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Ces livrets, élaborés dans le cadre de l’initiative francophone pour la 
Formation à distance des maîtres (IFADEM), arrivent dans un contexte 
national où la question de la qualité de l’éducation se pose avec acuité. 
En effet, malgré les énormes efforts réalisés par le ministère de l’Édu-
cation nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et ses partenaires, à 
travers les différents projets et programmes de développement, beau-
FRXS�GH�Gp¿V�UHVWHQW�HQFRUH�j�UHOHYHU��QRWDPPHQW�FHOXL�GH�OD�TXDOLWp�
des enseignements / apprentissages. Comment donner à chaque élève la 
chance d’apprendre réellement des choses qui ont du sens pour lui, de 
s’intégrer harmonieusement dans son milieu social et d’acquérir des 
compétences qui le préparent sereinement à affronter la vie future ? 
Comment outiller les enseignantes et les enseignants pour qu’ils soient 
capables de contribuer à rendre possible cette chance ?

L’expertise qu’apporte IFADEM à notre système éducatif s’inscrit dans 
la recherche des réponses à cette problématique.

Après avoir parcouru les livrets d’autoformation destinés aux ensei-
gnantes et enseignants du primaire, j’ai été convaincu de la pertinence 
de leurs contenus, par la qualité des démarches mises en œuvre et par 
les opportunités qu’ils offrent aux enseignantes et enseignants en termes 
de formation continue.

Les thématiques choisies sont en parfaite adéquation avec les besoins 
de formation des enseignantes et des enseignants en début de carrière 
et couvrent l’ensemble des divisions de l’école primaire : la lecture et 
l’écriture pour le cours préparatoire (CP), l’expression et la compréhen-
sion pour le cours élémentaire (CE), et les mathématiques pour le cours 
moyen (CM). Le quatrième livret aborde une thématique transversale 
dont l’actualité est reconnue par tous : l’éducation morale et civique 
(EMC).

Ces livrets se veulent des outils de dialogue fécond aux plans pédago-
gique et didactique, susceptibles de mettre en relation l’enseignante ou 
l’enseignant en formation, ses paires et ses encadreurs pédagogiques ou 
WXWHXUV��&KDTXH�OLYUHW�FRPPHQFH�SDU�XQ�FRQVWDW�TXL�VHUW�GH�¿O�FRQGXF-
teur à l’ensemble de son contenu. Après un diagnostic qui lui permet de 
tester ses connaissances, l’enseignante ou l’enseignant peut entamer son 
autoformation en passant par des étapes successives qui l’enrichissent 
aux plans théorique et pratique, pour aboutir à un bilan personnel de son 
parcours de formation.
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Fondées sur le principe de l’autoformation et de l’autoévaluation, les 
démarches utilisées offrent la possibilité à l’enseignante ou à l’ensei-
gnant de progresser à son rythme, d’agir et d’interagir avec son envi-
ronnement. En le questionnant constamment sur ses propres pratiques 
pédagogiques, elles préparent l’enseignante ou l’enseignant débutant à 
GHYHQLU�XQ�SUDWLFLHQ�UpÀH[LI�

Au regard des avantages indéniables reconnus au dispositif de forma-
WLRQ�G¶,)$'(0��M¶H[KRUWH�OHV�SULQFLSDX[�EpQp¿FLDLUHV�TXH�VRQW�OHV�HQ-
seignantes et les enseignants à s’investir dans cette formation par une 
bonne exploitation des livrets. Cependant, les contenus qui y sont dé-
veloppés ne sont pas à considérer comme des recettes toutes faites. Il 
appartiendra à chacun de travailler à les dépasser par un processus per-
sonnel d’appropriation. Le but recherché étant d’une part, de susciter 
des changements favorables à un meilleur apprentissage des élèves et 
d’autre part, de créer un contexte qui servira de plateforme d’envol à 
l’enseignante et à l’enseignant pour son développement professionnel.

Merci à nos partenaires, l’OIF et l’AUF pour ce partenariat historique 
et exemplaire.

Jean Martin COulibaly
Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation
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Ce livret, qui a pour objectif général d’aider les enseignants de l’école primaire à ensei-
gner et faire apprendre la lecture / écriture, comprend deux séquences complémentaires :

• La première séquence a pour objectif d’améliorer leurs compétences relatives à l’en-
seignement / apprentissage de la lecture ;

• La seconde séquence vise à permettre aux enseignants de développer leurs compé-
tences relatives à l’enseignement / apprentissage de l’expression écrite.

La structure de ces séquences est identique, pour faciliter la lisibilité. Elle comprend huit 
parties :

• Le constat, qui dresse un état des lieux sur la question ;
• Les objectifs de la séquence ;
• Le diagnostic, pour permettre à l’enseignant de s’autoévaluer et de se positionner par 

rapport aux attendus avant d’aborder le livret ;
• Le mémento, composé des apports théoriques indispensables pour traiter le sujet ;
• La démarche méthodologique, qui aide à mettre en œuvre les apports théoriques ;
• Les activités, qui sont un entrainement aux différents gestes professionnels abordés ;
• Les corrigés des questions posées dans les rubriques « Diagnostic » et « Activités » ; 
• Le bilan��TXL�FRQVWLWXH�XQ�PRPHQW�UpÀH[LI�j�O¶LVVXH�GH�OD�VpTXHQFH�
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Les évaluations du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN1 
(PASEC) de 2014 et de 2016, réalisées dans dix pays d’Afrique francophone, indiquent 
TXH�SOXV�GH������GHV�pOqYHV�HQ�PR\HQQH�Q¶RQW�SDV�DWWHLQW�OH�VHXLO�©�VXI¿VDQW�ª�GH�FRPSp-
tences en langue après deux ans de scolarité primaire. En d’autres termes, plus des deux 
WLHUV�GHV�pOqYHV�GH�GpEXW�GH�F\FOH�SULPDLUH�pSURXYHQW�EHDXFRXS�GH�GLI¿FXOWpV�j�GpFKLIIUHU�
les composantes de l’écrit et à comprendre des phrases, des textes et des messages oraux. 
Malgré tous les efforts fournis pour améliorer le système éducatif, force est de constater 
que les objectifs ne sont pas toujours atteints. Des critiques sont constamment faites sur la 
baisse de la qualité de l’enseignement de façon générale, mais surtout sur le faible niveau 
des élèves en français. La lecture et l’écriture font partie des matières qui posent problème 
à l’école primaire, alors que toutes deux conditionnent l’apprentissage des autres disci-
plines et l’acquisition des compétences de base. On ne peut être lu et compris si on n’écrit 
pas avec netteté.

Le caractère instrumental de la lecture et de l’écriture explique l’importance du volume 
horaire que le législateur a affecté à ces deux disciplines dès les premières années de la 
VFRODULWp��$X�&3���SDU�H[HPSOH��VXU�OHV�VHSW�FHQW�YLQJW�������KHXUHV�RI¿FLHOOHV�TX¶RIIUHQW�
les programmes d’enseignement de 1989-1990 à l’ensemble des disciplines, la lecture oc-
cupe un volume horaire global de cent soixante-huit (168) heures. L’écriture, elle, occupe 
soixante (60) heures. Les deux matières, à elles seules, représentent donc 31 % du volume 
horaire annuel d’enseignement au CP1 (programme 1989-1990). Ce volume horaire que 
le législateur consacre à la lecture et l’écriture montre le caractère incontournable de ces 
deux matières à l’école et l’importance qu’il y a à en avoir une bonne maitrise dès les 
débuts de la scolarité. 

Leur importance ne se limite pas seulement à l’école. La lecture et l’écriture sont aussi un 
instrument pour la vie sociale et professionnelle. Sans la lecture et l’écriture, beaucoup 
G¶DFWLYLWpV�FRQQDLWUDLHQW�GHV�GLI¿FXOWpV�GH�UpDOLVDWLRQ��¬�FRPSpWHQFHV�HW�DSWLWXGHV�pJDOHV��
celui qui lit et écrit avec aisance s’insère mieux dans la vie socioprofessionnelle que celui 
TXL�pSURXYH�GHV�GLI¿FXOWpV�HQ�pFULWXUH�HW�HQ�OHFWXUH��&HOD�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�YUDL�TXH�FHV�
deux disciplines favorisent la communication interpersonnelle.

Malgré cette importance, l’on s’aperçoit, à l’analyse des programmes de l’école primaire, 
que l’étude des sons s’arrête en deuxième année du cours préparatoire. De même, après 
cette classe, il n’existe plus de programme d’écriture. Le fait de limiter l’étude des sons 
HW�FHOOH�GH�O¶pFULWXUH�DX�&3�VLJQL¿H�TX¶DX�VRUWLU�GH�FH�VRXV�F\FOH��VL�OHV�SURJUDPPHV�HW�OHV�
principes pédagogiques ont été rigoureusement respectés, l’élève ne devrait plus éprou-
YHU�GHV�GLI¿FXOWpV�SRXU�OLUH�HW�pFULUH��0DOKHXUHXVHPHQW��OH�FRQVWDW�UpYqOH�XQH�WRXW�DXWUH�
réalité dans les classes. Comme nous le montrerons plus loin dans les constats de chaque 

1 Conférence des ministres de l’Éducation des États et Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN). 
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séquence, les apprenants ont encore des problèmes aussi bien en lecture qu’en écriture, 
même après le CP.

$X�GHOj�GHV�GLI¿FXOWpV�SDUWLFXOLqUHV�j�FKDTXH�GLVFLSOLQH��LO�H[LVWH�GHV�FRQVWDWV�TXL�VRQW�OLpV�
j�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶HQVHPEOH�GH�FHV�GLVFLSOLQHV�HW�TXL�SRXUUDLHQW�HQ�SDUWLH�MXVWL¿HU�OHV�GLI¿-
cultés des élèves. Il s’agit notamment du cloisonnement dont elles font l’objet. La lecture 
HVW�VpSDUpH�GH�O¶pFULWXUH�GDQV�OHV�SURJUDPPHV�RI¿FLHOV�GH������������&KDFXQH�SUpVHQWH�
des contenus différents de l’autre. Au lieu que les deux s’articulent pour s’accompagner 
et se renforcer mutuellement, elles se juxtaposent.

On note également que la première prend plus d’importance que la seconde aux yeux du 
législateur, comme l’attestent les volumes horaires indiqués ci-dessus : la lecture occupe 
près du triple du volume horaire de l’écriture. Au niveau des pratiques enseignantes, il 
arrive que, dans certains cas, comme l’ont relevé des inspecteurs dans un rapport d’ana-
O\VH�GHV�SUDWLTXHV�SpGDJRJLTXHV��O¶pFULWXUH�VRLW�VDFUL¿pH�DX�EpQp¿FH�GH�OD�OHFWXUH��&HOD�
n’aurait-il pas un impact négatif sur l’apprentissage de chacune d’elles ?

8QH�DXWUH�VRXUFH�GHV�GLI¿FXOWpV�TXH�UHQFRQWUHQW�OHV�PDLWUHV�GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�GH�FHV�
disciplines est qu’ils ne disposent pas d’indications pédagogiques claires à partir des-
quelles ils pourraient établir un équilibre et un lien entre les deux disciplines. Ils ne savent 
pas comment renforcer l’enseignement de l’une par celui de l’autre. 

&¶HVW�HQ�FRQVLGpUDQW�WRXWHV�FHV�LQVXI¿VDQFHV�TXH�FH�OLYUHW�D�pWp�FRQoX��GDQV�O¶REMHFWLI�GH�
fournir aux enseignants des ressources pédagogiques pour améliorer l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture au CP. Il est composé de deux séquences : la première consacrée à 
la lecture et la seconde à l’écriture. Dans chacune d’elle, on envisagera des stratégies pé-
dagogiques de mise en lien lecture / écriture pour améliorer les apprentissages des élèves.
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