1eve sur la table, puis sous la table et poser laquestion 
ou est Mainadou dons chaque cas. 

Strategies - Materiel: boite de craie, ardoise, sac, chiffon, regle, cahiers... 
Dispostions pratiques: 
1.Meltre latable du maitre au milieu et organiser les sous-groupes 

autour d'elle. 
2. 	Constituer des sous-groupes autour des tables-bancs de maniere 6 les 

taire face deux 6 deux. 
3. Fo-ner des sous-groupes dans lacour oulour do la table du maitre. 
Activites: 
1.Invi'er los ele.'es a citer un oblet souis Ir Table dans lesous-groupe. 
2. Inviter les Ol,-.,os dns I.?sous-groupe b"citr tirnobjet sur la table 

Evaluation Demander aux ei.'evs de placer Ln objet so, la table, sous [a table. 

Exercices 

Prepcrez une fiche-lype pour Ia locon suivante, utilisant la methode Projet d'acivites." 
Classe - I ere annee Eftectif - 90 6leves 
Duree - 30 minutes Discipline - Exercices sensoriels 
Theme - le goci sale, sucr6 Conlenu - identitication du goit sole, sucre 
O.P.O - 'elevedolt 6dre capable de: 

1. identifier le got sale en savourant 
2. identifier legoit sucre en savourant. 

PN6-6valuation: 

Strategies: 
Evaluation: 
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Les Interactions
 
en Classe
 

ObJectlfs du Chapltre: 

A 1?'(In de ce chaitre, vous devez etre capable de:
I, UfIllser des techniques permettant de favorilser

des Interactions IntensIves entre les 6lves,2. 	 Evaluer les productions des 616ves en 
ptlvllgeant I'aspect cortlmunlcatlf. 

3,4 Organlser une classe pour le travail en groupe.4. 	 Elaborer au mains deux activit6s de travail en 
groupe, 

Comment am6liorer I'lnteraction dons las classe?

Ce chapitre encourage les maitres 6 prIvII6gler I'aspect communicatit et propose
quelques techniques de travail en groupe. On commence par deux 6tudes de cos. 

Etude du Cal, No, I 

Le discours do l'enselgnant reste dominant. Le maitre pose les questions el trissouvent IIrpond lul-m(me aux questions. Les r6pllques des 6ilves ne sont qu'uner6p6tItIon du discours du maltre. C'est dire qu'll ny a pas une communication v6ritable 
entre le mailre et ieS 616ves. 

Les rt6ponses des 61ves ne sont pas satisfalscntes car Is-aeD_.]omorennent pas lediscours du maitre. Celui-cl n'utlilse pas suffisamment de moyens pour se fairecomprendre. IIsemble prIvIIgler [a m~morlsatlon au d6trlment de la compr~hension. 
Celte d6marche o6i le discours est essentlellement prodult pa le maitre, o iine 

portage pas Ia parole ovec les aultes entartne fotc5rent son 6pulsemen, 

Quelques commontaires e conseils praliques 

I y a deux positions ex',6rnes quanl au r6ie de lenseignant. Certains estimentqu'il revient 6 I'enseignant de gerer I'apprentissage, parce que les 6l6ves nen sont pascapables. Les autres, par contre, soutiennent quo I'el6ve est le mieux (voire le seul) 6m~me d'adapter, de r6gler et d'organiser son apprentissage. Dens le premier cas, c'est'enseignant qul monopollse la parole alors que dens le second cos, la priorit6 est
accord@d aux 6changes entre les 616ves, 

On tend do plus on plus de nos jours vets un mod6le d'apprentlssage clul nestcentt 	 ni sur ' ahlalgnamt ni ur ie onsoiln6s, mals avant fout sur lIs Inlo .actlonsquls'6tabllssent entre les membres du groupe-classe. Pour nrener 6 blen une tolle t6che,I'enseignant dolt 6ire un animateur et son r6le essentiel est de favoriser les echanges 
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entre les 6l6ves, 

Quatre criltres ont 6t6 relenus pour une Interaction v6rltable: 

1. 	 la oomprdhenslon pr6c6do la production 

k. 	 IdModdId dolt Ahilt~jo d'os-iiw-mbti: tiutron-jen dii, l4l6ve 

3. 	 I ocurt est organll6 1lon des prinalpes oornmunlatfls et non 
d'apr61 des principos grammatrcaux 

4. 	 let suJots abord6s au court do l'apprentistage dolvent 6tre 
stlmulants et coentr6s sur l'61vo (histolres captlvantes, bandes 
desln6es, manipulations diverges, motivation, et Jeux sent des 
moyens prlvll6gl6s pour favoriser ta communication entre 

16iVes) 

L'enseignont dispose do beaucoup do moyons pour assurer une Interactloh 
v~rltable, IIpout proposer des actIvits 6 sos 616ves, l'Important cependant, c'est que 
cos actlvlts solons concretes, c'est-6-dlre qu'elles placent I'appronant dans des situa
lions qul I'Incltent 6 apprendre, Cos actIvIt6d pouvont prendre un coraclt6r verbal el 
non verbal, En Ire ann6e, 1'enselgnant pout commencer par poser les questions en 
langue maternelle; IIpout faire falre des dessIns ou demander do colorler des Images; I 
pout Inviter los apprenants 6 falre des gestes ou 6 accompllr des t6chas simples, 

Dans tous ces cas, I'616ve no pas besoln do s'exprimer en francals. L'enselgnant 
pout ensulte l'amener petit 6 petit 6 reprodulre des 6noncs slmples on franQals. IIpeu
lul poser des questions auxquollea li66Ive pout rtpondre par "oul" ou par "non"' ensulte I 
pout lul dermander par exempl ii "Aft~udOu et QfdMd 6u Obtil," pour pdaalt Osiulto 6 
des questions amonant 1'6ilve 6 reprendre des 6i6ments plus ou moms longs, 

Comment donner 6 1'6l1ve l parole de la faon Ia plus utile pour lui? 

1. 	 Lenselonant dolt oarler pour se faire comorendre 
Utilisation do phrases couftes, rcalentles.,.La plupart des 6nonc6s seront mls dons ur 

contexte, r~p~t@s ou reformul6s, Le matre v6ritie, i paraphrase, demande une clarllf. 
callon. Voicl quelques exemples de discours de I'enselgnant. 

1.1 Lg_.rofesseut 6volue. cottloe.
 
- le pOfilre dut 6te - oul, on pout dire comme qd

Sc'est nieux do dire aprses tout, on pout dire d
 
* ce nest pas tout 6i falt'gd mals oul, pourquol pas?
 
- on so rapproche
 

PaOC 
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1.2 	 11encourage
 
- Cul, C'ent pCs Mal du tout IIa pos6 la bonne question
 
- tr(s ban exemple - parfait, c'est parfait
 

mrals, c'est magnlflque vous avez parfaitement ralson
 
je trouve o blen
 

1.3 	 IIfait r~fWrnce au savolr dI acquis ? r6Clapljule
 
- clu'est-ce quo nous avotns ossay6 do falre?
 
•of Id dettierte pcrile du couts c'-talt cluol?
 

on a dessin6o une case. 

1,4 1V6tltle la comorhension
 
- IUel esl le mot qul veut dire ..?
 
* qul connalt le sen de ...? 
* qul a comprils la dernlre phrase? 

2. 	 L'onselgnant dolt oermettre 61'i61lve de oarler
 
Le maitre rbgle les tours de parole et marque les Imites des 6changes:
 
* Issa, tu vas toccuper de ... 
* tu veux dire quelque chose? 
- vous pouvez parler, lis autros 
*qul pout dire autre chose? 
S1 tout seulement que vous r6pondez par oul ou non
 

- c'est possible.
 

3. 	 Lalsser olace 6-la lbert6 de oarole 

3.1 	 Le orofesseur annonce. cholslt les sulets et les t6ches 
*nous allons dessiner un olseau 
*bon, vous aliez prendre une foullfe de poplar
*nous commengons une nouvelle leon 

3.2 	 1dcliffre les reoonsesfatl semblant de ne as savol 
*vous avez autre chose 6 dire?
 
- qui pout exprimer ga un peu mieux?
 
- qu'est-ce quo tu veux dire par 90?
 
- je ne vois pas ce quo tu veux dire...
 

3.3 	 11insiste sur ce aui est important 
- c'est tres Interessant d'avoir parle de ga 
- a, c'est blen, 11taut qu'on on parle 
- tu as dlt quelque chose de tr~s Int~ressant. 

Etude du coas, No, 2 

Lp comportement quo le maitre adopte 6 I'6gard des lilles de so classe s'articule 
on trois polnts: 

-la r~partitlon des t6 zhes selon le sexe 
- le manque d'int~r~t.pour les 6tudes des filles 
SI'appr~clation n~gative du travail des filles 
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Lo r~oartition des t6ches slon le sexe 

IIs'agit ici d'un tronsfert des coutumes sociaoles 6 I'6cole. Dons Ia socl16
 
tradillonnelle, la femme est raite pour lemenage, 
 Dons une classe de 26me annie, 
une telle r6partitlon des t6ches s'av re pernlcleuse surlout quand nous savons que do 
la classe de Babe i n'y a qua deux filies.Les t6ches conri6e aux deux tiliesd6passent
largement leurs posslbilites physiques du moment. Pendant que les gargons sont sur le 
terrain d'6ducation physique, les liliesbalaient [a classe et romplissent la jorre d'eau. 
Cet Isolement est frustrant pour les enfants de 8 6 9 ans qui ant d'ailleurs besoin des JeL 
collectis pour se d~barrasser de leur dgocentrisme. 

Le monaue d'Intret pour les itudes des filles 

Laiss6es 6 elle-nmes, les deux filies se sentent abandonnees. Elles Wont pas

d'interlocueur. Cependant, pour apprendre une longue etrangere, il
faut un 
Interlocuteur.l A '6ge de 8-9 ans, les entants supportent difficilement la negligence du 
maItre car its sont capables d'intrieorisor les intentions et ls sentiments d'auhul. Des
6tudes ant montr6 par ailleurs que dons les petites classes at en situation de longue 
6trang~re, les performances des liliessont meilleures 6 celles des gargons. Le 
comportement Inad~qual de Baba est donc le seul responsable de la m6diocrite des 
r~sultats des titles de sa classe. 

L'appr6cialion n6ciative du travail des ilies
 

Babe appr6cie le travail des filiesd'une mani6re non constructive. IIn'h6sile pas d 
se moquer d'elles voire d les ridiculiser pour une p6cadille. A cel 6ge, les filles sont tr6s 
sensibles aux comportements discourois. IIs'ensuit alors un sentiment de m6pris pour le 
maitre. Les progres de l'e16ve 6 cot 6ge dependent copendant de son attachement 
affeclif au mailre qu'il cherche 6 imiter. Mais cette identification au maitre est impos
sible lorsque lo r61ation mailre-616ve nest pas fond6e sur I'amour el la confiance 
r~ctproques. Cost la raison pour laquelle les performances des files deviennent de 
mains en mains bonnes. 

de la classe 6prouverontLes filles un sentiment de m6pris pour le maitre, un d~goO 
pour les tdches manuelles et les etudes. L'6cole va symboliser pour elles la fatigue
physique, l' chec au nivciu des etudes et !a fru,,ralion morale decoulant des
 
appr6ciations n~gatives du maitre. 
Pour qu'elles soient psychologiquement tranquilles, 
I'abandon de I'6cole est pour elles I'unique solution. L'inodaption des filles 6 I'6cole ve 
rendre les parents plus reticents 6 Ienvoi des tilies 6 1'6aole. L'6cole recevra de mains er 
mains des filles.La scolarisation des tiliessera donc compormise. 

Commentalres 

Quelles sont les attitudes des enseignants tace 6 l'erreur? On distingue trois
 
attitudes correspondant 6 trois opproches didactiques ditf6rentes.
 

Pour I'enseignant traditionnel un enseignement digne de ce nom est centre sur 
le maitre. C'est luiqui maintient l'ordre (le travail de groupe n'a pas de place); c'est lui 
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oul corrIge les erreurs grammatIcales, les 616ves n'6tant pas capables de le falre. Cette 
attitude correspond 6 lapproche didactique qul refuse aux 6lves le drolt de falre des 
erreurs, 

IIy a ensuilte des enseignants qui acceptent les erreurs des 6l6ves, car elles sont 
des Indicateurs des diflIculles 6 traiter. 

Cest Ia notion de communication qui est primordiale dans la troisi~me attitude. 
IInest pas grave de faire des erreurs. Ce qui compte c'est lacommunication. La correc
tion grammalicale des 6nonces est d'une moindre Importance. 

Quelques 6tapes du processus de correction: 
SL'enselgnant dolt savoir s'lly a erreur ou pas.
 
*Dans le cas d'un 6nonc6 Incorrect, IIlocatse l'erreur,
 

IIdolt d~cider s'll erreur ou pas.
dolt corriger 
"Ild~clde de corriger I'erreur, le maitre dolt savoir quand et comment tocorriger. 

Un exemple de correction: la r6p6tition avec r6duction. Lorsque I'enseignant ne 
r6pte pas I'6nonc6, mats to partie erron6e, I'el6ve qui a commis I'erreur ou les autres 
616ves peuvent dans la plupart des cas trouver la forme correcte. Rep6ter tout juste
I'6lment erron6, c'est indiquer clairement o6 se situe i'erreur. Quand un 61eve dit 'Ic 
case de mon p6re", ilpourra plus facilement corriger son erreur quand I'enseignant
r6p6le I'arlicle. La t6che de I'enseignant conslste 6 faire en sorte que I'616ve sache oo 
se trouve exactement erreur. 

Apprendre une langue, c'est apprendre un code, mais c'est surtout un moyen 
d'acc~der au sens et de lev6hlculer. IItout appfendre aux 6I6ves 6 6crire un message 
que le lecteur peut comprendre. Lier l'6criture 6 lalecture. 

Le Travail en Groupe 
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Constitution dun aroupe de travail 

Les 6l6ves d'une classe peuvent 61re rr~partis de diftbrentes fagons en sous. 
groupes. Cs sous-groupes peuvent rester stables durant une sEquence de formation, 
durant un mois, un trimestre ou une ann6e. Is peuvenl au contralre 6tre r6nouvel6s en 
fonctlon des besolns ou sulvant une 6volution dynamique, 

La r6partItlon des 6lments d'une classe en sous-groupes peut 6tre effectuie: 
* au hasard par trage au sort;
 
- sur d~slgnotlon falte par le maltre ou les membres du groupe;
 
- en volontarlat par atflnlt6s;
 
* sulvant s6lection par tests, ou par soclogrammes (cholx ot rejets pour coop~ratlon 

sur les t6ches). 

Choix do I'anlmateur et du raopoorteur 

Dons un groupe blen structure, des r61es sent attrlbu~s aux dliffrents membres. Le 
nlveau d'organlsallon d'un groupe est 6lev6 quand chaque membre a un r6ie 
sp6clflque, Plus 19 niveau d'organlsatlon est 6levi, plus I'efflcaclt6 du groupe est 
grande, Au d~part, le cholx de I'anlmateur et du rapporteur pout se falre autour d'un 
certain nombre de critres (comp6tence, facult6s d'organlsatlon, rayonnement affectff 
en dlmlnuant les tensions, etc.) 

A lo longue, le groupe dcit pouvoir s'autog6rer. I doit avoir la facult6 de 
s'organiser, de se donner des responsobles, de veiller 6 ce que chacun des membres alt 
une fonclion 6 assurer or de favoriser une rotation des fonclions pour amener chaque 
membre 6 participer effectivement 6 la vie du groupe. 

Fonctionnement du aroupe do travail 

R61e de I'animaleur: L'animateur est celu qui tient la t~le du groupe. IIt'entraine et 
le dirige. Son r6te est donc de coordoner les actIvit6s des autres membres du 
groupe. Un bon anlinateur se d~finit mains par ses qualit6s personnelles que par 
son r61e social. IIdonne 6 Iensemble la coh6sion n6cessalre pour r6allser l'objectif 
du groupe. 

R61e du rapporteur: C'est lui le porte parole du groupe. IIdolt rester vigilant pour 
pouvoir noter les id6es retenues par le groupe et en faire un compte rendu fid6le. 

R61e des autres membres du groupe: L'efficacite du travail en groupe d6pend de 
Ia participation effective de tous ses membres. La rotation des r6les d'6metteur et 
recepteur entre les membres du groupe permet une plus grande exploitation des 
posslblllt6s de communication dans le groupe suscitant du coup In dynamisation 
de lInteraction. 

Les elapes du fonctionnement: Lexp6rience montre que le groupe franchit g6
n6ralement quatre 6topes dynamiques pour alteindre ses objectifs: 
1. 	Definition des termes 

Pour exercer son altrail et mobiliser les energies, l'objeclif doit 6tre nettement 
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d~fini et perqu comme tel par les participants en des termes non 6quivoques. 

2. Proposition des el6ments de solution 
Le problFrme pos6, les membres proposent des 61ements de solution. A cette 
etape on ne les discute pas. IIs'agit d'elargir i'evental des suggestions, Chacun 
dolt pouvoir s'exprimer librement sans qu'aucun jugement de valeur solt port6 
sur sa suggestion. 

3. Critiques des propositions 
Les membres du groupe discuteront d'une Idle, Ia garderont ou la rejeteront 
sans que son 6metteur ne soit vexe. La critique des solutions propos6es prepare
I'tape finale qul est la prise de d~cision. 

4. Prise de decision 
Quand les Idles ant 6t6 suffisament examinees et critiqu6es, le groupe dolt 
opter pour ta solution qui lul semble la meilleure. IIy a trols types de prisa de 
decision: 
- la decision unanime est celle oOJ tous les participants sont d'accord sur la 
solution; cette forme d'unanimit6 est appele consensus. 
- Ia d6clsion majoritaire: le groupe se rallie 6 I'opinion de a majorite. 
- a d~cision minoritaire: quelqu'un du groupe prend sur lui de trancher la ques
tion et de d~cider. 

Chacun de ces trois types de pise de decision peut 6tre legitime. Le plus efficace 
des trois et le plus fecond est le premier. Chacun des participants est personnellement
engag6. C'est le groupe tout entier qui se portera garant de i'efficacit6 de I'ex~cution. 

Quelques techniquesde discussion 

Les 6l6ves tout comme les maitres ont besoln d'apprendre et de pratiquer les 
comportements du dialogue, de la discussion. Pour que le travail en groupe puisse
donner des r6sultats concluants, on dolt enseigner aux.616ves les habilet~s et les normes 
6tablies.' Ces habilet6s et ces normes sont au nombre quatre: 

- I'6coute critique, 
- le tour de r6le, 
SI'encouragement 6 la participation de lous, 
- parler clairement et brievement. 

Page 45 



Les Interactions en Classe 

Beuucoup d'6l6ves n'ont pas ces qualites, Le maitre doil les leur enseigner. Voic
quelques techniques jug6es utiles et performantes pour enseigner aux 616ves comment 
participer efficacement 6 des discussions (dialogues). 

La chance d'"tre 6coult: Au cours de beaucoup de discussions les 6i6ves ne
s'6coutenl pas les uns les autes. Iusse contentent plut6t de s'asseoir 6 leur place en
attendant leur tour de parler. Une fa;on de promouvoir les habilet~s d'6coute est
d'insister sur le fait que durant certaines discussions (celles dont I'objectif principal est
d'apprendre les habilet~s de discussions) avant qu'un 6lve ne prenne Ia parole, il
devra d'abord paraphraser les d6clarations de ceiui qui vient de parler. 

Le haut parleur et le robinet: Dons les discussions en groupe, il nest pas rare de 
trouver qu'un tr~s faible pourcenrage d'eleves y participent activement. Une faon 
d'encourager une participation plus 6quilibr6e est de d6signer un 6l6ve pour contr61er
Ia participation. Si le contr61eur remarque qu'un 616ve particulier a pris la parole
plusieurs fois, il ferme le robinet, en lui passant une note le suppliant de freiner, de 
s'abstenir pour les commentaires ulterieuts jusqu'a ce qu. chacun ait eu son tour. 

Les indices de temps: Si dons un groupe, les m6mes 616ves interviennent tout le
temps et d'autres jamais, la technique des indices de temps peut 6tre utiliss pour aider
6 distribuer la participation plus 6quitablement. IIest accorde 6 chaque 61eve plusieurs
indices de temps de parole qui vont de 10 6 15 secondes. Un eieve contr6le 
I'interaction et demande aux intervenanis d'arr6ter si le temps prevu est ,puis6. Donc
les eleves qui ant 6puis6 ous les indices ne peuvent plus rien dire. Cala incite (encour
age) en principe ceux dont les indices de temps ne sont pas encore 6puises 6 entrer 
dons la discussion. 

La technique de la balle: Une derni6re technique (particulierement efficace avec
les petits enfants) pour 6largir la participation at limiter les discussions collectives at
anarchiques, est d'uliliser une balle (ou tout autre objet symbolique). L'animateur
donne Ia balle 6 un 6lve pour commencer Iadiscussion avec la consigne que seule la 
personne qui detient la balle est aulorisde 6 parler. Les autres 616ves levent le doigt et 
regoivent la balle quand ils veulent parler. 

Quelques activit6s pourfavoriser les interactions en classe 

1. 	 JeuX de devinette: Je pense 6 ... 
Niveau: 2e annee
 
Objectits: 
 Le but est d'aidet a enrichir at 6 renforcer le vocabulaire des 6idves. Par

ailleurs, le jeu aidera 6 developper chez les eieves des automalismes dons l'utilisation de 
certaines structures et formules de conversation. Par exemple: "Je pense 6., "Est-ce 
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que 	-". "Et-ce .,,., 

D6marche: Un 616ve meneur de Jou pense 6 une chose qu'll 6crit sur son ardolse 
ou sur un morceau de papler pour v~riflcatlon, Colo pout 61re, par exemplw, un objet 
qui se trouve dons [a classe. Les autres 616ves dolvent essayer de d6viner ce 6 quol II 
pense en linterrogeant un 6 un. Chaque 61eve a drolt 6 trols questions. A chaque 
question on ne pourro r6pondre que par "oul" ou par "non". L'el6ve, meneur de Jeu se 
tlent debout, devant ls autres 6lves. 

Exemple: Objets en classe
 

El6ve 1: Jo pense 6 une chose qul est dons la classe. Qu'est-ce quo c'es?
 
El6ve 2: Est-ce que c'est petit?
 
El: Oul.
 
E2: On ie ItI?
 
El: Non.
 
E2: On 6crit avec?
 
El: Oul.
 
E2: C'est un crayon.
 
El: Non - perdul
 

E3: On ecrit au tableau avec?
 
El: Non.
 
E3: C'est un bic.
 
El: Oul. Tu as gagn6i
 

Variante: Pour travailler sur les prpositions. 
- Faire sortir un 616ve de la classe. 
- Cachet un objet. 
- Quand 1'61eve rentre, il dolt d6viner oi est cach6 I'objet, en posant des questions. 

IIest pr6s de...? I1est 6 c6t6 de ... ?
 
I est sur ...? IIest sous ...?
 

2. 	Jeu d'orthographe
 
Niveau: 1ere ann6e
 
Objectif: Pratiquer ralphabet franqais et l'orthographe
 
D6roulement:
 
- Les 616ves sont r6partis en deux 6quipes A et B
 
- Tout joueur de I'6quipe A dolt avoir pour partenaire quelqu'un de I'6quIpe B.
 
- Le professeur distribue une fiche sur laquelle est 6crit un mot.
 
- Le premier joueur 6pelle le mot 6crit sur sa fiche.
 
- Son partenare do I'6quipe adverse doit aussit6t dire quel est le mot.
 

Si lemot a 6t6 bien epel6, mais que I'aulre joueur n'arrive pas 6 le trouver, son
 
6quipe nobtient aucun point. Sl le mot a 6t6 mal 6pele, I16quipe du joueur en question
 
perd. Ensulle celul qul vient de r~pondre 6petle le mot qu'll a sur la fiche. On passe
 
alors 6 la deuxl6me paire et ainsi de suite. L'6quipe victorieuse est celle qui aura le plus
 
de points.
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3. Jeux d'enrischlssement lexical: Qu'est-ce qul monque? 

Nlveau: 16re ann e.
 
Objectif: Renforcer le lexlque 6tudl6
 
Proced6:
 
- Le maitre montre 5objets (cahier, bic, crayon...)
 
- IIdemande aux 616ves le noam de trois objets

* Les 66ves (qui travailient en petits groupes) doivent 6crire sur une ardoise to nom 

des objels qui manquent.
Varlante:
 
- Le maitre pos, 5objets sur une table.
 
-Les 616ves doivent les observer attentivement et essayer do s'en souvenir.
 
-	 Le maitre recouvre les objets avoc un mouchoir et demande aux 6,6ves d'ecrire 

le nom des objets dont ilsse souviennent, 
- Apres deux ou trois minutes, le maitre d6couvre les objets. L'6lve qui a note le 

plus de noms gagne. 

4. Jeux de sens
 
Niveau: 16re annie
 
Objectf: Rentorcer le lexique etudi4
 
Procede:
 

(Toucher et odorat) 
- Le maitre metlde petits objets dans un sac. 
IIbande les yeus d'un joueur qui devra identifier les objets en les palpant ou en les 
sentant. 

(Ou'ie) 
- Les 61ves sont repartis en deux groupes A et 5. 
- Chaque groupe choisit une dizaine d'objets incassables (une cuill~re, une pice 
de morinaie, un livre, une pointe...) 

-Cach6 derri6re un rideau, lemeneur de jeu du groupe A laisse tomber par terre 
les objets I'un apr6s I'autre. 

- Les membres du groupe 8 doivent essayer d'identifier les objets. 
-Ce sera ensuite au meneur de jeu du groupe Bde laisser tomber les objets du 

groupe. 
-Le groupe qui identifiera le plus d'objets a gagn6. 

(Got) 
- Le maitre bande les yeux d'un joueur. 
*11lui fail goOter des aliments qu'il doit identifier (set, sucre, bonbon, arachlde, etc.). 

5. Jeu de dessin 
Niveau: 16re et 26me ann6es 
Objectif: Ce jeu aide les 616ves 6 compter, puts 6mettre ]a couleur indiqu~e 
Presentation of proc6d6: 
- Lejeu consiste 6 compter,Ouis 6mettre lacouleur indiquee. 

Exemple: Colorie
 
Colorez deux cases en noir.
 

olollo-o IoP
Iol
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Colorez quatre autos en joune, 

6. 	 Jeu de message
 
Niveau: 16re of 26me ann6es (La longeuf etla complexlt6 du message
 

dependront du nlveau de la classe. 
Objectlf: Entrainer les 616ves 6 lo transmission correcte d'un message. 
Proc(de: Ce jeu conslste 6 faire circuler un message que le maitre donnera. 

Les joueurs sent dlvis(s en groupes de 6 joueurs au minimum ou de 12 joueurs au 
maximum. 

* Les 6l6ves de cheque groupe s'asseyent par rangle. 
* Le mattre prend 6 l'6cart les premiers de chaque rang6e et leur lit ou dit deux fols 

le message. 
* Chacun va ensulte vers le deuxl6me du groupe of lul r~p~te le message 6 volx 

basse. 
- Le deuxl6me transmet le message au trolsl6me (touJours 6 volx basse) of ainsi de 

suite jusqu'au dernier joueur qul dolt retranscrlre le message par 6crit sans raide 
des autres. 

-L'qulpe qul a transmis le message le plus proche du lexte initial a gagne. 

Remarque: 
SL'exactitude de io transmission importe beaucoup plus que la rapidite, 

Cepondant, le maitre pourra fixer un temps maximum pour 1'ensemble du jeu. 
.Ap(6s le ieu, la maitre, on collaboration avec les 616ves,dolt corrlger toutes les 

fout6s commises Iorsque los 6nonc6s propos(s ne sent pas acceptables. 

Exerclces 

1. Parm les techniques prsent6es dans ce chapilre, laquelle pr6ferez-vous? Pourquoi? 

2. 	Quels sent des probl6mes qul se posent dons l'organlsatlon de Ia classe pour le travail 
en groupe? 

3. Comment peut-on les surmonter? 

4. 	Eaborez deux actlivits de travail en groupe que vous pouvez utiliser avec votre
 
classe.
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Objectifs du Chapitre: 

A la fin de ce chapitre, vous devez etre capable de: 
1. distinguer Ia situation d'6crit de la situation d'oral 
2. d6finir la lecture - 6criture 
3, formuler l'objectif de Ia lecture - 6criture 
4. identifier les ccivit~s de pr6-apprentissage 6 la 

lecture - 6criture ou pr6alables 6 la lecture. 
5. 	 identifier quelques techniques d'apprentissage de 

la lecture - 6criture 
6. 6laborer des fiches de lecture - 6criture de 16re 

_ _ _ _ ann6e et de 26me anne. 

Qu'est-ce que "lite"? Qu'est-co qu"ecrire"? Essayez do les d6flnlr cl-dessous. 

Situation d'6crit 

Le sch6ma de la communication prend en compte deux codes: I'oral et I'6crit. 
Dans les deux cas, il y a existence d'6metteur et de r6cepteur. Dons la situation d'oral, 
'6metteur ot le r6ceptour sont pr6sents de faon implIcite alors qu'6 I'6crit I'emetteur 
s'addresse 6 un r6cepteur absent. 

L'6crlt dolt rendre tout pour 6viter le qulproquo, le flou, I'erreur do 
compr6henslon. On ne pout pas fair lire aux 616ves ce qul n'appartient pas au 
domaine de 'ecrt. IItaut distinguer lecture et dechiffrage. 

Qu'est-ce que lire? Qu'est-ce qu'6crire? 

Lire, c'est construire du sons, c'est communiquer. Ce nest pas une simple
op6ration de d6codage, mais une activlt6 formatrice. Cost un ace global et 
complexe. 

Ecrite, c'est r6agir en produisant un message 6cr 'les 6crites sont divers). Dans 
le code 6crit, iiy a 26 leltres pour transcrire les 36 phon6mes du langage. L'ecit dolt 
faire ressortir tout le feed-back de la situation d'oral par Iaredondance des marques. 
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Lecture - Ecriture 

I E C'EST
 
A ctivils fie ConsilictU) ditSens
 

prdJlever les indices: 
....rupport, format, mise en page 

Com rendre 	 .. images,photoUs
 
... )oflcltuttiotn
 
...tires
 
...roots, lettres
 
...
orthographe lexicale 
...
orthographegrantaticale 

-fornuerdes Iypothlses 

- vrifier les i)pothes 

Activilis Foncionnelles de IWOil 

Avec los yeux 
*discriminer visuellc,,ent 
.diargirlechaip vistel 
-ndioriser visuellement 

A ctivitisde Manipulationde T'extes "Entiers" 

Un message 
wtiliserdes livres, jotrnat.i',dictiomnitires 

ca tit
lotes, iniLes d'einploi, affiches, 

index. consignes (sitructturs plr tn ordre logique 
off chronologiqtie) 

tci'iisd'Utilisatin de I'Ecrit 
Dont on a besoln 'w 

.s'inforner,se renseLiner, soitvrir ) des informations 

.trouver une information sur un pointprdcis 

.agir 
-confronter ses idees 
sse dtendre 

II 	 I 

Reglstre des Competences Reglstre des Obfeclifs
 
(mise en oeuvre par /e (6 d6flnIr 6 partirde chacune des composantes de
 
lecteur de toutes les com- I'acte de Ilre)
 
posantes de tPacte de lire)
 

Obiectif de la Lecture-Ecriture 

L'eleve dolt 6tre capable de construire du sens 6 partir d'un message 6crit et 
r6agir en produisant un message ecrit. 
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Lecture - EcrIture 

Pf~alablos 6 la Lecture-Ecrlture 

1. Maitrise sufflsant du langage. 
2. 	 Education psycho-motrice corporelle (psycho-motricite fine, exercices 

graphiques. 

3. 	 Education sensotielle: 
- loule: exemples d'outils; compines-rythmes-sons pour preparer 6 'analyse 
auditive; 
lla vue: jeux pour observatlon d'objets, de formes, do couleurs 

- to fonction symbollque: slgniflant-signfl6; utillsatlon des codes 
- la socialisallon: elle se fait 6 travets toutes les activit6s d'6qulpes, de groupos. 

Techniaues at actv~t6s d'oprenLssagQcej actur.Ectlture 

Pour le premier support d'une s6ance de lecture, on part d'un support complexe: 
phrases-petit texts, to phase globale, la phase analytique, etla reconstitution de la 
phrase.c6 par des jeux de lecture. Sachons que c'est l'616ve qui apptend 6 lire, qui est 
actif (6 aucun moment 11ne dolt reproduire le mod6lo). Sachans que lecture at ctiture 
sont IndIssoclables. Sachons qua observer, Identifier, comparer, classer sont des 
activlt6s d'un processus actif d'apprenlssage, 

Actlvit~s Pronos6es 

I. 	 Activit6s d'analyse 
Au niveau de Ia phrase: identification des mats connus, isolement du mot-c6. 
A partir du mot: identification auditive visuelle at fixation graphique d'une syllabe. 
A partir d'une s6rie de syllabe: identification auditive, visuelle, et fixation de Ia 
lettre-son. 

2. 	 Acrivit6s de synth6se 
Au niveau de Ia phrase: reconstitution de lo phrase-ce donn6 en desordre. 
Jeu de l'instrus: le maitre remplace (ou ajoute) un mot de !a phrase-c6 par des 
mots acquis qui s'int6grent. Identification du mot par les 66ves. Lecture de Ia 
nouvelle phrase. 
Lecture structurale: le maitre pr6sente un mot. Apres lecture du mot, les 616ves 
doivent le mettre 6 la place qui convient.
 
Au niveau du mot: Construction de mats 6 partir de syllabes donn6es en d6sordre.
 
Construction de mats 6 partir de syllabes prise 6 Iint6rieur des mots.
 
Exemple:
 

ladenor de 

Samedl 

3. Activlt6s favorisant I'acquisition of ta fixation du vocabulaire 

A partir d'une s6ries de dessins, d'une liste de nonrs, los enfants doivent relier les 
dessins aux noms. 
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Lecture - Ecriture 

Une varlante do cette actlvlt6: les mats sent donn6s en d=sordre ainsl que les 
deallihn Il t 6I va vont 6cilrg ous Chaoue dessln le nom correspondant. 

E*iebliga ttbus: 
hihiPi61 Ag1 lier 6 patilr do litais lee syhonymen bu lets aonhttlria. 

gros gentll pleutfer taper
grund Mrlgre r01 61ti content 
r-16chant petl trapper 6tre malheureux 

Exemple: Choix entre deux mots pour compl6ter los phrases. 

Kalilou tit. - (11est malheureux.) (11est content.) 

Exenrples: A parlt d'un ensemble de mots, entouter ceux qul se rapporfent 6 un 
hr~me th6me, 

A partir d'un ensgmble de noms d'anlmaux, de 16gumes, de fruits, 
entourer tus les nors d'anlmaux. 

A partir d'un ensemble de mots (noms, verbes...) se rapportant 6 '6cole, au 
march6, entourer les mats qul patient du march6 

Mod6le d'une fiche-type de legon pour ta Lecture-Ecriture. 

DtstpCIARR Clo.6, eo DIeU.30onn. Sh.tl 1618LeClule 

t o~,C .PO, PN.E,.I SIM Iq1#1 Ulih0 

Etude do 161^ Aonce L'616ve dolt 6tfo copoble En appol M iorel Suppoll visuel 1. Dons des 
Ia Iottre de avec I lcn-i montlan All; oldolSo reals 6crlis au 

L denlificallon I -, ntifor a letl e L en gage pal Ie monIle ILlea u 

Je Io ltfie L Ia rnonthanl nu cdapt. 

en I'lSolanf par elfrfao ge 

alogue, 

pt'sonler 

1 Palir 00 Alill, ft e pro. 
oncer parlOs ekOves 

mOluhln tL 
MIr 

-ire a letire L rlimaje re. - oftlifrcire life Kollou 

*soullgnol la latie dons prsontohf•i par biffto e, oblor'I LI. -Identlier lIo 
des mols cils au lableat de All. pu; L lelteL par 

Qulesl-ce- prononcei et falro pto- bitfog 
Cost All. noncetL 

life et folie Ite Sui I'clols( 

Mobille L 

dons mdes mols 6crls au 

tableau souligne L 

(ex. lit, livie, All, LilI) 
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DldpInt, Lecture Ca-ze 16te rn. Ib el 2Du,.f. 30 lSknu: 

T 	me Contenu O.P.O. P4.E,0I Stmt~lles Ecluahon 

Etude do ta 2. Reconnois. 2. -reconnalie le son 2. ReconnoTire dons des 2.Tiouve hois 
lattre L sance vlsuell Len levant le dolgl mots le son Len levant mots tentei

et audillve -tiouvei des mols le dolgl menl ta 
conlenan ta lettre -Tiouver des mots conte- ellte L 

L laletie L 

3. Ecillure 3. 6cirfe to lelhe L 3. Eclire el falre 6crlie 3.Ec,ls sur Ion 
sui 	l'ardolse la lellre L aidolse la 

leltre L 

26&me Sbance 

. Assoclatlon 1.assoclet Ia elie Ecris su Ion 1.Assocler el laire asso- A 'alde de 
avec Iaviyel 16 Iovoyelle I ardolse la cier la lettie La la voyelle leltes mobiles 

I lelhe L I (ex. iI,iI) asocie Io 
lelffe !.6 la 

2.leux de 2.ossocier Io lellte 2. A I'aido d'61iquelles voyelle I 
leclure L6 la voyelle I 6 mobiles, ossocie el fate 

raide 	d'611quelles associer la letie L6 la 

mobiles voyelle I. 

Exercices 

1. Quelle est ta difference entre ta situation d'6crit et ta situation orale? 

2. 	Dfinissez le mot "lire." 

3. 	 D6finissez le mot "6crire." 

4. 	 Quel est l'objectif de ]a Lecture-Ecriture? 

5. 	 Quelles sont les activites do pre-apprentissage de la Lecture-Ecriture ou pr6alables 6 
Ia lecture? 

6. 	 Elaborer une fiche-type de leqon pour une s6ance de lecture utilisant quelques
 
techniques d'apprentissnge de Ia Lecture-Ecriture.
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Atelier de Calcul
 

z Objectlfs du Chdplre: 

1 AIla fin do ce chapitre, vOus devez 6tre capable de: 

classe d'initiation 
2 d6crire les trois phases de ]a m6thode active 
3. 6num~rer plusleurs principes g6n6raux que le 

dolt observer dans [a conduite d'uneA__A_maitre 

e;on en classe d'ntatlon,
4. esclulaser utie fiche-type de legon de calcul 

poUt uMe Cl01 d'lrtlldtloti Utlllsant la mnthode 
_ _ _ _ _ a c t iv e. 

Objectifs G6n~raux du Calcul en Classe d'lnltlatlon 

Au terme des classes d'initiation, I'lve doit &Ire capable de: 

- so livrer 6 des activit6s ayant pour objet de renforcer le schema corporel, 
d'amorcer une structuration spatlo-tempotelle 6 travers une approche
conct6te en rapport avec I'lducallon sensorlelle 
cltastet des objets donns en tonctlon d'une ou de plusleurs de leurs ptoprl~t6s 
(fotrm , couleur, ..) 

* so Ilvrt 6 dea actlvltdo de tangement
 
- nommer, 6crlre, comparer les nombres de 0 6 100
 

*tablir des relations simples entre des 6l6ments de deux ensembles donn~s 
effectuer les qualre op6rations (addition, soustraction, multiplication, division)
dans le cadre des situation de calculs simples 
traiter des exercices abstrails liesou comptage croissant et decroissant 

* 	comparer des grandeurs donn6es et r~pondre 6 des questions du type: 
, est-il plus grand que ? 
.,contentII autant d'objets que ? 
,est-II plus ourd quo ? 

Identifier les formes (carr6, rond, triangle)

reprodulre une figure sur quadrIllage 6 Ialde d'une sym~trie axlale.
 

Plste M6thodologlque 

La m6thodologie de I'enseignement du calcul dans les classes d'initiation, comme 
dans toute autre classe de I'Enseignement Fondamental, est Ia m6thode activo, 
m6thode qu place I'616ve au centre du processus d'apprentissape. Cette m6thode 
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Ateller de Calcul 

comporle trois phases que sont: 

1. La phase concr6te 

A parir d'observation, de manipulation, d'activites gestuelles de groupe ou 
individuelle, le maithe introduira progressivement le nouveau concept. 

2. La phase seml-concr6te 

Le maitre, au cours de cette phase, devra amener les 616ves d faire des 
representations des situations.au moyen de sch6mas, de dessins, etc... 

3. La phase abstralte 
Le maitre devra amener les 6leves 6 utiliser le concept introduit dans diverses 

situations. 

Consells G6n6raux 

Dans la conduite d'une leon en classe d'initiation, le muitre dolt observer certains 
principes ganeraux qui sont les suivants: 

ne jamais oublier qu'on s'adresse 6 des enfants (6 6 8 ans) 
ne jamais imposer le savoir, mais le faire decouvrir
 
profiter du goat naturel de I'enfant pour le jeu
 
ne pas prolonger exag6r6ment les activites d'opprentissage 
observer attentivement les reactions des eleves 
varier les activit6s pour eviler 1'ennui
 
faire participer ous les eleves aux uctivils
 
faire agir et faire manipuler 
laisser d'abord les 6l6ves chercher librement la solution d'un probltme pos6 et 
les laisser s'expimer 6 leur maniare 
eviter un perfectionnisme precoce 
6tre patient of Indulgent pour les erreurs 
Installer progresslvement les savoirs d~flnltifs. 

Commentalre des programmes de calcul dans les classes d'Inltlation 

Les programmes de calcul dans les deux classes d'initiation pr6sentent
 
beaucoup de similitude, natamment en calcul mentGd, 
 on gaom6trie et en syst~me
 
metrique.
 

En 26me annae, ils'agira de renforcer les notions dj6 rencontraes en 16re
 
annee en multipliant les exercices de consolidation (sens des operations, techniques
 
op6tatoires, usage des fables, graphisme, etc...).
 

Sur les pages suivantes, vous allez trouve des fiches-types de loon pour le
 
calcul et, a Ia fin du chapitre, des exercices
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Ateller do Calcul 

Dhsdlilni Calcul mental C0 c le A Du,,h 5 mn Sionui I 

ningf COnl,,u 
d . hlkptoduo 

aIoih d'ume 
tIbli do 

.ouat tlorn. 


2. Utillalion 

d'une [able 

do soustrac. 

nlon. 

3, lempill. 

$age foplde 

d'une table 

de sousttac. 
lolh 

O,,O, 

A I flndo Id 
hi8or l16l6ve 
doll AlItac. 

Pable do: 

-lel~odulle une 

table do sou. 

sliactlon. 

Ulillsor une table 

do soustractlon 

Compl6tor mon-

tolomen uno 

table de sau. 

iciciloh. 

P E. SIoI L.1 E4uon0 
Eclt MSa.h, lableau filepoduls 
hattbiba rali.ardalsoarsgleu, ot torn1pi6e 

do6aI 0. WdydhI. lolbtibli i 

AcIY116 1: to maitfe el2 cl. 

l'leaopleel aprendca auX 61ves clessous.: 

calcule: 6 tracerfa table do 

5•2 - soushractlon 

7 -3 - AcIIuia It: le motlte 

exmliqueoa 6 palir 

d'uno table do sou. 

slractlorr troria at 

tableau ot suflesot. 
dolsos, uI'l!stillon do 

In InhisI 

'maLemtre 

expliquera Ia mtfhoode 

de rempllssage de a 

table sulvanle: 

iL 11:tot d o li Com au ee 01simcn 

. 1 9 4 6 

2 5Table 

2 

3 . 
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tddl U...t d.u. 2a A ad T 

Thlmt Conl.ln O,P.O. Pi.i StretmfIe 
Nloton do 

_onauouf 

Nollon do 
Longuout 

1. Plug 
grand 

2. Plus 

01ll1 

A la fin do Iologon, 
l'616ve deva dhe 
capable do: 

DislInguer porail 

DluJeuls oblets de 

do iongueutg Ctt. 

Ib6ilas Io ,ikulglflrrnd 
longuout ollu plus 

Plhlonguoul 

Monlia frols 
6l6vos qui 
sont grands, 

Montle fiats 
6l6ves qui 

goat eilal. 

Mal6iel: 6l6ves,rgles, 

lcellos, tralls, crayons. 

AcM16 1:10rnotteto 
venli 3 glands 616vos 
d6Vgns elIIfota Ia corn 
pciaoson en joignalIo 

goslo r Ia parlol: 

"MrldouP1 plus grand 
CIl" 6001,l" 
"s6kouenetplus grand cuc 

All 
" 
IIota lepr.6lorcG s 

piros$s par losr.lrvos 

Divors objels 
6tant donn&: 

o moilho 

pose la 
question: 
"Palm ces 

abjel, Ilouve 

Ili plus (jtotrd' 

Ecris clons lo 

Cass In Iu. 

mrro C0o 

MWmco aCtCIt, mars Coll bafldes 

foiS-cIvav0C05 O15.2S de 
rr1mo rlouro C(16gos, 

a. do Ia pilu 
gtande 0 la 

crayomrs, ficrjftos ) plus pellto 

L L'lI par superPoSi. 

lion las 6l6ves compare, 
]11 CCC 

U. de ja plus 

tonides t6glooBrej 

bondes, des flcellos.. 

AcIfI 16: omotileitto 

plus polite 6 
Ioplus grtotrm 

vonir les3 grands el los 3 

petils 416ves d6sign6s pa 

lowIS camorodas. L'ctIlI. 

vaj6 consJstora 6 compa-
if 

.I.U 
let les talliesde ces si.x -

EwIuallon
 

Exerclces 

1. 	Comblert d'objectits g~n6taux du CdICUl y a I'llen dlosise d'InlllaIlon, ef d'ap6s 
vous lecluel est le plus Irnportan7? 

2. 	 Decrivez les trois phases de la m6lhode active. 

3, 	 Enumerez clnq prInclpes g6n~raux qu'un mitle dolt obselver dons la condulte 
d'une leon en classe d'Intlation, 

4, 	 Elaborez une flche.typd do lecan du calcul pour une claolse de premi6re ann6e, 

Page 



Creation d'un Environnement Propice 
a I'Apprentissage Scolaire 

Objectifs du Chapitre: 

A la fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de: 
1. 	 d~crire 'environnement physique de votre 

6cole 
2. 	 d6finir 'environnement social dons la salle 

de classe 
3. 	 6.laborer une strat6gie pour am6liorer 

I'environnement de lapprentissage dans votre 
propre salle de classe 

G6n6rallt6s 

Le management de 1'enseignement, lout comme n'importe quel type de manage
ment, demande 1'61aboration d'une politique d'action. La politique d'action en vue de 
I'enseignment dolt 6tre 6labor6e de fugon syst6matique et 6 tous les niveaux: Minist6re 
de 'Education Nalionale, Directions R6gionales, Inspeclions, 6tablissements scolaires et 
salles de classe. Les principes de base que nous avons d6velopp6s ici constituent les 
aspects d'une polilique d'action relative a I'enseignement. 

Cette politique doit engager le contexte, les ressources, les b~n~ficlalres, les
 
acteurs, le processus de mise en oeuvre et les procedures d'6valuation.
 

Les administrateurs et praticiens de Ieducation devront comprendre que le ma
nagement de I'enseignement commence par I'analyse des besoins en vue de 
I'6laboration des programmes scolaires et se lermine par la preparation el la 
pr~senatallon des legons. Quant au praticten de 'enseignement qui regolt les 
programmes scolaires des administrateurs, itdevrait savoir que son action commence 
par ranalyse de ces programmes et 'l6tablissement des r6partitions mensuelles. Le 
management dont itest question ici s'addresse au praticien, c'est-6-dire 6 'enseignant. 

A notre avis, les repartitions mensuelles devraient 6tre etablies une seule lois pour
toute une annie scolaire sous forme de planning annuel d'activit6s. En faisant ainsi, on 
pousse plus loin I'analyse des contenus jusqu'd voir ceux auxquels it faudrait accorder
plus d'imporlance. En m5me temps, cplt approche permel de mieux g6rer le temps 
en ajuslant le planning aux dif -,ents evenements eventuels de I'ann6e. Aussi, 
proposons-nous que le ,eparititiohs mensuelles prennent une foime beaticoup plus
elaboree pouvant !,jciliter I'analyse des tdches en vue de la preparalion des leguns 

Ainsi devraient-eles conlenir outre les contenus, les objectils et des suggestions sur 
le malriel didaciique, les acliviles d'enseignement et d'aprenlissage, etles 
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Cr6atlon d'un Environnoment Proplce 

proc6dures d'6valuation. 

D'apr6s le pr6sent travail, les programmes scolaires comprennent, entre autre, les 
"Inputs" tel que les 6quipements qul constituent l'environnement physique el les 
ressources humalnes qul donnent lieu 6 un environnement social quelconque, D'apr6s 
ce travail auss, le succ6s d'un programme scolaire est 1166 la qualit6 de chaque Input: 
c'est pouiquol nous avons dvelopp6 cos principes de base du processus 
d'enseignement en esp6rant quo I'am6iorallon de chacune do lours composantes par 
les praticlens de I'enselgnement entratnera I'am6lloratlon do I'acte d'enselgnement. 

L'environnement do l'apprentlssage 

Le erme environnement dont le domaine de d6finition esl Ir6s vaste, englobe aussi 
bien Iomilieu int6rleur quo le milieu ext6rleur de I'exislence de lindividu. Pour Marc 
Bopelet "l'envlronnement est Iensemble, 6 un moment donne, des agents physiques, 
chimiques, biologilques of facteurs soclaux susceplibles d'avoir un effet direct Ou indi
rect, imm(dlat ou 6 court lerme, sur les 6tres vivants et les aclvit6s humaines." 

U'apr6s Michel Cellnes "lenvironnement est I'ensemble des facleurs nalurels at 
arlificlels qui Influencent I'indivldu; c'est ce qui enloure, co qul envionno un indivldu, u11 
groupe, Adapt6 au milieu scolaire, l'onvironnemeni correspond 6 un facteur do 
coh6slon qui dolt faire de 1'6cole un organisme,' 

De ces deux d6finitions, ilressort quo I'environnement s'6tend du milieu int6rieur de 
l'individu 6 son milieu exterieur en passant par les interactions qui d6terminent do 
mani6re conjonturelle les relations onie ces deux milieux. 

Sur le plan p6dagogique, l'environnement d'une 6cole est le milieu oi elle est 
Implant6e en tent qu'lnstltulon soclale o6 les exp6riences 6ducatlves sent codIfl6es 
selon un continuum exp(rlentlel donn6. Cot anvironnement comporte un aspect 
physique at un aspect social qul, tous deux exercent une Influence sur la formation do 
llndlvldu. L'envlronnement scolalre dolt condilre ;'616ve vers la pleInc. ralisatlon do so 
condition humalne, 

L'envlronnement physique: Lorsqu'on parle do I'environnement physique d'une 6cole, 
on sous-entend non seulement les b6limenls et leurs 6quipements, mais aussi le site et le 
climat auquel elle est soumise. On pense plus concr6tement: 

•6 I'am6nagement de la cour 
- aux 6qulpements sportifs et sanltalres 
•6 I'6tat d'hygl6no ot do salubrlt6 des locaux 
*aux dimensions des sallet de classe 
-aux dimensions dec portes et fen~tres 
* ou ratio tablos-bancs/616vos 
•6 Ia tlle des tables-bancs par rapport aux 6i6ves 

aau mat6rliel didactlque 
- au ratio maitre/616ves 
- 6 I'eau potable. 

Mettant en exergue I'importance de Ienvironnement physique dens le processus 
de formation des 616ves, Ferran et Porcher 6crivent, "Pour I'6colier et plus sp6cialement 
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Cr6ation d'un Environnement Propice 

pour l'adulte qui en r6sultera, l'espace scolalre est veritablement un tlssu contltuant. Lo 
forme de cet espace, son amnagement, l'usage qu'on en falt exercent sur l'Indlvldu 
une action formatrice, c'est-6-dlre qul modle les comportements, les attitudes, les 
condultes." 

De fait, l'environnement physique de l'6cole, s'il est bion amenag6, peut stimuler 
l'apprentlssage des 616ves. Mals iltaut pouvoir distinguer les aspects de cot 
environnement que l'enseignant peut modifier de ceux dont lastructuratlon d~pend 
essentlellement des adminIstrateurs scolalres. 

Ainsi, pulsque le maitre ne peut ni modifier les dimensions de sa salle de classe, de 
ses portes et fen6tres, ni proceder 6 tinstallation electhlque des batiments scolaires, ni 
repelndre les mu', ni mme remettre une nouvelle coucne de ciment sur un sol 
degrade, iipeut tout au moins faire ouvrir ces portes et fentres, lorsqu'elles existent. 
pour arer et eclairer lasalle de classe. 

De mme,1ipeut decorer la salle de classe. La decoration de lasalle de classe 
peut Inclure I'expositIon des meilleurs travaux d'eleves. Lorsque les-dits travaux sont 
exposes de fagon attrayante, les 6lves constatent que ce qu'lls font est Important etTRES BIEN TRES BIEN 

en eprouvent une flerte lgiltime, ce qul 
favorise aussi I'emulation. 

Le maitre doit inlerdire de solirles travaux exposes, ainsi que les photos et les 
images educatives et orgoniser un service de nettoyage de Ia salle de classe, 

Le defaut d'a6ration, de nettoyage et de d~coration peut faire obstacle 6 
I'apprentissage parce que cela implIque: 

-qu'il y a peu d'oxyg6ne dons le milieu amblant oO I'airn'est pas renouvel6 en 
permanence, 

- qu'e Ia salle de classe est un d~potoir des dchels de toutes sortes et que les 
6leves qul suffoquent dons ces conditions ne peuvent pas se -oncentrer sur 
l'objet d'apprentissage. 

- enfin, que to salle de classe manque d'atthait ot ne constitue pas un cadre stimu
lant et de saine emulation pour les eleves. 
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SI nous sommes d'accord avec Ferron et Porche que l'envlronnement physique de 
l'cole a un Impact certain sur l'apprentlssage de I'6l6ve, le maitre qul en est conscient 
dolt autant que falre se peut, en tenir compte dons son enseignement. 

L'envlronnement social: I'atmosph~re do la classe 

Lenvironnement physique d'un 6tablissement scolaire en g6n6ral et d'une salle de 
classe en partlculler, aussi parfait soit-il, ne saurait suffir 6 lul soul pour provoquer une 
actlvilt d'apprentissage 6 I'ecole. 

Par environnement social, il faut entendre I'ensemble des individus (parents, eleves, 
personnel enselgnant) qui entrent en scene dons le the6he scolaire el les interactions 
entre ces individus. 

De tail, dons une 6cole, los relations qu'entretiennent parents, corps enseignant et 
eleves Influencent les activites d'apprenlissage. Si ces relations sont harmonieuses, les 
eleves ,e sentiront en securite of seront alors prdts 6 s'adonner aux t6ches 
d'apprentissage. Par centre, le manque d'harmonle de ces relations pout affecter 
proondement I'efficacit6cde I'ace didaclique. 

Au niveou de lo classe, I'atmosphere que I'enseignant instaure el la manidro dent il 
organise le travail determlne la r6ussite de son action pedagogique. La classe est un 
milieu heterogene oO sent appeles 6 collaborer des individus d'origines socio-culturelles 
differentes. A cotle difference d'origine correspondent les differences de lemp6rament 
qul, sl elles sent mal exploitees, peuvent 6tre gen6ratrices do tares elies que I'agressivitd, 
le manque d'amour el de respect pour outrui, e1 ainsi entraver serieusement les activiles 
d'apprentlissage. 

Ain que les differents acleurs qui entrent en scene se sentent en securit6 dens leur 
classe, un climat serein, empreint de respect mutuel, d'ordre et de sympothie doit 6re 
inslaure. Dons une tlle armosphere, non soulernent lo maitro a la focilite do suivre 
chocun de ses eleves, mais aussi et surtout, chaque e&6ve a le courage e lo possibilite 
de poser des questions, do rdpondre a celles poses par les aulres 6lves, do 
s'autocorriger, d'aider ses camarades 6 se corriger el rn6rne de reprendre poliment le 
mailre en cas d'erreur. Tout cea se fait sans complexe dans une ambiance de 

confiance mnutuelle et de solidarite, 

Des etudes ant prouve que to personnalit6 du maitre determine le type 
d'almosphere pouvant regner dons une classe. Un maitre qui favorise le dialogue, 
suscire l'initiative des el6ves et democratise les relations, oblient des resultats superieurs 6 
ceux de son collegue qui fail regner tautoritarisme ou le laxisme. En consequence, le 

maitre dolt, des le depart, d6finir la nature du climat qu'il aimerait voir regner dons so 

classe ot oeuvrer ovec achanemenl 6 l'instaurer, do sorbe que ous puissent travailler 
dons to serenitd en vue d'un ban rendement. 
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Cr6atlon d'un Envlronnement Proplce 

L'organlsatlon do [a classe et son admInistratlon 

Afn que le type de relation que nous venons de d6crire se noue et se developpe
de fagon harmonleuse, iIconvIent que le cadre d'aclion soil bien r6glment6. A cet 
effet, l'enseignant doll organiser le travail de sa classe de mani6re 6 ce que les activites 
scolalres so d6roulent sans heurt. Pour cela, les transitions entre les diferentes actlivit6s 
seront br6ves else oroduiront dons l'ordre et dons le calme. Les proc6dures telles que 
le contr6le de pr6sences e le ramassage des travaux d'6i6ves, devront se faire tr s 
rapidement. Pour obtenir une bonne organisation du travail, il tout essentiellement: 

- Communiquer aux el6ves le reglement interieur, les procedures et autres codes 6 
suivre, des le d6but de I'onn6e scolaire. 

- Savoir recourir aux diff6rents types de sanctions autoris6es en cas de beson, 

- Eviter les temps morts par une bonne pr6paration de la legon, 

- Subciter la participation active des 6l6ves 6 la vie de la classe. 

Une telle organisation incite les 616ves au travail et permet 6 chacun de donner le 
meilleur de lui-m~me. 

Exercices 

1. Selon Celines, qu'est-ce que c'est que I'environnement? 

2. Donnez au moins cinq elements de l'environnement physique d'une 6cole. 

3. Citez trois m6thodes dont le mailtre pout utiliser pour am6liorer lenvironnement
 
physique de Ia salle de classe?
 

4. De(inissez I'environnement social. 

5. Elaborez, ci-dessous, une stral6gie pour am6liorer I'environnement d'apprenlissage 
dans votre propre salle de classe. 
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L'Approche Methodologique
 
d'une Fiche-Type de Leqon
 

Objectifs du Chapitre: 

A la fin de ce chapitre, vous devez 6tre capable de: 
I identifier les differents 6lements constitutifs 

d'une fiche-type de le-on congue d'apr~s
rapproche m6thodologique proposee par le 
Centre de Formation Permanente 

2. 	 6laborer seul le schema d'une fiche-type de 
legon et l'interpr6ter correctement. 

Introduction 

Dons ia pratique . ducative, la preparation journali6re des legons constitue une
activit6 pedogogique qui absorbe presqu'entierement le maitre. Pour elaborer une
fiche-type de leqon, le Centre de Formation Permanente propose une approche
methodologique qui se veut un instrument de travail deslin6 6 guider ot 6 aider les 
mailres des 6coies fondamentales dons cette preparation quotidienne. 

Par liniliation des maitres 6 ce mod6le, le centre (CFP) vise 6 rinstitution progres
sive d'une fiche standarde gen6rolisoble 6 toutes les ecoles fondamentales du pays.
Modele s'apparentant au Moddle General d'Enseigernert (MGE), les 6l6ments 
constitutifs de la fiche-type devraient pouvoir se retrouver dans toute pr6paration de 
seance d'enseignement de n'importe quelle discipline (frangars, calcul, histoire, etc.) of
de n'importe quel niveau (fondamentol,secondaire, sup(.rieur, post-universilaile). Voici 
les elements en question dons le schema suivant: 

rh~rmo ot Obloctits Pre- Strat6gios Evaluation 
Contenu P6dagoglquos Evaluation 

Op6rationnolis 

Dons to perspective d'un enseignement par objeclifs, pour preparer une leqon,
le maitre dolt se poser (au mains) les six questions suivantes: 

Page . 



L'Approche Mfthodologlque d'une Fiche-Type de Legon 

QUI enselgne 

Le formateur, I'enseignant, 
quelle est so formation? 
Quel est son statut? 
Quelle est so mission' 

A QUI? 

UOI? 

POUR QUOI? 

COMMENT? 

Qui sont les eives? 
(analyse de population) 

Queues mati~res, quels themes, 
quels contenus diffuser? Comment 
choisir et structurer ces contenus? 

Quel est le r6sultat escompte? 
Quelles seront les capacites 
nouvelles des 6lves? Ces objectifs, 
comment les choisir? Comment les 
formuler? 

Quelles d6morches, quelles 
strat6gies va-t-on adopter? De 
quels moyens disposons-nous? 

DANS QUEL CONTEXTE? IDons quelle perspective 
s'inscrit cet enseignement? Dons 
quel univers, dons quellus situations 
les 616ves auront-ils 6 mettre en 
oeuvre leurs comp6tences 
nouvelles? Qui evolue? 

Ces six questions clbs sont des implications directes des el6ments constitutifs de Ia 
fiche-type de leron. Le schema suivant traduit cette relation. 

Qui enseigne 

Quoi Pour quoi A qui Comment Dons quel contexte 

Theme Objectifs Pre- Ste]gies Evaluation
 
et P6dagogique Evaluation
 

Contenu Operationnels
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Qul Enselgne? 

Volil une Importante question souvent oubll6e des maitres. Avant de connaitre 
les 6l6ves, IIest Indispensable pour le maitre de se connaitre lul-m6e. Lenselgnant ne 
doit jamals omettre de se poser les questions suivantes: 

-Qul suis-Je?
 
-Quel est mon profil de formation?
 
- Quelle a 6t6 la duree de mes etudes?
 
- Quel est mon niveau de maihrise du sujet eludie?
 
- Quel est mon statut?
 

...
un mailre face aux 616ves, 

...
un adulte face aux enfants,
 

...un d6tenteur de savoir,
 

...
un d~tenleur do pouvoir 

... preneur de d~cision engageant I'avenlr des 6l6ves.un 

-Quelle est ma mission? 

La mission d'un enseignant est bien d~licate: celle d'6duquer les 616ves. 
Comme le berger et son troupeau, lemaitre est charge de conduire les enfants, tous les 
enfants, 6 bon port. IIse doit de les mener 6 la r6ussite. Le maitre n'est pas nimporte 
qul. Cost quelq'un d'important, plein de responsabilit6s. iiest responsable vis-6-vis de 
I'enfant (dont ses d6cisions engagent I'avenlr); responsable vis-6-vis de lasoci6t6 qul a 
accepte de lul confier ce qu'elle a de plus cher: ses enfants; responsable vis-a-vis de 
I'humanit6 enti6re (qui r6clame cot enfant comme un de ses membres). 

Cette mission, cetle triple responsiblite, engagent la conscience professionnelle 
du maitre. Les enfants dont ila la charge sont l'avenir du pays. Ils sont, ne I'oublions 
pas, les adultes de domain. 

Pr6-Evaluation 

Dans notre contexte, faire une pr6-6valualion revient 6 effectuer une analyse 
de population initiale. Mais avant de presenter I'analyse de population sous ces mul
tiples facettes, d6inissons d'abord en gros ce que cest que la pr6-6valuation. 

La pr6-6valuation est un instrument qui permet de mesurer jusqu'd quel degr6 le 
niveau do connaissance de '616ve sur un sujet donn6 coincide avec le niveau pre
requis. Precisons tout de suite qu'avant d'aborder la leqon du jour, les connaissances 
pr6 requises, les comportements pr6-requis doivent 61re d6termin6s 6 I'avance. Le pre
requis est ]'ensemble des notions, des comportements pr6alab'es dont I'acquisition est 
Indispensable 6 la comprehension des nouveaux concepts, 6 l'alteinle des nouveaux 
objectifs vis6s dans Ia leqon du jour. 

Ces notions, ces comportemens pr-requis peuvent d6coule de la leqon 
pr6c6dente, comme de oute qutre leqon faite ily a une semaine, un mois, ou un an. 
Quand les notions, les comportements pre-requis so rapporlent 6 la leqon pr6c6dente, 
la pr6-6valualion pout 61re alors une simple revision de cete leqon. La r6vision permet 
au mailre de s'assurer qu'une leqon dej6 laie nest pas peine pe, due. Et ceci est 
d'autant n6cessaire que le maitre ne devrait pas donner l'image d'un "magister" jetant 6 
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L'Approche M(thodologlque d'une Flche-Type de Leron 

la vol~e des mlettes de connaissances Indlgestes aux 6l6vee. En tous les cas, une fols le 
pr6-requls camp6, le maitre posera 6 I'616ve des questions permettant de d6terminer 
son nlvenu de connaissance sur le th6me 6 6tudler. 

Pour cela ilpourra proc6der de deux tagons: 

- choisir des questions "'erm6es"(faisant appel 6 des r6ponses pr6cises)
6troitement reli6es aux notions pr6-requises (exomple: Qu'elle est ia forme do la 
terre?) 

- proposer des questions (ouvertes" (permettant 6 '6l6ve de dire tout ce qu'il sail 
sur le sujet (exemple: Qu'est-ce que c'est que la terre?). 

Le premier type de questions permet au maitre de v6rifier tout de suite si les
 
notions pr6-requises, les comportements pi6-requis sont acquis par 'l616ve 
ou non.
Quant au second type de questions, ilpermet d'avoir une ide d'ensemble du niveau
de connaissance global de 'l616ve sur le sujel 6 I'entr6e de la leon (niveau d'enr6e). 

Apr6s I'administration de la pr6-6valuation, trois cas de figures sont possibles:
1. 	Le niveau de connaissance de I'616ve d6passe le niveau pr6-requis. C'est 

une chance inesp6r6e; il est pr6t 6 entamer Ia leon du jour. 

2. Le niveau de connaissance de I'6ieve cdinciae exactement avec le niveau 
pr6-requis. Encore une fois, il est suffisamment pr6t pour aborder la leqon du 
jour. 

3. Le niveau de connaissance de I'616ve est en dege du niveau pre-requis.
Alors, il a des lacunes qu'il faudra n6cessairement combler avant de com 
mencer la leon du jour. 

Par 16 nous voyons bien que 'administration de la pr6-6valuation facilite
 
l'identi'icalion des besoins de formation (de i'eleve) en metlant en exergue ses limites,
 
ses lacunes. C'est en fonction des insuffisances d6cel6es qua le maitre saura sur quels
points insister, quelles notions d6velopper pour amener 1'616ve au niveau pre-requis. 

Remarque: IIest important de retenir que Ia pr6-6valuation, contrairement 6 ce 
que certains pensent, peut concerner aussi bien Ia premi6re leqon de I'ann6e qu un
 
th6me aborde en classe pour la premiere fois. Dans ces cas, Ia pr6-6valuation fera
 
appel tant6t 6 I'exp6rience ant6rieure de I'6lve, tant6t 6 ses repr6sentations.
 

Maintenant, vcyons concr6tement comment proc6der 6 une analyse de

population dans Ia situation p6dagegique qui est celle du maitre face 6 ses 6l6ves.
 

Comment Analyser a Population Initiale? 

A qui va-t-on enseigner? 

Celle question implique do la part du maitre une cornaissance approfondie et 
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multlidlmenslonnelle de ses 6l6ves. 

1. Les caract6rlstiques physiques, physiologiques, et psychologlques des 6lves 

- Quel est leur 6ge moyen?
 
- A quelle 6lape de d~veloppement sont-ils (premire enfance, seconde
 
enfance, trolsi6me enfance, pr&-adolescence, adolescence)? 

- Ont-Ils le m~me 6ge (chronologique, mental)? 
-Y a-t-l des 6carts d'(ge considerables entre eux? 

Cette premiere 6tape exie du maitre [a connaissonce de certaines notions 
6lementaires mals essentielles en psychologie de I'enfant et de I'adolescent. Par 
exemple, la crnnaissance de 'entant en gen6ral (lois naturelles de d6veloppement, 
etapes du d6veloppement, besoins et inter6ts de l'enfant), ot lo connaissance de 
Ienfant en particuller (les natures individuelles, la notion d'6ge mental, etc.). 

Ce prealable suppose que le mailre dans I'exercice de sa profession adaptera 
son enseignement (tant au point de vue du conlenu que du point de vue de la forme) 
aux diff6rents niveaux de d6veloppement de ses 6lves. 

2. Leurs caracteristiques pedagogiques 

Nous nous situons essentiellement aux plans de la pre-evalualion et de
 
l'identification des besoins de formation quand nous posons les questions:
 

- Quel est leur nlveau de connalssance du sujet: les notions connues, les notions 
inconnues; les experiences (professionelles ou non) en rapport avec le sujet; les 
representations (traducation presque imm6diates, en termes g6n6raux, d'une percep
tion partielle de la r6alit6 et faites surtout d'images mentales) qu'ils so font des notions 6 
diffuser? Ces repr~sentations sont parfois totalement d6collues de la r6alite scierrtifique 
(exemple: Ihistoire de la rotation terre-soleil; soleil-terre). 

- Quel est leur nlveau d'expresslon? Ce questionnement suppose la participa
tion active des 61eves, impliquant du coup Iadoption de la methode active par le 
maitre. 
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Celul-cl verlfiera 6 travers les Interventions des 616ves slleur langage est adapt6 
(ou non) au sujet, s'ils s'expriment facilement, et si le vocabulaire technique relatif qux 
concepts 6 diffuser est connu des 6l6ves. 

-Quel est teur nlveau do motivation? Sont-ils volontaires ou non? (Certains 
enfants Issus de families hostiles 6 i[6cole sont, sous l'influence de leur milieu, r6ticents 6 
cette institution). Quels sont leurs centres d'inte:&ts (les th~mes 6tudi6s devraient 6tre ii6s 
autant que possible 6 ces centres d'int6r6ts, une fois qu'ils son? identifi6s et d6termin6s). 
Qu'attendent-ils? Que craignent-ils de cette formation? De cette seance p(ecise? 
Qu'ont-ils comme problmes 6 r6soudre? Ces questions implique le probl~me de 
l'utilit6, de I'applicabilit6 des connaissances acquises dans Ia r6alit6 quotidienne du 
milieu de vie de I'apprenant. Cest pourquoi le maitre devra, au cours de son 
enseignement, utillser autant que faire se peut, des exemples tir6s de 'environnement 
de 1'616ve pour illustrer ses le ons. 

-Quelle exp;rl:-3nce ont-Ius d6J6 de Ia formation? Sont-ils habitues aux 
d6marches (methodologlques), aux raionnements (logiques) que vous allez leur 
proposer? Leurs experiences precedentes sont-elles satisfalsantes? Le maitre devra 
alors adapter so m6lhodologie au niveau mental et 6 I'exp6rience de ses 6l6ves en se 
posant des questions comme: Ne vaudrait-il pas toujours mieux partir du connu 6 
I'inconnu? 

Sont-ils suffisamment mOrs pour s'aventurer dons le domaine de Ilabstrait?
 
L'utilisation de supports visuels n'est-elle pas n6cessaire? Si leurs exp6riences
 
pr~c~denles ne sont pas satisfalsantes, ne vaudralt-il pas mleux les combler, les
 
consolider avant de progresser plus loin?
 

3. Leur caracteristiques protessionnelles (s'ily en a) 

Ce dernier point interesse surtout les e6eves des 6coles professionnelles, ilest vrai, 
mais ii implique, en m~me temps, pour leniveau primalre que le maitre ne dolt perdre 
de vue ni les "fonctions" actuelles (organisation de groupes de travail, gestlon de 
coop~ratives scolalres, gestion collective de jardins scolaires, d'outils de travail, etc.), ni 
les futures fonctions de ses 61eves (en rapport avec les d6bouch6s possibles offerts par 
les autres niveaux d'enseignement secondaire et sup6rieur. C'est d6s Ia base que cette 
pr6paration commence progressivement. 

Apr6s cette longue el minitieuse pre-6vcluation qui est un travail de reflexion 
pedagogique n~cessaire le maitre peut passer 6 Ia preparation de Ia legon du jour 
proprement dite. 
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ObjectIfs P6dagoglques Op6rationnels: O.P.O. 

Comment cholsir et formuler les objectifs de la s6ance? C'est 16 une 6tape tr6srnporlante de la pr6paration du mailre. L'ordre de cet 6l6ment peut diff6rer selon les 
6eoles. Certains programmeurs adoptent I'crdre suivant: 

11,6re. oblectils, conlenu -siol6gies, ocfivit6s d'apprenlissage- 6volualion. documenlolion, 

Au Centre de Formation Permanente, la formule consacr6e, destin6e 6

'enseigcnement fondamenial est rappelons le:
 

th(mo - contenu - O.P.O. •pr6.6valuatlon. $1ralrglos. 6valuallon. 

Revenons 6 nos objectifs. Ilsne sont pas formul6s 6 Ia l6gere mais apr6s merer6flexion. Eroitement reli6s au contenu (structure), Is doivent 6tre 6galement et
 n
6 cessalrement congruents avec Il6valuation. Pour formuler des O.P.O. on dolt tenir 
compte de six points essentiels: 

1. D6crire Faction principale 6 r6oliser par les 616ves (en termes d'actions, de
comportements observables et mesurables). 
 Pour cela iltaut employer un verbe

d'action qui ne se pr6te pas 6 des interpr6tation multiples. Exemples: r6soudre,

d6montrer, construire, analyser, citer.
 

2. Identifier le type d'O.P.O.qu'on veut atteindre: simplement r6p6ter, reproduire ouprovoquer une plus grande implication de 1l616ve, d6crirE ,iettre en route r6ellement, 
etc. 

3. Bien d6crire I'action principale avec 1'616ve comme sujet. C'est bien 1'616ve qui doltdevenir capable de quelque chose de plus. C'est bien '616ve qui est au centre de lasituation p6dagogique. C'est donc son action 6 luiqui est 6 d6crire, et non pas

'intention du maitre.
 

4. D6crire les capacites nouvelles de 1'616ve en termes de resultat attendu de I'activit6d'apprentissage et non pas comme aciviI6 d'appentissage. Par exemple: "s'initier 6I'alg6bre" nest pas un O.P.O.; par contre "r6soudre une 6quation du second degr6" en 
est bien un. 

5. Prdciser les conditions de I'action principale. Cette condition peut 6tre sot un instrument (6 taic a d'un dlctionnaire, en groupe, avec une documentation, etc.) soil unerestriction (sans dictionnaire, seul, sans aucune documentation, etc.). Elle peut 6tre 
6galement le temps ou la performance. 

6. Pr6ciser la performance 6 atteindre, chaque lois que c'est possible car le seull de
performance accpDtable est parfois un indicateur pr6cieux. Exemple: 
 1'616ve dolt 6trecapable de rkudre correctement au moins 8 6quations sur 10. 

Aucun chapitre du contenu (structure) ne dolt 6hre n6glig6. Un O.P.O. (au mains) pour

chaque chapitre est la r6gle.
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Th~me et Contenu 

Comment choisir les Ih~mes el les contenus 6 diffuser? 

Le theme: IIr~fere au litre de lalegon. IIdolt 6tre claire et pr6cls.
 
G6n~ralement propose par le Minlstere de 'Education Nationale, pour un
 
enselgnement efficace, il
dolt 6re adapt6 aux besoins et aux int6r~ts des apprenants. 11 
dolt 6tre en rapport avec les rdalit6s de lavie quotidlenne des 6lves (leurs 
environnements social et naturel). 

Des th~mes traitant souvent des probl~mes quotidiens des apprenants ne 
feralent que croiltre leur motivation 6 I'egard des concepts enseign6s. L'applicabilit6 do 
ces concepts (appris 6 I'6cole) 6 Ia r~alit quotidlenne sous-tend leur motivation et par 
ce falt mme constiltue une importante op6ration ne m6ritant pas d'6tre effectu6e 
avec 16g~ret6. Pour illustrer ses legons,le maitre pourrait facilement tirer ces exemples 
du milieu de vie de I'6lve, slIa congruence th~me/environnement 6tait respectee. 
Dens un tel contexte, Ia compr6hension de I'apprenant ne s'en trouveait que 
d'avantage facilit6e. 

Les contenus 6 diffuser: A ce niveau ils'agit essenliellement de Ia structure, de Ia 
r~parlition des el6ments de contenu. G~n~ralement ilssont s~lectionn~s en fonction 
des O.P.O., ot doivent permeltre l'atteinte de ces objectits par les 6lves. Cependant, 
I'op6ration inverse (O.P.O.fixes en fonction des elments de conlenu), adoplee au 
Centre de Formation Pcrmanente est tout aussi valable. Lessentiel est que structure et 
O.P.O.soient etroitement reli6s. 

Pour 6Iborer le contenu de la leqon iltaut se poser qualre questions: 

1. Quels sont les O.P.O.fix6s? 

Plus vous Irez loin dons Ia d6composition de vos objectifs en sous-objectifs, plus il 
vous sera facile de choisir entre les informations. 

2. Quels sont les sujets, les th6mes 6 aborder (les contenus 6 transmettre)? 

a. les contenus absolument indispensables (concepts majeurs) sans 
lesquels I'O.P.O. ne pourrait jamais 6tre atteint par les 6l6ves. Its doivent 
6tre privillegi~s. 

b. les contenus secondaires pouvant aider 1'616ve 6 enrichir les concepts 
nouveaux qu'il a d6couverts, pour atteindre plus srement l'O.P.O. Its 
sont 6 inclure autant que possible. 

c. les contenus parasites faisant plaisir au maitre mais g6nant le plus 
souvent 1'616ve en d6tournant son attention ou plus gravement en 
emp~chanl sa c6mpr6hension. C'est le cas de contenus pol6miques, de 
nuances et de r6serves introduites trop 161 avant que 1'616ve ail pu se 
faire une id6e'suffisamment structur6e des probl6mes 6voqu6s. 
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3. Dans quel ordre faudra--il les presenter? 

Chaque matlre a sa "logique propre" mais une progression logique n'est pas
forc~ment une bonne progression p~dagogique. Aussi des retours en arri~re fr6quents, 
des synth~ses partlelles peuvent taciliter la comprehension. Ceci est important; i]pose 
le probl~me de I'int~gration des notions pralablement acquises, rincontournable 
question de laprogression verticale. 

Si les 6lves 6tudient d'aulres disciplines, iltaut en tenir egalement compte. La 
maitrise des concepts d'une discipline peut aider 6 I'appr6hension des concepts d'une 
autre discipline. Cela est 6galement important car posant le probl~me de 
l'indispensable inltgration horizontale. Cest ce que d'autes appellent inter
disciplinarite. 

4. Contr6le 

Tous les concepts majeurs, sont-ils bien 16? Sont-ils clairs el sp~cifiques? Leur 
execution est-elle possible dons le temps imparti? Tout ce qui est 16 contribue-t-il 
effectivement 6 faciliter la progression des e1eves vers I'O.P.O. choisi? 

Strat6ales 

Elles constituent I'ensemble des voles et moyens mis en oeuvre pour executer la 
legon. Elles concernent aussi bien le matre que les elves. Ce sont des strat6gles 
d'enseignement et d'apprentissage ("teaching/learning strategies"). 

Les strategies d6velop~es par le maitre dons le cadre de I'ex6cution d'une legon
doivent 6tre adapt6es aux 6l6ves et demeurer congruentes avec les objectifs (O.P.O.) 
fix6s. Ceci est d'aulant plus important que les strat6gies choisies doivent permetlre 
I'atteinte effective des O.P.O.s6lectionn6s. 

Les strategies varient 6 l'infini. Chaque maitre peut avoir une stat6gie qui lui est 
propre. Tout stralag6me, toute astuce employ6e par le maitre ou I'616ve, tant pour 
communiqucr etficacement que pour assimiler durablement le message est une 
strat6gie. 

Cependant, un certain nombre de strategie sont notoires: 

-les m6thodes: expositive', Interrogative, active, etc. 
-les procd6s et auxilliaires d'enseignement: enseignement programm6, radio 
6ducative, livre, tableau noir, devoir 6crit, interrogation orale, enseignement 
audio-visuel, etc, 
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Dons le cadre d'un enseignement par objectifs rappelons que I'emploi de la 
m6lhode active est necessaire car, ne Ioublions pas, l'6lve est au centre de Ilactivite 
pedagogique. C'est lui qui doit devenir capable de quelque chose de plus. C'est 
lui qui dolt 6tre 6valu6e en tin de seance conform6ment aux objectifs initalement fixes. 

Mais le choix de cette m6thode exige I'adoption d'une discipline liroale, Ceci 
est important, puisqu'une m6thode active ne saurait nullement s'accommoder d'une 
disc!pline autoritare, coercitive. En conduisant so leqon, le maitre prendra toujours soin 
(comme nous Iavons d6j6 di? plus haut) d'adopter la d6marche suivante: aller du plus
facile au plus difficlle, du connu 6 linconnu, du concret 6 I'abstrait. 

Au del6 de ces dispositions, en se posant la question "Quelle(s) strat6gies)
 
adopter?" le maitre dolt prendre en comple le rythme 6 irnprimer 6 la legon.
 

Quelle tythme imprimer a la seance? Ittaut partir toujours de I'exp6rlence des 
6l6ves (6 cause de I'existence de leurs representations). Le rythme 6 imprimer 6 Ia 
seance est un rythme th6orique 6 trois temps. 

- Premier temps: r6tlexion sur I'exp6rience 
En debut de s6ance, les 6l6ves analysent leur exp6rience, Idenliflent leurs 

difticult6s, inventorient les connaissances qu'ils ont dej6, celles qu'ils n'ont pas, formulent 
des exigences, des attentes vis-a-vis du formateur, du groupe. 

- Deuxi6me temps: 'information
 
Chaque information peut ouvrir des horizons nouveaux et donner envie d'en
 

recevoir d'autres. L'information vient du groupe lui-m6me, du formateur ou d'une
 
source ext6rieure. Le maitre ne saurait 6tre en aucun cas la source exclusive de
 
I'information.
 

-Troisieme temps: Itutilisation des concepts/la preparation 6 Faction 
A la fin de 'intervenlion p6dagogique, les 6-.ves appliquent les notions
 

nouvelles, en d6couvrent loutes les possibilites mais aussi toutes les limites. Ils identifient
 
les obstacles 6 I'application, sur lesquels ils peuvent agir (ce qui ne d6pend que d'eux
mmes). Exemple: L'61eve ne parvient pas 6 extraire la racine carr6e (bien que
 
maitrisant la technique) parce qu'il est incapable de m6moriser sa table de multiplica
tion. Ils Identitient, aussi, les obstacles 6 I'applIcation qui d6pendent de leur
 
environnement.
 

Une tots les contenus choisis, il reste 6 elaborer le document. Comment s'y
 
prendre? Qu'y inclure?
 

- Se meltre 6 Ia place de '616ve
 
...Qu'est-ce qui va l'interesser 6 la lecture?
 

"...Qu'est-c? qui va taciliter so comprehension?
 
...Qu'est-ce quL va lui permettre de contr6ler son assimilation?
 
...Qu'est-ce qui va ; , oermettre de lite sans se perdre dans un
 

document touftu?
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- Redlger la legon en Incluant: 
.,.un plan de s~ance 
... les objectlts de cette s6ance (de quelue comptence nouvelle l'6lve va-t-li 

s'enrlchli?) 
...possible, quelques mots pour expliquer laperspective professionnelleSl 


(exemple: I'linlgration horizontale: les liens avoc los s6ances antrloures, 
avec les s6ances de formation d'outros disciplines qul s'emboltent avec 
cette s6ance) 

...
une lisle de termes nouveaux (notions nouvelles, concepts nouveaux) qul 
seront dfinis. Celle lisle a un double r6le: contraindre le formaleur 6 
ninlroduire qu'un nombre raisonnable de notions nouvelles; apres to 
sance,alder 1'616ve 6 contrler qu'il a bien assimiler ces notions quand il 
oasseta en revue los termes qui los d6signent. 

* Emaliler I'expos6
 
.d'exemples pour faclliter la g~n6rallsalion
 
...
de contre-exomples pour tacitet Ic discrlrnination 
* .de remarques p6dagoglauos pout signaler los points cl6s et los points 

d6licals. Utiliser dos resum6s. des tableoux synth6liques er des sct6nmas 
pour am6liorer la lisibiM du document et foutnir d leur lecteur une vision 
synoptique (globale) du contenu 

-Ajouter evenluellement un test d'entree et un test de sorie 

Evaluation 

Le test d'entr~e of le lest de sorlle permetlent d'6valuer les r6sultats do 1'el6ve. 
Pr6-6valuatlon: Le test d'entrie permet 6 l'616ve do mobiliser les notions suppos6es 
connues, n~cessalres 6 I'acqulsltlon des concepts qui seront Introdults en s~ance. 
Evaluation: Le test de sortie permet 6 I'6lve do v6rifler qu'll a comprils los notions 
nouvelles: c'est de la correction de ce test que pout partir le travail de la s~ance 
suivante. 

Dons la pratique p6dagogique un test peut parrois of m6me souvent se rtduire 
en une question ou une s6rie de petites questions apte(s) 6 mesurer le degr6 d'ateinte 
des objectifs fixes aux eleves. 

Un devoir 6crit, une petite interrogatlon ecrite ou orale, un sujet de composition 
mensuelle, trimestrielle, une question d'examen, sent des situations de test. Dons le 
monde de '6ducation, on rencontre g6neralement deux grands types d'6valuaton: 
Ievaluation formative (ouprogressive) et levaluation finale (ou sommative). 
L'evaluation formative est une evaluation qui seftectue progtessiement au cours de Ia 
formation. Les devoirs ecrits, los interrogations ofries,ls compositions -nensuelles, 
trimestrelies, etc., en sent des examples 

L'evaluation final est une evaluation qui s'opere en finde tormation. L'examen 
de passage en 76me annie (prevu 6 la findu premier cycle de l'enseignement
 
fondamental) en est un exerbple.
 

Page 7, 



L'Approohe M6thodologigue d'une Fiche-Type do L o n 

Retenons qua I'6valuatlon formative et ri6valuation finale sont des notions rela.
 
tives. Cete relativit6 est due au fait qu'une 6valuation finale peut devenir une
 
6valuation formative par rapport 6 une autre 6valualton sllu6e en avol.
 

Par exemple, texamen de passage en 7eme ann6e, evaluation finale pour le 
premier cycle, devlent une 6valuation formative quand on consid~re I'ensemble du 
oycl fondamoental. El dons ce cas pr~cls c'est l'examen du D.E.F. qul devient 
l' valuition finale, 

Celendanl, taPpelonS clue la cluaIlt6 d'un teal, a vdlldlf6, d6Plerd d 1a relation 
(trolte Wixtldht ohth 10 lUastlna tU'Il paalomto leo O.P.O. tlxfbk, 

Exerclces 

1. Identifiez et d6finlssez les diffrtents 616ments constitutirs d'une fiche-type de leqon 
conque d'apr~s rapproche methodologlque propos6s par le Centre de Formation 
Permanente. 

2. Elaborez et interpr~tez le schema d'une fiche-type de le:on, 
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