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I 
1. CONTEXTE 

Dans le cadre de la réforme des programmes scolaires du primaire. une équipe béninoise 

a produit cette année . sous la responsabilité du Ministère de l'éducation et avec la 

collaboration du projet CLEF, de nouveaux documents didactiques conformes aux 

programmes rénovés et aux nouvelles approches inhérentes à ces derniers. 

En vue de la généralisation, phase 1, prévue pour octobre 1996, trois ateliers de formation 

ont été planifiés lors de la consultation du 15 juillet au 3 août 1996, à Porto Novo. 

Les deux premiers ateliers ont pour objectif la formation des formateurs et des 

enseignants à l'application des nouveaux programmes, à l'utilisation du nouveau matériel 

et à l'initiation aux nouvelles approches. Le troisième atelier doit permettre l'organisation 

du suivi et l'élaboration d'un programme de formation en vue de la généralisation. phase 

II, en octobre 1998. 

Les trois ateliers se sont effectivement déroulés. Cependant, suite à des problèmes 

nécessitant la présence des formateurs à leurs postes respectifs. l'atelier de formation des 

formateurs a dû être interrompu du 2 au 5 octobre, décalant d'une semaine la fin de cette 

formation: pendant ce temps. un quatrième atelier. consacré à la révision des manuscrits 

de français, a été ajouté. 

Malgré des conditions particulièrement difficiles liées à des problèmes de rentrée scolaire, 

les objectifs ont été globalement atteints .même si un certain nombre de participants n'ont 

pas suivi la formation dans sa totalité. Un suivi très rigoureux est nécessaire pour 

consolider les acquis. 

Le rapport est composé de cinq parties: après la présentation du contexte, la deuxième 

partie présente les réalisations accomplies par rapport aux termes de référence: la 

troisième décrit le déroulement des ateliers, la quatrième explique l'évaluation de l'atteinte 

des objectifs et la cinquième indique les conclusions et les perspectives. Une 

bibliographie complète le tout. En annexe. on trouvera divers compléments ainsi que les 

dossiers didactiques conçus en vue des ateliers, répartis en quatre documents (document 

A: formation des formateurs, document B: formation des enseignants, document C: 

formation en vue de la généralisation . document D: atelier de révision des manuels.) 
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2. TERMES DE RÉFÉRENCE 

2.1 TERMES DE RÉFÉRENCE INITIAUX 

Les termes de référence de cette consultation se présentent comme suit: 

1. En collaboration avec les pilotes des plans d'action "Programme d'Études ". ''J,fanuels 

Scolaires et Matériel Didactique" et "Formation Continue des Enseignants" et l'assistant 

technique du projet CLEF, le consultant animera trois ateliers et donnera son appui 

principalement au renforcement des capacités desformateurs et des enseignants et 

directeurs pour la mise en oeuvre de la phase l de la généralisation des programmes 

d'études Cl/CP, notamment: 

-dans la compréhension et la maîtrise de l'approche interactive: 

- dans la compréhension des nouveaux programmes de Cl/CP suivant l'approche 

interactive; (intégration des différents champs de formation. notamment ceux relatifs au 

français, à l'éducation sociale et à l'éducation scientifique et technologique); 

- dans l'exploitation et l'utilisation efficiente du nouveau matériel didactique conpt 

en adéquation avec les nouveaux programmes d'études Cl/CP. 

Pour ceci, l'assistant technique à court terme deinût: 

-préparer la formation des formateurs et des enseignants; 

- faire la formation des formateurs: 

-faire la formation des enseignants et directeurs en collaboration avec les 

membres des équipes nationales. 

2. Sur la hase de l'évaluation qui aura été.faite de cette activité de formation, le consultant 

devra. toujours en collaboration avec les pilotes des plans d'action concernés. procéder li 

l'élaboration d'un programme de formation des formateurs et des enseignants et 

directeurs pour la phase Il de la généralisation Cl/CP prévue pour octobre 199/\. 

RÉSULTATS ATTENDUS 
1. Vingt (20)formateursformés; 

2. Cent( l()(J) maîtres de Cl, cent ( UXJ) maîtres de CP et cent ( 100) directeurs formés 

pour la généralisation, phase 1. 

3. Une évaluation écrite de la formation, avec recommandations de changement si 

nécessaire. 

4. Programme de formation des formateurs, des enseignants et directeurs pour la 

généralisation phase Il des programmes d'études Cl/CP (contenu. durée, marériel, 

approche). 
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2. 2 TERMES DE RÉFÉRENCE AMENDÉS 

2.2.1 Premier amendement 

Lors de la rencontre de prise de contact organisée au siège du projet CLEF le lundi 23 

septembre, une première modification a été portée aux termes de référence et acceptée par 

les autorités d'USAID. Cette modification concerne la formation des directeurs des 106 

écoles qui ne peuvent être disponibles durant la période initialement prévue pour leur 

formation: ainsi, au lieu de la formation des enseignants et des directeurs. la consultante 

aura pour mission la formation des enseignants et la préparation de la formation des 

directeurs. 

2.2.2 Deuxième amendement 

Tel que décrit dans le déroulement. des problèmes liés à la rentrée des classes ont 

perturbé le déroulement normal des ateliers. Ainsi les travaux de formation des 

formateurs ont dû être suspendus du mercredi 2 au samedi 5 octobre 1996. 

Durant cette période, un quatrième atelier, consacré à la révision des manuels, guides et 

cahiers de français pour le CI CP. a été ajouté et la consultation a été prolongée d'une 

semaine, après accord des responsables de USAID à Abidjan. 

2.3 RÉALISATIONS EFFECTUÉES PAR RAPPORT AUX 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

2.3.1 Formation des formateurs 

Le résultat attendu était la formation de 20 formateurs à l'approche interactive, à la 

compréhension des nouveaux programmes et à l'utilisation du nouveau matériel 

didactique. 

Une quarantaine de formateurs ont assisté aux diverses activités de formation, certains de 

façon intermittente. Vingt-quatre d'entre eux ont ensuite agi en tant que formateurs. On 

peut donc considérer qu'il y a eu formation effective de 24 formateurs et qu'une 

quinzaine d'autres ont été sensibilisés à des degrés divers. 

La liste des formateurs effectifs constitue l'annexe l. Comme on peut le constater sur la 

liste. la majorité de ces 24 formateurs appartiennent à l'équipe nationale. Pour ce qui est 

des autres, la plupart des membres des équipes départementales, rappelés à leur poste 

1 
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lors de la formation préliminaire. ont eu un complément de formation lors de l'atelier de 

Lokossa, mais n'ont pu mettre cette formation en pratique. 

La problématique. les objectifs. le contenu. la stratégie retenue et la planification de la 

formation sont décrits dans le document A ci-joint qui contient également les modules de 

formation. 

En résumé, pour ce qui est de la formation des fonnateurs. on peut dire que l'objectif a 

été atteint et même dépassé, puisque le nombre des participants a été supérieur au nombre 

prévu, mais que la cible a été légèrement modifiée au profit de l'équipe nationale, ce dont 

il faudra tenir compte dans les perfectionnements ultérieurs. 

2.3.2 Formation des enseignants 

L'atelier de formation des enseignants s'est déroulé à Lokossa du 14 au 24 octobre 1996 

en présence de 59 enseignants de CI et 58 enseignants de CP, soit un total de 117 

enseignants. dont 60 proviennent d'écoles expérimentales. c'est-à-dire ayant appliqué les 

nouveaux programmes sous leur forme provisoire depuis deux ans et 57 d'écoles non 

expérimentales. Suite aux problèmes rencontrés en début de mission. le nombre 

d'enseignants formés est inférieur à ce qui avait été initialement prévu; cependant 

l'ensemble du territoire national est représenté et ce, autant pour les écoles publiques que 

privées. D'autre part, il est prévu une séance de formation ultérieure pour les enseignants 

n'ayant pu assister à l'atelier. 

La formation des enseignants fait l'objet du document B joint en annexe. Ce document 

comprend la problématique. les objectifs. le contenu. la stratégie et la planificati0i1 de la 

formation. Il contient également l'évaluation et des recommandations de suivi. 

En résumé. l'ensemble des enseignants interrogés se sont dits intéressés. satisfaits de la 

formation reçue et prêts à appliquer les nouveaux programmes si on leur donne le soutien 

nécessaire. Cependant. il convient de distinguer les enseignants des écoles expérimentales 

qui ont appliqué les nouveaux programmes depuis deux ans de ceux des écoles 

nouvellement ajoutées qui n'avaient pas au départ le même niveau d'information et de 

formation. Alors que les premiers maîtrisaient déjà les contenus de formation et ont pu 

pleinement tirer profit de la démonstration de nouvelles démarches. les seconds ont dû 

s'approprier tout à la fois les contenus. les démarches et le nouveau découpage en 

champs de formation. Il faudra en tenir compte et leur apporter un suivi plus fréquent et 

un soutien plus rigoureux afin qu'ils puissent eux aussi mettre à profit la formation reçue. 
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2.3.3 Atelier de suivi 

Les termes de référence faisaient état d'un atelier d'élaboration d'un programme de 

formation des formateurs. des enseignants et des directeurs pour la phase II de la 

généralisation CI/CP prévue pour octobre 1998. 

6 

Cet atelier a été réalisé en collaboration avec des inspecteurs. des représentants de parents 

d'élèves et des personnes-ressources originaires de toutes les régions du Bénin, en tenant 

compte des observations réalisées lors de la formation des encadreurs et des enseignants. 

La liste des participants et le projet de formation élaboré font l'objet du document C 

présenté en annexe. Le projet comprend une description du contexte. de l'objectif. de la 

cible, du contenu, de la stratégie de formation retenue, du temps, des moyens nécessaires 

ainsi que le schéma de l'organisation de la formation. 

2.3.4 Atelier de révision des guides et manuels de français 

La description de cet atelier fait l'objet du document D présenté en annexe. 

Les objectifs étaient de réviser les manuels et guides de français des premiers et 

deuxièmes trimestres pour le CI CP en fonction d'un certain nombre de critères afin d'en 

assurer la cohérence interne et externe, de les rendre conformes à l'approche interactive 

dans une perspective d'intégration des matières. Ce travail a été réalisé en collaboration 

avec les membres de l'équipe de rédaction des manuels de français. Cependant, 

conformément aux recommandations faites lors de la consultation de juillet portant sur 

l'élaboration des manuels, les documents du troisième trimestre devront être révisés de la 

même manière en français et en mathématique dès qu'ils seront disponibles. 

Conclusion 

Les trois ateliers prévus ont été réalisés, les résultats attendus ont été obtenus et même 

dépassés. sauf en ce qui concerne le nombre d'enseignants formés, certains d'entre eux 

n'ayant pu se présenter; il est cependant prévu que les directeurs et enseignants qui 

n'ont pu être formés participent prochainement à un atelier similaire. Le quatrième atelier 

ajouté en cours de parcours a également été réalisé. 
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3. DÉROULEMENT 

3. 1 DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Les termes de référence précisaient la tenue de trois ateliers ayant respectivement pour 

thème la formation des formateurs, la formation des enseignants et l'élaboration d'un 

programme de formation en vue de la généralisation. 

ï 

En collaboration avec une équipe restreinte placée sous la direction des pilotes des plans 

d'action programmes et manuels scolaires et en compagnie de l'assistant technique à long 

terme et de la consultante, un calendrier a été retenu pour la tenue de ces trois ateliers. Ce 

calendrier, reproduit à l'annexe II, accorde deux jours à l'équipe de planification, de 

préparation et de mise à jour des formations, soit le lundi 23 septembre et le mardi 24 

septembre , IO jours à la formation des formateurs, soit du mercredi 25 septembre au 

samedi 6 octobre, 12jours à la formation des enseignants, soit du lundi 8 octobre au 

samedi l 9 octobre et deux jours à l'élaboration du programme de généralisation avec une 

équipe restreinte, les vendredi 18 et samedi 19 octobre. À l'intérieur de ce calendrier, une 

planification a été établie pour chacune des formations, la formation des formateurs 

devant se tenir au CECAF de Porto-Novo et la formation des enseignants à !'ENI de 

Lokossa. 

Le calendrier initial a été modifié une première fois le vendredi 27 septembre: un 

aménagement de l'horaire a été effectué afin de permettre à certains responsables 

départementaux d'être à leur poste les lundi 30 septembre et mardi l er octobre pour 

coordonner la rentrée. L'ordre du jour de la formation a donc été modifié. afin d'occuper 

efficacement ceux qui restent tout en évitant à ceux qui s'absentent durant ces deux jours 

de manquer des éléments essentiels de la formation. La première modification est 

consignée l'annexe III. 

Le mercredi 2 octobre. les responsables départementaux , revenus pendant la nuit, 

reçoivent l'ordre de regagner leur poste. La formation est suspendue. Suite à une 

consultation avec les responsables de l'INFRE, du projet CLEF et de l'USAID, nous 

décidons de consacrer le reste de la semaine à du travail avec des gens non directement 

impliqués par la rentrée, soit la révision des manuels et guides de français en conformité 

avec l'approche interactive qui avait été demandée depuis la consultation de juillet 

consacrée à l'élaboration des manuels scolaires. 

L'atelier de formation des formateurs reprend le lundi 7 octobre selon un horaire modifié 

présenté en annexe IV. Cependant, plusieurs responsables départementaux n'ont pas été 

/0 
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en mesure de revenir. mais sont convoqués pour la formation des enseignants qui doit 

débuter le 14 octobre à !'ENI de Lokossa. Afin de leur permettre de rattraper la formation 

théorique manquée, un horaire spécial a été aménagé à leur effet. consigné à l'annexe V. 

Suite aux bouleversements de la formation des encadreurs. l'assistant technique à long 

terme et la consultante recommandent de restreindre la formation des enseignants aux 

écoles expérimentales et déplacer la généralisation du CI/CP à la rentrée 1997. en même 

temps que celle du CE1/CE2. 

Le vendredi 11 octobre a lieu une journée nationale de réflexion à l'intention des 

enseignants. Plusieurs participants sont convoqués comme formateurs et doivent quitter 

l'atelier. 

L'atelier de formation des formateurs se termine le samedi 12 octobre. Une plénière, 

consacrée à l'évaluation de la formation, montre que, somme toute, elle a été positive 

pour l'ensemble des participants. 

La formation des enseignants se déroule à Lokossa du lundi 14 octobre au samedi 26 

octobre sous la responsabilité du pilote du plan d'action programmes, de l'assistant 

technique à long terme et de la consultante. Durant cet atelier sont menés de front la 

formation théorique et pratique des enseignants de CI, la formation théorique et pratique 

des enseignants de CP et la formation pratique des encadreurs ainsi que la formation 

théorique des encadreurs n'ayant pu assister à la totalité de la formation de Porto-Novo. 

Conjointement se tient un atelier de formation aux nouveaux programmes à l'intention des 

enseignants expérimentateurs de CM 1. 

La formation des enseignants se déroule comme prévu, à l'exception que, suite à des 

difficultés de communication, les enseignants sont arrivés tout au long de la première 

semaine et qu'ainsi certains d'entre eux n'ont assisté qu'à une partie de la formation. 

D'autre part, suite aux mêmes difficultés. nous avons obtenu la présence de l'ensemble 

des enseignants des écoles expérimentales et de la moitié des enseignants des écoles non 

expérimentales retenues. Une formation supplémentaire est donc prévue début novembre 

pour ceux qui n'ont pas été formés ou seulement partiellement. 

Une évaluation de mi-parcours en présence des encadreurs et des représentants des 

enseignants permet quelques réajustements. L'évaluation finale se fait lors d'une 

plénière avec les encadreurs et à l'aide de questionnaires pour les enseignants. En dépit de 

tous les contretemps, l'évaluation s'avère positive. 

) ) 
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Le dernier atelier. la planification de la formation en vue de la généralisation. est réalisé 

comme prévu avec une équipe restreinte de responsables nationaux et départementaux, 

tel que consigné dans le document C. 

3. 2 SUPPORT LOGISTIQUE 

9 

Même si nous n'avions pas de photocopieur sur place. la reproduction et la multiplication 

des documents liés à la formation ne posait pas de problèmes grâce à la disponibilité et à 

l'efficacité des personnes affectées à cet effet. 

Cependant, les programmes, guides et manuels, qui devaient être disponibles pour tous 

les participants au début de la formation n'ont pas été prêts à temps et ce, pour plusieurs 

raisons: 

- difficulté d'obtenir à temps la libération des fonds prévus à cet effet; 

- manque d'infrastructure: l'équipe des programmes et des manuels ne dispose 

toujours d'aucun ordinateur, d'aucune imprimante et aucun opérateur de saisie compétent 

n'est disponible: 

- manque de coordination: il a fallu faire la navette entre Lokossa et Porto-Novo pour la 

saisie et la mise à jour des documents: 

- multiplicité des tâches: ce sont les mêmes personnes qui s'occupent des programmes de 

CI/CP. des programmes de CE l/CE2. des programmes de CM 1. de la rédaction des 

manuels, de la rédaction des guides, de la formation à l'utilisation des programmes et des 

manuels. en plus de leurs tâches administratives dont ils ne sont pas libérés. 

Il serait urgent qu'on donne aux équipes des programmes et des manuels le support 

financier, matériel et humain nécessaire à la bonne réalisation de leur mandat. 

3.3 CONDITIONS GÉNÉRALES 

3.3.1 Conditions défavorables 

- La formation a coïncidé avec la rentrée des classes; la période ne convenait pas à un 

projet d'une telle envergure. mobilisant des responsables nationaux et départementaux. 
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- Le manque d'une infrastructure adéquate a contribué à ralentir la production des 

documents nécessaires. 

- Les difficultés de communication entre les différences instances ont considérablement 

handicapé la tenue des ateliers. 

- La non-disponibilité de certains encadreurs lors de l'atelier préliminaire a entraîné un 

chevauchement entre formation théorique et pratique. 

- Les formateurs n'avaient pas l'expérience des nouvelles approches en salle de classe. 

Une mise au point a été nécessaire. 

3.3.2 Conditions favorables 

Malgré les difficultés rencontrées, les ateliers ont permis l'atteinte des objectifs fixés 

grâce à un certain nombre de conditions favorables liées surtout à l'engagement des 

principaux partenaires: 

- L'implication sans limites des équipes des programmes et des manuels scolaires. 

acceptant le surcroît de travail causé par les conditions défavorables. 

- La souplesse dont ont fait preuve tous les participants, se réajustant sans peine à des 

situations sans cesse différentes, au prix quelquefois de travaux réalisés la nuit. 

- La qualité de la coordination assurée par le pilote du plan d'action programmes. 

- L'efficacité du personnel de soutien, capable d'initiative et veillant à la bonne marche 

des opérations. 

- La coopération de l'assistant technique à long terme du projet CLEF. 

10 

- La collaboration de tout le personnel du projet CLEF et en particulier de l'assitante au 

coordinateur du programme. 

- Le soutien apporté par les responsables de l'INFRE. 
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4. ÉVALUATION DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS 

Dans quelle mesure les objectifs fixés pour la mission ont-ils été atteints'? 

L'évaluation se fera séparément pour chaque atelier. 

4.1 ATELIER DE FORMATION DES FORMATEURS 

11 

Le résultat attendu de 20 formateurs formés est atteint et même dépassé. 24 formateurs 

ont pu redonner la formation, ayant ainsi montré qu'ils avaient atteint les objectifs fixés 

pour la formation, reproduits en p. 5 du document A. Ces formateurs appartiennent en 

majorité à l'équipe nationale; 6 représentants des associations de parents d'élèves ont 

également assisté à l'ensemble de la formation et sont en mesure d'informer adéquatement 

les membres de leur association sur les implications des nouveaux programmes. 32 autres 

encadreurs ont assisté en partie à la formation et sont formés à des degrés divers. Parmi 

eux, une quinzaine de représentants départementaux ont pu suivre l'ensemble de la 

formation théorique redonnée à leur intention lors de l'atelier de formation des 

enseignants , mais n'ont pu mettre cette théorie en pratique. 

4.2 ATELIER DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Les enseignants qui ont assisté à la formation sont au nombre de 117. Ce nombre 

comprend tous les enseignants de Cl/CP des écoles expérimentales et 57 enseignants 

d'écoles nouvellement associées au projet. 

L'objectif général de cette formation est de les rendre aptes à appliquer les nouveaux 

programmes dans leurs classes. 

En réponse aux questionnaires terminaux. 98% des enseignants se disent prêts ou tout-à

fait prêts à appliquer les nouveaux programmes en autant qu'on leur donne le soutien 

nécessaire. 

Cependant, l'observation des leçons réalisées par les enseignants a révélé un besoin de 

formation supplémentaire en enseignement de la lecture. en enseignement d'une langue 

seconde et en mise en oeuvre de l'approche interactive. 

On peut donc dire que, même si les objectifs fixés pour la formation ont été atteints . elle 

ne portera effectivement des fruits que si des mesures de consolidation sont prises en 

cours d'année. 

J1 
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4.3 ATELIER DE SUIVI 

La planification de la formation en vue de la généralisation phase II a été réalisée en 

collaboration avec les agents du milieu. Les objectifs. la cible. le contenu. la stratégie de 

formation. la durée et les moyens nécessaires ont été discutés. confrontés aux réalités 

locales et adoptés par une équipe d'experts oeuvrant au niveau local. national et 

international. Cet objectif est donc atteint, comme en témoigne le détail de l'atelier 

consigné dans le document C. 

4.4 ATELIER DE RÉVISION DES GUIDES ET MANUELS 

La révision des guides et manuels de français pour le CI/CP a été réalisée en collaboration 

avec l'équipe de rédaction selon des critères préalablement définis et un enrichissement a 

été apporté. Conformément aux termes de référence, cette révision ne s'est faite que pour 

les deux premiers trimestres, la rédaction des documents du troisième trimestre n'étant 

pas encore achevée. Un travail similaire devra être fait pour les documents du troisième 

trimestre. ainsi qu'une vérification de la cohérence des textes et activités pour les trois 

trimestres. 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

En ce qui concerne la formation des formateurs et des enseignants. même si les objectifs 

ont été atteints dans leur globalité. une consolidation est nécessaire. essentiellement au 

niveau de l'application pratique de l'approche interactive, en enseignement d'une langue 

seconde, en enseignement de la lecture. en évaluation des apprentissages et, pour les 

formateurs. en supervision pédagogique. 

La réforme des programmes a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qui était initialement 

prévu. Sur la formulation des objectifs se sont greffés peu à peu une démarche 

d'intégration des matières et une approche pédagogique centrée sur les besoins de 

l'enfant. L'application de ces nouvelles démarches demande de la part des enseignants et 

des encadreurs un changement d'attitude qui ne peut s'acquérir en une seule formation. 

D'autre part, les fondements et techniques d'enseignement d'une langue seconde sont 

méconnus et confondus avec ceux de l'enseignement d'une langue maternelle, tant à 

l'oral qu'à l'écrit. 

Pour ce qui est de l'enseignement de la lecture préconisée par les nouveaux programmes, 

la démarche retenue, mettant l'accent sur l'interaction entre différentes stratégies. est à 
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l'opposé de ce qui se faisait auparavant. Là encore. une consolidation de la formation est 

nécessaire pour une meilleure compréhension et application. 

Les techniques d'évaluation formative des apprentissages passant de l'évaluation 

normative à l'évaluation critériée demandent elles aussi un complément de formation. 

Enfin, pour que les formateurs puissent intervenir de façon efficace tout au long de la 

mise en oeuvre de la réforme, une formation en supervision clinique est nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, une formation suhséquente est donc recommandée à la fois pour 

les formateurs et les enseignants. 

Cette formation doit s'accompagner d'un suivi régulier sur le terrain et d'une évaluation 

objective de l'application des programmes. 

En conclusion, la réussite de la réforme dépend de la mise en place d'un 

certain nombre de conditions minimales: 

- fournir aux équipes de rédaction des programmes et des manuels 

scolaires un minimum d'infrastructure nécessaire à leur bon 

fonctionnement ( ordinateurs + opérateurs de saisie adéquatement 

formés); 

- fournir aux 106 écoles participant à la généralisation le matériel 

nécessaire à l'application des programmes ( programmes - guides -

manuels - planches) en nombre suffisant; veiller à ce que toutes les écoles 

reçoivent à temps les documents nécessaires pour les deuxième et 

troisième trimestre; 

- créer une équipe permanente responsable du suivi de la réform e 

avec au moins un responsable par champ de formation au plan national et 

un responsable par département; prévoir une structure de communication 

fonctionnelle entre les membres de cette équipe ; 

- organiser un suivi effectif et efficace avec visite de classes sur 

le plan national et départemental . Ce suivi doit porter prioritairement sur 

les implications de l'application des nouvelles démarches et l'utilisation 

du matériel pédagogique. Débloquer à temps les fonds nécessaires; 
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- organiser un atelier de formation pour les enseignants de CI/CP 

durant le congé de février afin de consolider leurs acquis en approche 

interactive, en enseignement de la lecture et en enseignement de la langue 

seconde; 

- créer un centre de documentation permettant aux membres des 

équipes nationale et départementale de se ressourcer. 

- organiser un atelier de formation pour les encadreurs 

départementaux centré sur l'application pratique de l'approche interactive 

et la supervision pédagogique; 

- recueillir et analyser les données résultant de la première année 

d'application des nouveaux programmes dans les 106 écoles; effectuer les 

amendements nécessaires. 

)1 
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ANNEXE 

Atelier ENI-LOKOSSA du 14 au 26 octobre 1996 

Liste des encadreurs 

Nom Prénom Fonction Lieu 

Labé François pilote du P.A.P.E. INFRE. Porto- Novo 

Abissi Ferdinand directeur d'école Porto-Novo 

Aboubakary Marna inspecteur Borgou 

Adiatan Gilbert inspecteur 

Agbobatinkpo Augustin inspecteur 

Akogou Fidèle inspecteur Oueme 

Bio Nigan Issiako professeur 

Boco Adjidjatou inspecteur 

Dongbehounde Justin inspecteur DEP, évaluation 

Fan ou Romain inspecteur 

Gbenou Pierre inspecteur DEP. Porto-Novo 

Gomez Dominique parent 

Guedegbe Rémi inspecteur. second. 

Hodonou Antoinette inspecteur Atlantique 

Houedanou Raphael inspecteur 

Kpamegan Gabriel inspect.. C.S.form. INFRE. Porto-Novo 

Mamadou Idrissou Professeur EPS 

Melome Felicité respons. des éc. mat. Atlantique 

Mevo Thimothée inspecteur Abomey 

Monde Alexandre inspecteur 

Monk on Frédéric inspecteur Atlantique 

Sen ou Septime inspecteur 

Tito Albert professeur EPS 

Tognide Rufine inspecteur DEP. évaluation 

Toviakou Joseph professeur Porto-Novo 
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Annexe II 

Calendrier du 23 septembre au 19 octobre 1996 

L 23 sept M 24 sept M 25 sept J 2 6 sept V 27 sept S 28 sept D 29 sept 

Rencontre Préparati Atelier Atelier Atelier Atelier 
projet CLEF on en Forma- Forma- Forma- Forma-

équipe teurs teurs teurs teurs 
PM 

p p F F F F 

Équipe de 
prépara-
tian 

L 30 sept M 1er oct M 2 oct J 3 oct V 4oct S 5 oct D6oct 

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier 
Forma- Forma- Forma- Forma- Forma- Forma-
teurs teurs teurs teurs teurs teurs 

F F F F F F 

L 7 oct M 8 oct M9oct J 10 oct V 11 oct S 12 oct D 13 oct 

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier 
des ensei- des ensei- des ensei- des ensei- des ensei- des ensei-
gnants gnants gnants gnants gnants gnants 

E E E E E E 

L 14 oct M 15 oct M16 oct J 17 oct V 18 oct S 19 oct D 20oct 

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier de Atelier de 
des ensei- des ensei- des ensei- des ensei- suivi Suivi 
gnants gnants gnants gnants 

E E E E s s 
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ANNEXE III 

FORMATION DES FORMATEURS 
MODIFICATION DE LA PLANIFICATION 

Suite à la rentrée scolaire qui oblige certains participants à regagner leur poste pour un ou 
deux jours, une modification à l'horaire a été proposée; ainsi, la préparation personnelle 
desformateurs qui ne nécessite pas la présence simultanée de tout le J?,roupe, a été 
reportée du 4-5 octobre au 30 septembre-/ er octobre et le reste de la formation a été 
décalé de deux jours. 

Lundi 30 
8:30: Plénière 
concernant la 
planification de la 
formation des 
enseignants. 
Répartition des 
tâches parmi les 
formateurs. 

15:00 : 
Préparation de la 
formation des 
enseignants en 
équipes 

Vendredi 4 
8:30: 
MODULE 13 
L'évaluation en salle 
de classe selon les 
nouveaux 
programmes 

15:00 
MODULE 14 
Le nouveau rôle du 
formateur 

Mardi 1er 
8:30: Préparation 
de la formation 
des enseignants 
individuelle et en 
équipes 

15:00: 
Plénière: 
Harmonisation des 
contenus proposés 
par chaque équipe 

16:00: 
Ajustements par 
équipe 

Samedi 5 
8:30 
MODULE 15 
Applications 
pratiques du 
programme et 
préparation de 
leçons 
11:00 
SYNTHÈSE 
de la formation 
des formateurs 

Mercredi 2 
8:30: 
MODULE 9 
L'enseignement de 
la lecture: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

15:00: 
MODULE 9 
(suite) 

16:30: 
MODULE 10 
Présentation du 
contenu des 
programmes par 
champs 
(1 ère partie) 

Dimanche 6 

CONGÉ 

Projet Bénin MEN/INFRE-CLEF Formation des formateurs 

Jeudi 3 
8:30: 
MODULE 10 
Présentation du 
contenu des 
programmes par 
champs (2e partie) 

10:00: 
MODULE 11 
gestion des 
ressources humaines 
et matérielles: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 
15:00 
MODULE 12 
Gestion des 
groupes, du temps 
et de l'espace: 
techniques 
renouvelées de 
gestion <le classe 

Lundi 7 
9:00 
Début de la 
formation des 
enseignants à 
Lokossa 
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FORMATION DES FORMATEURS 

2e MODIFICATION DE LA PLANIFICATION 

Suite à la suspension des travaux, une deuxième modification à l'horaire a été proposée: 
tenant compte des travaux interrompus et de la décision. prise en assemblée générale. 
que tous les participants soient en mesure de former les enseignants dans tous les 
champs. 

Lundi 7 
8:30: Plénière 
Reprise des travaux; 
présentation du 
nouvel horaire et 
redistribution des 
tâches qui restent à 
faire. 
9:30 
MODULE 11 
Gestion des 
ressources 
humaines et 
matérielles: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 
15:00:MODULE 
10 
Planification de la 
présentation du 
contenu des progr. à 
Lokossa: travail en 
équipes par champ 
17:00 
Présentation de 
l'équipe de 
mathématique 

Vendredi 
11 

8:30 
MODULE 15 
Simulation EPS 
11:00 
MODULE 10 
Présentation 
EST 
lS:OO 
MODULE 14 
Le nouveau rôle du 
formateur 
17:00 
MODULE 15 
Simulations EST 

Mardi 8 
8:30: 
MODULE 9 
L'enseignement de 
la lecture: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

15:00: 
Mathématique 
Simulations par les 
participants 

17:00 
Présentations de 
l'équipe de 
français 

Samedi 12 

8:30 
SYNTHÈSE 
de la formation 
des formateurs et 
post-test 

Mercredi 9 
8:30 
Français 
Simulations par les 
participants 

11:00 
Présentations de 
l'équipe de ES 

15:00 
MODULE 12 
Gestion des 
groupes, du temps 
et de l'espace: 
techniques 
renouvelées de 
gestion de classe 
17 :OO Simulations 
ES 

Dimanche 
13 

CONGÉ 

Jeudi 10 
8:30: 
MODULE 13 
L'évaluation en salle 
de classe selon les 
nouveaux 
programmes 

11:00 
Présentations de 
l'équipe de EA 

15:00 
MODULE 15 
EA simulation par 
les participants 

17:00 
MODULE 10 
Présentation de 
l 1équipe EPS 

Lundi 14 

9:00 
Début de la 
formation des 
enseignants à 
Lokossa 
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ANNEXE V 

FORMATION SPÉCIFIQUE DES ENCADREURS 
ENI de Lokossa du 14 au 24 octobre 1 996 

salle des professeurs 

Grille horaire faisant état de la formation spécifique des encadreurs n'ayant 

pas participé en totalité à l'atelier de Porto-Novo. 

Mercredi 16 octobre L'approche interactive 
8:30 à 13:00 La lecture 

Vendredi 18 octobre Apprentissage et enseignement 
8:30 à 10:45 Utilisation d'une grille 

d'observation 

Vendredi 18 octobre Plénière de tous les formateurs 
11:00-13:00 disponibles: mise au point de la 

formation 

Lundi 21 octobre Gestion des groupes, du temps, de 
15:00-18:00 l'espace 

~Iardi 22 octobre La supervision pédagogique 
8:30-13:00 

Mercredi 2 3 octobre L'évaluation en salle de classe 
8:30-13:00 

Jeudi 24 octobre Plénière de tous les formateurs 
11 :00-13:00 Retour et bilan 
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République du Bénin 
INFRE-CLEF 

FDRMRTIDN 
à l'application des nouveauH 

programmes 

Document R: 
Formation préliminaire des formateurs 

Danièle Schaeffer Campbell 
Cotonou, Septembre 1996 
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ATELIER DE FORMATION 
DES FORMATEURS 

AVANT-PROPOS 

La réforme des programmes du primaire au Bénin entre en octobre 

1996 dans la phase 1 de sa généralisation. 

Durant l'année scolaire 1996-1997, les nouveaux pro grammes vont 

être appliqués dans 100 classes de CI et 100 classes de CP à travers 

tout le territoire béninois. 

La réussite de la réforme est tributaire de la façon dont elle va être 

appliquée dans les classes. 

À cet effet, une implication totale de tous les intervenants est 

nécessaire, et ce, à tous les niveaux. 

La présente formation a pour but de fournir les ressources et outils 

nécessaires pour faciliter cette implication. Elit! vise à parfaire che-;. 

les formateurs les habiletés et compétences requises pour une mise à 

niveau et un encadrement adéquat des enseignants concernés. 
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1.1 PROBLÉMATIQUE 

Depuis quelques années, le Bénin a entrepris une réforme des programmes scolaires du 

primaire. Cette réforme a entraîné la production de nouveau matériel didactique conforme aux 

programmes rénovés. 

Durant l'atelier qui s'est tenu à Porto-Novo du 15 juillet au 3 août 1996, ce matériel didactique 

a été finalisé en vue de la généralisation phase L en octobre 19%. 

D'autre part, les programmes et le matériel qui les accompagne ont été conçus selon une 

nouvelle approche, l'approche interactive , qui est une démarche d'apprentissage centrée sur 

l'interaction entre l'enfant et l'enseignant ainsi que sur l'interaction entre les élèves. 

L'application des nouveaux programmes, d'un nouveau matériel didactique et de l'approche 

interactive ne saurait se faire sans une solide formation des maîtres et des directeurs 

d'établissement scolaire, engagés dans la réforme. À cet effet, une formation des formateurs 

est indispensable, car la situation actuelle du Bénin est semblable à celle de la majorité des pays 

francophones où un rapport récent de la CONFEMEN 1 déplore que: 

la plupart des maîtres ne connaissent en pratique que le cours 
magistral. La recherche montre que des élèves passifs et peu 
motivés apprennent peu. Cette méthode est cependant la seule que 
la majorité des enseignants aient vu pratiquer, même si à l'école 
normale ils ont entendu parler d'autres méthodes en théorie. Ils 
n'ont été entraînés ni aux méthodes actives, ni aux méthodes 
d'enseignemeent pour les classes à fort effectif, ni aux méthodes 
à cours multiples, deux cas cependant très communs dans les PDV. 

Le présent programme est destinée à répondre aux besoins de formation permettant 

d'introduire à la fois des contenus rénovés dans une perspective d'intégration des matières et 

une relation pédagogique interactive. 

1.2 BUT DU PROGRAMME 

Le but du programme de formation des formateurs est de préparer et d'outiller ces derniers à 

former, encadrer, suivre et évaluer les enseignants concernés par la réforme du système 

éducatif. 

lcoNFEMEN, 1995, L'éducation de base: Vers une nouvelle école, Dakar, p. 17. 
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Planification des 4 semaines 

Les 4 semaines de formation sont réparties en trois étapes décrites ci-dessous: 

A- Formation des formateurs à Porto-Novo 

Al: mercredi 25 sept.-jeudi 3 octobre: 

formation des formateurs 

A2: vendredi 4, samedi 5 odobre: 

préparation individuelle des formateurs 

Le contenu de la formation des formateurs esr détaillé dans le tableau f. 

8- Formation des enseignants à Lokossa 

lundi 7-jeudi 17 octobre: 

formation de 100 enseignants de CI et de 1 OO enseignants de CP sous la responsabilité des 

formateurs. 

La formation des formateurs se poursuit sous forme d'objectivation quotidienne de leur 

pratique et de compléments d'information si nécessaire. 

C- Retour sur la îormation des enseignants et organisation du suivi à Lokossa 

vendredi 18 - samedi 19 octobre: 

mise au point sur la formation 

planification du suivi durant l'année 

mise au point de la formation des formateurs et des enseignants en vue de la 

généralisation en 1998 

Pré-test d'évaluation et d'auto-évaluation des connaissances. 

Le pré-test est présenté en annexe. 
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Tableau 1 
PROPOSITION DE RÉPARTITION HORAIRE (partie commune à 

tous les formateurs) 
Mercredi25 

8:30: INTRO
DUCTION et 
planification 

9:30: Module 1 
Enseignement, 
apprentissage et 
stratégies de 
formation: 
fondements 
théoriques 

14:45: Module 1 
application pratique 

16:45: 
ÉVALUATION 
(pré-test) 

Lundi 30 
8:30:Module 9 
L'enseignement de 
la lecture: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

14:45: 
Module 9 (suite) 

16: lS: 
Module 10 
Présentation du 
contenu des 
prograinmes par 
champs 
( l ère partie) 

Jeudi 26 

8:30: Module 2 
L'approche 
interactive: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

14:45: Module 3 
Intégration des 
matières: 
fondements 
théoriques et appli
cation pratique 

Mardi 1er 
8:30: 
Module 10 
Présentation du 
contenu des 
programmes par 
champs (2e partie) 

10:00: 
Module 11 
gestion des 
ressources humaines 
et matérielles: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 
14:45: 
MODULE 12 
Gestion des 
groupes, du temps 
et de l'espace: 
techniques 
renouvelées de 
gestion de classe 

Vendredi 
27 

8:30: Module 4 
La résolution de 
problèmes: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

11:30: Module 5 
Le nouveau rôle de 
l'enseignant: 
fondements 
théoriques et 
aoolication pratiaue 
14:45: Module 6 

La pédagogie de 
projets: fondements 

théoriques et 
application pratique 

Mercredi 2 
8:30: 
Module 13 
L'évaluation en salle 
de classe selon les 
nouveaux 
programmes 

14:45: 
Module 14 
Le nouveau rôle du 
formateur 

Samedi 28 

8:30:Module 7 
La réponse active 
non-verbale: 
fondements 
théoriques et 
application pratique 

11:30: 
Module 8 
Planification de la 
formation des 
enseignants 

Jeudi 3 
8:30 
Module 15 
Applications 
pratiques du 
programme et 
préparation de 
leçons 

14:45: 
Module lS (suite) 

16:45: 
SYNTHÈSE 
DE LA 

FORMATION 

Les vendredi 4 et samedi 5 octobre sont consacrés à la préparation individuelle directe 

des formateurs avec l'assistance du consultant. 
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Module 1 
Enseignement, apprentissage et stratégies de 

f or11iation 

1.1 Enseignement et apprentissage 

1.1. I Mise en commun des connaissances des participants 

Suffit-il d'enseigner pour que les élèves apprennent ? 

Qu'est-ce qu'enseigner ? Qu'est-ce qu'apprendre ? 

l.1.2 

Apprendre: 

Définitions 

Apprendre, c'est intégrer, assimiler, incorporer des données nouvelles à une structure 

cognitive déjà existante; 

ou plus simplement: 

apprendre, c'est acquérir et développer des connaissances et des habiletés (Legendre, 1993) 

Apprentissage: 

L'apprentissage est un processus de changement vécu par l'élève impliquant l'utilisation de ses 

ressources internes en interaction avec l'environnement (définition retenue par le Ministère de 

!'Éducation du Québec, 1986) 

Enseignement: 

L'enseignement est un processus de communication en vue de susciter l'apprentissage. 

(Legendre, 1993) 

Enseigner: 

Enseigner, c'est communiquer un ensemble organisé d'objectifs. de savoirs. d'habiletés et, ou 

de moyens et prendre les décisions qui favorisent au mieux l'apprentissage d'un sujet dans une 

situation pédagogique. (legendre, 1993) 

l .1.3 Déroulement d'une situation d'apprentissage 

Quel que soit le champ concerné, toute démarche d'apprentissage comptrend trois grandes 

phases: 

•la préparation 

•la réalisation 

•l'intégration 

Ces trois phases seront vues plus en détail dans le module 2. 
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1.2 L'enseignement stratégique 

L'enseignement stratégique parmi les approches pédagogiques (document 2) 

Le rôle de l'enseignant dans la construction du savoir 

(voir J. Tardif. Pour un enseignemenl stratégique) 

l . 3 Les apports de la psychologie cognitive 

Conception de l'enseignement 

Conception de l'apprentissage: le fonctionnement de la mémoire 

exercice pratique (document 7) 

document l: la mémoire) 

1. 4 Stratégies de formation des enseignants 

( voir documents 3 à 6) 

1.5 Exercices pratiques 

Pour l'après-midi. demander de constituer six groupes, un par champ de formation avec des 

personnes ressources du champ. 

Exercice 1: Réfléchir en équipes sur des stratégies adéquates pour présenter aux enseignants 

le contenu théorique de la formation: présenter le résultat en plénière. 

Exercice 2: En équipes. par champs de formation. préciser le contenu prioritaire de chaque 

champ, ainsi que les stratégies adéquates pour son assimilation par les enseignants. 

Documents relatifs au modulel 
Document 1 

Mémoires: 
Séquence de traitement de l'information 

stimuli 

sensoriels 

Registre 
sensoriel 

très courte 
durée 

oubli 

Mémoire à 
court terme 
{mémoire de encodage 

travail) 

± 7 items 
environ 20 
secondes 

décoda e 

oubli 
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f..NSEJGNEMENY ET APP~ENTISSAGE 

uences de la psychologie bchavioristc sur l'enseignement Innuences de la psychologie humaniste sur l'enseignement l'i 

'apprentissage 1':.ipprentiss:-igc 

ïiléepcion àe l'enseignement 
Création d'un environnement qui contraint l'a'.;~ociatinn 
srimulus-r<±ponsl'.. 
Cré:ition d'uf1 environnement qui est axé sur le 
développw1cnt de comportements. 
Création d'un environnement qui murcclk le contenu. 
Création d'un environnement qui or;:,anisc le contenu d'un 
w·~alable à un autre .... 
Création d'un environnement cœrcitif par l'enseignant. 

·r.ception de ! 'apprentissage 

L'apprentissage s'effectue par assocîat10n stimulus
réponse. 
L'apprentissage se fait essentielleuV:n~ par imitation. 

L'apprentissage se fait par approxirii;itions successives. 

1ncèrHion.du rôle. ,re l'enseignant 

L'enseignant intervient très fréquemment. 
L'enseignant est un entraîneur. 

·n~ption de l'évaluation 

Ù'évaluation est très fréquente. 
L'évaluation concerne les comportements produits. 

L'évaluation est souvent formative, parfois somrnative. 

L.a rélroaction concerne le produit cic; la performance. 

:1ception clc !';ipprenam 
L'apprenant répond aux stimuii de l"envin.JI111corncnt. 
L'aprrenaf1t est ré:.-:::if. 
L'apprenant :.i Ulic motivation contrôlée par des 
~c:11f,);._·c:;1c:11s cxtL<,;,:,1rs. 

;enccs de la p.sychologic cognitive ~ur l'enseignement et 
lrcnrissage 

1ception de l'enseignement 
Création d'un envir<.lnnen:cnt à par.ir des connaissanœs 
antérieures de l'élève. 
Création d'un environnement axe; :rnr les stratégit:-; 
cognitives et métacognitives. 
Création d'un environnement axé sur l'org;rnisation des 
connaiss:mces. 
Création d'un cnvironn"ement de tâches complètes et 
complexes. 
Création d'un ·~·nvironncmcnt cœrc1r1f. 

·.:::cption de l'appref1tissage 
L'apprentissage se fait par construc·ion gr:iduelle de1._ 
connaissances. 
L'apprentissage se L1it par la 1i;ise en rel:llion des 
connaissances antérieures et des nCiuvclles informations. 
L'apprentissage exige ] 'organisation des connaissances. 
L' apprcn tissage s'effectue à partir 'd '. 1f1chcs ,~Inhales 

,·t:ptior1 du r:ilc del 'cnseignant 
L'ensci~nanr intervient très fréqul·n;·~1cnt 
r .'en,ci~nant est \Ill entraîneur. 
L'enseignant est un médiateur entre les co11n;1is-;ances c< 

l'élève. 

Conception de l'en$eigncmcnt 
Création d'L111 environnement riche cc irès varié. 

Cré:1tion d'un environncm<.!nt axé sur la croissance 
personnelle. 
Création d'un environnement à p:1rtir des bcsnins (k 

l'él~vc. 

Création d'un environnement de tflchcs cornrlètc.:s et 

signifiantes 
Création d'un environnement libre. 

Conccrtion de l'npprentissage 
L';ipprentissagc se fait par découverte personnelle. 

L'aprrentissage se fait par découverte collective. 
L'apprentissage se fait par·cxploration. 
L'apprentissage s'effectue''à partir d'un contenu global. 

Conception du rôle de l'enseignant 
L'enseignant intavient peu fréquemment. 
L'enseignant est un animateur. 

Conception de l'évaluation 
L'évaluation est inexistante. 
La rétroaction concerne essentiellement la croissance 

personnelle 

Conception de l'apprenant 
L'apprenant c\t actif. 
L':1rprenant c!wisit lui-même les activités. 
L'aprrcnant :1 uDc motivation intérieure issue de sc.:s 

besoins de croi~;sancc pi;rsonnellc. 

Conception de l 'év:iluation 
L'évaluation est fréquente. 
L'évaluation concerne les connai~sanccs ainsi que les 
stratégies cognitives et métacognitives. 
L'évaluation est souvent fonnativc, parfois sommativc. 
La rétroaction est axée sur les stratégies utilisées. 
La rétroaction est axée sur la construction du savoir. 

Coriccrtion de_l'aprrenant 
.... L'<i1ï'ifréèï:t1tt"dia actif. 

L'apprenant est constructif. ,. 
L'apprenant a nne motivation en partie détenninée par sa 
perception de la valeur de la tâche et du contrôle qu'il 
peut avoir su: sa réussite. 

:J. ·:a rd if 'Pot..tr U...,.,1 eK ~·~'>JewJ 
s\ro..+é~ i 1~e. 
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Document 3 
Sélection des stratégies et des outils selon les savoirs 

Savoir (connaissances) 

Straté2ies Outils 
Rappeler Résumé 
lnfonner Exposé 
Communiquer Activité d'apprentissage 
Exposer Lecture 
Documenter Documentation 
Illustrer Schéma 
Interroger Comparaison 
Questionner Analogie 
~épondre Exemple 
Echanger Inventaire 

Questionnaire 
Atelier 
Discussion 
Étude de cas 
Synthèse 

Savoir-faire (habiletés) 

Stratégies Outils 
Explorer Inventaire 
Outiller Simulation 
Observer Observation en direct 
Analyser Enregistrement audiovisuel 
Çxpérimenter Grille d'observation 
Evaluer Grille d'analyse 
Renforcer Rétroaction 

Activité d':ntégration 
Grille d'évaluation 

Savoir-être (attitudes, valeurs) 

Stratéeies Outils 
Modifier Echange d'idées 
Soutenir Encadrement 
Éclairer Rétroaction 
Stimuler Journal de bord 
Commenter jeu de rôle 
Participer Référentiel 
Faire prendre conscience 

Source: Villeneuve, L.. 1994, L'encadrement du stage supervisé 

Document 4 

Sept conditions d'apprentissage chez l'adulte 
D'après Coureau ( 1993 ), sept conditions sont nécessaires pour que l'adulte apprenne: 

Un adulte apprend s'il comprend 
Un adulte apprend si la formation est en relation avec son quotidien 
Un adulte apprend s'il perçoit, comprend et accepte les objectifs de la formation 
Un adulte apprend s'il agit et s'engage 
Un adulte apprend si le formateur sait utiliser les effets de la réussite et de l'échec 
Un adulte apprend s'il se sent intégré dans un groupe 
Un adulte apprend s'il est dans un climat de participation 
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Document S 
Ce que nous retenons: 

Dans son livre les méthodes actives dans la pédaw-,gi'-' des adultes, cité par Coureau, op.cit., 

Roger Mucchielli précise ceci: Lorsque nous faisons attention. nous retenons 

approximativement: 

10% de ce que nous lisons. 

20% de ce que nous entendons, 

30% de ce que nous voyons, 

50% de ce que nous voyons et entendons en même temps, 

80% de ce que nous disons, 

90% de ce que nous disons en faisant quelque chose à proose de quoi nous réfléchissons et qui 

nous implique. 

Document 6 
Les quatre phases de l'apprentissage 

Toujours selon Coureau, op.cil., tout apprentissage passe par quatre phases: 

La phase d'incompétence inconsciente: 
La phase d'incompétence consciente: 
La phase de compétence consciente: 
La phase de compétence inconsciente: 

Je ne sais pas que je ne sais pas 
Je sais que je ne sais pas 
Je sais que je sais 
Je ne sais pas que je sais 

Dans une formation de courte durée, on ne peut atteindre le quatrième stade qui est celui de 

l'automatisation, il est donc bon de donner aux formés les outils leur permettant d'atteindre ce 

stade. 

Référence: Coureau, S.Les outils d'excellence du formateur, tome 2.ESF, Paris, 1993. 

Document 7 
La mémoire à court terme -exercice par paires 

En équipes de deux, vous essayez de mémoriser les séri~s de chiffres suivants: une personne lit 
à haute voix une seule fois les chiffres de chaque ligne. A la fin de chaque ligne, l'autre 
personne répète ce qu'elle a retenu.L'exercice s'arrête à la première erreur. 
3, 6, 7 
4, 5, 2 ,8 
6, 2, 3, L 6 
5, 2, 3, 5, 9, 1 
6, 3, 5, 9, o. 2, 8 
3, 4, 8, 0, 9, 6, 4, 2, 
6, 7. 3, 5, 4, 6, 8, 9, 0, 
2, 3, l, 6, 8, 0, 5, 9, 4, 7, 
1, 4, 6, 5, 0, 8, 7, 9, 3, 2, 5 

Quelle est la série la plus longue que vous ayez mémorisée sans erreur? 

Pouvez-vous expliquer ce résultat? 

Quelles en sont les implications pédagogiques? 
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2.1 Fondements 

Module 2 
L'approche interactive 

Dans les grands courants pédagogiques, l'approche interactive se situe dans les approches 

issues de la psychologie cognitive et du traitement de l'information. 

Tableau: les modèles d'enseignement 

2.2 Démarche 
L'approche interactive repose sur l'interaction constante entre les différents intervenants du 

milieu scolaire (élève-maître, élève-élève, groupe-élève, etc), mais aussi sur l'interaction entre 

les personnes et l'environnement, d'où l'importance de partir de la réalité de l'enfant 

Dans l'approche interactive, l'élève apprend en réalisant des tâches et l'enseignant est le soutien 

de cet apprentissage. 

Quel que soit le champ concerné, la démarche est la même et peut se résumer en trois temps: 

La préparation- la réalisation- l'intégration. 

La préparation 

La préparation sert à: 

- rattacher les nouveaux apprentissages à ce que l'enfant connaît déjà afin d'obtenir un 

apprentissage constructif et signifiant; 

- lui donner les outils nécessaires pour effectuer adéquatement son apprentissage. 

Rôle de l'enseignant: 

Durant la préparation, l'enseignant s'assure que l'enfant a les connaissances nécessaires pour 

entreprendre la démarche d'apprentissage: dans le cas contraire, il consolide ces connaissances. 

Il s'assure également que l'enfant comprend bien ce qui lui est demandé. 

La réalisation 

C'est la leçon proprement dite qui commence par une petite mise en situation pour situer le 

problème. 

Selon les champs concernés ou la complexité des notions à faire acquérir, la leçon peut 

comporter un nombre variable d'étapes, mais se termine toujours par un retour ou 

objectivation où on fait un retour sur ce qui a été appris, sur la façon dont les apprentissages 

ont été réalisés et sur les difficultés rencontrées. 

Rôle de l'enseignant: 

Durant la réalisation, l'enseignant favorise la diversité des moyens: 
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- tient compte du fait que les élèves ont différents styles d'apprentissage; 

- tient compte des élèves des extrémités: 

- rend accessible le matériel nécessaire: 

- favorise les interactions; 

- rattache les apprentissages au vécu. 

L'intégration 

L'objectivation fait le lien entre la réalisation et l'intégration. À court tenne, l'intégration se 

poursuit lors du réemploi ou réutilisation des nouvelles connaissances. Il faut cependant 

prévoir une intégration à long terme en faisant des retours périodiques afin de fixer les 

nouveaux apprentissages. 

Rôle de l'enseignant: 

Favoriser l'objectivation des savoirs (découvertes, connaissances): qu'est-ce que j'ai appris?, 

des savoir-faire (démarche, stratégies): comment je l'ai appris? des savoir-être (vécu social et 

affectif: est-ce que je vais pouvoir réutiliser mes apprentissages dans la vie courante? 

Objectiver l'atteinte des objectifs. 

Assurer un suivi: permettre d'approfondir. de consolider les cheminements des élèves. 

2.3 Principes 

L'enseignement est toujours rattaché aux connaissances antérieures. 

L'enseignement est toujours interactif, en situation de communication. 

L'enseignement est explicite: l'enfant sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. 
L'enfant acquiert des connaissances ainsi que des outils pour se les approprier 
et les développer. 

Ces outils, ce sont les stratégies qu'on apprend aux enfants. 

L'adulte montre à l'élève comment lui-même il fait pour apprendre: ainsi. si l'enfant imite, ce 

n'est pas le résultat. mais la façon dont l'adulte s'y prend pour atteindre ce résultat. Nous 

sommes en situation de résolution de problèmes. 

Traitement de l'erreur 

L'erreur n'est pas une faute. Elle fait partie du processus normal d'apprentissage.Nous 

construison à partir des erreurs. Si on étouffe l'erreur, elle va faire partie des connaissances 

préalables et réapparaître. 

2.4 Tableau comparatif des démarches en français, sciences et mathématique 
(page suivante) 
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Tableau comparatif des démarches en français, en sciences et en mathématique 

-0 

4 
~ 
C:' 

\A 
~ 

PHASES I FRANÇAIS 
PRÉPARATION 1 MISE EN SITUATION 

Rf'.ALISAT!ON 

p~n'ÉGRATION 

• Rappel du vécu et des 
connaissances antérieures 

• Intention (de 
communication , de lecture) 

• Formulation d'hypothèses 
PRA.TIQUE 

- Lecture avec réalisation 
d'une activité de 
compréhension(]c lis, je 
réagis ) 

- Expression orale 
- Expression écrite 

• Enseignement explicite 
et utilisation de diverses 
stratégies 

• Structuration 
• Objectivation 
o Réemploi 
Je reconnais 

Je réfléchis 
Je joue 

SCIENCES 
EXPLORATION 

• Perceptions initiales ou 
observation 
• Formulation d'hypothèses 
• Questions, anticipation des 
résultats 
COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DONNÉES 
• Recherche ( à partir des faits 
correspondant à son vécu, 
l'enfant cherche des réponses 
à ses questions par différents 
moyens: sondages, enquêtes, 
lecture. expérimentation) 

• Traitement de l'information 
Analyse du réel à l'aide de 
tableaux, classification, 
établissement de liens entre 
divers éléments. 

SYNTHÈSE{ ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES) 
Communication-échange 
Retour sur l'activité 
(Objectivation) 

l 
L'enfant intègre les nouvelles conn<üssances ü ce qu'il sait déjù. 

MATHÉMATIQUE 
EXPLORATION 

Je découvre 
• Perceptions initiales ou 
observation 
• Représentation concr~te 

COMPRÉHENSION DU 
PROBLÈJME 
• formulation exp li ci Il' 
• recherche de l'intention 
• identification des données 
pertinentes 
~ organisation des éléml'nts 
ci recherche de liens 
o reformulation du problème 
ÉLABORATION DE LA SOLUTION 

Je chercl1e 
Représentation du problème 
Mise en ordre des éléments 
Utilisation de différentes 
stratégies: graphique, tableau, 
érnision et vérification 
d'hypothèses, recherche d'une 
régularité,traduction par une 
phrase mathématique, etc. 
PRÉSENTATION ET ÉVALUATION 
DE LA SOLUTION: ]'expllq ue 
Décrire sa démarche de 
diverses manières ( manipul., 
dessin, termes exacts, phrase 
mathématique). Vérifier et 
rectifier s'il y a lieu la solution 

Je retiens Je joue 
.Je vais plus loin 

- -
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Module 3 
L'intégration des matières 

3.1 Définitions (voir tableau) 
L'intégration peut aller de la juxtaposition à la subordination des objectifs. Voir 
également l'intégration des démarches. 

3.2 Pluri-multidisciplinarité et interdisciplinarité 

Tableau 3 
Caractéristiques des aooroches relatives à l'integration des matieres 

APPROCHES PLURI-MULTI INTERDISCIPLINARITE 
ASPECTS DISCIPLINARITÉ 

Description 

Nature des 
objectifs poursuivis 

Planification de 
l'enseignement: 
identification des 
objectifs poursuivis 

Organisation de 
l'enseignement 

Focus de 

1 'enseignement 

Mode d'organisation de 
l'enseignement où les objectifs 
sont traités en parallèle. 

Objectifs plus limités, plus 
spécifiques, davantage de types 
intermédiaire (habituellement des 
connaissances et des techniques) 

Peut être faite au préalable( avant 
la réalisation des activités) ou 
être spontanée (en cours 
d'activité) 

A partir d'un thème ou encore 
d'un déclencheur commun (mise 
en situation), juxtaposition 
d'activités poursuivant des 
objectifs provenant de 
différentes matières. 

Vise surtout la maîtrise 

d'objectifs à plus court terme 

telles des connaissances et des 

techniques. 

Mode d'organisation de 
l'enseignement où les objectifs 
sont mis au sevice d'un plus 
grand objectif. 
Objectifs cibles plus larges, plus 
ouverts, davantage de l'ordre 
des généraux et terminaux. Les 
intermédiaires sont utilisés au 
besoin et contribuent à l'atteinte 
des objectifs généraux et 
terminaux. 
Peut être faite au préalable par 
l'enseignant, découler des 
intérêts des élèves. donc être du 
type spontanée ou encore être 
une combinaison des 2 types de 
planification. 
A partir d'un problème réel à 
résoudre, ou d'un projet à 
réaliser, il est fait appel aux 
diff érentees disciplines pour 
solutionner ce problme ou 
réaliser ce projet. chaque objectif 
constituant unjalon du "grand" 
objectif. 

Vise surtout le développement et 

la maîtrise d'objectifs à plus long 

terme telles les habiletés et les 

attitudes. 
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Impact sur Conduit à l'acquisition de Conduit au développement 

11 apprentissage connaissances techniques et d'attitudes et d'habiletés plus 

habiletés simples, telles complexes, tant intellectuelles 

mémoriser, reproduire, qu'affectives, telles évaluer, 

classifier. critiquer, analyser, inventer, 

travailler en équipe. Conduit à 

une plus grande intégration des 

connaissances acquises. 

Source: MEQ,Québec, 1986, L'intégrationdes matières au primaire, p.25 

3.3 Démarche d'intégration des matières 

Tableau 4 

Démarche de familiarisation avec l'intégration des matières 

1 . Identifi
cation des 
intérêts 
et préoccupa

tions des 
élèves 

2. Identifi
cation des 
apprentis
sages à 
réaliser pour 
un degré 
donné, une 
étape donnée 

3. 
1 dentif ication 
des secteurs 
d'intérêt de 
l'enseignant 

4. Identifi
cation des 
ressources 
matérielles, 
documentaires 
ou humaines 
en rapport 
avec un sujet 
d'étude 

5. Choix d'un thème -d'un (des) problème(s) à 
solutionner ou d'un projet à réaliser 

Identification des objectifs d'apprentissage 
visés (reliés au différentes matières) 

Source: MEQ,Québec, 1986, L'intégraJiondes matières au primaire, p.56 

3.3 Avantages, limites et exigences de l'intégration des matières 

(voir tableau: Avantages, exigences et limites de l'intégration des matières en regard 

de l'ensei{?nant et de l'élève) 
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TABLEAU 2 
47. 

A V A N T A G E S 

- -

AVANTAGES, EXIGENCES ET LIMITES 
DE L'INTÉGRATION DES lo\6.TIÈRES 
EN REGARD DE L'APPRENTISSAGE 
ET DE L'ENSEIGNEMENT 

L 1 M 1 T E S 

L'INTEGRATION DES MATIERES .... L'INTEGRATION DES MATIERES 

E X l G E N C E S 

- -L'INTEGRATION OES Mf\T!ERF.S 

1. L'APPRENTISSAGE 1 · .. AIDE A CONTEXTER LES A~PRENTISSAGES, LEUR DONNE 
& OU SENS, UNE RAISON D'ETRE, L'ENFANT SAIT POUR-

. .. N'ELIMINE PAS LE BESOIN DE "SITUA- ... EXIG( DES HABILETÉS À TROUVER DES 
TION PLAQUÉE" POUR DÉVELOPPER LA "CONTEXTES" OU "DÉCLENCHEURS" RE-

• 

L'ENSEIGNEMENT l QUOI IL RÉALISE TELLE ACTIVITÉ. 

-.t.. 
~ 

m m 
(/) 
-1 

~ 
)> 

ç: 
O:J 
ï m 
(') 
0 
~ 

. .. AIDE L'ENFANT A VOIR LA PROGRESSION, LA SUITE 
LOG !QUE DANS SES APPRENT 1 SSAGE S, REIJD L'ENFANT 
PLUS CONSCIENT DES APPRENTISSAGES QU'IL 
REALISE. 

•.. FACILITE L'INTEGRATION DE L'APPRENTISSAGE PARCE 
QUE FAVORISE LA COMPREHENSIOU ET LE TRANSFERT 
ENTRE LES OBJECTIFS DE DEUX MATl~RES OU PLUS. 

... PERMET UNE ECONOMIE DE TEMPS AU NIVEAU DE LA 
RÉALISATION DES ACTIVITÉS, EX. À PARTIR D'UN . - . 
MEME THEME, OU D'UN MtME PROJET PERMET DE TRA-
VAILLER PLUSIEURS KA.TIERES (PLUSIEURS OBJECTIFS). 

- - . MAITRISE OE TECHNIQUES OU JOIGNANT LES INTERETS fllS EN-- -ACQUERIR CERTAINES CONUAISSANCES FANTS, LEUR NIVEAU DE DEVELOPPE-- -SPECIFIQUES OU ENCORE PERMETTRE A - - . L'ENSEIGNANT ET A CERTAINS ELEVES 
DE "DECOMPRESSER". 

- -... LE MATERIEL DIDACTIQUE ADAPTE AUX 
EXIGENCES DE L'INTÉGRATION DES 
MATIERES EST RARE SINON 
ltJEXISTANT. 

... ENTRAINE BEAUCOUP D'INTÉRÊTS DE 
QUESTIONS, DE RELANCE, D'OU UNE 
CERTAINE DIFFICULTÉS À 'LIMITER" 
OU RESTRE!tlDRE LE THEME OU 
PRO.JET. 

.. CETTE ECONOMIE DE TEMPS AU NIVEAU - -DE LA REALISAT!Ott DES ACTIVITES 
PROVIENT DE L'INVESTISSEMENT FAIT 
AU NIVEAU DE LA PLANFICATION. 

MENT . 

. .. EXIGE UNE BONNE CONUAISSANCE DE 
CHAQUE PROGRAM11E ll'ETUDES, I.E. 
LES OBJECTIFS POURSUIVIS, LA DE
MARCHE DISCIPLINAIRE, LES ÉLÉMENT) 
INDICATEURS D'APPRENTISSAGE, LES 
ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À CE PROGRAMME 
ou CETTE D 1 se I PLI NE. ETC. 

. .. EX 1 GE UNE BON NE COllfl A 1 SS ANCE DE S 
OBJECTIFS PRESCRIT~ ~CU~ "SON - -GROUPE D'AGE" ET POUR LES AtJNEE S - - -PRECEDENTE ET POSTERIEURE AFIN 
D'ADAPTER LES EXIGENCES AUX CARAC-- - -TERISTIQUES ùES ELEVES. 

. •. EXIGE UN IMPORTANT INVESTISSEMENT 
DE TEMPS AU NIVEAU DE LA PLANIFI
CATION, DE LA RECHERCHE OU FABRI
CATION DE MATERIEL DIDACTIQLE AP
PROPRIÉ. 

-
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ENOOCES 
THEMES 

1. L'APPRENTISSAGE 
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l'EHSEIGHEHEHT 

• °' m 
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AVANTAGES, EXIGENCES ET LIMITES 
DE L'INTÉGRATION DES MATIÈRES 
EN REGARD DE L'APPRENTISSAGE 
ET DE L'ENSEIGNEMENT 

A V A N T A G E S 

L'INTEGRATION DES MATIERES .... 

... FACILITE CHEZ L'ELEVE LE OEVELùPPEMENT DES 
HABILETES DE BASE LORSQUE LIT !LI SEE POUR LA - -REALISATION DE PROJETS OO LA RESOLUT!Oll DE - . PROBLEMES PROVENANT OU RfEL, EX.: t-ETHOOE DE 

. -
TRAVAIL, CAPACITE D'ANALYSE, SYNTHESE, - -
CREATIVITE. 

... FAVORISE UNE IMPLICATION PLUS GRANDE DE L'ELEVE 
DANS SON APPRENTISSAGE, EX.: LORS D'UNE PLAN!-- - - -FICAT!ON SPONTANEE, L'ELEVE FOURNIT LES PROBLEMES 
À RÉSOUDRE, LES QUESTIONS À TRAITER, ETC. OU - -ENCORE, AU ~MENT DE LA RESOLUTION DE PROBLEMES 
ŒJ LORS DE LA RÉALISATION DE PROJET5, L'ENFANT 
FAIT DES RECHERCHES, APPORTE DU MATERIEL, COMMU
NIQLI: DES DECOUVERTES, ETC. 

•.• LUI PERMET DE DEMEURER ÊVEILLÉ, INTERESSE, OUVERT, 
DONC DE POURSUIVRE SES APPRENTISSAGES. 

..• FACILITE L'ACCES A D'AUTRES RESSOURCES, DONT 
CELLES DES ENFANTS, EX.: L'ENFANT MOTIVÉ.PAR UN 
THÈME ŒJ UN PROJET DEVIENT SOUVENT UNE RESSOURCE 
POUR SES ~AIRS, IL FAIT DES RECHERCHES, TROUVE OU 
MATERIEL, IHPLI~µE SES PARENTS, ETC. 

L I M 1 T E S 

L'INTÉGRATIOU DES MATIÈRES 

- - - - -
.. 

E X 1 G E N C E S 

L'INTÉGRATION DES MATIERES 

... EXIGE POUR L'EHSFIGNANT D'AVOIR 
OCS "INTENTIONS" CLAIRES I.E. A~OI• 
CLAIREl'ENT IDENTIFIE LES OBJECTIF) 
QU'IL DESIRE VOIR ATTEINDRE POUR 1i 

ENFANTS. 

• • • EX 1 GE DE D 1 SPOSER DES GR! L LES 
D'OBSERVATION APPROPRIEES POUR 
JUGER DE LA MAITR!Sl DES HABILETf: 
DE BASE. 

' 

-
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TABLEAU 3 

AVANTAGES, EXIGEl-ICES ET LIMITES 

DE L' lt./TÉGRA.TICN DES Mt\TIË.RES 

EN REGARD DE L'EIJSEIGIWIT 

ET DE L'Ëù:VE 

A V A 11 T A G E S 

L'llHËGRATION DES l·\ATIË11ES 

EST Ell ACCORD, Eli HARHJtJIE AVEC LE PPOCESSUS 
f;,",TUREL D'APPREIJT!SSAGE. L'ENFAJIT, DAJIS SOtl 
QLDTIDIEll, IJ'APPREIID PAS DE FACOIJ ~'ORCELÉE. 
1:... f1PPREl/D Er! FAISAIIT DES LIEIJS, Ell EXPLORAllT 
LES DIVERSES FACETIES DE LA REALITÉ. 

AIDER A fDT!VER L 'ENFAllT PLUS LEIJT OU L 'EIJFA!fî 
Er; DIFFICULE. 

L 1 M 1 T E S 

L'ltfTËGRATIOll DES t-\t..TIËRES 

tlE PEUT ASSURER À ELLE SEULE, 
LA RESOLUTIOIJ DES PROBLÈ'ES 
DE L' EIJFAlfî EN Dl FF ICULTË. 

- - - - -
... J • 

E Y 1 G E N C E S 

L' 11/TÉGRATIŒl Œ.S M<'ITl~RES 

EXIGE SCXJPLESSE, FLEXIBILITt OU 
L'ENSEIGIWIT DANS SES IITTERVEN-
TI ars CCJ>PTE TETU DE LA STll UL.A T mi 
OO'HITRA.ltiE LA Rio-ESSE ET LA DIVER
S !TÉ DES s 1 TUA Tl ms D. APPRENT 1 SSAGE' 

-
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TABLEAIJ 3 

AVANTAGES, EXIGENCES ET LIMITES 

DE L' IITT(GMTIOO DES MATIËRES 

rn REGARD DE L, EflSE 1 Gr wrr 
ET DE L' ËLËVE 

-

A V /, rr T A G E s LIMITES 

L'l!HËGRAT!ON DES MATIË.nES 

PEPJlET À L'EMSEIGrWIT D'EXPERlf1ErfTER DIVERSES 
FACETIES DE SOll RÔLE 001-IT CELLES DE r1rn[UR DE 
JEU, ORGNJISATECJP., Nllttl\TEUR, AGEIIT DE LIA!SOO, 
ETC. 

LUI PER/IET DE F:'11TIR DE SES lr/TERETS, DE LES 
vl'•'RE, DE LES CO'TUHQUER AUX EtJFANTS. 

LUI FERllET DE ~C:IELOPPER DES Hl\BILETES ~Il 
N: ll·V\TlCK/. 

DECLEflCHE L' ltlTERËT, L.A ~'OTIVATIOtl ET L.A 
PARTICIPATIOfl DES JEUNES D'OU FACILITE 
L' Er ISE l Gtl81ENT. 

••• FA'IORISE UNE t·l:ILLEURE caMJNICATICXJ, DE 
· t El LLEURES RELA Tl O! lS ENTRE L 'ELË:VE ET 

SES PAIRS, ET L'Ëlt'IE ET L'EflSEIG~WIT, 
r lOT M'f·EITT DANS LE CADRE DE PROJETS RE -
JO l GNANT LES INTERËTS DE CHACUU. EX, : 
EllTRAIDE, PP.RTAGE DES RESPOMSl\BILITES, 
ETC. 

L' 11/TËGRAT!Otl DES MATIËRES 

. , 

- - - - -

E X 1 G E N C E S 

L'IrfTËGRATIOO ŒS MATIËRES 

EX l GE LX~ ..\TI 1 TUDE. DEMXRA Tl QUE, 
D'Œ.NERTURE FACE A L'Ëù:VE, A 
SES ltffËRtTS, SES BESOINS, SES 
GU:STI OOS . 

EXIGE POF L'EtlSEIGllANT D'AVOIR 
IDEt<TlFIE SES lNTERtTS, D'EN 
AVOIR DË\'ELOPPË (AVOIR DJELCVE 
0-0SE A <'UIVEST!R)) AUPRËS DES 
ENFNITS). 

EXIGE DE ~VELOPPER DE L.A CRËA
TIVITË POJR LES t-Y\T!ËRES ()JI 
SOOT t1JltlS «a:ûît.ES» PAR L'Erl
SEIGIWIT. 

EXIGE L'ŒJVERTURE A L''JTILISATlm, 
EN CLASSE, DE RESSCA..OCES AUTRES 
GU: LES SIEl'l'lES. 

Wf'L!G.UE lJ~E PRËOCCUPATJQN, lJ~ 
coosc 1 El lCE DE LI WPORT N.CE DE LA 
RELATIOO Slf\ LE REND8'ENT SCOLAIRE.. 

- -
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Module 4 
La résolution de problèmes 

(module traité par les responsables de l'équipe de mathématique) 

Plan suggéré 

4.1 Mise en situation par un cas concret 

4.2 Théorie: 

Présentation de la démarche de résolution de problèmes 

Les étapes: 

- comprendre le problème 

- élaborer un plan 

- exécuter le plan 

- analyser la solution 

- réinvestir 

La démarche de résolution de problèmes ne concerne-telle que la 

mathématique? 

4.3 Problème ou exercice? 

4.4 Application pratique 

Documents de référence suggérés: 
FLG 3, guide de l'enseignant ( introduction,p.V à IX) 

Tandem 1 et 2, guide de l'enseignant 

Tardif,J., Pour un enseignement stratégique, chapitre IV: résolution de 

problèmes et transfert (p.217-291) 

hMlr J + 

/l./. 
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Module 5 
Le nouveau rôle de l'enseignant 

5.1 Dépouillement des réponses au questionnaire préliminaire: 

Quelles sont les trois principales qualités d'un bon enseignant? 

Réponses des stagiaires: 

Les réponses les plus fréquentes sont les suivantes, par odre d'importance: 

RÉPONSE NOMBRE DE MENTIONS 

animateur: 

guide: 

cultivé: 

ouverture d'esprit: 

facilitateur: 

compétence: 

14 

8 

8 

6 

6 

6 

conscience professionnelle: 6 

maîtrise du contenu: 6 

méthodologie: 5 

organisateur: 5 

évaluateur: 4 

qui sait se remettre en cause: 4 

5.1 Passage d'un enseignement traditionnel à un enseignement interactif 

(document p. 30) 

Dans l'enseignement interactif, l'enseignant n'est plus celui qui transmet le savoir, mais 

plutôt celui qui permet de gérer le savoir, qui aide à apprendre, pas seulement une élite. mais 

tous les élèves. 

5.2 La motivation scolaire 

5.3 Le traitement de l'erreur 

5.4 Synthèse: le nouveau rôle de l'enseignant: 

applications concrètes en situation de classe; réflexion sur la façon de faciliter l'acquisition de 

ces nouvelles habiletés par les enseignants. 

47 
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Activités en sous-groupes: 

Chaque sous-groupe traitera une des questions suivantes: 

Vous êtes le formateur d'un groupe d'enseignants: trouvez une activité qui permet à 

l'enseignant d'améliorer sa capacité à: 

1. ... animer 

2 .... faciliter les apprentissages 

3 .... susciter les questions des élèves 

4 .... susciter l'activité des enfants 

5 .... être innovateur. créateur 

6 .... utiliser les ressources humaines et matérielles du milieu 

7 .... motiver les enfants 

8 .... augmenter sa culture générale ou professionnelle; 

planifiez cette activité. 
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1.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

À la fin de ce programme, les participants devraient être en mesure: 

de comprendre les changements apportés aux programmes; 

d'utiliser l'approche interactive et les démarches pédagogiques connexes: 

démarche de résolution de problèmes, pédagogie de projet, méthode de réponse 

active non-verbale; 

d'appliquer l'intégration des savoirs et des matières introduite dans les 

nouveaux programmes; 

de se familiariser avec le matériel didactique et avec son exploitation en salle de 

classe; 

d'exécuter sous forme de micro-enseignement des sujets d'étude dans les six 

champs de formation pour le CI et le CP; 

d'utiliser des techniques de formation des maîtres en simulation et sur le terrain; 

de s'adapter au nouveau rôle de fom1ateur incluant l'évaluation de la formation; 

de recueillir des données sur la formation effectuée sur le terrain; 

d'évaluer la formation sur le terrain en vue d'amender le programme de 

formation pour l'année l 996-1997 et pour la généralisation, phase II, en 

octobre 1998. 

1.4 PARTICIPANTS 

La formation est destinée aux inspecteurs, conseillers pédagogiques et formateurs qui devront 

former les utilisateurs des nouveaux programmes, des nouvelles approches pédagogiques et du 

matériel didactique correspondant. Leur nombre est évalué à vingt personnes afin de pouvoir 

encadrer trois cents enseignants et directeurs sur une base de 1 formateur pour quinze 

personnes. 
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1.5 CONTENUS DE FORMATION 

Les contenus de formation comprennent un tronc commun concernant les stratégies 

d'implantation des nouveaux programmes et les implication au niveau de la pédagogie générale. 

Ce tronc commun est suivi de contenus plus spécifiques à chaque champ de formation. Les 

contenus sont détaillés dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tronc commun 

Tableau 1 
Contenus de formation 

Nouveaux programmes d'étude 
Composantes des différents champs 
Intégration des savoirs et des matières 
Nouvelles démarches pédagogiques 

(approche interactive, résolution de problèmes, pédagogie de projets, réponse active 
non-verbale) 
Nouvelles attitudes du fom1ateur 
Matériel didactique (guide, manuel, cahier) 
Matériel d'appoint 
Gestion du temps 
Gestion de l'espace 
Gestion des groupes 
Plan de fonnation pour la démultiplication 

Education physique et sportive 
Organisation de la classe 
Organisation de ! 'espace 
Différentes étapes d'une séance d'E.P.S. 
Conduite d'une séance d'E.P.S. 

Education scientifique et technologique 
Organisation générale du champ 
(configuration, structure des modules) 
Les principes généraux qui régissent les programmes 

(objectifs, principes de l'intégration des savoirs, intégration des modules, allègement 
des programmes, contraintes horaires) 
Éléments d'ordre pédagogique 
(méthodologie scientifique, résolution de problèmes, l'organisation d'enquêtes, le 
travail individuel et en groupe) 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant(e) 

Projet Bénin MEN/INFRE-CLEF Formation des formateun 2'1 septembre 1'19& page 6 
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Education sociale 
Organisation générale du champ 

(configuration, structure des modules) 
Les principes généraux qui régissent les programmes 

(objectifs, principes de l'intégration des savoirs, intégration des modules, allègement 
des programmes, contraintes horaires) 
Éléments d'ordre pédagogique 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant( e) 

Français 
- Composantes du champ 

- Principes généraux 
- Démarche pédagogique (RANV, apprentissage accéléré du langage, approche 

interactive appliquée au français) 
- Stratégies et techniques 
- Nouvelles attitudes de l'enseignant(e) 
- Préparation de la classe 
- Conseils pratiques 

Education Artistique 
Composantes du champ 
Principes généraux 
Démarche pédagogique 
Méthode d'évaluation 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant(e) 
Préparation de la classe 
Conseils pratiques 

Mathématique 
Composantes du champ 
Principes généraux 
Démarche pédagogique (résolution de problèmes) 
Méthode d'évaluation 
Stratégies et techniques pour réaliser un séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant(e) 
Conseils pratiques 

1.6 STRATÉGIE DE FORMATION 

La stratégie privilégiée durant la formation est celle de l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire 

l'intégration permanente de la théorie et de la pratique en situation concrète. Cette stratégie 

devrait permettre aux formateurs de poursuivre la formation des enseignants de façon 

modulaire durant le reste de l'année scolaire 1996-1997 et lors de la généralisation phase Il. 
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Plus spécifiquement, la formation est répartie en trois temps: 

1) 

2) 

une étape de formation théorique des formateurs (une semaine}: 

une étape de formation des enseignanl"> (deux semaines); 

3) une étape de retour. d'évaluation et de programmation des formations 

ultérieures (deux jours). 

1.7 PLANIFICATION DE LA FORMATION 

l) Durée - Dates 

La durée totale prévue est de quatre semaines allant du 23 septembre 1996 au 19 octobre 1996. 

2) Lieu 

Les deux premières semaines se déroulent au CECAF de Porto-Novo et les deux semaines de 

formation des enseignants à l'ENI de Lokossa. 

3) 

4) 

Matériel 

Les nouveaux programmes de CI et de CP pour les six champs de formation : 

ES, EST, EPS. EA, MATHÉMATIQUE et FRANÇAIS. 

Les guides du maître pour tous les champs ci-dessus mentionnés. 

Les manuels de l'élève et cahier d'activités pour les champs de formation 

mathématique et français. 

Si la totalité du matériel n'est pas disponible, des tirés à part devront être mis à 

la disposition des participants. 

Du matériel pédagogique complémentaire sera fabriqué sur place par les 

participants (pancartes, illustrations. matériel de manipulation, etc.). Il faudrait 

donc prévoir des ciseaux, de la colle, de grandes feuilles de papier et des 

cartons en quantité suffisante. 

Nombre de participants 

Une vingtaine de personnes constituent le noyau des formateurs; des observateurs 

(représentants des parents, cadres nationaux) peuvent se joindre au groupe. 
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1.8 SUIVI ET ÉVALUATION 

À court terme : 

Observation du déroulement de la formation. 

Évaluation de la formation des maîtres. 

Cueillette de données en vue de la poursuite du programme et de la préparation 

d'un programme de formation pour la généralisation phase II. 

Préparation de la poursuite du programme durant l'année. 

L'évaluation de la formation portera à la fois sur la théorie et la pratique sous 

forme de recherche-action entraînant des réajustements immédiats; elle portera 

notamment sur les connaissances, habiletés et attitudes des participants. 

À long terme : 

Planification de la formation des formateurs en vue de la généralisation phase II 

(octobre 1998). 

Planification du programme de formation des formateurs non inclus dans le 

présent programme; 

Planification du programme de formation des enseignants et des directeurs 

d'établissements scolaires (environ 7 000 personnes). 

Projet Bénin MEN/INFRE-CLEF Formation des formateurs 29 septembre llJIJ& page 9 
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Introduction et planification 

Introduction 

P1·ésentation des participants 

Attentes des participants 

Présentation du but et des objectifs de l'atelier 

BUT DE L'ATELIER 
Le but de l'atelier de formation des formateurs est de préparer et d'outiller ces derniers à 

former, encadrer, suivre et évaluer les enseignants concernés par la réforme du système 

éducatif sous trois aspects principaux: 

l'approche interactive et les approches connexes; 

l'application des nouveaux programmes; 

l'utilisation des nouveaux guides et manuels. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
À la fin de cet atelier, les participants devraient être en mesure: 

de comprendre les changements apportés aux programmes; 

d'utiliser l'approche interactive et les démarches pédagogiques connexes: 

démarche de résolution de problèmes, pédagogie de projet, méthode de 

réponse active non-verbale; 

d'appliquer l'intégration des savoirs et des matières introduite dans les 

nouveaux programmes; 

d'être familiarisés avec le nouveau matériel didactique et avec son exploitation 

en salle de classe; 

d'exécuter sous forme de micro-enseignement des sujets d'étude dans les 

six champs de formation pour le CI et le CP; 

d'utiliser des techniques de formation des maîtres en simulation et sur le 

terrain; 

de s'adapter au nouveau rôle de formateur incluant l'évaluation de la 

formation; 

de recueillir des données sur la formation effectuée sur le terrain; 

d'évaluer la formation sur le terrain en vue d'amender le programme de 

formation pour l'année 1996-1997 et pour la généralisation, phase Il, en 

octobre 1998. 
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L'approche interactive et l'enseignement traditionnel 

Eléments de comparaison Approche interactive Enseh~nement traditionnel 
La réussite se concrétise par une amélioration, un de meilleures notes que .. 

celles des autres progres 
Ce qui est valorisé l'effort, le fait d'apprendre sa capacité par rapport à 

celle des autres 
La satisfaction est due au défi relevé, à l'effort au fait d'avoir mieux réussi 

que les autres 
L'enseignant est préoccupé 
par les processus cognitifs et 

métacognitifs 
le rendement des élèves 

La rétribution attendue apprendre quelque chose de de bonnes notes une 
nouveau performance supérieure à 

celle des autres 
L'erreur, c'est une partie essentielle de une source d'anxiété et de 

l'apprentissage dévalorisation 
Le but de l'effort, c'est apprendre quelque chose de de bonnes notes 

nouveau 
-----d'apres Ames et Arche-rs, Achievement goals in classrooms. 

.J\ 
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Module 6 
La pédagogie de projets 

6.1. Qu'est-ce que la pédagogie de projets? 

6.2 Observation et analyse d'un projet d'intégration des matières 

Document p.32-36: "Sur le chernin de l'école'', un exemple Je projet d'intégration des 

matières au CP 

6.3 Conception et réalisation d'un projet d'intégration des matières. 

Adaptation du projet "Sur le chemin de l'école "au contexte béninois 

travail en équipes suivi d'un plénière. 

Les équipes sont constituées par champ de formation. 

Consigne pour les équipes: 

Comment peut-on modifier les acivités relatives au champ pour les rendre conformes au 

champ? (vérifier les objectifs, les activités) 
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. .. 

PLANIFICATION DE CLASSE: 
TITRE: Sur le chemin de 

-

2e année! 
l'école 

32. 

INTENTIONS PEDAGOGIQUES:Oéveloµper chez l'élève les habilités sui-
vantes: 

Sciences humaines: 

1. Etre capable de parler des biens et des services offerts dans 
son milieu local restreint. (3.1) 

2. Sur le terrain et à l'aide d'un plan ou d'une ...:arte, décrire 
l'itinéraire à suivre, dans son fllilieu local 1-1our aller d'un 
lieu à un autre. (1.3) 

3. Identifier des éléments physiques et humains rle son milieu lo
cal. (1.1) 

Français: 

ORAL: 
1. Informer sur un objet 

2. Demander des informations ... (poser des questions et informer). 

LECTURE: 
1. Trouver dans un texte les renseignements pour réaliser un des

sin. 

2. Associer chaque partie d'un texte au bon dessin. 

3. Exécuter des consignes pour fabriquer un objet à partir de la 
lecture d'un texte. 

BEST AVAILABLE COPY 

.. 
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33. 
ECRITURE: 

1. Transformer un texte rnur 10 r~ndre plus conforme â son but d'é

criture. 

2. Composer une affiche pour informer. 

Mathématique: 

GEOMETRIE: 

1. Identifier chacun rles constituants rle l'espace: solide, surfa-

ce, ligne, point. 

2. Etahlir une classification des solides. 

ME SURE: 

Estimer et rnec;urer la longuf'tir rl'un ohjet en centimètres et en 

décimètres. 

ENSEMRLES ET R~LATIONS: 

Construire 11n enc;emhle rt Pnoncer le critère d'appartenance de 

cet ensel'lhlr>. 

OPERATION: 
Savoir quanrl et comment 0ffect11er l'arirlition. 

DUREE OU PROJET: 

DECLENCHEllR 

2 a 3 semaines 

Discussion en groupe 
(Voir ri c t i v i té l ) 

BEST AVAILABLE COPY 

~ 
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34. -!JEROULEMENT: 

PRINCIPALES ACTIVITES: 

Activité l: (en équipe) 

Informer ses camarades sur ce qu'on observe en se rendant à l 'é
cole: éléments naturels, hâtirnents commerciaux, résidences, etc. 

(se. humaines, français oral) 

Dresser une liste au tableou d classifier (math. enseribles). 

"Est-ce que nous avons inscrit dans le sous-ensemble des services 

tous ceux qui sont situés près de l'école?" 

Sortie dans le milieu pour vérifier. 

Acti V ité 2: 

Enquête: "Quelles informations .iimer·;iit-on possér1t·~· sur certains de 

ces services?" 

Préparer avec les enfants quelques quPstions. Ex.: Ce service 

existait-il qu<\nci ries parents avaient mon âge? Qui paye rour ce 

servi ce? Est-ce qu'on prut i nv i tt>r une personne pour en parler? 

etc. 

Les enfants mènent l 'rnqurtr Juprrs de leurs pctr0nts et/ou auprès 

de personnes travaillant à ces services. (français oral, lectu-

re, écriture, discours infonnntif) 

Affiche: "Les informations rerneillies, qui pourraient-elles inté

resser? Les élèves de l'école? Les puents? No<; corres

µonr1ants7" rn {•quip!•, \1r·{•p1trdtion <i',JttiltlPS, illuc;trJ

tions, une ou dP1Jx pt1rdSPS pour inciter à utiliser ce ser

vice ou à rPSJlf'ctt>r Li proprif>ti; Pt le pt>r".onn0l des ser-

vices. (franç<1is rli·,courc, incitatif, drts plastiques) 
/ 

BEST AVAILABLE COPY 
e;q 
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35. 
Ec.ritun': f(r•111er·cier lPc, 11er·r,nnrir><; 'ltJi no11<; ont reçus: Invitation 

d'un "conférencie1·". Autr·es ... 

Acti V ité 3: 

,Jeu Qui suis-je? (français écriture, lecture) 

Chaque élève transforme 11n texte (préparé par l 'ensei

gn,rnt) en ajout.rnt et en remplaçant des mots pour décrire 

le trajet riu'il fait pour se rendre à l'école. (Lexique

orthographr, sc. hum.) 

Lecture individuelle et inférences. 

Activité 4: 

Dessin a compléter: Pour montrer~ ses parents ce qu'on peut voir 
rle L1 fenêtre de la classe. Il s'agit pour 

l'enfant cie compléter une illustration en 

rloc;sinant les ~léments décrits dans un texte. 

(Français lecture, sciences humaines, arts 
plastique<;) 

Activité 5: 

"La maquette de l'école et des eriviron2" 

Fabrication collective - Elle servira à jouer à la circulation avec 

nos petites illltOS et cWC'C nos petite; personnages. 

Fabrication de solirles, (cylindres, cônes, cubes, pyramides, 

prismes) à p,~rt i r rlt> form0c; tr0c0ec; riue l'enfant rlécoupe et 

assemble en 11tilis(lnt une mnrctle .1 ~.uivre écrite. (Lecture, 

géométrie, mesure). 

BEST AVAILABLE COPY 
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36. 

Classification des solides constr·uits pour représenter nos habi-

tations et les services. En nommer les propriétés: nombres d'a-

rêtes, de sommets, rie taces. Comparer, nommer les diffêrences

ressemblances. Former· des ensembles. Placer les éléments dans 

des courbes fermées ayant une région commun~. rtc. (Ensembles) 

Décorer et assembler les solides pour représenter sa maison et 

les habitations près de l'école. (Arts plastiques, techniques: 

pliage-façonnage, collage). 

Portes, fenêtres, cheminées, numerus c1v1ques, etc. De nombreux 

problèmes portant sur le nombre rl'éléments, les quantités requi-

ses, l'ordre ries numéros sont à exploiter. (Math, opération) 

Placer les constructions soit sur un carton, ou un drap, ou à 

l'envers d'un grand tdpis sur· lequel le plan rlu milieu local est 

tracé. (On peut évidemment le tracer avec les enfants.) Jeu de 

facteur: consiste à aller por·ter les lettre·) aux bons enrlroits. 

(Lecture, écriture,•;(,. h11111., n1rn1f.1-.1tion) (11", 1·rlft1r1t 0
, {•(Jivcnt 

les adresses sur des env•_> l oppes). 

Jeu avec les autos: consiste <l fdire ecrin· dt>s itinéraires sur 

des cartes. Les joueurs pi gent chacun une C·l' te Pt réalisent les 

consignes, en dép:açant les <11Jtos ou lPs peti[S personnages. 

COMMENTAIRES DE L' ENSE IliNAN1f:.: 

"C'est très intéressant à vivre". loutdois, 1t: vécu est difficile 

à décrire avec des mots en quclqu1;s parws ... ". 

BEST AVAILABLE COPY 

01 
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Module 7 
La réponse active non verbale 

(Module présenté par monsieur David Cross) 

7.1 Fondements 

7 .2 Contenu notionnel 

7.3 Stratégies d'enseignement/apprentissage 

7.4 Déroulement d 1une leçon 

7.5 Stratégie de présentation aux enseignants 

Document à consulter: 

- Le français au CI, guide du maître accompagnant les nouveaux 

programmes (MEN, Bénin) 
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Module 8 
Planification de la formation des enseignants 

Au dedans de son âme chacun possède la 

puissance du sauoir ainsi que l'organe au moyen 

duquel chacun acquiert l'instruction. 

Platon 

La planification se fait en collaboration avec les encadreurs, réunis en équipes par champs 

de formation et porte sur les points suivants: 

• Objectifs 

• Contenu 

• Stratégies 

• Lieux 

• Dates 

• Participants 

• Partage des tâches 

• Évaluation 

Cette planification aboutira sur la spécification des tâches de chaque 

intervenant et sur la composition de la grille horaire de la formation. 

N.B. Pour la grille-horaire, voir le document B: Formation des 

enseignants 
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Module 9 
L'enseignement de la lecture 

9.1 Théorie: Bref aperçu des modèles d'enseignement de la lecture: de 

l'enseignement traditionnel à l'approche interactive (document p.40: quelques 

définitions de l'acte de lire) 

9.2 L'approche interactive en lecture (document pages 41 à 44) 

9.3 Une leçon de lecture en langue étrangère selon l'approche interactive 

(document p.45-46) 

9.4 Le déroulement d'une leçon (document page 47) 

9.5 La compréhension 

9.6 La lecture silencieuse 

9.7 Les stratégies de lecture 

9.8 L'évaluation de la compréhension et de la lecture silencieuse au CI/CP 
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Quelques définitions de l'acte de lire 

« Lire, c'est, devant un signe écrit, retrouver 
sa sonorisation» Borel-Maisonny , 1949 

«Lire oralement, c'est devant un signe écrit 
retrouver sa sonorisation porteuse de sens » 

Borel-Maisonny , 1960 

«Lire, c'est dans une situation de 
communication différée, tenir le rôle de 
récepteur » Charmeux, 197 5 

«Lire, c'est à la fois décoder et comprendre ... 
et contrôler son activité» Chauveau, 1993 

«La lecture est à la fois décodage, 
compréhension et capacité de gestion de son 
activité en fonction de ses finalités. Chacune 
de ces dimensions et leurs interactions 
doivent être prises en compte dans 
l'assistance pédagogique à l'apprentissage.» 

Gombert, 1993 
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L' APPROCHE INTERACTIVE EN LECTURE 

L'approche interactive est née des dernières découvertes en linguistique, 

psycholinguistique et psychologie cognitive. Selon l'approche interactive. on apprend 

une langue en situation de communication. Plutôt que des connai5sances livresques, cette 

approche vise à faire acquérir une compétence de communication. tant orale qu'écrite; elle 

donne également aux enfants une compétence métalinguistique et les initie à la lecture par 

l'utilisation de diverses stratégies. 

Alors que dans les méthodes traditionnelles l'accent est mis sur l'acquisition du code, 

dans les méthodes plus récentes on accorde une importance primordiale à la recherche de 

sens. D'après l'approche interactive, le processus de lecture fait appel à une constante 

interaction entre le code et le sens. Dès le début du CI. l'enfant apprend que lire c'est 

trouver du sens à un message écrit. Il sait qu'il va trouver ce sens en s'aidant 

simultanément du code, du contexte et de tous les autres indices 

disponibles, comme par exemple les illustrations. 

Pour permettre cette recherche de sens, on met dès le début l'enfant en contact avec de 

petits textes. Les textes choisis sont fonctionnels, signifiants, variés, sélectionnés pour 

répondre aux différents types de discours . Il convient de ne pas rester trop longtemps 

sur le même texte pour éviter quel 'enfant ne !"apprenne par coeur. Un minimum de trois 

textes par semaine semble raisonnable. L'objectif n'est pas d'arriver à la lecture parfaite, 

mais que l'enfant apprenne à "apprivoiser" un texte et en tirer du sens en fonction de son 

intention de lecture. 

Chaque situation de lecture.qu'il s ·agisse de lecture orale assistée 1, en début de CP, ou 

de lecture silencieuse par la suite. comporte les mêmes étapes. Ces étapes sont les 

suivantes: la mise en situation, et l'annonce de l'intention de lecture, la lecture du te11.te, la 

réalisation de la tâche de lecture, l'objectivation, la structuration et le réemploi. Pour des 

raisons pédagogiques, certaines de ces étapes peuvent être répétées durant un cycle. 

Ainsi, le programme du Bénin prévoit la progression suivante: 
1. Expression orale. objectivation 
~- Mise en situation, intention de lecture, lecture. objectivation 
3. Tâche de lecture, objectivation 
4 et 5 Structuration, objectivation 
6. Deuxième lecture, obJect1rnllon 
7. Réemploi, obiectirntion 

1 lecture or.ile assitée: le maître lit le te\ te en s'arrêtant sur !es mots connus des enfants 4u'li leur fait lm.' 
nu découvrir. Le nombre de ces mots augmentera prngre~sn emenr jusquà arri' cr en fin de CPI :i une 
lecture intégrale de la part des enfants. 

Théorie.4.l lecture D SC 1')96 
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1. La mise en situation 
Dans la mise en situation. l'enseignant fait le lien entre le texte quïl va présenter et les 

connaissances générales, linguistiques et métalinguistiques de l'enfant. Il éveille son 

intérêt au moyen d'un déclencheur (image. objet. petite histoire), actualise ses 

connaissances en faisant appel à son vécu, et propose une intention de lecture: l'enfant 

doit savoir pourquoi il lit le texte; est-ce pour trouver une information précise, pour 

pouvoir réaliser un bricolage, ou simplement pour le plaisir de lire? Cette mise en 

situation peut être jumelée à une leçon de langage ou d'élocution au CP et au CE, car, 

surtout en contexte de langue seconde, il est essentiel que le lecteur débutant connaisse à 

l'oral tous les mots, expressions et structures qui vont lui être présentés à l'écrit. 

2. L'intention de lecture 
La mise en situation se termine par l'annonce de l'intention de lecture. L'enseignant dit à 

l'enfant le but de la lecture: il va lire le texte pour trouver une information précise, pour 

s'amuser ou pour pouvoir exécuter des consignes.Afin de s'assurer de la 

compréhension, l'enseignant fait reformuler l'intention de lecture par les enfants. 

3. La lecture du texte 
Vient ensuite l'exploitation du texte proprement dite. Le texte, caché lors de la mise en 

situation. est présenté à l'enfant.L'enseignant demande à ! 'élève de faire des hypothèses 

sur le texte à partir des illustrations, s'il y a lieu, ou du titre du texte. Si nécessaire, on 

rappelle 1 'intention de lecture aux enfants qui lisent le texte avec l'aide de! 'enseignant en 

début de CP. Par la suite, ils le liront seuls et silencieusement.Ils utilisent pour cela 

différentes stratégies qui agissent en interaction. Ces stratégies leur permettent de vérifier 

leurs hypothèses et de comprendre le texte. 

4. La tâche de lecture 
C'est un travail oral ou écrit, faisant appel à des opérations cognitives diverses, par 

exemple des réponses à des questions portant sur la signification. un tableau ou encore 

un dessin ou une dramatisation. La tâche porte avant tout sur le sens du texte et permet de 

s'assurer de sa compréhension selon l'intention de lecture. La réalisation de la tâche peut 

servir lors de l'évaluation formative. 

5. L'objectivation 
L'objectivation permet à l'enseignant de revenir sur les difficultés rencontrées et de 

renforcer certaines stratégies. Après la lecture proprement dite. l'enseignant. par un 

questionnement approprié. revient sur le texte, sur les moyens de le lire et de le 

comprendre, ainsi que sur la réalisation de la tâche. 

' } 
rnnv. U -
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6. La structuration 
Dans l'étape de structuration. l'enseignant présente de façon systématique les 

connaissances à acquérir. Ces connaissances peu\ ent être d'ordre grapho-phonétique. 

grammatical, syntaxique, ou porter sur la reconnaissance globale des mots. Cette 

présentation sera suivie d'exercices variés et de jeux de lecture permettant de fixer les 

nouvelles acquisitions. C'est généralement à l'étape de structuration qu'intervient au 

CI/CP ! 'étude systématique d'un son. Cependant. il faut noter que s'il y a une 

progression dans l'étude des sons , celle-ci n'est pas rigoureuse, puisque l'objectif 

principal est la recherche de sens, et non l'acquisition des sons. La progression annuelle 

des textes est regroupée autour de thèmes permettant l'intégration des matières. 

7. Le réinvestissement ou réemploi 
Le réinvestissement sert à fixer les nouvelles connaissances en les réutilisant d'une façon 

différente; par exemple après la lecture d'un conte, les enfants de CP réalisent des 

illustrations afin de pouvoir présenter le conte aux enfants de maternelle. Le 

réinvestissement peut se faire le lendemain de la leçon. 

Exemple d 1exploitation d 1un texte de CI selon l1approche interactive 

Objectifs 

LA MANGUE 

La mangue a bon goût. 
C'est le fruit du manguier. 
Le petit Cossi aime les mangues. 
Cossi prend une mangue mûre. 
Il lave la mangue. 
Il enlève la peau. 
Il coupe la chair. 
Cossi mange la mangue. 

*À la fin de la leçon, l'enfant sera capable de reconnaître globalement les mots: mangue, 

lave, coupe, mange. 

*À la fin de la leçon, l'enfant sera capable d'énumérer et de retrouver dans le texte les 

actions que Cossi fait avant de manger la mangue. 
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*À la fin de la leçon. l'enfant sera capable de reconnaître la correspondance phonétique 

des graphies «an» et «en». 

1. Mise en situation 
Apporter quelques mangues à l'école et faire dire aux enfants ce qu'ils connaissent de ce 

fruit. Faire nommer l'arbre qui donne la mangue. 

2. Intention de lecture 
Dans ce texte, nous allons découvrir ce que Cossi fait avant de manger une mangue. 

3. Lecture du texte 
a) Afficher au tableau le dessin d'une mangue accompagné du nom: la mangue. Faire 

découvrir aux enfants ce qui est écrit. 

b) Afficher ensuite le texte avec son titre. Faire lire le titre.Dire aux enfants que le titre 

nous indique de quoi va parler le texte. 

Pratiquer la lecture orale assistée: faire lire aux enfants les mots qu'ils connaissent et leur 

lire les autres. 

4. Tâche de lecture 
Demander oralement aux enfants ce que Cossi fait avant de manger une mangue. Faire 

montrer dans le texte où se trouvent les réponses aux questions. 

Placer les enfants en équipes. Donner à chaque équipe un ensemble de quatre cartons 

comprenant chacun une des phrases suivantes: Il lave la mangue. Il enlève la peau. li 

coupe la chair. Cossi mange la mangue.Mélanger les cartons et demander à chaque équipe 

de retrouver l'ordre des phrases, puis de les lire. 

5. Objectivation 
L'objectivation est un moment de récapitulation qui amène l'enfant à prendre du recul et à 

mieux comprendre la leçon. 

-De quoi avons-nous parlé? Comment savons-nous que le texte parle de la mangue? 

- Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Quel mot avez-vous appris à lire 

aujourd'hui? Qu'allez-vous faire pour le retenir? 

6. Structuration 
Étude des mots du texte contenant «an» et «en». 

7. Réemploi 
Faire composer par les enfants un petit texte parlant d'un autre f rnit: Les enfants dictent et 

le maître écrit au tableau. Ce texte servira ensuite de texte de lecture. 
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c 

0 

lch lese ln der Schule 

Guten Tag. 

ich heiBe Coffi. 
0 

lch lese in der Schule. 

lch zeichne. 

lch schreibe. 

lch spiele auch 

mit meiner Freundin. 

!ch antworte: 

Wos macht Coffi 1n der Schuie? 1 

Und du. was machst du in der Schule? 

BEST AVAfLABLE COPY 
0 

0 

0 

7 
I 
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lch sehe: 

lch lese meine 

L i - 1 

!ch denke: 
C> 

Welche Worter konn ich lesen? 

lch zeige die Buchstobe i in meinem Text. 
0 

lch spiele: 

lch zeichne Coffi ouf meiner Tofel. 

ich zeichne i ouf meiner Tofe6 

Meine Freundin Saké lest. -n 
jJ i 

Q 
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Modèle d'intervention pédagogique en enseignement de la lecture 

1 
\ ' 
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Deuxième lecture, 

objectivation 

Expression orale 

objectivation 

.... 

Mise en situation 

Intention de lecture 

lecture, objectivation 

'~ " ~ / 
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~ ,/ "-.._,. 
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Réalisation de la 

tâche 

Objectivation 

~-- ..... 

:~~j) 
''- ......... ...____ ______/ __ ,., -----

------------------ / /.// "'"' .,! 
./ ' 

Structuration 

Objectivation 

/ 

\ / 
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"' , Etape 4) // 
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Sept étapes de trente minutes répétées trois fois par semaine 

DSC. 1996 
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Module 10 
Présentation du contenu de formation par champs 

Tronc commun: 

La compréhension des programmes et du matériel didactique 

La planification, la préparation et la réalisation de leçons 

Étude par champs: 

français 

maths 

sciences et technologie 

sciences humaines 

arts 

éducation physique 

Sélection d'un contenu prioritaire 

Stratégies de présentation 

Le module 10 est destiné à permettre aux encadreurs de chaque champ de formation de 

planifier leur présentation aux enseignants et de soumettre cette planification à 

l'appréciation des autres encadreurs. 

Il s'agit d'une activité interactive, puisque qu'elle permet à tous les participants d'être 

informés du contenu de formation des autres champ et d'y réagir.pourront réagir 
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Module 11 
La gestion des ressources humaines et 1natérielles 

Gestion des ressources matérielles 

Utilisation du matériel scolaire 

Comment se servir du nouveau matériel? 

Quand se servir du nouveau matériel? 

Utilisation du matériel authentique 

Quel matériel? 

Comment le collecter? 

Comment suppléer au manque de matériel? 

Comment conserver le matériel? 

Utilisation d'une bibliothèque 

Utilité d'une bibliothèque 

Inventaire des ressources disponibles 

Création et/ou gestion d'une bibliothèque scolaire 

Création de matériel 

Quel matériel peut-on créer? 

Quelles sont les ressources disponibles? 

Quelles techniques utiliser? 

Gestion des ressources humaines 

Les collègues 

Les parents 

Organisation du travail d'équipe 

Comment les informer? 

Comment les impliquer? 

Le personnel de l'école 

Comment les informer? 

Comment les impliquer? 

Les personnes du milieu 
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Inventaire des ressources disponibles 

Comment les infom1er'? 

Comment les impliquer? 

Création d'une équipe de rénorntion 

Participants 

Rôle 

Gestion 

La résistance au changement 

Comment la gérer 

Document complémentaire 
La résistance au changement et l'innovation dans l'éducation 

Environnement humain Agent de changement Enseignant 
et matériel 

résistance absence invisibilité professionnelle 
incompétence des parents uniformité d'approche conservatisme 
et des resoonsables 
base scientifique défiance 
insuffisamment déveloopée 
problème de mesure passivité 
des résultats 
faible investissement difficulté de diagnostiquer priorité aux engagements 
technoloaiaue et financier des faiblesses courants 
pas de récompense aux faiblesse dans faiblesse dans l'acquisition 
novateurs la diffusion des connaissances des connaissances 
faible investissement refus par ignorance, défaut 
dans la formation ou maintien du statu quo 
du personnel 
liaison incomplète refus par conformité avec 
entre théorie et pratique le groupe social ou en 

s'appuyant sur les relations 
interpersonnelles 
refus par substitution, 
par défaut d'utilité ou 
motivé par l'expérience 

Source: d'après Legendre (1981) et Huberman(l973) 

Selon auteurs cités, la résistance au changement peut avoir son origine dans trois facteurs 
différents: l'environnement humain et matériel. l'agent de changement lui-même et enfin 
l'enseignant. 
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L'innovation pédagogique 

Qu'est-ce qu·une innovation? Nous dirons an..:: Hassendorfer ( 1983) que «c'est 

lïntroduction délibérée d'un changement spécifique». L'OCDE ( 197...J.. p.13) définit 

l'innovation comme «toute tenéative visant consciemment et délibérément à introduire 

dans le système d'enseignement un changement dans le but d'améliorer ce système». 

Selon l'OCDE (1974), la formation initiale et continue des enseignants joue un rôle 

primordial en matière d'innovation: «la formation des enseignants est un outil 

d'innovation essentiel dont l'immense potentiel est encore insuffisamment exploité». 

Dans sa thèse de doctorat portant sur les représenrations sociales de l'innovation 

pédagogique che-;, les formateurs de maîtres marocains ( 1990). A. Tadlaoui, citant de 

Landsheere ( 1974, p. 380) fait remarquer qu'une innovation ne peut réussir que si l'unité 

«objectifs-moyens-évaluation» est atteinte. 

Conditions de l'application d'un changement 

Rondinelli, Middleton et Verspoor ( 1990) rappellent que la planification d'un changement 

en contexte de développement dépend de plusieurs facteurs en constante interaction: 

le degré d'innovation, 

le degré de stabilité de 1 'en•:ironnement 

les valeurs des diffuseurs 

les valeurs des utilisateurs 

la capacité de gestion de cette diffusion (traduction libre) 

L'équilibre entre ces facteurs doit être maintenu. ainsi. par exemple. si! 'environnement 

devient instable, on peut maintenir l'équilibre en réduisant le degré d'innovation. 

page 51 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Module 12 
La gestion des groupes, du temps et de l'espace 

12.1 Questionnaire 
Les cas suivants sont à étudier en équipes: 

• Gestion des groupes 
l. Un enseignant de CI vous dit qu'il aimerait trouver un moyen pour faire lire tous ses 
élèves tous les jours. [J a 65 élèves dans sa classe. Que lui suggérez-vous? 
2. D'après vous. le nombre d'élèves dans un sous-groupe a-t-il de l'importance? Si oui. 
quel est le nombre idéal d'élèves dans un sous-groupe·? 

• Gestion du temps 
l. Un enseignant se plaint qu'il ne peut gérer la répartition horaire dictée par les nouveaux 
programmes car les stratégies d'enseignement préconisées prennent trop de temps. Que 
lui conseillez-vous? 
2. Les enseignants formés à Lokossa commenceront les programmes avec un mois de 
retard. Sans entrer dans les détails spécifiques à chaque champ. dites quels ajustements 
ils pourraient faire pour tenniner les programmes. 

• Gestion de l'espace 

Donnez trois exemples où l'enseignement peut se faire en dehors du cadre de la classe. 

12.2 Une situation de groupe: les cercles brisés l document p . .53-

54) 

12.3 Différentes stratégies 
-élaboration progressive 

12.4 Le travail en équipes 

- parole tournante 

• différentes façons de former des sous-groupes: 
- homogènes 
- par affinités 
- hétérogènes 
- technique de Slavin 

• différentes façons d'organiser le travail en sous-groupes: 

- tous font la même chose en même temps 

- tous font la même chose par rotation 

- tâches différentes à l'intérieur du groupe 

12.5 Conditions à remplir: 
Planification du temps. de l'espace. de la discipline. consignes claires. 
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Les cercles brisés, introduction à l'apprentissage coopératif 

L'activité se pratique en équipes de six. 

Consignes: Chacun de vous recevra une enveloppe contenant deux ou trois pièces d'un 

casse-tête. Ne l'ouvrez pas avant que je \'OUS le dise ... 

Objectif: 

Placer les pièces ensemble de manière à ce que chacun fasse un cercle complet. 

Règles du jeu: 

- silence complet. Personne ne parle. 

- on ne peut faire aucun signe. 

- chaque joueur doit compléter lui-même son propre cercle. Personne en peut lui 

montrer comment le faire à sa place. 

- c'est un jeu de donneurs. Vous ne pouvez pas prendre la pièce d'un autre joueur. 

Vous pouvez donner vos pièces, une à la fois. à un autre membre et un autre membre peut 

vous en donner. Vous ne pouvez pas placer une pièce dans le casse-tête d'une autre 

personne. Chacun doit compléter son propre casse-tête. Placez plutôt les pièces sur la table à 

côté de celles de l'autre joueur. 

Maintenant, ouvrez les enveloppes et placez les pièces devant vous. le jeu est terminé quand 

tous les membres du groupe ont terminée leur cercle. 

But du jeu: 

Analyser ce qui s'est produit et pourquoi. Peut-on appliquer ce qui a été appris à d'autres 

situations? 

-Questions: 

Selon vous. de quoi s'agissait-il? 

Comment vous sentez-vous par rapport à ce qui s'est passé? 

Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a aidé? 

Qu'est-ce que vous avez fait qui a rendu le problème plus difficile? 

Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? 

DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX: 

Être attentif aux besoins des autres. 

Personne n'a fifni tant que les autres membres du groupe n'ont pas fini. 

Référence: Cohen. E.G .. 1994, Le travail de gmupe, Stra1égies d'enseignement pour la 
classe hétérogène. Montréal, de la Chenelière 
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Module 13 
L'évaluation en salle de classe 

13.l Brainstorming: quand je dis évaluation, à quoi pensez-vous? 

13.2 Queslques définitions 

13.3 Pourquoi évaluer? 

13.4 Comment évaluer? 

13.5 L'objectivation et l'auto-évaluation 

13.6 Examen de quelques documents d'évaluation critériée 
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L'ÉVALUATION 

Quelques définitions (Legendre, 1993) 

Évaluation 
Action de mesurer à l'aide de critères objectifs la valeur d'un 
enseignement, d'un programme, d'un apprentissage, la qualité d'une 
recherche (Munger, 1983), cité par Legendre. 

Évaluation/ mesure 
Le terme mesure a une acception beaucoup plus restreinte que le mot 
évaluation. La mesure concerne des informations quantitatives, tandis 
que l'évaluation englobe à la fois des données quantitatives et 
qualitatives. On peut dire également que la mesure concerne la 
cueillette et le traitement des informations, alors que l'évaluation 
concerne le jugement sur ces informations. La mesure constitue une 
étape dans l'évaluation considérée comme une démarche ou un 
processus. 

Évaluation sommative 
Une évaluation définitive qui met un terme à une activité. 
S'intéresse à la mesure de l'écart entre résultat attendu et résultat 
obtenu. L'examen est une forme d'évaluation sommative. 

Évaluation formative 
Jugement provisoire en cours d'activité dont le but est d'améliorer, de 
corriger ou de réajuster le cheminement d'apprentissage. 
S'attache surtout à la nature de l'écart constaté pour apprécier le 
progrès accompli par l'élève, comprendre la nature des difficultés 
rencontrées et y remédier. 

Évaluation normative 
dont le but est de situer la position d'un objet dans sa catégorie (ex: 
situation d'un sujet au sein d'un groupe d'élèves). 

Évaluation critériée 
vise à déterminer si l'objet est satisfaisant par rapport à un critère (ex: 
comparaison de la réussite d'un élève par rapport à l'ensemble des 
onjectifs à atteindre) 

ose, OCTOBRE 1996 
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L'OBJECTIVATION 

Définition: 

" L'objectivation est le processus par lequel l'écolier prend du recul vis-à vis d'un 

discours pour analyser les facteurs qui en influencent la production ou la 

compréhension. Elle conduit l'écolier tantôt à modifier son discours, tantôt à 
mieux comprendre celui d'autrui, tantôt à dégager des règles.,, (MEO, 1979) 

C'est une reflexion sur le travail accompli en fonction de l'intention de 

départ. Objectiver, c'est se poser les bonnes questions à propos de son 

apprentissage et y répondre. 

L'objectivation se fait au niveau de: 

- la démarche: 

Qu'est-ce que tu as compris? 

comment as-tu fait pour réaliser cet apprentissage? 

qu'est-ce que tu aurais pu faire pour le rendre plus efficace? 

quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? 

les as-tu résolues? comment? 

qu'est-ce qui t'a aidé? 

comment as-tu fait pour utiliser tel outil, tel matériel? 

comment as-tu fait pour être certain de ton résultat? 

- des découvertes: 

qu'as-tu appris au cours de cette leçon? qu'est-ce qui est le 

plus important à retenir? 

que signifie tel mot, telle expression? 

- des attitudes : 

Comment as-tu géré tes apprentissages? comment as-tu réagi 

devant telle difficulté? 

qu'est-ce que tu pourrais changer dans ton attitude pour rendre ton 

apprentissage plus efficace? 
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GRILLE D'ÉVALUATION 
- REPRODUCTION - CI 

Nom de l'élève:______________ Date: 

Sujet~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tou- Sou- À Jamais 

iours vent moitié 

Présence de tous les mots 3 2 1 0 

Présence de toutes les lettres 3 2 1 0 

Respect de l'ordre des mots 3 2 1 0 

Respect de l'ordre des lettres 3 2 1 0 

Respect de l'espace entre les 3 2 1 0 

mots 

Respect de la majuscule 3 2 1 0 

Respect du point 3 2 1 0 

Calli_graphie 3 2 1 0 

Respect de la disposition sur la 3 2 1 0 

page 
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TOTAL DE L'ÉCOLIER 

ose, CX.TOBRE 19% 
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Module 14 
Le nouveau rôle du forniateur 

1. Qu'est-ce qu'un formateur? 

2. La formation 

3. Le suivi 

L'observation de classe 

L'utilisation d'une grille d'observation 

L'entrevue de rétroaction 

L'évaluation de l'enseignement 
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: l . .\!ot)i!isc les élèn~s passifs. 
i :2. l\ccliri~e ic::i questions. 
! 3. Félicite ll's élèves pour icurs questions. 
! 4. ! nvi te les élè,·cs à se poser dc.:s questions. 
i 5. Reforrn u le ies questions incomprises. 
i 
i COJ\!PORTE\!ENTS QUI SUSCITENT DFS RÉPONSES 
1 RÉfLl~CHl.ES 
i ' 

1
1. P_?s_e des questions relevant d'un plus haut niveau 
coonitif. 

1 D 

12. Fait une pause de 3 à 5 secondes après avoir posé 
1 ••• 

1 sa quesl!on. 
i 3. Donne suite aux questions initiales en posant des 
' ' i questions pertinen Les. , 
) 4. Varie le type de questions. 
l s. Adapte ses questions aux connaissances des 
élèves. 

1. Eéagit négativement ;J.UX réponses des élèves. 
2. Répète toujours le même type de question. 
3. Pose des questions à contenus multiples. 
..+. Répo11d lui-même à Ll question. 

POINTS FORTS DE LA LEÇOJ\ 
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ATELIER DE FORMATION 
DES ENSEIGNANTS 

TABLE DES MATIÈRES 

1. DESCRIPTION DU PROGRAA!1lf E 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

1.2 BUT DE L'ATELIER 

1.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

1.4 PARTICIPANTS 

1.5 CONTENUS DE FORMATION 

Tronc commun 

Formation spécifique à chaque champ 

(math .. français. EST. EPS. EA. ES l 

1.6 STRATÉGIE DE FORMATION 

1.7 PLANIFICATION DE LA FORMATION 

2. ÉVALUATION ET SUIVI 

2.1 QUESTIONNAIRES 

2.2 DÉPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES 
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1.1 PROBLÉMATIQUE 

Depuis quelques années. le Bénin a entrepris une réforme des programmes scolaires du 

primaire. Une \ersion expérimentale des programmes de CTCP a été introduite durant 

l'année scolaire 1994/95 et 1995/96 dans trente écoles choisies au hasard à travers le 

Bénin. 

Suite à cette expérimentation. des modifications ont été apportées aux programmes qui se 

sont assortis d'une nouvelle approche. /'apprnd1e inreracri\·e .. qui est une démarche 

d'apprentissage centrée sur l'interaction entre l'enfant et l'enseignant ainsi que sur 

l'interaction entre les élèves. La réforme a. de plus. entraîné la production de nouveau 

matériel didactique conforme aux programmes rénovés. 

En 1996-1997. l'application des nouveaux programmes et du nouveau matériel didactique 

doit se faire dans 106 cales du Bénin. Il est donc primordial d'organiser une mise à 

niveau des maîtres des écoles expérimentales et une formation des maîtres des 76 écoles 

qui se joindront à elles durant la présente année scolaire. 

Cette formation théorique et pratique a été planifiée et préparée en présence d'un 

consultant du projet CLEF par une vingtaine de formateurs lors d'un atelier qui s'est tenu 

à Porto-Novo du 22 septembre au 12 octobre 19%. 

Le présent programme est destiné à répondre aux besoins de fomiation des enseignants 

leur permettant d'appliquer de façon efficace les nouveaux programmes. à la fois en ce 

qui concerne les contenus rénovés dans une perspective d'intégration des matières et la 

démarche de pédagogie interactive. 

1.2 BUT DU PROGRAMME 

Le but du programme de formation des enseignants est de préparer et d'outiller ces 

derniers à planifier. préparer. réaliser et évaluer leurs leçons quotidiennes en accord avec 

les recommandations des nouveaux programmes éducatifs. 

1.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

À la fin de ce programme, les participants devraient être en mesure: 

de comprendre les changements apportés aux programmes: 
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de connaître le contenu des nounaux programmes: 

d'utiliser] 'approche inre racti ve et les démarches pédagogiques connexes : 

démarche de résolution de problèmes. pédagogie de projet. méthode de 

réponse active non-verbale: 

d'appliquer l'intégration des sa\ oirs et des matières introduite dans les 

nouveaux programmes: 

de se familiariser avec le matériel didactique et a\ec son exploitation en 

salle de classe: 

d'exécuter des sujets d'étude dans les six champs de formation pour Je Cl 

ou Je CP: 

de recueillir des données sur l'utilisation des nouveaux programmes en 

salle de classe en vue de faciliter la généralisation. phase II: 

de recueillir des données sur l'utilisation du nouveau matériel en salle de 

classe en vue de faciliter la généralisation. phase II: 

1.4 PARTICIPANTS 

La formation est destinée enseignants qui devront utiliser les nouveaux programmes. les 

nouvelles approches pédagogiques et le matériel didactique correspondant. Leur nombre 

est évalué à 106 personnes au CI et 106 au CP. ce qui fait un total de 212 personnes. 

1.5 CONTENUS DE FORMATION 

Les contenus de formation comprennent un tronc commun concernant les stratégies 

d'implantation des nouveaux programmes et les implication au niveau de la pédagogie 

générale. Ce tronc commun est suivi de contenus plus spécifiques à chaque chan.p de 

formation. Les contenus sont détaillés dans Je tableau l ci-dessous. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tronc commun 

Tableau 1 
Contenus de formation 

Nou\'eaux programmes d'étude 
Composantes des différents champs 
Intégration des savoirs et des matières 
Nouvelles démarches pédagogiques 

-1-

(approche interacti\'e. résolution de problèmes. pédagogie de projets. réponse acti\ e 
non-\'erbale) 
Matériel didactique (guide. manuel. cahier) 
Matériel d'appoint 
Gestion du temps 
Gestion de l'espace 
Gestion des groupes 
Plan de formation pour la démultiplication 

Education physique et sportive 
Organisation de la classe 
Organisation de l'espace 
Différentes étapes d'une séance d'E.P.S. 
Conduite d'une séance d'E.P.S. 

Education scientifique et technologique 
Organisation générale du champ 
(configuration. structure des modules l 
Les principes généraux qui régissent les programmes 

(objectifs. principes de l'intégration des savoirs. intégration des modules. allègement 
des programmes. contraintes horaires) 
Éléments d'ordre pédagogique 
(méthodologie scientifique. résolution de problèmes. l'organisation d'enquêtes. le 
travail individuel et en groupe) 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nou\'elles attitudes de l'enseignant( e) 

Education sociale 
Organisation générale du champ 

(configuration, structure des modules) 
Les principes généraux qui régissent les programmes 

(objectifs, principes de l'intégration des savoirs, intégration des modules. allègement 
des programmes, contraintes horaires) 
Éléments d'ordre pédagogique 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant(e) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Francais 
- Composantes du champ 

- Principes généraux 
- Démarche pédagogique ( RANV. apprentissage accéléré du langage. approche 

interacti\·e appliquée au français) 
- Stratégies et techniques 
- NouYelles attitudes de ]'enseignant( e) 
- Préparation de la classe 
- Conseils pratiques 

Education Artistique 
Composantes du champ 
Principes généraux 
Démarche pédagogique 
Méthode d'évaluation 
Stratégies et techniques pour réaliser une séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant( e) 
Préparation de la classe 
Conseils pratiques 

Mathématique 

1.6 

Composantes du champ 
Principes généraux 
Démarche pédagogique (résolution de problèmes) 
Méthode d'évaluation 
Stratégies et techniques pour réaliser un séance 
Nouvelles attitudes de l'enseignant( e) 
Conseils pratiques 

STRATÉGIE DE FORMATION 

La stratégie privilégiée durant la formation est celle de l'apprentissage expérientiel. c'est

à-dire l'intégration permanente de la théorie et de la pratique en situation concrète. Cette 

stratégie comprend des exercices pratiques. des études de cas. des simulations et des 

leçons réalisées devant les encadreurs. 

1.7 PLANIFICATION DE LA FORMATION 

1) Durée - Dates 

La durée totale prévue est de dix jours allant du 14 octobre au 24 octobre 1996. 

2) Lieu 

Les deux semaines de formation des enseignants se déroulent à !'ENI de Lokossa. 
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3) 

4) 

Matériel 

Les nouveaux programmes de CI et de CP pour les six champs de 

formation: ES. EST. EPS. EA. \1ATHÉ\1ATIQL'E et FRAN(AIS. 

Les guides du maître pour tous les champs ci-dessus mentionnés. 

Les manuels <le l'élève et cahier d'acti\ ités pour les champs de formation 

mathématique et français. 

Si la totalité du matériel n'est pas disponible. des tirés à part devront être 

mis à la disposition des participants. 

Du matériel pédagogique complémentaire sera fabriqué sur place par les 

participants (pancartes. illustrations. matériel de manipulation. etc.). Il 

faudrait donc prévoir des ciseaux. de la colle. de grandes feuilles de papier 

et des cartons en quantité suffisante. 

Nombre de participants 

106 enseignants de CI. 

106 enseignants de CP. 

2. ÉVALUATION ET SUIVI 

Observation du déroulement de la formation. 

Cueillette de données préliminaire et terminale. 

Préparation de la poursuite du programme durant l'année. 

2.1 QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires reproduits en page 7. 8 et 9 sont distribués aux enseignants au 

début et à la fin du stage et traités de façon anonyme. 

Le questionnaire A porte sur la lecture. l'enseignement et l'évaluation: il est reproduit en 

page 7. Le questionnaire B porte sur la connaissance des programmes. Il est reproduit en 

page 8. Ces deux questionnaires ont été distribués en début de stage aux enseignants des 

écoles expérimentales seulement puisque les autres n'avaient aucune connaissance des 

nouveaux programmes. En fin de stage. ils ont été distribués à tous les enseignants 

participants. 

Le questionnaire de la page 9 est un questionnaire d'auto-évaluation et a été distribué à 

tous les enseignants participants à la fin du stage. 
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Atelier de formation des enseignants 
Questionnaire préliminaire et terminal 
1. Selon vous, quelle est la définition qui com·ient le mieux à 
l'enseignement? (encerclez une seule reponse): 

a - enseigner, c'est transmettre des connaissances 
b- enseigner, c'est aider à apprendre 
c- enseigner, c'est obliger à apprendre 
d- enseigner, c'est livrer le savoir 

2. Quelles sont pour vous les trois principales qualités d'un bon 
enseignant? 
1. 
2. 
3. 

3. Qu'est-ce que la lecture pour un lecteur débutant?(encerclez 1 
seule réponse) 
a - lire, c'est décoder 
b - lire, c'est comprendre 
c- lire, c'est décoder et comprendre 
d - lire, c'est décoder et comprendre en même temps 

4. Selon \·ous, à quoi sert l'évaluation formative?(encerclez 1 
réponse) 
a - à donner une note à tous les élèves en vue du bulletin 
b - à mesurer si les notions enseignées ont été acquises et à 
réajuster l'enseignement 
c - à former des évaluateurs 
d - à permettre le classement de~ élèves 

5. Selon vous , un élève de CI ou de CP a le plus de chances 
d'apprendre: (encerclez une seule réponse) 
a - en écoutant en silence 
b- en copiant au tableau 
c- en répétant les paroles du maître 
d - en s'impliquant dans une activité d'apprentissage 
e- en n'allant pas à l'école 

-
I 
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Atelier de formation des enseignants 
Questionnaire préliminaire et terminal 
Partie B: Auto Évaluation 
1. En théorie, je connais les nouveaux programmes dans tous les 
champs 

8 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

2. Je me sens à l'aise dans l'application des nom·eaux programmes 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

3. En théorie, je connais les guides du maître dans tous les champs 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

4. Je me sens à l'aise dans l'utilisation des guides du maître 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

5. Je me sens à l'aise dans l'utilisation des nouveaux manuels de 
mathématique 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

6. Je me sens à l'aise dans l'utilisation des nouveaux manuels de 
français 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

7. Je me sens à l'aise dans l'application de l'approche interactive 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

8. Je me sens à l'aise dans l'application de la procédure de 
résolution de problèmes 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

9. Je me sens à l'aise dans l'application de l'intégration des matières 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

10. Globalement, je suis prêt(e) à appliquer les nouveaux 
programmes si on me fournit les documents nécessaires 

parfaitement D moyennement D un peu D pas du tout D 

Commentaires : 
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ÉVALUJ\ TION DE LA FORMATION 
(PLAN PÉDAGOGIQUE) 

l) 

ÉCOLE ÉXPÉRI~lEl\'TALE: OCI ~O\: DATF D'ARRIVÉE: _______ _ 

Encerclez le chiffre correspondant à votre appréciation: 
J Tout-à-fait d'accord -+ D'accord 
3 ~Ioyennement d'accord 7 Partielllement en désaccord 
1 Totalement en désaccord 

a) Dans l'ensemble, le stage 
a été profitable 

b) Le contenu était riche et varié 

c) La place accordée à la théorie 
était adéquate 

d) La place accordée à la pratique 
était adéquate 

e) Les stratégies utilisées ont favorisé 

5 

mes apprentissages J 

f) Dans la mesure où on m'apporte le soutien 
nécessaire, je me sens capable d'appliquer 
les nouveaux programmes. 5 -+ 

g) j'ai besoin d'un complément de formation en: 

h) Remarques et suggestions: 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

2 1 

3 2 1 
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2.2. DÉPOl:ILLE:\-lEYf DES Ql.ESTIO:\'.\AIRES 

2.2. l Questionnaire A 

Le questionnaire .A. reproduit en page -:-. purte ~ur le~ cc,nnai""ance<. théoriques des 

enseignants concernant l'enseignement. la ie(·ture. l'é\ aluation et l'apprentissage. 

l l a été distribué a' ant 1 a formation au\ ensei gnanh de~ cl asse-. ex péri mentales: -+5 J'cnt re 

eux ont pu être dépouillés.li a été distribué après la tnrmation à tous les enseignants 

ayant sui\i le stage dans sa totalité. 86 personnes ont répondu.Le questionnaire étant 

anonyme. aucun indice ne pennet de dire quels sont les répondants qui correspondent au.\ 

45 ayant répondu au questionnaire préliminaire. Une comparaison systématique des 

réponses n'est donc pas possible. 

Les informations obtenues par ce questionnaire concernent les connaissances des 

enseignants des écoles ex péri mental es a nrnt la forrnati on et les connaissances des 

enseignants de toutes les écoles après la formation. 

Les réponses aux questions l. 3.-+ et.) ont été dépouillées et traduites sous forme de 

pourcentage. Elles sont présentées dans les tableau\ A et B. ci-dessous. 

Tableau A 

Questionnaire A. réponses préliminaires 

a b c 
enseignement 1101c: 8ïo/c CP!c 
lecture ïülc CPlc 31 o/c 
formation ?Jlc 96o/c ?J/c 
apprentissage (Pic ?Ve (Pic 

Les réponse1 attendue\ uppurai 1wnr en gri.1. 

a 
enseignement lo/c 
lecture 49/c 
formation lo/c 
apprentissage So/c 

Tableau B 

Questionnaire A. réponses termina les 

b c 
95% CPlc 
14o/c 200/c 
94% 4o/c 
CPlc CPlc 

Les réponses urtendues uppurw\senr en gn\. 

d 
?J/c 
62o/c 
CPlc 
98o/c 

d 
(Pic 

62o/c 
lo/c 
95% 
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Réponse à la t]ltestion 1: définition de l'enseignement 

La réponse attendue était: h 1 01.1ei..;ner., 'e11aida1i ur1irendre. 

Au questionnaire préliminaire. 8-,-r des persPnnes interrogfrs ont donné la réponse 

attendue et l l 7c ont choisi la réponse al:enseigner. c'est transmettre des connaissances. 

Au questionnaire terminal. le pourcentage des personnes ayant donné la réponse attendue 

est de 95%. Cela montre qu'un travail a été fait lors de la formation pour amener les 

enseignants à considérer leur rôle comme une relation d'aide à l'apprentissage. 

Réponse à la question 3: définition de la lecture 

La réponse attendue était: d) lire. c'esr décoder et comrrendre en 111i!nœ rem1J1. 

Les réponses à cette question restent partagées. tant au questionnaire pré! i minai re qu'au 

questionnaire tenninal. où la réponse attendue remporte 627c des voix montrant que la 

conception de la lecture n'est pas encore claire dans l'esprit des stagiaires. 

Il s'agit d'un indice important. car la conception de la lecture \éhiculée par l'approche 

interactive est très différente des pratiques actuelles des enseignants. Il est clone 

primordial de consolider les acquis des stagiaire" à ce sujet lors du suivi. 

Réponse à la question 4 él·aluation formative 

La réponse attendue était: h 1 (·1mn11rer1i /l.'1 nofiom e111t'i~11C:n 11nr ire! uu111iw1 er ci 

réajwter /'emeignemenr. 

Au questionnaire préliminaire. 960( des répondants des écoles expérimentales donnent la 

réponse attendue. contre 9....J.G( de l'ensemble des enseignants au questionnaire terniim'.!. 

La différence devrait venir du fait que les enseignants des écoles non expérimentales 

n'a\'aient pas le même niveau d'information que les autres. mais on peut dire que. dans 

l'ensemble, l'information a été transmise. 

Réponse à la question S stratégies d'apprentissage 

La réponse attendue était: d) en .1 'implhllfttllnt dans une w:rii·ité d'upprenti.\.\uge 

980( des répondants ont donné la réponse attendue au questionnaire préliminaire contre 

95o/c au questionnaire tem1inal. Là encore la remarque qui s'impose est la même qu'à la 

question ....J.. 

BEST AVAILABLE COPY 
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Réponse à la question 2: qualités d'un bon enseignant 

Les réponses les plus fréquentes au questionnaire préliminaire se lisent comme suit: 
guide: 5111 des répon-.es 
patient: 36o/c des réponses 
animateur: 28"é des répomes 
éveilleur de conscience: 26'/é des réponses 
prêt à se remettre en cause: 2-1-11 des répc1nses 

Les réponses les pl us fréquentes au questionnaire terminal sont les sui vantes: 
guide: ....J.2'7c des réponses 
animateur: 28% des réponses 
facilitateur: 24S7c des réponses 
prêt à se remettre en cause: 19% des réponses 
patient: 17% des réponses 

Il est à remarquer que la qualité de facilitateuroccupe maintenant le troisième rang avec 

24% des réponses (21 mentions sur86). alors que cette même réponse n'était citée que 

par 18% des répondants (8 mentions sur-1-5) au questionnaire préliminaire. 

Ce changement est à mettre en rapport mec les réponses à la question l: L'enseignement 

est perçu. à la fin de la formation. comme une aide ù l'apprentissage plutôt que comme 

une simple transmission du sanJir. 

QUESTIONNAIRE B 

Réponses au questionnaire préliminaire 

Le questionnaire B. reproduit en page 8. porte plus précisément sur la connaissance des 

programmes. des documents et démarches qui les accompagnent. Cette connaissance est 

présumée très faible en début de formation pour les enseignants ne faisant pas partie des 

écoles expérimentales: puur les autres. au nombre de -1-6. leurs réponses sont consignées 

dans le tableau C ci-dessous. 
Tableau C 

Questionnaire B, réponses préliminaires 

Question parfait moY un peu pas du tout 
1 connprogr ï% 800/o 100/o 0 
2 appl progr CJYo ïOO/o 200/o 1% 
3 conn guide 0 13% 200/o 63% 
4 util guide 4% 100/o 24% 62% 
5 man math 1% 46% 15% 51% 
6 man fr 4% lï% 39% 48% 
ï app inter 0 ï% 200/o 36% 
8 résol pb 0 20% 3ï% 500/o 
9 intégr mat 1% 46% 3ï% 3ï% 
10 appl pr 63% 24% 300/o 1% 

qq 
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Figure 1 
Questionnaire B, réponses préliminaires 

D parfait 

mmoy 

0 un peu 

1111 pas du tout 

1 conn. 2 appl 3 conn 4 util S man 6 man 7 app 8 résol 9 int. 1 0 appl 
pro. pro. guide guide math fr inter pb mat pr 

En regardant la figure l. on peut voir qu'en début de fonnation les -15 enseignants des 

écoles expérimentales pensent a\ oir une connaissance moyenne des programmes. mais 

que la majorité d'entre eux connaissent mal les documents didactiques accompagnant les 

programmes ainsi que les c!émarches recommandées. ce qui n'est pas étonnant si on sait 

que les documents n'ont pas encore été distribués et que les démarches interactive. de 

résolution de problèmes et d'intégration des matières n'ont pas encore fait l'objet d'une 

formation systématique. 

Par contre. la figure montre également que si on leur donne le soutien nécessaire. 639c 

des enseignants se sentent capables d'appliquer parfaitement les nou\ eau-; programmes. 

Les remarques faites en réponse au questionnaire préliminaire concernent 

essentiellement le soutien demandé. 

Les réponses les plus fréquentes se résument comme suit: 

Nécessité d'une bonne fonnation. surtout pratique: 18 mentions 

Nécessité de fournir le matériel : 12 mentions 

Nécessité de fournir les guides: 12 mentions 

Nécessité d'unerémunération. d'une prime au-; enseignants expérimentateurs: 12 

mentions 

Nécessité de régler le problème des fiches de préparation:: 6 mentions 

roo 
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Réponses au questionnaire terminal 

Les réponses au questionnaire B. terminal. <;Pnt consignées dans le tableau D. ci

dessous. 
Tableau D 

Questionnaire B, réponses terminales 

Question parf moy un peu pas du tout 
1 conn. progr 3-1% 55% 1 ()O/o 0 
2 appl progr 22% 58% 13% 0 
3 conn guide ï% 45% 2ï% 18% 
4 util guide CJJ/o 4()0/o 28% lï% 
5 man math 16% 55% 13% 13% 
6 man fr 14% 56% 22% ?J/o 
ï app inter 24% 52% 20% 1% 
8 résol pb 16% 55% 23% 6% 
9 intégr mat 34% 4ï% 15% 0 
10 appl pr 66% 26% 4% 0 

Comme on peut le voir également dans la figure 2. ci-dessous. les réponses au 

questionnaire terminal. données cette-fois-ci par l'ensemble <les enseignants. montrent 

une évolution dans la connaissance. L'évolution la plus marquée se trouve au niveau des 

démarches. questions 7 ù 9 où on note une augmentation considérable des connaissance>" 

moyenne et parfaite. ce qui est remarquable. puisqu'il s'agit en grande partie de 

démarches nou\ elles. La connaissance des guides demeure imparfaite>. en grande partie 

parce que ces documents n'ont pas été fournis à temps. 
Figure 2 

Questionnaire B, réponses terminales 
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Remarques au questionnaire terminal 

Les remarques faites en réponse au questionnaire terminal concernent les conditions 

matérielles. pédagogiques et le sui\ i: 

CONDITIONS MATÉRIELLES: 

Demande de moti\ er les maîtres par toLJs les 1110:- ens: 3-+ mentions 

Demande d'une prime d'encouragement aux maîtres expérimentateurs: 17 mentions 

Demande de fournir du matériel ou d'aider à l'achat: 23 1;1entions 

CONDITIONS PÉDAGOGIQUES 

Les documents n'ont pas été remis à temp (nous n'a\ons pas pu en discuter): 17 

mentions 

Penser au problème des fiches: 6 mentions 

SUIVI: 

Souhait que la formation se répète de façon périodique: 15 mentions 

Demande d'un encadrement régulier: 8 mentions 

1 ~ 

En résumé. les réponses au questionnaire B témoignent d'une é\olution dans les 

connaissances des programmes. du matériel et des démarches en fm eur d'une meilleure 

intégration des démarches pédagugiqLJes retenues: la connaissance des guides. par contre. 

reste à parfaire. Pour ce qui est des remarques des participants. elles vont dans le sens 

d'une demande de soutien à la fois matériel et pédagogique. 

QUESTIONNAIRE C 

Le questionnaire C concerne la satisfaction des enseignants par rapport au contenu et 

aux stratégies de formation. Il a été distribué en fin de stage à tous les enseignants de CI 

et de CP. Les enseignants ont répondu de façon anonyme. mais une distinction a été faite 

entre les enseignants de CI et ceux de CP. ainsi qu'entre les enseignants des écoles ayant 

déjà expérimenté les nouveaux programmes et les autres. 

Au CL 52 questionnaires ont été traités. soit 25 prmenant d'écoles expérimentales et 27 

d'écoles non expérimentales. 

Au CP. il y a eu un total de 57 répondants. soit 33 pour les écoles expérimentales et 2-+ 

pour les autres. Chacun de ces groupes a été traité séparément comme le montrent les 

tableaux et figures ci-dessous. 

}Ul--
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A ENSEMB B CONT C THÉORIE D PRAT. E STRATÉ F APPLIC 

La figure 3 représente les réponses des enseignants de CI. des écoles e'\périrnentales. La 

graduation de gauche indique le nombre de réponses pour chaque question dans les 

catégories allant de 5 ( tout-à-fait d'accord. colonne hl anche) à 1 (totalement en 

désaccord. colonne foncée). Comme on peut te voir dans la figure 3. 20 répondants sur 

25 se disent parfaitement capables d'appliquer les noll\ eaux programmes quand on leur 

donne le soutien nécessaire. C'est au niveau de la pratique (question D) que la satisfaction 

est la moins grande mec 6 répondants pour la cote 5 et 11 pour la cote..+: les remarques 

soulignent que le temps a été insuffisant pour leur permettre une mise en pratique 

adéquate des nouvelles connaissances et qu'ils souhaitent un sui\ i dans ce sens. 

Les répondants mentionnent le besoin d'un complément de formation en: 

EPS. EA: 8 mentions Français: 5 mentions 

Mathématique: 4 mentions Dans tous les champs: 2 mentions 

ES. Éducation à l'en\'ironnement: 1 mention 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Figure 4 

Questionnaire C - Écoles non expérimentales/CI 
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Dans la figure 4. comme dans la figure 3. la graduation de gauche indique le nombre de 

réponses. les autres colonnes le nombre de réponses pour chacune des catégories: les 

colonnes indiquent les réponses dans chaque catégorie et pour chaque question. 

On remarque que la configuration est sensiblement la même que pour les écoles 

expérimentales. avec cependant un degré de satisfaction moindre. surtout en ce qui 

concerne les applications pratiques. ce qui signifierait que les enseign::mts des écoles non 

expérimentales auraient eu besoin d'un temps de pratique supérieur pour se sentir à l'aise 

dans les nouveaux programmes. Ce temps de pratique guidée devra leur être donné 

durant l'année scolaire pour leur permettre d'intégrer les nouwaux contenus et ies 

nouvelles démarches. ce que demandent d'ailleurs sept d'entre eux. dans les remarques 

additionnelles.Cependant. il est à noter que 22 enseignants sur 27 se disent parfaitement 

prêts à appliquer les nouveaux programmes si on leur donne le soutien nécessaire 

Les répondants disent a\·oir besoin d'un complément de formation en: 

Français: 5 mentions 

EPS. EA . environnement: 3 mentions 

ES. EST : l mention 

Tous les champs: 5 mentions 

Mathématique: 2 mentions 

)iff 
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18 

La figure S représente les réponses des répondants du CP des écoles non expérimentale~. 

20 répondants sur 2..+ s'estiment parfaitement prêts à appliquer les nouveaux programmes 

a\·ec le soutien nécessaire. 12 enseignants se déclarent tout-à-fait satisfaits de la 

formation. pour le reste. les réponses démontrent une satisfaction moyenne: aucun 

élément ne ressort d'une façon particulière. 

Besoin de formation supplémentaire en: 

mathématique: 13 mentions 

dans tous les champs: 6 mentions 

EPS: 1 mention 

français: 9 mentions 

EST. ES: 2 mentions 

)OS 
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A ENSEMB B CONT C THÉORIE D PRAT. E STRATÉ F APPLIC 

L'observation de la figure 6 montre que là encore 20 répondants sur 33 se disent 

parfaitement prèts à appliquer les nouveaux programmes. ce qui est un peu moins que 

dans les autres groupes.Pour ces répondants. l'élément qui a remporté le moins de 

satisfaction est la théorie. alors que 1-l- sur 33 se disent parfaitement satisfaits des 

stratégies utilisées et 1-l- autres satisfaits. 

Besoin d'un complément de formation en: 

Mathématique: 10 mentions EA: 8 mentions Français: 12 mentions 

EST:...\- mentions 

environnement. 2 mentions 

Dans tous les champs:-\- mentions 

informatique: l mention 

Remarques additionnelles, tous groupes confondus ( 109 répondants): 

Sont notées ici les remarques revenant plus d'une fois: 

19 

Nécessité d'une formation complémentaire d'un sui\'i périodique: -IB mention~ 

Nécessité d'un encouragement financier pour les maîtres expérimentateurs: 21 mentions 

Mettre documents à notre disposition à temps: 13 mentions 

Faire un tel perfectionnement durant les vacances: 12 mentions 

Nécessité de fournir le matériel: 10 mentions 

Difficulté d'élaborer des fiches: 6 mentions 

Repères difficiles à comprendre: 2 mentions 

Informer les écoles à temps: 2 mentions 

Nous fournir des moyens de déplacement : 2 mentions 

)O~ 
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Conclusion 

Si on résume les infonnations obtenues à l'aide des trois questionnaires. on peut dire que 

les connaissances des enseignants ont évolué. que leur conception de l'enseignement est 

maintenant plus celle d'une aide à l'apprentissage qu'une transmission des sa\'oirs. Au 

niveau notionnel et stratégique. des connaissances ont été acquises. connaissances qu'ils 

se sentent en grande majorité prêts à mettre en pratique si on leur accorde le soutien 

nécessaire. 

Ce soutien est largement réclamé sous forme de suivi et de fonnation complémentaire par 

près de 50o/c des enseignants. Vu l'ampleur des changements souhaités concernant les 

contenus de formation et les démarches pédagogiques. un suivi et un complément de 

formation sont primordiaux. car les connaissances acquises doivent maintenant être 

assimilées et mises en pratique. ce qui sera difficile si les enseignants ne se sentent pas 

soutenus. 

2.3 ORGANISATION DU SUIVI 

L'atelier de formation des fonnateurs et l'atelier de fom1ation des enseignants s'inscriHnt 

dans un processus de changement dont l'aboutissement sera la généralisation phase II en 

octobre 1998. La planification de cette généralisation se troll\e dans le document C. 

D'octobre 19% à octobre 1998. il est nécessaire que les enseignants impliqués dans la 

réfom1e et leurs encadreurs soient soutenus. 

Le soutien doit être assuré à la fois sur le plan matériel: livraison des documents et du 

matériel pédagogique nécesssaire dans toutes les écoles impliquées et sur le plan 

pédagogique: rencontres de sui\i. visites de classe et ateliers de formation 

complémentaire. 

Les ateliers de formation des directeurs. des enseignants des écoles retenues qui n'avaient 

pu être présents et des inspecteurs sont déjà planifiés. 

Lors des ateliers de formation de septembre-octobre 19%. il a été recommandé la 

création d'une commission de suivi regroupant des membres del' équipe nationale avec 

des antennes dans chaque département et qui serait responsable du bon fonctionnement 

du suivi et de la transmission de l 'infom1ation et des documents. notamment de la 

transmission des documents relatifs au troisième trimestre. 

Des visites de classe régulières doivent être planifiées afin de soutenir les enseignants et 

de suggérer les réajustements nécessaires. 

)û7 
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J\NNEXI'. Planification du 14 au 1 9 octobre 

CI 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi lundi mardi mercredi jeudi 

1 T.prélim. 
SS gr. 9:()() 

français maths fran<;ais maths 1'.S EST EST EPS maths 

l. plénière fran(ais maths fran\·ais maths 
11:15 

l'.S EST FST FA maths 

3 IS:(X) RANV français l'.PS français !'./\ EA l'.S frarn;ais 
progr. 

...J. progr. RJ\NV français I:PS français l'.PS EA ES synthèse 

CP 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi lundi mardi mercredi jeudi 

1 T. prélim. EST français maths fra1wais 
ss gr. <):00 

maths ES EA français l'.S 

l. pl<:•niére EST fran\·ais maths franc;ais maths FS FA fran\·ais l'.S 
11:15 

3 1S:m R/\NV !'./\ fran\·ais FI\ franc;ais EST maths 
nrogr. 

...J. progr. RJ\NV FPS franc;ais l'.PS fnrn\·ais EST maths synt hèsc 

CJ\DRFS 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi lundi mardi mercredi jeudi 

1 travail GR.J\ F CI GR A et B gr. J\ F Cl gr.A gr.!\ l'.S CI gr. A !'.ST gr. J\ et B gr. J\ et B n·tour et 
prélim.en CR.BEST fran<;ais gr.B maths maths Cl gr.B maths Cl retour et retour et bilan a\'l'C 

ss gr. <):OO C:P (Danièle! CP gr.B C:P c;r.B l'.S C:P théorie théorie tous ll·s 
!·CP (Danièle:) (Danièle l format. 

2 plénière (suite) (suite) gr. J\ et B plénière (suite) (suite) (suite) (suite) (suite) 
11 :15 retour et de ts les 

théorie format. 
(Danièle) 

3 lS:CXJ RJ\NV GR.A !'.A CP gr.A F CP grB F C:I c;r.J\ et B Gr.A EST gr. J\ 

programm GR.B Cl Gr.B l'.PS C:I gr.A U'S retour et CP maths C:P 
es français CP t hcorie Gr. B l'.A CI gr.B l:PS 

(Danièle) CI 

..+ progr. R/\NV GR./\ l'.PS (suite) (suite) (suite) (suite) (suite) synthèse 
gr.B i: rour tous 

-0 
~ 
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1. CONTEXTE ET JCSTIFICATIO~ 

La réforme des programmes scolaires du primaire l..'ntreprise depuis plusieurs années au 

Bénin entrera en octobre 1998 dans la phase Il Je la généralisation. Cette généralisation 

sera l'aboutissement d'un long processus consacré à la refonte des programmes. la 

production de matériel didactique et la formaticrn du pc-rsonnel ensc-ignant et dès cadres dt:' 

l'éducation. 

Durant la généralisation, phase 1, en septembre 1996. un noyau de personnes a été formé 

à tous les niveaux de la hiérarchie scolaire. soit em iron -1-00 personnes. Lors de la phase 

2 de la généralisation, la formation devra atteindre les enseignants de Cl/CP de toutes les 

écoles du Bénin. ainsi que leurs encadreurs. un total prévu de 11000 personnes. 

Puisque la réforme touche autant les contenus des programmes que la démarche 

d'enseignement qui passe d'un enseignement centré sur la matière à un enseignement 

centré sur l'interaction avec l'élève. cette formation concernera autant le contenu que la 

méthodologie: elle dena être centrée sur la pratique et assortie d'un suivi rigoureu\. et 

efficace. 

Le programme devra donc répondre aux besoins de form;ition permettant d'introduire à 

la fois des contenus rénm·és dans une perspecti\ e d'intégration des matières et une 

relation pédagogique interactive et ce. sur l'ensemble du territoire national. 

2. OBJECTIF 

L'objectif de ce programme est de préparer et mettre en oeuvre la formation des 

enseignants et de leurs encadreurs à l'application des nou\·eau.\. programmes de Cl/CP. 

des nouvelles approches et du nouveau matériel didactique. 

3. CIBLE 

Les personnes à former sont tous les enseignants de CI/CP sur l'ensemble du territoire 

béninois ainsi que leurs encadreurs ( dire.:teur~. conseillers pédagogiques. inspecteurs. 

représentants des parents et des syndicats). 

I JJ 
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Leur nombre se répartit comme suit: 

3000 enseignants de CI : 

.1000 enseignants de CP: 

3000 directeurs (dont 200 conseillers pédagogiques): 

1 OO inspecteurs: 

10 représentants des parents d'élèves: 

-J. chefs syndicaux (3 enseignants. 1 inspecteur: leur nombre est déjà pris en compte J: 

2000 contractuels potentiels. 

Total: environ 11000 personnes dont 400 auront déjà eu une formation préalable lors de 

l'expérimentation et de la généralisation phase !. 

4. CONTENU 

Le contenu sera conforme à celui de la présente fomiation a\'ec accent nécessaire sur la 

pratique (présentation des programmes. présentation des contenus et démarches par 

champ de formation. simulations et situations de classe réelles par les encadreurs et les 

stagiaires). Pré\oir également une mise à ni\'eau pour les stratégies d'enseignement 

d'une langue seconde. tant à l'oral qu'en compréhension et expression écrites. 

5. STRATÉGIE DE FORMATION RETENUE 

La stratégie retenue est la formation en cascade telle que représentée dans la figure 

présentée en annexe. La cascade part du ni\ eau national \ers le ni \·eau départemental pour 

aboutir aux circonscriptions scolaires. 

- Au niveau de chaque circonscription 

Six encadreurs par circonscription ( conseillers pédagogiques (CP). responsables 

d'unités pédagogiques ( RUP) )+ un représentant des parents par circonscription: 

à multiplier par le nombre de circonscriptions: si on compte une moyenne de 10 

circonscriptions. on retiendra eJ1\ iron 60 personnes à former au ni\ eau de chaque 

département. 
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- Au nheau de chaque département 

Ces soixante encadreurs seront formés par une équipe de ~ix personnes dont chacune se 

spécialisera dans un champ de formation. afin de sen i r de personne ressource. tout en 

étant capable d'assurer un suivi dans les autres champs. L'ne priorité sera accordée aux 

personnes ayant sui\ i la présente formation: il y en a actuellement au moins trois par 

département. 

- Au niveau national 

Les six responsables de chaque département seront formés au niveau national. ce qui fait 

un total de 36 personnes. 

À ce nombre s'ajouteront les 4 représentants syndicaux. 1 représentant des parents par 

département, plus le représentant national. ce qui fait un total de -IB personnes. 

Ces -IB personnes seront formées par un noyau de formateurs. spécialisés par champ. 

formés depuis octobre 1996. 

- Formation tranHersale 

À tous les niveaux. les ..+GO personnes déjà formées pourro11t agir comme personnes

ressources. Il convient de prévoir également des structures (personnes-ressources. 

documents ... ) permettant aux encadreurs non directement impliqués dans la formation 

d'avoir un accès facile à toute l'information pertinente. 

6. TEMPS-DURÉE 

Dans le but d'une meilleure intégration. la formation se fera en deux temps: une première 

étape durant les congés d'été précédant l'année scolaire 1998-1999 et une deuxième étape 

au début du deuxième trimestre de la mème année. Afin de nuire le moins possible au 

déroulement de 1 'année scolaire. le temps retenu pour la deuxième formation peut 

coïncider avec la semaine de congé de février 1999. 
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Première formation 

La durée prévue de la première formation est de six semaines (deux semaines par niYeau 1 

réparties comme suit: 

a) Au niveau national: deux semaines. se terminant au plus tard le samedi 6 août. 

b) Au ni' eau départemental: deux semaines. s.: termina nt au pl us tard le sam.:cli ~9 aoüt. 

c) Au niYeau des circonscriptions scolaires: cieux semaines. se ternünant au plus tard le 

samedi 19 septembre. 

Deuxième formation 

Dans les circonscriptions. une deuxième formation aura lieu durant une semaine au mois 

de jan\'ier ou durant le congé de février avec les mêmes formateurs. aYec un 

questionnaire de suivi. 

Une journée de réflexion au cours du deuxième trimestre pour recueillir 

toutes les données. 

Suivi national et départemental 

Ce suivi s'effectuera sous forme de \isites de classe par l'équipe nationale et 

départementale. 

L'équipe nationale se déplacera une fois par trimestre. et l'équipe départementale trois 

fois par trimestre: une fois a\ ec l'équipe nationale. une fois arnnt et une fois après. 

Dans les circonscriptions. les responsables assureront le suivi une fois par quinzaine. 

7. MOYENS NÉCESSAIRES 

La réforme ne pourra être effective sans un minimum de moyens matériels et logistiques. 

Pour une généralisation efficace. il com ient de pré,·oir des ressources sous forme de 

documents, de matériel roulant, de moyens de communication et de rémunération 

supplémentaire. 

Documents 

Au niveau des documents. il convient de pré\ oir: 
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-les documents (programmes. guides. manuel 1.:. cahi..:rs 1.fe\ercices 1 en nomhre suffisant 

et suffisamment à l'avance. 

-les documents complémentaires ( affiches. modules de formation) nécessaires. 

- une caméra vidéo. un magnétoscope. un télé' isuer et des cassettes 

- du matériel de saisie et de reprographie ( micro-on.linateurs. imprimantes. 

photocopieurs) avec la maintenance. 

- des opérateurs de saisie performants.Organiser une formation au besoin. 

- pré\"oir un budget de reprographie au niveau de chaque circonscription. sinon. prérnir 

de couvrir tous les besoins au niveau national. 

Matériel roulant 

Prévoir au minimum un véhicule par département avec chauffeur. carburant et 

maintenance+ deux \·éhicules au ni veau national. 

Mo.yens de communication 

- Doter les circonscriptions scolaires de téléphones: que le ME~ prenne en charge 

l'installation de lignes téléphoniques et d'appareils fax/téléphone (fonctionnant avec 

papier ordinaire). 

- On souhaite un système d'interphone au niveau de DDE. 

- Prendre des mesures pour faciliter la communication dans les circonscriptions qui n'ont 

pas encore de lignes téléphonique ( communications radio ... ) 

- Utiliser quelques minutes de la plage horaire de l'INFRE pour informer les enseignants 

et les encadreurs sur les nouveaux programmes. 

Rémunération 

Prévoir: 

- la rémunération des encadreurs 

- une stimulation pour les enseignants 

- la prise en charge des enfants participant à la formation pour le petit déjeuner ou le 

goûter . 

.\'.B. Cette formation se fera en même ternps que lu généra/isarion phase I du C.H! qui 
c"<mcernera I (}()écoles sur /'ensernh!e du terri!r ire. 
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ANNEXE 1 

Composition de l'équipe ayant participé à la planification de la 

formation en vue de la généralisation 

Abaya Kocou Jérôme C/SEPDDE Atacora 

Bagri Gounouyo personne-ressource 

Cross David assistant technique projet CLEF 

Dossou-Yovo Désiré resp. parents d'élèves l\Iono 

Gomido Alphonse C 'SEPDDE l'>lono 

Guèdegbé Rémy inspecteur du secondaire Porto-Novo 

Jimaya Albert resp. parents d'élè\·es Zou 

Lantonkpode Albert resp. parents d'élèves Atlantique 

l'>Iamo Aboubakar inspecteur E.P. ODE Borg ou 

l\Ievo Thimothée inspecteur C/CS Abomey 

Ogoutéhido P. Cla\·er resp. parents d'élè\·es Ouémé 

Schaeffer Campbell Danièle consultante projet CLEF 

/lb 
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Formation en vue de la généralisation, octobre 1998 
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DESCRIPTION 

Conformément aux recommandations faites par les consultante~ dans leur rapport du 2 

août 1996 et suite à la suspension temporaire des acti\ ité~ Je formation. un atelier 

supplémentaire a été ajouté concernant la ré\ ision des manuscrits des lines. guides et 

cahiers de français pour le CTCP. pour les det1\ premiers trimestres. 

Dates-durée 

Cet atelier s'est tenu du mercredi 2 au samedi 5 octobre inclusivement à l'INFRE. à 

Porto-Novo en compagnie des membres de l'équipe de rédaction des manuscrits. 

Nature des travaux 

L'atelier s'est déroulé en Jeu\ parties: 

1. Constitution des critères de ré\ ision 

2. Ré\ ision. amendements et enrichissement en fonction de ces critère:'-

1. Constitution des critères de révision 

Après discussion en atelier. les critères sui\ anrs ont été retenus: 

cohérence interne 

cohérence e.\terne 

progression linguistique 

lisibilité (longueur et difficulté Jes te\tesJ 

richesse et adéquation de l'appareil pédagogique 

clarté et lisibilité du guide 

respect de l'approche interactive 

respect de l'intégration des matières et des sa\ oirs 

Une grille de révision. reproduite ci-après. a été conçue et utilisée à cet effet. 

2. Révision, amendements et enrichissement en fonction de ces 

critères 

L'ensemble des documents a été relu en fonction de ces critères. Certaines parties ont été 

modifiées. réécrites. complétées et le tout a été finalisé en\ ue de l'impression. 

J1-0 
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Résultats 

Les résultats obtenus ont été non seulement la rl;\ ision des manuscrits. mais également 

une sensibilisation de l'équipe de rédaction au pn>cessus Je ré\ ic;i1_)n et une meilleure 

intégration de l'approche interactiH» 

Recommandation 

) 

-~ 

Un travail semblable devra être fait pour le manuscrit du troisième trimestre. en français 

et en mathématique. li est nécessaire que les manuscrits soient relus en fonction de leur 

conformité avec l'approche interactive. les démarches de résolution de problèmes et 

d'intégration des matières. De plus. il faudra \·érifier la cohérence d'ensemble des trois 

trimestres produits séparéments. en confom1ité avec la progression retenue. L!ne 

consultation à di stance m ait été recommandée à cet effet lors de l'atelier de juil let portant 

sur la rédaction des manuels. Une telle consultation permettra aux membres des équipes 

de rédaction de s'assurer dè leur adéquation à ces démarches. encore nouYelles pour èll\. 
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GRILLE DE RELECTCRE 

A. GUIDES 

•LA COHÉRENCE INTERNE EST-ELLE fŒSPECTÉE .' Ol .1 D 
<Numérotation des chapitres. suite Je~ idées. ab<..ence de répétition. 
toutes les idées exprimées de façon explicite. explication des termes ... 1 

•LA COHÉRE\CE AVEC LES AL'TRES CHA\1PS 
EST-ELLE RESPECTÉE? 

•LA PARTIE PRA TIQUE SUGGÈRE-·I -ELLE DES 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES INNOVATRICES·? 

•LA PARTIE PRATIQLlEEST-ELLEASSEZ CLAIRE 
POUR UN ENSEIGNANT DÉBUTANT? 

• Y-A-T-IL SL:FFISAMMENT D'EXEMPLES CONCRETS·? 

Ol'I D 

OL!I D 

OUI D 

Ol'l D 

•LES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES SONT-ELLES CONFORMES 

A REVOIR D 

À REVOIR 0 

ÀREVOIR D 

À REVOIR 0 

À REVOIR 0 

AUX APPROCHES PÉDAGOGIQL'ES RETE'.\L.ES'.1 OU D A REVOIR D 

• Y-A-T-IL DES SL'GGESTIONS POUR FACILITER LA 
RÉALISATIOl\i DA'.\S DES COi\:DITIO~S DIFFJCILES".1 

(absence de matériel, grands groupes) 

•LES ACTIVITÉS TIENNE0.1T-ELLES COMPTE OC NI VAU 

Olï 0 A REVOIR 0 

DE LANGUE DES ENFANTS-.1 Ol 'I 0 À REVOIR D 

À REVOIR D •LE GUIDE EST-IL FACILEMENT LISIBLE? 
1 les repères sont-ils briè' ement résumés-.' l 

•A-TON PENSÉ À DES SYMBOLES POLR FACILITER 
LA LECTl'RE? ( \oir exc>mple d'E.A.1 

•LA TYPOGRAPHIE ET LES TITRES FACILITENT-ILS 
LA LECTURE? 

•LA TYPOGRAPHIE ET LES TITRES SO,\JT-ILS 
UNIFORMES·? 

•LA TYPOGRAPHIE ET LES TITRES FACILITENT-ILS 
LA LECTURE? 

•L'ORTHOGRAPHE ET LA PONCTUATION Oi'..1-ILS 
ÉTÉ REVUS'? 

•A-TON EFFECTUÉ U'.'JE RÉVISION LINGUISTIQUE'? 

Ol'I D 

Ol'I D ÀREVOIR D 

Ol'l 0 À REVOli{ D 

ou 0 À REVOIR D 

OUI 0 À REVOIR 0 

on o À REVOIR 0 

OUI D À REVOIR D 
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B. :VIA~TELS 

•LES TEXTES SONT-ILS CENTRÉS SCR L'ENF.--\:\T? 
i référence au\ écu. implication de l'enfant 1 

•LE NIVEAU DE LANGl"E EST-ILC0\:1PATIBLE AVEC 

CELUI DES EI\FA.'iTS: 

•LA TYPOGRAPHfE PERMET-ELLE UNE LECTl"RE 

.l 

Ol ï 0 A REVOIR 

Ul"f 0 A RE\"O!R 0 

FACILE PAR DE JEUNES ENFANTS·? Ol'[ 0 A REVOIR 
(grandeur des caractères- police) 

•A-T-ON EFFECTUÉ UNE RELECTURE EN FONCTION 

DE CRITÈRES NON DISCRIMINATOIRES? OUI 0 À REVOIR 0 
(nord-sud. rôle de la femme. ville-campagne ... ) 

•EN FRANÇAIS, A-T-ON RESPECTÉ LES CRITÈRES 

DE VARIÉTÉ. LONGUEUR ET DIFFICULÉ DES TEXTES'7 

•EN FRANÇAIS. A-T-ON RESPECTÉ LA PROGRESSION 

LINGUISTIQUE ET THÉMATIQUE: 

•LES ILLUSTRATIONS SONT-ELLES SIMPLES 

ET EXPLICITES'? 

•LA PROPORTION ENTRE LE TEXTE Ef LES 

ILLUSTRATIONS EST-ELLE RESPECTÉE? 

•LA PLACE DES ILLUSTRATIONS EST-ELLE 

ADÉQUATE POlrR FACILITER LA COMPRÉHE\SIOI\·: 

•L'APPAREIL PÉDAGOGIQUE EST-IL CONFORME 

À LA DÉMARCHE RETENUE'? 

OUI 0 À REVOIR 0 

ou 0 À REVOIR D 

Olrl 0 À REVOIR D 

Ol'l 0 À REVOIR 0 

Ul 1 0 À REVOIR 0 

OL'I 0 À REVOIR 0 
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FRA:\ÇAIS CI 

Sl'GGESTIO~ D'ACTIVITÉS Sl'PPLÉMENTAIRES 

A. Discrimination auditive des sons: 

l. Parmi plusieurs dessins de mots connus ù l'oral. montrercèU\ 4ui contiennent le son :1 

l'étude. 

exemple: dessins représèntant un ananas. une balte. une bicyclette. maman.un bic. 

Variante a): dessin+ mot. 

2. Retrouver le son à l'étude dans les prénoms des enfants. les jours de la semaine ... 

B. Discrimination visuelle des sons. 

Le maître montre des étiquettes-mots connues des enfants. sans les lire. Les enfants frappent 

dans leur mains si le mot contient le son à l'étude. 

B. Discrimination des lettres: 

1. Parmi plusieurs lettres. montrer la lettre à l'étude. 

exemple: 

Je montre u: 

2. Choisir parmi plusieurs mots les nwts contenant Li lettre étudiée et les copier sur son 

ardoise. 

Exemple: 

Je copie sur mon ardoise les mots a\ ec i: 

Baké - Ida- il- belle- Rémi. 

Variante: 

Je copie sur mon ardoise les mots du te\te de lecture où je vois 1. 

3. Compléter des mots mec la bonne \O)elle: 

Exemple: 

Sur mon ardoise.je mets a. é à la bonne place: 

p_ p_ B_k_ ...... . 

Discrimination des s~·llabes: 

l.Pam1i plusieurs syllabes. montrer las:- llabe à l'étude. 
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\-1êrnè e\ercice qlle DisLTiminatiun dè, lt:ttrè' 1. pilh haut. mai' ,n1 lieu ,J..:·..; lèttrcs. mcttrL· ,It:, 

syllabes. 

2. Choisir parmi plusieurs mots. ks mots c(1ntt'nant las~ llabe éttidiée et lès copier Sllr son 

ardoise. 

2a l Variantè: 

Je copiè sur mon ardoise les mots du te\tL' uÙ.JL' 1 uis pe. 

2bl Variante plus difficile pou\ ant remplacer llne dictée: 

Pam1i une série de dessins reproduits au tableau ou dans le manuèl. écrire sur son anJoisL' le:; 

noms de ceux qui contiennent la syllabe étudiée ( il faut que ces mots aient été étudiés 

auparavant). 

Exemple: dessin d'un ananas, d'une école, d'une banane, d'un balai. de papa ... 

J'écris sur mon ardoise les mots qui contiennent la syllabe ba. 

2c) Associer une syllabe au mot qui ta contient 

Exemple: 

pe pum 

pi 

pu 

petit 

pipe 

3. Dans le cahier d'activités. au tableau ou sur l'ardoise. classer les mots dans un tableau: 

E\ernple: 

Je classe les mots d'après le son que j'entends. 

a moto. a musique. 1 b a anane. e tapis. a ta bl e ... 

J'entends o J'entends u .J'entends a 

..+. Dans le cahier d'activités ou au tableau: raire un tableau à double entrée (un peu plus 

difficile): 

p l t 

a 

e 

i 

0 

u 

Les enfants le remplissent a\ ec dès mots connus 

)25" 
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p l t 

a papa. patte la. Ltme table 

e petit le. tête 

i papier li\ re pL'tit. tire. titre 

0 pot ~11élodie 1110[lî 

u puni lune. lumii:re lll. tube 

Construction de mots 

1. À partir des syllabes d'un mot donné. construire de nouveaux mots contenant les mêmes 

syllabes. 

Exemple: 

mot tomate 

mobile auto ..... .. 

2. À partir d'un jeu de syllabes mobiles. composer autant de mots différents que possible. 

Les écrire au tableau. 

Reconnaissance globale de mots: 

! .Trouver le nombre de fois qu'un mot donné St.' retroU\'l' dans un texte. 

2. '.Vlontrer des mots qui sont pareils qu'un mot donné. 

Exercices de lecture rapide: 

1. Lire le plus\ ite possible\ ite une -_;érie de lettre-;. de syllabes. de mots. de phrases. 

Compter le temps mis par les lecteurs et noter les améliorations chaque jour. 

2. Re troll\ er très \ i te un mot don né. 

Exemple: Je montre très vite le mot qui est pareil. 

papa pépé daba papa pipe 

fête tète fête fusée ferme ....... . 

Initiation à la grammaire et à l'étude du rncabulaire 

1. Copier des mots en ajoutant le bon déterminant. 

Exemple: Dans le tableau suivant.je recopie les mots à la bonne place (cahier d'acti\ ités ou 

au tableau) 

2. Compléter des phrases avec des mots-outils: 

Je complète les phrases a\ec les mots: à. a\ec. dans. 

Baké va ___ l'école ____ Coffi. 

JU 
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\fomojoue ___ une balle. 

:"Jous sommes la classe. 

3. Classer des mots en noms et' erbes ( mots d'action 1 

..+.Classer des mots selon qu'on peut ou non les illustrer. 

5. Classer des mots en catégories: animaux. personnes. ~)hjct". 

6. Classer des mots selon le sens. 

Exemple: je classe les mots donnés selon qu'il s'agit d'une partie du corps. d'un objet. etc. 

7. Dans une liste de mots. troll\er ceux qui ont une signi:ïcation partirnlière. 

Exemple: copier tous les adjectifs de couleur. 

Transcription 

! .Recopier une phrase en espaçant correctement les mots 

Exemple: Je recopie la phrase en troU\·ant les mots que je connais. 

CrJff/vaà/'écri/ea1·ecsmr1eur. 

1 a) Variante faisant appel à Lies processus supérieurs: 

Copier une ou deux phrases en espaçant les mots afin d'être capable de répondre à une 

question de compréhension. par exemple de 1;. pe 'rai ou faux. 

.\.!omoe.11!a.1neurdeCnffi. Vrai ou faux: 

Je recopie correctement la phrase sur mon ardoise pour pou\ oir répondre à la question. 

2. Recopier une phrase en mettant les majuscules là où il le faut (début des phrases et noms 

propres. 1 

3. Parmi plusieurs phrases. copier celle qui est' raie. 

Construction de phrases 

! .Recomposer des phrases avec des étiquettes-mots r \1ontrer au\. enfants l'importance de 

l'ordre des mots dans une phrase 1. 

2. Compléter une phrase avec un mot connu. 

2b) variante plus difficile: Compléter librement une phrase dont on n'a donnée que le premier 

mot. 

3. À partir de groupes de mots. recomposer des phrases. 

exemple: 

papa ,.a 

Coffijoue 

Maman lit 

le journal 

au dispensaire 

a\ ec une balle 
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On peut retrou\er d'abord les phrases d'un te\tt' de kL·turL'. puis \rUll\t'r ~1ut;.111t Lk phr~1sc

possibles qui ont du st'ns.J 

-+.À partir de mots connus. composer des consigne'> écritès: 

exemple: 

dessine Baké 

écris ton nom. 

Initiation à l'expression écrite 

l. À partir d'une phrase modèle. composer une phrase personnelle. 

Exemple: À partir de la phrase:Je m'appelle Baké. l'enfant écrit son prénom: 

Je m'appelle (prénom de l'enfant). 

À partir de la phrase: Coffi aime les mangues. l'enfant éctit une phrase pour dire les fruits 

qu'il aime. 

J'aime _______ .(Au besoin. le maître ou un camarade l'aident à orthographier 

correctement. l 

10 

2. À partir d'un modèle. écrire une carte pour ex.primer ses souhaits à l'occasion d'une fête. 

3. À l'occasion d'un événement exceptionnel. la classe compose une lettre pour le raconter à 

une école correspondante. Les l'nfants trou\ ent les idées. le maître les écrit au tableau . 

..+.Suite à une histoire lue ou racontée par le maître. les enfants composent un petit li net. 

Sur chaque page. une illustration a\ ec une phrase simple que les enfants auront composée 

collectivement. 

Exemple: 

Momo est triste. 

Momo est dans la cour.Vlomo joue au ballon. Elle tombe.Momo a déchiré son boubou. Elle 

est triste. 

Avec ce petit texte. on peut composer un livret de si'\ pages: une page pour le titre. une page 

pour chacune des phrases sui\ antes qui seront écrites et illustrées par les enfants. 

5.En réponse à une incitation orale ou écrite .composer des phrases ou un petit te\.te à partir 

d'une liste de mots portant sur un thème donné. 

Exemple:J'utilise des mots des la liste pour répondre à une question du maître. 

Qu'est-ce que tu fais à l'école'? 

!joue, mange, dors, lis, écris ..... ! 




