
Séquence 2

L’ENSEIGNEMENT /
APPRENTISSAGE  
DE L’ÉCRITURE  
AU CP  
AUX PREMIÈRES 
ANNÉES  
DU PRIMAIRE
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MÉMENTO : 
CE QUE TU 

DOIS SAVOIR
DÉMARCHE 

MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFS CORRIGÉS BILAN BIBLIOCONSTAT

Malgré les avancées constatées dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication, savoir utiliser le code écrit d’une langue pour entrer en relation avec 
autrui demeure une aptitude fondamentale requise pour une meilleure adaptation de l’in-
dividu à son environnement professionnel, culturel et social. La maitrise du code écrit 
offre à l’individu d’immenses possibilités d’expression, allant de la simple représentation 
des réalités concrètes à la communication de ses pensées et de ses sentiments. 

¬�O¶pFROH�SULPDLUH��j�O¶LVVXH�GX�VRXV�F\FOH�FRXUV�SUpSDUDWRLUH�DX�%XUNLQD�)DVR��LO�HVW�DW-
tendu des élèves, en écriture, une bonne graphie des lettres et des chiffres en vue de la 
transcription de la langue française, incluant l’écriture cursive des minuscules et des ma-
juscules1. On s’attendrait aussi à ce que les élèves abordent la production d’écrits, qu’ils 
devront approfondir dans les classes ultérieures.

Cependant, un regard sur les indicateurs de performances scolaires des élèves en écriture 
montre beaucoup de faiblesses. Ceux-ci écrivent de plus en plus mal. Les cahiers de de-
voirs et de leçons sont truffés d’écritures illisibles. 

De plus, les élèves n’étant pas initiés à la production écrite dès les deux premières années 
GX�SULPDLUH�DUULYHQW�DX�FRXUV�pOpPHQWDLUH�VDQV�FHWWH�FRPSpWHQFH��&HV�LQVXI¿VDQFHV�SHU-
sistent chez les élèves, même lorsqu’ils se retrouvent dans les classes supérieures. 

Ces réalités sont constatées dans les rapports de visites de classe rédigés par les directeurs 
d’écoles et les encadreurs pédagogiques. 

/HV�FDXVHV�GH�FHV�LQVXI¿VDQFHV�VRQW��HQWUH�DXWUHV��G¶RUGUH�SpGDJRJLTXH�HW�PDWpULHO��

Au plan pédagogique, on constate que la mise en œuvre des programmes de formation ini-
tiale offre aux futurs enseignants très peu d’occasions de s’initier eux-mêmes à la graphie 
FRUUHFWH�GHV�OHWWUHV�GH�O¶DOSKDEHW�HW�GH�V¶H[HUFHU�VXI¿VDPPHQW�j�OD�FRQGXLWH�GHV�VpDQFHV�
d’écriture et d’initiation à la production écrite. Dans les petites classes par exemple, les 
SURJUDPPHV�RI¿FLHOV�QH�YLVHQW�SDV�GH�IDoRQ�H[SOLFLWH�OHV�FRPSpWHQFHV�OLpHV�j�OD�SURGXF-
tion d’écrits. D’autre part, les pratiques d’évaluation en écriture sont lacunaires : elles 
ODLVVHQW�XQH�JUDQGH�SODFH�j�OD�VXEMHFWLYLWp�HW�QH�SUHQQHQW�SDV�VXI¿VDPPHQW�HQ�FRPSWH�OHV�
compétences en jeu dans cette discipline. Du reste, en consultant les cahiers de devoirs 
d’élèves, on constate que les exercices d’écriture ne sont pas assez variés et leur fré-
quence est très faible en général.

$X�SODQ�PDWpULHO��SOXVLHXUV�GLI¿FXOWpV�KDQGLFDSHQW�O¶DSSUHQWLVVDJH�GH�O¶pFULWXUH�j�O¶pFROH��
DX�QRPEUH�GHVTXHOOHV�¿JXUHQW�O¶DEVHQFH�GH�JXLGH�G¶HQVHLJQHPHQW�GH�O¶pFULWXUH�HW�OD�PDX-
vaise qualité des outils scripturaux (craie, crayon, stylo, ardoise et cahier). 

1 Source : programmes d’enseignement des écoles élémentaires 1989-1990.
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CONSTAT

&HV�LQVXI¿VDQFHV��TXHOOH�TX¶HQ�VRLW�OHXU�QDWXUH��RQW�GHV�HIIHWV�QpIDVWHV�VXU�O¶DSSUHQWLVVDJH�
de l’écriture. Si elles ne sont pas prises en charge, elles peuvent être sources de contre-
performance du système éducatif. Les compétences en écriture et en production d’écrits 
pWDQW�IRQGDPHQWDOHV��OHV�pOqYHV�TXL�pSURXYHQW�GHV�GLI¿FXOWpV�j�pFULUH�HW�j�SURGXLUH�FRU-
rectement auront nécessairement des lacunes dans les autres disciplines qui concourent 
à la maitrise de la langue et à la communication (orthographe, grammaire, conjugaison, 
expression écrite et orale). Les disciplines d’éveil et les mathématiques seront également 
impactées négativement, car elles requièrent que l’élève sache prendre des notes et rédi-
ger correctement les réponses aux questions d’évaluation. 
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CONSTAT
MÉMENTO : 
CE QUE TU 

DOIS SAVOIR
DÉMARCHE 

MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTIC CORRIGÉS BILANANNEXE BIBLIOOBJECTIFS

1. Objectif général

L’objectif général de cette séquence est de t’aider à améliorer l’enseignement / apprentis-
sage de l’écriture au cours préparatoire.

��� 2EMHFWLIV�VSpFL¿TXHV

Cette séquence vise à te rendre capable de / d’ :

 – utiliser des stratégies appropriées pour amener tes élèves à acquérir une bonne écriture ;
 – utiliser les démarches adéquates pour améliorer la production écrite de tes élèves ;
 – évaluer les compétences de tes élèves en graphie au CP ;
 – évaluer les compétences de tes élèves en production écrite au CP.
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DIAGNOSTIC

 Ź ��� 'p¿QLV�DYHF�WHV�SURSUHV�WHUPHV��OHV�PRWV�HW�H[SUHVVLRQV�VXLYDQWV�

 – L’écriture :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Une bonne écriture :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Une production écrite :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź 2. Voici une liste de conditions pour apprendre à écrire. Devant chacune d’elles, coche 
la case qui convient.

Pour bien apprendre à écrire, il faut remplir des conditions d’ordre…

Oui Non

matériel.

moral.

pédagogique.

psychomoteur.

intellectuel.

 Ź 3. Devant les propositions suivantes, coche la case qui convient.

Sur le plan scolaire, l’écriture permet de / d’…

Oui Non

comprendre les énoncés des problèmes.

traiter à l’écrit les problèmes.

apprendre par cœur les leçons.

développer les sujets de rédaction.
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 Ź 4. Pour réussir l’enseignement de l’écriture, le maitre doit respecter quelques prin-
cipes. Cites-en quelques-uns.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź 5. En combien de grandes catégories peux-tu classer les principes d’enseignement de 
l’écriture ? Cite-les et complète-les d’un exemple.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Ź 6. Les stratégies citées ci-dessous amènent tes élèves à acquérir une bonne graphie des 
OHWWUHV��'p¿QLV�DYHF�WHV�SURSUHV�PRWV�FKDFXQH�G¶HOOHV�

 – La copie :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Le graphisme :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Le tracé des lettres :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź ��� /HV�VWUDWpJLHV�VXLYDQWHV�DLGHQW�WHV�pOqYHV�j�UpDOLVHU�GHV�SURGXFWLRQV�pFULWHV��'p¿QLV�
avec tes propres mots chacune d’elles.

 – La dictée à l’adulte :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Le puzzle de phrases :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – La suite de texte :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FDLV�WRQ�DXWRpYDOXDWLRQ�HQ�WH�UpIpUDQW�DX[�FRUULJpV�SUpVHQWpV�HQ�¿Q�GH�VpTXHQFH�

�– �Si tu n’as pas répondu correctement à plus d’un tiers des questions, tu dois fournir 
beaucoup d’efforts pour t’approprier le contenu de cette séquence ;
�– �Si tu as répondu correctement aux deux tiers des questions, tu maitrises certains des 

contenus de cette séquence, mais tu peux encore progresser ;
�– �Si tu as répondu correctement à plus de deux tiers des questions, tu as un bon niveau 

et tu peux réinvestir tes connaissances à travers la pratique.

La partie qui suit te donne des informations à exploiter pour améliorer tes connaissances 
et tes compétences.
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CONSTAT DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFS CORRIGÉS BILANANNEXE BIBLIO

MÉMENTO : 
CE QUE TU 

DOIS SAVOIR

Ce mémento aborde quatre points :

 – /D�FODUL¿FDWLRQ�FRQFHSWXHOOH��
 – Les compétences à développer chez tes élèves en écriture ;
 – Les conditions d’une bonne écriture ;
 – Les principes de l’enseignement de l’écriture.

1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

1.1. Le graphisme

'¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��OH�JUDSKLVPH�UHFRXYUH�GHV�DFWLYLWpV�TXL�RQW�GHV�¿QDOLWpV�GLIIp-
rentes :

 – les activités d’expression et de création (le dessin en particulier) ;
 – les activités graphiques à visée décorative (jeu sur les lignes, les couleurs et les formes 
TXL�VRQW�SHUoXHV��UHSURGXLWHV�HW�FRPELQpHV�j�GHV�¿QV�GpFRUDWLYHV���

 – l’apprentissage des gestes de l’écriture, des gestes normés de cette écriture dans le 
UHVSHFW�GHV�FRGHV�HW�GHV�UqJOHV�GH�OD�ODQJXH�pFULWH��D¿Q�GH�SURGXLUH�GX�VHQV�

Au plan scolaire, le graphisme est une activité scolaire qui utilise des enchainements de 
lignes simples, rectilignes ou courbes, continues ou discontinues et des alternances de 
couleurs. 

Ces activités proposées sous forme de jeux constituent donc, notamment, un préapprentis-
sage de l’écriture : elles aident l’enfant à construire des habiletés perceptives et motrices 
et développent chez lui des compétences pour la maitrise du geste de l’écriture. 

Le but de l’apprentissage du graphisme à l’école primaire est d’amener les élèves à avoir 
une écriture lisible, régulière et rapide. Cet apprentissage commence dès l’entrée à l’école. 
Les gestes pour tenir les craies, crayons et stylos sont exercés en effectuant des tracés gra-
phiques (boucles, vagues…), mais progressivement aussi des chiffres et des lettres. 

Nous proposons ci-dessous des tracés graphiques avec leur nom et avec les graphèmes 
dont la réalisation demande leur intervention.
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tableau indiCatif deS traCéS graPHiqueS

Tracés graphiques Noms Exemples de lettres

IIIIIIIIII Les traits verticaux Le trait vertical est utilisé pour l’écriture des 
lettres i, l, p et q en script.

//////// Les traits obliques Le trait oblique est utilisé généralement pour 
le début des lettres en cursive : i, a, l, p, t.

 Des courbes La courbe est utilisée dans l’écriture des 
lettres c, b, d et q en script.

•••••••••••••• Des points Le point est utilisé pour l’écriture de la lettre 
i.

ƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐ Des spirales Les spirales sont utilisées pour l’écriture des 
lettres l et z en cursive.

Des cannes Les cannes sont utilisées dans l’écriture des 
lettres i, u, n et m en cursive.

Source : MENA, activités graphiques, graphismes en petite section : enfants de trois à quatre ans.

Le graphisme comme activité préparatoire à l’écriture est indispensable à la qualité et à 
l’esthétique scripturales. Mais qu’est-ce qu’une bonne écriture ?

1.2. L’écriture et la bonne écriture

Selon le Petit Larousse illustré, l’écriture tire son origine du latin scriptura. Ce mot renvoie 
à la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels. 

Écrire pour le petit écolier, c’est dessiner, c’est imiter la graphie des adultes, c’est-à-dire, 
s’exprimer avec ses moyens, aussi véritablement qu’il lui est possible et qu’il le désire. 
C’est un exercice scolaire ayant pour objet la production et la reproduction correcte de 
signes graphiques de la langue. Au niveau de la présentation des lettres, on distingue deux 
types d’écriture : l’écriture script, par exemple b ; l’écriture cursive, par exemple b.
Selon le sous-module de didactique du français, une bonne écriture remplit un certain 
nombre de critères, dont les plus importants sont le caractère courant de l’écriture, sa 
régularité et sa présentation aérée :

 – L’écriture est courante quand les lettres sont bien formées, les tracés sont bien appuyés 
et que l’on ne sent aucune hésitation ni tâtonnement ; 

 – /D�UpJXODULWp�GH�O¶pFULWXUH�VLJQL¿H�TXH�OHV�PrPHV�OHWWUHV�VRQW�GH�WDLOOH�pJDOH�HW�GH�PrPH�
proportion, y compris dans des mots et des phrases différentes. De la même façon, 
l’inclinaison des lettres est identique sur toute la longueur du texte ;

 – L’écriture est correctement aérée lorsque les lettres ne sont pas collées les unes aux 
autres, que les mots et les phrases ne sont ni trop espacés, ni trop serrés.
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1.3. La production écrite

La production écrite, en tant qu’acte d’écrire des textes, est distincte de l’écriture comme 
graphie. On y distingue deux catégories de textes :

 – La première catégorie est simple. Elle est constituée de textes, de phrases et de mots. 
 – La seconde est plus complexe et regroupe des genres comme le roman, le théâtre, l’es-

sai… (Chartier et al., 1997, p. 11). 

Dans les petites classes de l’école primaire, la production écrite se limite à la première 
catégorie. 

Chartier et al.��������S�������RQW�LGHQWL¿p�TXDWUH�pWDSHV�TXH�OHV�pOqYHV�GH�O¶pFROH�SULPDLUH�
traversent dans l’apprentissage de la production écrite :

 – La phase de découverte de l’activité de l’écriture ;
 – La phase d’entrainement ;
 – La phase de la recherche de l’autonomie ;
 – La phase d’acquisition de l’autonomie.

Seules les deux premières de ces étapes correspondent au cours préparatoire. 

 – La découverte est caractérisée par « une demande intensive auprès de l’adulte », donc 
GX�PDLWUH��¬�FH�VWDGH�GH�O¶DSSUHQWLVVDJH��OHV�SURGXFWLRQV�GHV�DSSUHQDQWV�FRPSWHQW�
moins de 10 mots.

 – ¬�OD�SKDVH�G¶HQWUDLQHPHQW��OH�UHFRXUV�j�O¶DGXOWH�HVW�HQFRUH�LQGLVSHQVDEOH��PDLV��VL�OD�
SUHPLqUH�SKDVH�D�pWp�HI¿FDFH��O¶pOqYH�D�SOXV�G¶DLVDQFH�HW�GH�UDSLGLWp�GDQV�VHV�SURGXF-
tions écrites. Il est en mesure d’écrire entre 10 et 20 mots. La médiation sociale et le 
guidage interactif sont des principes que le maitre doit respecter à ce stade de la pro-
duction écrite. 

Mais que recouvrent ces concepts de médiation sociale et de guidage interactif ? 

1.4. La médiation sociale et le guidage interactif

$X�SODQ�VpPDQWLTXH��©�PpGLDWLRQ�ª�YLHQW�GH�©�PHGLXP�ª��TXL�VLJQL¿H�©�PLOLHX�ª�HQ�OD-
tin. Le triangle pédagogique décrit par Jean Houssaye1�LGHQWL¿H�WURLV�pOpPHQWV��TXL�VRQW�
l’élève ou l’apprenant, le savoir, objet de l’enseignement / apprentissage, et l’enseignant, 
le maitre de la classe. 

Mais, entre le savoir et l’élève, comment le maitre doit-il se positionner, se mettre au 
« milieu » pour faciliter l’apprentissage du savoir par l’élève ? Quelle médiation pour 
développer rapidement les compétences attendues de l’élève ? Comme le montre Rézeau 
(2001), la position du maitre, en tant qu’intermédiaire, interface entre l’élève et le savoir 

1 Voir KWWS���HGXVFRO�HGXFDWLRQ�IU�EG�FRPSHWLFH�VXSHULHXU�FRPSHWLFH�OLEUH�TXDOL¿FDWLRQ�T�D�SKS

http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php
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– ce qui est appelée médiation pédagogique –, peut servir ou desservir l’apprentissage. 
Nous verrons ci-dessous quelles sont les conditions pour qu’elle le serve.

Cependant, le maitre dans une classe n’est pas le seul médiateur, le seul facilitateur. Il 
y a le groupe classe, les pairs. La médiation, dans ce sens, est l’ensemble des aides, des 
personnes et des instruments, mis à la disposition de l’apprenant pour faciliter provisoire-
ment son appropriation du savoir et l’utilisation autonome ultérieure de ce savoir

À quelles conditions la Médiation produit-elle un guidage interactif ?

On parle de guidage interactif pour exprimer la manière dont l’aide à l’apprentissage 
est organisée par l’enseignant dans sa classe. Le guidage est interactif :

•  quand les interventions du maitre sont axées 
 – sur les représentations des élèves, sur ce qu’ils pensent de l’écriture par 

exemple, sur la manière dont ils se l’imaginent ;
 – et sur les stratégies des élèves, sur ce qu’ils font (leurs productions en écri-

ture) et sur la manière dont ils le font. 

•  quand l’aide apportée par le maitre est graduée et individualisée�D¿Q�GH�Up-
pondre aux attentes et aux besoins de chaque enfant. 

•  quand elle sait encourager les interactions et la collaboration entre élèves.

En un mot, le guidage, pour être interactif, doit être orienté sur l’élève et sa production et 
favoriser les relations d’aide entre apprenants.

2. COMPÉTENCES À DÉVELOPPER EN ÉCRITURE 

$SUqV�FHWWH�FODUL¿FDWLRQ�FRQFHSWXHOOH��YR\RQV�FRPPHQW�O¶HQVHLJQDQW�SHXW�MRXHU�VRQ�U{OH�
dans le premier apprentissage visé quand on parle d’écriture, l’apprentissage de la graphie.

coMpétences À développer en écriture (graphie)

1. Écrire les lettres en cursive en respectant les correspondances entre sons et lettres ;
2. Écrire en cursive les lettres majuscules en respectant les correspondances entre sons 

et lettres ;
3. Copier en cursive et sans erreur un texte court ne comportant pas de majuscules, avec 

une présentation soignée ;
4. Écrire sans erreur des syllabes sous la diction ;
5. Écrire sans erreur des mots à partir de syllabes connues ou présentées au tableau ;
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6. Copier en cursive, dans un cahier à lignes simples ou doubles, un texte très court, 
en respectant les accents, les espaces entre les mots, les signes de ponctuation et les 
majuscules ;

7. Copier, à partir d’un texte en script porté au tableau et comportant des majuscules, 
dans une écriture cursive lisible, un texte très court, en respectant les accents, les es-
paces entre les mots, les signes de ponctuation et les majuscules ;

8. Écrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes, des mots et de courtes phrases dont les 
graphies ont été auparavant étudiées ;

9. Choisir et écrire de manière autonome des mots simples en respectant les correspon-
dances entre lettres et sons ;

10. Écrire une phrase en réponse à une question simple sur un texte lu ou sur une histoire 
racontée ;

11. Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maitre un texte simple cohérent (3 
à 5 lignes) ;

12. Écrire de manière autonome une phrase courte.

Dans les parties Démarche méthodologique et Activités, tu trouveras des exemples pour 
illustrer ces compétences.

3. CONDITIONS D’UNE BONNE ÉCRITURE

L’écriture est une activité qui se réalise principalement à la main. Le mouvement de la main 
pour réaliser une forme s’acquiert progressivement, avec l’entrainement. L’observation 
d’élèves du cours préparatoire montre que, dans les premiers moments de l’apprentissage 
de l’écriture, les formes des lettres sont très imprécises et très irrégulières. Au fur et à me-
sure que l’apprentissage se fait, les formes se précisent et la justesse des lettres se dessine. 
/¶pOqYH�pSURXYHUD�FHSHQGDQW�GHV�GLI¿FXOWpV�SRXU�UHVSHFWHU�OD�UpJOXUH�GX�FDKLHU��&¶HVW�HQ�
multipliant les exercices que l’écriture va s’installer progressivement pour devenir une 
aptitude chez les apprenants chez l’apprenant du cours préparatoire. 

Il faut néanmoins se demander quelles sont les conditions de base qui permettent à l’en-
fant d’écrire correctement. Ces conditions sont de plusieurs ordres, selon le sous-module 
de didactique du français des ENEP (2016) :

 – Les conditions d’ordre psychomoteur : 

La bonne position assise sur les tables-bancs (position de la colonne vertébrale, de la 
tête, des avant-bras gauche et droit, etc.) est très déterminante pour l’acquisition de 
l’écriture. En outre, l’élève doit maitriser le schéma corporel, avoir une bonne no-
tion des directions (notamment de la gauche vers la droite, sens de l’écriture) et des 
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positions (devant, derrière, en haut, en bas) pour savoir comment orienter une lettre et 
dans quel sens il faut la réaliser. Ce qui suppose que le langage doit précéder l’écriture. 
L’apprenant doit également être en mesure de reproduire quelques formes : des traits 
de toutes les directions, des ronds, des courbes, etc. De plus, pour que l’enfant écrive 
bien, il faut qu’il ait les doigts souples, d’où la nécessité de réaliser des exercices 
propres à l’assouplissement des doigts.

 – Les conditions d’ordre pédagogique : 

L’écriture se fait avec des instruments comme le cahier, l’ardoise, le stylo à bille… La 
bonne tenue de ces instruments est une condition indispensable pour une bonne écri-
ture des apprenants. Il est donc important que, dès le départ, le maitre soit attentif aux 
techniques de tenue de ces instruments.
En outre, la maitrise des formes les plus simples peut aider à la bonne écriture. C’est 
pour cette raison que les exercices de graphisme comme les tracés de ronds, de courbes, 
de traits verticaux, obliques, etc. doivent précéder l’écriture des lettres elles-mêmes.

 – Les conditions matérielles : 

La technique de l’écriture suppose que soient remplies des conditions matérielles por-
tant sur les outils, les supports et la table :

• Les outils sont généralement tenus souplement par les trois premiers doigts de la 
main : le pouce et le majeur les soutiennent et les dirigent ; l’index, allongé, appuie 
légèrement dessus. Cependant, les outils permettant d’écrire sont variés et mettent 
en jeu des comportements fort différents. L’épaisseur des outils, la dureté de l’ex-
trémité, la résistance sur le support, etc., imposent une position parfois différente 
des doigts et du poignet. 

• Les supports, eux, sont en rapport avec les outils. Pour l’enfant qui s’apprête à 
écrire, le support se présente comme un espace à gérer. Il ne sait pas, spontanément, 
utiliser toute la page ou toute la surface du tableau. Écrire impose de maitriser 
les notions d’espace et de latéralisation. Les supports sont souvent réglés et cette 
FRQWUDLQWH�FRQVWLWXH�SRXU�O¶HQIDQW�GHV�GLI¿FXOWpV�VXSSOpPHQWDLUHV�j�YDLQFUH���LO�QH�
OXL�VXI¿W�SDV�GH�UpXVVLU�j�IRUPHU�OHV�OHWWUHV��HQFRUH�IDXW�LO�TXH�FHOOHV�FL�V¶LQVFULYHQW�
dans les limites d’un espace préétabli. 

• La table doit être adaptée à la taille des enfants. Elle ne doit être ni trop grande, ni 
trop petite, à surface assez large. 

4. PRINCIPES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE

L’enseignement de l’écriture doit être systématique, lors de séances qui lui sont consa-
crées, mais aussi occasionnel, à chaque fois qu’une possibilité se présente. Pour ce faire, 
OH�PDLWUH�GRLW�REVHUYHU�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�HW�GHV�SULQFLSHV�VSpFL¿TXHV�WLUpV�HVVHQWLHO-
lement des programmes d’enseignement de 1989-1990.
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4.1. Principes généraux

Au titre des principes généraux de l’enseignement de l’écriture, tu dois :

 – Assurer une liaison étroite et quotidienne entre la lecture et l’écriture (graphie de 
lettres, écriture de syllabes, de mots, dictées de lettres, de syllabes, de mots ou de 
courtes phrases, etc.) ;

 – Surveiller la position des élèves et la tenue du stylo à bille ou du crayon ;
 – Être présent et attentif tout au long de chaque séance : la leçon d’écriture ne peut pas 

être une activité autonome tant que les gestes ne sont pas acquis chez l’élève ;
 – Recourir aux outils de référence, qu’ils soient collectifs ou individuels (tableau de 

mots, dictionnaires, livre de lecture, textes, livres, cahier personnel incluant des livres 
de contes et d’histoire…) ;

 – Assurer un guidage interactif :
 – Veiller au choix des outils et des supports pour en varier la qualité et le format et pour 

élargir la palette des gestes.

4.2. 3ULQFLSHV�VSpFL¿TXHV�j�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OD�JUDSKLH

Pour que tes élèves aient une bonne graphie, tu dois prendre en compte les principes 
suivants :

 – Aider l’enfant qui apprend à écrire à bien conduire la main sans crispation ; 
 – Veiller à l’assouplissement de la main de l’enfant par des exercices appropriés prépa-

ratoires à l’écriture ; 
 – Alterner les séances d’écriture et celles de copies de textes courts ; 
 – Donner un modèle d’écriture au tableau (tracé du corps d’écriture préparé à l’avance 

et dans les cahiers au stylo rouge) ;
 – Encourager les gauchers et éviter de les frustrer en voulant les obliger à écrire de la 

main droite. Cette frustration peut engendrer des troubles d’apprentissage (notamment 
en lecture et en orthographe).

4.3. 3ULQFLSHV�VSpFL¿TXHV�j�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH

En ce qui concerne la production écrite, tu dois veiller au respect des principes suivants :

 – L’enseignement / apprentissage de la production écrite est un processus lent qui prend 
HQ�FRPSWH�GHV�VLWXDWLRQV�SUREOqPHV�HW�GHV�DFWLYLWpV�VSpFL¿TXHV�YDULpHV���

 – La production écrite est accessible à tous les enfants, y compris les plus jeunes du CP1 
(il n’y a pas d’âge pour produire des textes) ;

 – Le processus d’accompagnement des élèves vers la production écrite est fondé sur la 
médiation sociale ; 

 – L’apprentissage à la production d’écrits doit s’inscrire dans un projet individuel ou 
collectif où écrire a du sens.
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1. QUELQUES STRATÉGIES POUR AMENER LES ÉLÈVES  
À ACQUÉRIR UNE BONNE GRAPHIE DES LETTRES

1.1. Le recours à l’analogie 

Le terme « analogie » à l’origine désignait une similitude ou une égalité de rapports entre 
des choses distinctes. C’est aussi un processus de pensée par lequel on remarque une si-
militude de forme entre deux choses. 

L’analogie est aujourd’hui utilisée en écriture, notamment dans l’apprentissage du gra-
phisme au préscolaire et même au primaire. Elle est utilisée pour nommer les différents 
tracés graphiques. C’est à l’analogie que beaucoup de tracés graphiques doivent leur nom. 
On a par exemple les cannes, les vagues, les courbes, les traits verticaux ou horizon-
taux, les ronds, etc. La maitrise de l’analogie est indispensable lorsque l’enseignant veut 
conduire ses élèves à la réalisation de bons tracés graphiques et, par conséquent, de bons 
tracés des lettres.

Le tracé d’une lettre ou d’un chiffre consiste à dessiner celle-ci ou celui-ci à l’aide de la 
craie, d’un crayon ou d’un stylo sur un support donné. Le tracé d’une lettre va au-delà 
du graphisme dans la mesure où il associe une dimension cognitive à l’acte psychomo-
teur et perceptif. En effet, le tracé de la lettre fait appel à la connaissance de la lettre. 
L’explicitation des gestes à accomplir pour réaliser le tracé de la lettre associé au nom de 
celle-ci améliore l’apprentissage de l’écrit chez l’enfant. Autrement dit, lorsque les élèves 
connaissent les lettres des mots qu’ils copient, ils sont capables de mieux les écrire.

L’apprentissage du tracé d’une lettre ou d’un chiffre s’effectue à partir de modèles. Le site 
de la circonscription d’Aurillac III, dans sa rubrique Animations pédagogiques��Gp¿QLW�
trois modèles :

 – Le modèle à main guidée : 

C’est le plus riche en informations. L’enseignant tient la main de l’enfant sans raideur 
et l’accompagne dans son geste. Il indique à l’enfant le mouvement à effectuer et les 
VHQVDWLRQV�TXL�OXL�VRQW�DVVRFLpHV��2Q�O¶XWLOLVHUD�j�FKDTXH�IRLV�TXH�OHV�GLI¿FXOWpV�QRX-
velles dans la progression en feront ressentir la nécessité. Il sera aussi utile pour les 
élèves les plus maladroits. 

 – Le modèle visuel en mouvement :

L’enseignant effectue le tracé à côté de l’enfant ou devant le groupe classe et le 
commente.

 – Le modèle visuel statique : 

Le modèle est préparé en dehors de la présence de l’enfant. Pour les droitiers, le mo-
dèle se trouvera à gauche. Pour les gauchers, il est possible de proposer le modèle à 
droite de façon à ce que l’enfant puisse toujours le voir.
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1.2. Le choix de l’écriture

Il existe plusieurs types de tracés qui se différencient par la forme des lettres, leur taille 
et leur inclinaison :

 Ŷ La forme : 

L’enseignant a le choix entre : 
• la petite boucle ou non.

exemPleS :

• l’attaque des lettres en début de mot ou non.
exemPleS :

 Ŷ La taille :

Pour la taille, une seule norme est d’usage.

En partant de la ligne d’écriture, la hampe est de trois interlignes sur une feuille à 
réglure ordinaire, et atteint la ligne supérieure sur une feuille à réglure double ligne. 
Sauf les lettres d et t, qui occupent deux interlignes sur les feuilles à réglure ordinaire 
et s’arrêtent au milieu du deuxième interligne sur une feuille à réglure double ligne.
exemPleS :

En partant de la ligne d’écriture, le jambage est de deux interlignes sur feuille ordinaire 
et arrive à la ligne inférieure sur une feuille à réglure double ligne.
exemPleS :
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 Ŷ L’inclinaison :

Le modèle écrit par l’enseignant est vertical. Progressivement, une légère inclinaison 
peut apparaitre dans l’écriture des élèves, lors de l’accélération du geste d’écriture. 

1.3. /¶XVDJH�GHV�DI¿FKDJHV

/¶DI¿FKDJH�FRQVLVWH�j�XWLOLVHU�OHV�VXUIDFHV�DSSURSULpHV�GH�OD�FODVVH�SRXU�GRQQHU�j�YRLU�
les lettres et les chiffres, différentes formes écrites (mots, courtes phrases), ainsi que les 
signes de ponctuation. 

/¶DI¿FKDJH�SHXW�rWUH�FROOHFWLI�RX�LQGLYLGXHO��

 – 8Q�DOSKDEHW�FROOHFWLI��DI¿FKp�VXU�UpJOXUHV��FRPSUHQDQW�OHV�OHWWUHV��PLQXVFXOHV�HW�PDMXV-
cules, en script avec la transcription en cursive), les signes de ponctuation, les chiffres 
et signes mathématiques, etc. ;

 – 8Q�DOSKDEHW�LQGLYLGXHO��SODVWL¿p�HW�FROOp�VXU�XQ�VRXV�PDLQ�

/D�YXH�FRQVWDQWH�GH�FHV�DI¿FKHV�SHUPHW�GH�JUDYHU�FKH]�O¶pOqYH�OHV�IRUPHV�JUDSKLTXHV�
correctes des lettres, des chiffres, des mots et des phrases. 

exeMples d’affichages
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1.4. Le choix des outils

L’usage du crayon requiert une habilité motrice particulière. Il ne faut pas trop appuyer 
sous peine de casser la mine ou de percer la feuille. Quant aux stylos à bille, on recom-
PDQGH�SRXU�OHV�SHWLWHV�FODVVHV�FHX[�TXL�ODLVVHQW�GHV�WUDLWV�¿QV�HW�UpJXOLHUV�HW�GRQW�O¶HQFUH�
est de qualité. 

Quel que soit l’outil, l’enseignant veillera de façon très attentive à sa bonne prise (pince 
à trois doigts). 

Pour aider les plus petits à ne plus prendre les crayons à pleine main, on peut les faire tra-
vailler fréquemment avec des restes de craies ou de crayons à papier de très petite taille : 
ils seront forcés de prendre l’outil avec le bout des doigts (pince pouce-index).

Les outils servant de surfaces pour l’écriture devront également être choisis avec beau-
coup de soin : ardoise, cahiers, tableau noir. Ils ne doivent être ni très lisses ni très rugueux. 

2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR ENSEIGNER  
LA GRAPHIE DES LETTRES

Pour l’apprentissage de l’écriture d’une lettre, tu organiseras tes enseignements en deux 
étapes :

 – Une première étape d’apprentissage des tracés graphiques ;
 – Une seconde étape d’apprentissage de la graphie de la lettre.

2.1. Propédeutique à la graphie : le graphisme

Cette étape a pour but de préparer la graphie proprement dite de la lettre en apprenant à 
l’enfant à réaliser les tracés graphiques qui interviennent dans l’écriture de la lettre. 

Pour cela, tu prendras soin de décomposer la lettre étudiée en ses différents tracés gra-
phiques. Par exemple, la lettre i est composée d’un trait oblique, d’une canne renversée 
et d’un point, alors que la lettre u est composée d’un trait oblique et de deux cannes 
renversées.

Chacune de ces composantes doit faire l’objet d’un enseignement systématique selon 
la méthodologie qui te sera proposée ci-dessous. Tu exerceras tes élèves dans ces tracés 
graphiques au tableau, sur les ardoises et dans les cahiers.
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exeMples de tracés graphiques en vue de la graphie de la lettre i 

Pour former cette lettre, tu entraineras tes élèves aux tracés graphiques suivants : 

•  Des traits obliques :

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

•  Des traits verticaux :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

•  Des cannes renversées :

 

•  Des points :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.2. L’apprentissage de la graphie 

Quand tes élèves auront réussi l’apprentissage des tracés graphiques, tu pourras les exer-
cer à la graphie de la lettre étudiée, où il s’agit de coordonner l’ensemble des tracés 
graphiques.

Les deux étapes empruntent la même démarche méthodologique en trois phases :

 � la PHaSe PréParatOire :
Tu traces soigneusement en rouge le modèle d’écriture dans les cahiers des élèves et tu 
traces la réglure au tableau noir.

 � la PHaSe d’exéCutiOn :
Elle se réalise en deux séances, l’une consacrée à l’écriture sur les ardoises et la deu-
xième à celle dans les cahiers :

Première séance :
1. Le maitre motive ses élèves. Pour cela, il peut, par exemple :

 ƒ faire lire le graphème à étudier dans le tableau de lecture par quelques élèves ;
 ƒ communiquer l’objectif de la séance aux élèves : « Chaque élève devrait être 
FDSDEOH��j�OD�¿Q�GH�FHWWH�VpDQFH��G¶pFULUH�FRUUHFWHPHQW�OH�JUDSKqPH�<m> sur son 
ardoise, pour pouvoir écrire plus tard des mots comme “ma”, “malade” ou des 
prénoms comme “Madi”».
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¬�FH�SURSRV��GHV�pWXGHV�PRQWUHQW�TXH�OHV�pOqYHV�UpXVVLVVHQW�SOXV�IDFLOHPHQW�j�pFULUH�
le premier graphème de leur prénom. 

2. Le maitre fait faire des exercices d’assouplissement des doigts, puis, dos tourné aux 
élèves, il trace en l’air, du bout du doigt, la lettre à étudier et les élèves l’imitent ;

3. Les élèves sont invités à tracer la lettre sur la table avec le doigt ;
4. Le maitre trace la lettre au tableau en grand caractère, en décomposant et en nom-

mant les gestes qu’il pose : par exemple, « pour la lettre l, on fait un trait oblique, 
on monte, puis on redescend en faisant une canne » ;

5. Quelques élèves sont invités à tracer la lettre au tableau : le maitre corrige les er-
reurs sous le regard des autres élèves ;

6. Le maitre écrit la lettre au tableau dans le corps d’écriture (ce sont des lignes de 
réglure tracées à l’avance au tableau sur le modèle de celles du cahier de devoirs 
utilisé par l’apprenant) ;

7. Les élèves exécutent la lettre sur leurs ardoises ; leur travail est corrigé et apprécié 
par le maitre. 

¬�FKDTXH�SRLQW��OH�PDLWUH�GLW�OD�OHWWUH�HW�OD�IDLW�OLUH�SDU�TXHOTXHV�pOqYHV��¬�OD�¿Q�DXVVL��LO�
demande aux élèves ce qu’ils ont écrit. Ceux-ci répondent en nommant la lettre. 

Seconde séance :
&HWWH�VpDQFH�HVW�FRQVDFUpH�j�O¶pFULWXUH�GDQV�OHV�FDKLHUV��¬�FHWWH�RFFDVLRQ��FRPPH�SRXU�
toute leçon, on procède de la manière suivante : motivation des élèves par la commu-
nication de l’objectif de la séance et autres astuces du maitre ; exercices d’assouplis-
sement des doigts ; rappel par la lecture du graphème, de la syllabe, du mot ou de la 
phrase à écrire. Le maitre avant de lancer ses élèves dans l’écriture dans les cahiers 
attire une dernière fois leur attention sur la forme et la taille du tracé ou de la lettre par 
rapport au corps d’écriture.

8. Dans les cahiers et en imitant le modèle qui y est porté, chaque élève exécute lente-
ment, proprement et correctement la lettre étudiée.

9. Le maitre veille à la bonne tenue des élèves, à la position des cahiers, à la bonne 
tenue de l’outil, à l’exécution correcte, sans rature ni surcharge de la lettre. 

 � la PHaSe d’aPPréCiatiOn :
(Q�FLUFXODQW�GDQV�OHV�UDQJpHV��OH�PDLWUH�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�TXL�RQW�¿QL�OHXU�H[HUFLFH�
de lire ce qu’ils ont écrit. Il évalue le travail de chaque élève, valorise les bonnes pro-
ductions (par exemple : « ton travail est très bien ») et veille à ne pas faire d’apprécia-
tions qui frustrent.
Le maitre pose ensuite une mention sur le cahier en évitant les abréviations du type « A 
Bien » ou « TB ». Au besoin, il place les mots ou expressions d’appréciation parmi les 
mots outils et les traite de la sorte. Du reste, il est bon que tout ce qui est écrit dans le 
cahier de l’élève soit compris par l’enfant.
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3. QUELQUES STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES DE PRODUCTION ÉCRITE 

3.1. Les stratégies pour débuter la production écrite au CP

 – Le choix de déclencheurs motivants :

Certaines situations ou supports favorisent une envie de s’exprimer qui peut être orien-
tée vers la production orale et sa transcription écrite avec ton aide :

• Les photos, les images, les dessins réalisés par les enfants ; 
• La narration d’évènements personnels des élèves ; 
• Les résumés des histoires lues par les élèves ; 
• Les comptines et les contes ;
• La description de héros des élèves ;
• Les petites histoires inventées ;
• L’invention de devinettes de la classe. 

 – Les syllabes ou mots-puzzles :

Des syllabes ou des mots sont donnés dans le désordre et l’élève doit reconstituer un 
mot ou une phrase. Au début, on part d’un texte déjà lu par les élèves et il s’agit d’as-
sembler des étiquettes de syllabes ou des mots pour former des mots ou une phrase. 

Cette stratégie offre plusieurs avantages :

• L’élève doit d’abord lire les syllabes et les mots à assembler ; c’est donc un moyen 
de lier la lecture et la production écrite ;

• Il s’entraine au sens de la lecture et de l’écriture : de la gauche vers la droite.
• Il doit tenir compte des signes graphiques : la majuscule est en début de phrase et 

OH�SRLQW�j�OD�¿Q�
• Il s’entraine à la syntaxe des phrases en français.

3.2. Les stratégies pour amener plus loin les élèves dans la production 
écrite au CP

D’autres stratégies existent, qui favorisent la production écrite :

 – Les exercices à trous ;
 – Les exercices de repérage de mots, de syllabes ;
 – Les exercices de chasse au son ;
 – La production de phrases ou de textes soit avec des mots orthographiquement connus, 

soit dans le contexte de structures répétitives ;
 – La dictée de syllabes, de mots, de phrases ;
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 – Les puzzles de phrases ou de paragraphes pour reconstituer un texte ;
 – La suite de texte.

7X�YHLOOHUDV�DXVVL�j�SURGXLUH�GHV�pFULWV�YDULpV���OLVWHV��¿FKHV��UqJOHV��UpFLWV��SRqPHV��GLDOR-
gues écrits. Cette diversité motive les élèves, et cela d’autant plus que la nature de l’écrit 
HVW�MXVWL¿pH�SDU�XQ�SURMHW�SpGDJRJLTXH���SDU�H[HPSOH��RQ�pFULW�XQH�OLVWH�GH�PDWpULDX[�Qp-
cessaires à la construction d’un objet en classe.

3.3. L’intégration de la production écrite dans les autres apprentissages 

Tu peux travailler la production écrite en l’intégrant dans l’enseignement / apprentissage 
des autres disciplines. En ce sens, toutes les disciplines peuvent servir à produire des 
phrases ou des petits textes. Le langage, l’exercice sensoriel, le calcul, le dessin et surtout 
la lecture sont des disciplines d’accueil qui donnent des occasions de réaliser des produc-
tions écrites.

4. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR ACCOMPAGNER 
LES ÉLÈVES DANS LA PRODUCTION ÉCRITE

Pour accompagner les jeunes écoliers dans la production écrite dès les premières années 
de la scolarisation, nous te conseillerons quatre types d’exercice :

 – L’écriture tâtonnée ;
 – La dictée à l’adulte ;
 – La production à partir d’un modèle ;
 – La production de texte libre. 

Pour réussir l’initiation à la production écrite, tu gagnerais à asseoir chez tes 
élèves, petit à petit et parallèlement, les prérequis de la production écrite :
 – la structure de la langue française (phrases, mots, syllabes, graphèmes) ;
 – l’aptitude à transcrire à l’écrit des syllabes orales, puis des mots ayant un sens, 

pour arriver à la phrase.

4.1. L’écriture tâtonnée

a. Qu’est-ce que l’écriture tâtonnée ?

Le principe de l’écriture tâtonnée est que les élèves écrivent par eux-mêmes des mots 
qu’ils ne connaissent pas. « Ce type de tâche-problème les met en position d’élaborer des 
K\SRWKqVHV�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�V\VWqPH�G¶pFULWXUH�HW�PHW�HQ�MHX�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�FH�
qui s’écrit par rapport à ce qui s’entend » (Langlais, 2009).
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L’écriture tâtonnée s’appuie sur une première approche :

 – de la conscience phonologique1 : pour écrire seul, il faut avoir compris que la langue 
est composée d’unités sonores que l’on peut manipuler pour former des mots et des 
phrases ;

 – et du principe alphabétique : les élèves essaient de transcrire les phonèmes (les sons) 
par des graphèmes (lettres ou groupes de lettres).

0DLV��SDU�OD�UpÀH[LRQ�TX¶HOOH�VXSSRVH��O¶pFULWXUH�WkWRQQpH�FRQWULEXH�j�VRQ�WRXU�j�GpYHORS-
per ces deux compétences essentielles à la lecture et à l’écriture.

b. Comment pratiquer l’écriture tâtonnée ?

La réalisation de l’écriture tâtonnée passe par trois étapes :

 – Le choix du projet d’écriture, qui est un moment d’échange oral entre le maitre et les 
élèves et qui répond à la question « Sur quoi allons-nous écrire ? » ;

 – Une étape de production, où les élèves réalisent leur projet d’écriture ;
 – Un entretien, qui est un moment de bilan et de correction.

un exeMple d’écriture tâtonnée

•  2EMHFWLI�VSpFL¿TXH���écrire seul des mots d’une syllabe.
•  Étapes suivies :

 – Choix du projet : 
Le maitre propose de réaliser un dictionnaire illustré, composé de dessins accom-
pagnés d’une légende.
Les élèves discutent pour choisir entre un dictionnaire collectif et un dictionnaire 
individuel. Ils s’arrêtent sur la seconde possibilité.

 – Réalisation du projet :
Le maitre propose des dessins que chaque élève doit légender (une variante consis-
WHUDLW�j�UpSDUWLU�OHV�pOqYHV�HQ�JURXSHV�SRXU�IDFLOLWHU�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OD�ODQJXH��PDLV�
chaque élève remplirait sa propre feuille pour garder une trace personnelle).
Par exemple :

un . . . . . . . . . . . .

�� 9RLU�VpTXHQFH����0pPHQWR�����&ODUL¿FDWLRQ�FRQFHSWXHOOH
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 –  Entretien-bilan :
Le maitre demande à l’élève ce qu’il a écrit et pourquoi il a écrit comme cela ; il 
valorise ensuite les réussites (par exemple, le graphème <oi>) et donne l’écriture 
normée. Il n’oublie pas de dater la production de l’élève pour pouvoir apprécier les 
progrès ultérieurs.
Par exemple :

un doi un doigt
D’après http://martine.thibault.over-blog.com/l-ecriture-tatonnee-en-gs.html

c. Quel est le rôle des acteurs lors de l’écriture tâtonnée ?

Déroulement Rôle de l’enseignant Activité des élèves

Choix du projet 
d’écriture : 
moment  
d’échange oral

 – L’enseignant fait verbaliser  
ce que l’élève ou les élèves 
vont écrire. 

 – ,O�FRQGXLW�OH�GLDORJXH�D¿Q�
d’aboutir à un projet adapté  
à l’objectif.

 – L’élève ou les élèves font  
un choix de projet d’écriture.

 – Lorsque c’est un projet 
commun, ils échangent  
leurs idées, les soumettent 
aux autres et acceptent 
qu’elles soient discutées, 
reformulées.

Rédaction du projet : 
moment de 
production

 – Il n’apporte pas de réponses 
ou la norme aux élèves. 

 – Il est surtout observateur.
 – Il peut être amené à intervenir 

pour encourager ou répondre 
à certaines sollicitations  
des élèves. 

 – Chaque élève écrit  
pour le projet commun  
ou son propre projet. 

 – Il fait librement ses choix 
pour écrire ; il tâtonne, 
recherche, explore la langue 
écrite.

Entretien :  
bilan et correction

 – Il adopte une attitude positive 
par rapport aux productions. 

 – Il demande à l’élève  
de lui lire ce qu’il a écrit et 
comment il a fait pour écrire.

 – ,O�pFRXWH�O¶pOqYH�D¿Q� 
de comprendre où il en est 
dans ses stratégies d’écriture 
et ses représentations 

 – Sous ou à côté de  
la production de l’enfant,  
il écrit le mot ou le message 
dans sa norme orthographique 
D¿Q�TXH�O¶pOqYH�SXLVVH� 
en mesurer les écarts.

 – L’élève explique  
ce qu’il a écrit. 

 – En revenant  
sur sa production, il est 
FRQGXLW�j�UpÀpFKLU�VXU� 
ce qu’il sait de la langue 
écrite, ses stratégies  
pour écrire. 

6RXUFH���/DQJODLV��������S�����

20/10/2017

http://martine.thibault.over-blog.com/l-ecriture-tatonnee-en-gs.html
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4.2. La dictée à l’adulte

D��4X¶HVW�FH�TXH�OD�GLFWpH�j�O¶DGXOWH�"

/H�SULQFLSH�GH�OD�GLFWpH�j�O¶DGXOWH�HVW�TXH�OHV�pOqYHV��HQFRUH�LQVXI¿VDPPHQW�RXWLOOpV�
pour écrire eux-mêmes, dictent un texte au maitre, qui joue le rôle de secrétaire et écrit 
le texte. C’est une délégation d’écriture des élèves au maitre. 

Cette situation pédagogique, qui associe l’oral et l’écrit, place très tôt les élèves en 
capacité de produire des textes, alors qu’ils ne maitrisent ni la graphie des lettres ni le 
code de la langue écrite.

Par rapport à l’écriture tâtonnée, la dictée à l’adulte offre l’avantage que le maitre, par 
ses questions, peut guider les élèves au moment même de la production et les faire 
SURJUHVVHU�GDQV�OH�FKRL[�GHV�PRWV�RX�GH�OD�V\QWD[H��/¶LQFRQYpQLHQW�HVW�TXH�OD�UpÀH[LRQ�
sur la correspondance graphie-phonie n’intervient que si le maitre insiste sur ce point.

E��&RPPHQW�SUDWLTXHU�OD�GLFWpH�j�O¶DGXOWH�"

Dans nos classes de cours préparatoire, le niveau lexical des élèves est encore très 
faible. Ils possèdent très peu de mots pour exprimer leurs idées à l’oral en français. 
C’est pourquoi tu veilleras à impliquer les élèves dans le choix du sujet. Si tu veux 
partir d’une image, par exemple, choisis celle qui pourra le plus intéresser les élèves : 
XQH�SKRWR��XQ�SRUWUDLW�SHLQW��XQH�DI¿FKH«�1¶RXEOLH�SDV�TXH�O¶XQ�GHV�SULQFLSHV�GH�OD�
production écrite est que l’élève ne doit pas écrire quelque chose qui n’a pas de sens 
pour lui. N’oublie pas non plus que pour s’exprimer, tes élèves doivent :
 – Avoir quelque chose à dire et à écrire ;
 – Vouloir le dire ou l’écrire ;
 – Avoir l’occasion de le lire et de l’écrire ;
 – Pouvoir le dire et l’écrire.

Pour ces raisons, tu privilégieras le travail avec un groupe restreint d’élèves ; des 
groupes homogènes favorisent la prise de parole de chacun, mais, pour les élèves les 
moins avancés, une légère hétérogénéité permet d’avoir des exemples et de mieux 
comprendre le fonctionnement de la langue.

Voici les grandes étapes de la dictée à l’adulte :

1. 
Préparation  

à l’écrit i
2. 

Mise en mots 
et écriture i

3. 
Lecture et 
relecture i

4. 
Finalisation  

du texte

Source : Concepteurs du livret

Tu trouveras des exemples pour chacune de ces étapes dans le document produit par le 
ministère de l’Éducation nationale (France) sur la dictée à l’adulte2.

2 Eduscol, Lien oral-écrit, Les dictées à l’adulte, pp. 8-12, KWWSV���FDFKH�PHGLD�HGXVFRO�HGXFDWLRQ�IU�¿OH�
Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
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CE QUE TU 
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MÉTHODOLOGIQUE

F��4XHO�HVW�OH�U{OH�GHV�DFWHXUV�ORUV�GH�OD�GLFWpH�j�O¶DGXOWH�"

Déroulement Rôle du maitre Activités des élèves

Préparation 
à l’écrit

L’enseignant incite les élèves à exprimer  
oralement leurs idées, à trouver un thème.  
Il utilise pour cela un support déclencheur, 
par exemple un texte de lecture.
Il doit donc poser des questions qui amènent 
les élèves à vouloir s’exprimer et à s’expri-
mer : « De quoi voulez-vous parler ? » ;  
« Où, comment et quand, etc. »
Il pousse les plus timides à prendre la parole.
Il oriente par des questions qui amènent  
de nouveaux développements. Par ex. : 
« Vous n’avez pas dit pourquoi… ».

Les élèves échangent 
entre eux.
Ils retiennent les phrases  
qui décrivent leurs idées.
,OV�OHV�PRGL¿HQW� 
au besoin.
Ils décident ce qu’ils 
veulent écrire.

Mise en mots L’enseignant écrit ce que l’élève lui dicte.
Il se met à la place de l’élève et écrit 
 lentement et répétant sans syllabation,  
mais en prononçant entièrement, mot à mot,  
ce que dit l’élève.
Il demande de reprendre quand l’élève  
va vite : « Hé ! Tu vas vite !! On n’écrit pas 
aussi vite qu’on lit ou qu’on parle ».
Il corrige les fautes de langage : *« Y a pas 
d’eau » = « Il n’y a pas d’eau ».
Il marque des hésitations quand le mot  
HVW�GLI¿FLOH�j�OLUH�D¿Q�G¶DWWLUHU�O¶DWWHQWLRQ� 
de l’enfant.
Il attire l’attention des élèves sur l’ortho-
graphe (« éléphant, c’est quel <f> ? »).

L’élève lecteur lit.
Il reprend à la demande  
du maitre.
Les autres élèves suivent  
au tableau et répondent  
aux questions du maitre.

Lecture Le maitre lit en silence le texte  
pour apprendre aux élèves les attitudes  
j�OD�¿Q�G¶XQH�GLFWpH�
Il relit et, si les élèves en sont capables, il fait 
relire le texte par l’élève lecteur  
puis par d’autres élèves.

Les élèves suivent  
la lecture.

Finalisation L’enseignant demande à ses élèves s’il y a 
dans le texte au tableau des mots dont ils 
connaissaient l’orthographe.
Il les repère et les fait décomposer au tableau 
et sur les ardoises.
,O�LGHQWL¿H�TXHOTXHV�PRWV�RXWLOV�HW�OHV�PHW�
dans le tableau des mots-outils.
Il fait lire par les élèves.
,O�FRSLH�HQ¿Q�OH�WH[WH�GDQV�OHV�FDKLHUV�GH�
devoirs.

Les élèves répondent 
aux questions.
Ils repèrent les mots 
connus.
Ils lisent et copient le 
texte dans leur cahier.
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4.3. La production écrite à partir d’un modèle

���4X¶HVW�FH�TXH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�j�SDUWLU�G¶XQ�PRGqOH�"

Le principe de la production écrite à partir d’un modèle est que les élèves produisent en in-
troduisant une ou des variantes à une phrase ou un texte donné. Par exemple, à partir de la 
SKUDVH���©�)DWRX�HVW�XQH�¿OOH�ª��pFULUH�©�0HULHP�HVW�XQH�¿OOH�ª��©�1pPDWD�HVW�XQH�¿OOH�ª��HWF�

Généralement, ce type d’activité est proposé pour faciliter l’appropriation d’une structure 
syntaxique. On peut aussi l’utiliser dans d’autres objectifs : réutiliser le vocabulaire ac-
quis, conjuguer à différentes personnes ou différents temps, enrichir progressivement une 
phrase ou un texte, etc.

La production écrite à partir d’un modèle offre deux avantages intéressants : 

 – Elle guide fortement le travail, limitant ainsi le risque d’échec pour les élèves en 
GLI¿FXOWp��

 – Elle est liée à la répétition (chaque élève produisant plusieurs phrases sur le même 
modèle, ou la phrase produite par chacun étant mise en commun), de sorte que l’ap-
propriation se fait par imprégnation.

���&RPPHQW�SUDWLTXHU�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�j�SDUWLU�G¶XQ�PRGqOH�"

La production à partir d’un modèle se fait toujours après lecture et étude de la phrase ou 
du texte de référence, par exemple une phrase tirée du texte de lecture, d’une comptine, 
d’une récitation, etc.

Cette production se déroule en trois étapes :

 – L’appropriation du modèle, étape pendant laquelle le maitre rappelle la phrase ou le 
petit texte modèle ;

 – La production proprement dite, qui peut être un travail collectif pendant un moment 
PDLV�TXL��SRXU�rWUH�SOHLQHPHQW�HI¿FDFH��GRLW�FRPSRUWHU�XQH�SKUDVH�LQGLYLGXHOOH��

 – L’entretien, qui fait une évaluation constructive de la production.
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un exeMple de production écrite À partir d’un Modèle

•  2EMHFWLI�VSpFL¿TXH���employer le verbe manger + complément d’objet direct.

•  Étapes suivies :
 – aPPrOPriatiOn du mOdèle :

En s’inspirant d’une histoire racontée aux élèves3, le maitre propose un dessin 
montrant un serpent au corps déformé par le lapin qu’il vient de manger et, 
selon la méthodologie vue dans la première séquence, fait lire la phrase qui 
accompagne ce dessin :

Le serpent mange un lapin.

 –  PrOduCtiOn :
Le maitre propose d’autres dessins selon le même principe et demande aux 
élèves de produire oralement des phrases sur le même modèle. 
Puis, il montre un autre dessin et demande à chaque élève de produire une 
phrase à l’écrit, sur l’ardoise ou sur le cahier.
(Q¿Q��LO�GHPDQGH�j�FKDTXH�pOqYH�GH�SURGXLUH�j�O¶pFULW�XQH�DXWUH�SKUDVH�VXU�OH�
même modèle, mais sans montrer de dessin.

 – entretien :
Le maitre demande à l’élève de lire ce qu’il a écrit, valorise les réussites et 
donne l’écriture normée si nécessaire. Il n’oublie pas de dater la production de 
l’élève pour pouvoir apprécier les progrès ultérieurs.

D’après KWWS���ZZZ�GL[PRLV�IU�HFULUH�D�SDUWLU�GH�VWUXFWXUHV�UHSHWLWLYHV�D�������

���4XHO�HVW�OH�U{OH�GHV�DFWHXUV�ORUV�GH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�G¶DSUqV�XQ�PRGqOH�"

Déroulement Rôle de l’enseignant Activité des élèves

Appropriation 
du modèle

L’enseignant écrit au tableau une phrase ou 
un petit texte connu(e), qu’il fait relire par 
les élèves. Par exemple : « Nani est nu ».
Il pose des questions de compréhension, 
pour faciliter l’appropriation :  
« De qui parle-t-on ? », « Qui est nu ? »,  
« Comment est Nani ? », etc.
Il termine par la relecture du modèle.

Les élèves lisent  
la phrase ou  
le texte-modèle.
Ils répondent  
aux questions. 

Ils écoutent  
la relecture.

3 Le serpent affamé, ouvrage collectif, Publications École Moderne Française, 2004.

http://www.dixmois.fr/ecrire-a-partir-de-structures-repetitives-a6604284
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Déroulement Rôle de l’enseignant Activité des élèves

Production Le maitre introduit la variante qu’il sou-
haite. Par exemple : « Et qui peut aussi être 
nu ? ». Il efface le mot « Nani » et le rem-
place par les noms proposés par les élèves : 
SDU�H[����©�7RWR��1D¿��SDSD��5DPDWD�ª��HWF��
(On peut aussi laisser le premier nom au 
tableau et écrire en dessous, en colonne,  
les autres noms proposés.)
Il fait lire les variantes proposées  
par quelques élèves.
Il donne la consigne de produire une phrase 
à l’écrit, sur l’ardoise ou sur le cahier.
Il circule, contrôle le travail  
HW�DLGH�OHV�pOqYHV�HQ�GLI¿FXOWp�

Les élèves répondent 
aux questions posées  
et produisent oralement 
des variantes  
du modèle. 
 

Ils lisent les variantes 
produites et écrites  
au tableau.
Ils produisent indivi-
duellement à l’écrit 
une phrase sur le même 
modèle.

Entretien Il adopte une attitude positive par rapport 
aux productions. 
Il demande à un élève de lui lire ce qu’il a 
écrit. Il explique les erreurs s’il y a lieu et 
écrit la phrase de manière normée à côté ou 
en-dessous de la production de l’élève si 
c’est dans le cahier pour que l’élève garde 
une trace.

L’élève lit  
sa production.
Il écoute les explica-
tions du maitre lorsqu’il 
a commis des erreurs.
Il lit attentivement  
la production normée  
du maitre.

&HWWH�DFWLYLWp�HVW�IDFLOH�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�HW�EpQp¿TXH�SRXU�OHV�pOqYHV��j�FRQGLWLRQ�GH�
prendre en compte quelques conseils :
 – 3DUV�WRXMRXUV�GH�FH�TXH�O¶pOqYH�YHXW�pFULUH��D¿Q�TXH�WRXW�pFULW�DLW�GX�VHQV�SRXU�OXL��
 – 7UDYDLOOH�j�PHWWUH�WHV�pOqYHV�HQ�FRQ¿DQFH�SDU�GHV�UHQIRUFHPHQWV�SRVLWLIV��©�&¶HVW�

une jolie phrase !! » « Tu es capable d’écrire cette phrase ! »).
 – $SSUHQGV�j�WHV�pOqYHV�HQ�GLI¿FXOWp�j�VHJPHQWHU�OHXU�SKUDVH�HQ�PRWV��OHXUV�PRWV�

en syllabes et leurs syllabes en sons (phonèmes), et à transcrire ces phonèmes en 
graphèmes, car le plus important dans un exercice de production écrite, ce n’est pas 
tant que tes élèves produisent sans faute, mais plutôt qu’ils comprennent comment 
il faut écrire, d’où l’accent mis sur la combinatoire : il faut donc faire décomposer 
HW�UHFRPSRVHU�OHV�PRWV�GLI¿FLOHV�DX�WDEOHDX�HW�VXU�OHV�DUGRLVHV�

 – En classe de CP2, tes élèves ont déjà étudié beaucoup de sons, ils peuvent produire 
de petits paragraphes plus développés. 

4.4. La production de texte libre

���4X¶HVW�FH�TXH�OD�SURGXFWLRQ�GH�WH[WH�OLEUH�"

Le principe de la production de texte libre est de laisser les élèves s’exprimer sans 
aucune consigne ni contrainte. C’est la situation pédagogique créée par le maitre qui 
incite l’élève à produire un texte et qui lui donne les moyens de le faire.
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Issue de la pédagogie Freinet4, la production de texte libre repose sur trois principes :
 – Que l’enfant a le droit d’exprimer librement ses pensées ;
 – Que les productions écrites ne sont pas uniquement scolaires mais qu’elles peuvent 

avoir une fonction sociale ;
 – Que les hésitations et tâtonnements sont admis parce qu’ils sont utiles pour l’ap-

prentissage de la langue écrite.

���&RPPHQW�SUDWLTXHU�OD�SURGXFWLRQ�GH�WH[WH�OLEUH�"

La liberté de la production suppose une organisation pédagogique rigoureuse :
 – L’enseignant conçoit un projet pédagogique qui rend la production utile, voire né-

cessaire, pour garder une trace ou communiquer avec un absent. 

exeMples de projets pédagogiques  
incitant les élèves À produire de l’écrit

• Premier projet :
Les élèves devront expliquer aux élèves d’une autre classe comment ré-
aliser un objet qu’ils ont construit en classe. Pour rendre les explications 
SpUHQQHV��LOV�QH�YRQW�SDV�VH�FRQWHQWHU�GH�O¶RUDO��PDLV�YRQW�UpGLJHU�XQH�¿FKH�
technique avec des dessins et quelques courtes phrases.

• Deuxième projet :
Les élèves ont effectué une sortie scolaire. Ils vont rédiger une lettre pour la 
raconter à leurs correspondants scolaires. Ils peuvent s’organiser en groupes 
pour rédiger chacun une phrase sur un moment de la sortie.

• Troisième projet :
Les élèves réalisent un jardin pédagogique dans l’école et ont besoin d’un 
peu de matériel que les parents n’ont pas. Ils vont écrire à la municipalité 
pour demander un soutien.

 –  L’enseignant organise l’emploi du temps de manière souple, de telle sorte que les 
élèves peuvent choisir le moment où ils vont écrire, sachant que, si le projet pédago-
gique dure un certain temps, les élèves peuvent produire leur écrit en plusieurs fois.

 – L’enseignant propose dans la classe des ressources facilement accessibles aux élèves 
�DI¿FKDJHV�FROOHFWLIV�RX�LQGLYLGXHOV�QRWDPPHQW��PDLV�DXVVL�GRVVLHUV�DYHF�GHV�H[HPSOHV�
de différents types de textes : lettre, récit, poèmes, etc.). Il évite ainsi d’être constam-
PHQW�VROOLFLWp�ORUVTXH�OHV�pOqYHV�UHQFRQWUHQW�XQH�GLI¿FXOWp�

Une fois les textes produits, ils sont mis en commun et font l’objet d’un travail collectif : 
toilettage orthographique et mise au point linguistique.

4 www.icem-pedagogie-freinet.org/node/8309

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/8309
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La production de texte libre peut être osée dans nos petites classes où les élèves se battent 
d’abord pour comprendre une langue d’apprentissage qui n’est pas leur langue maternelle 
et pour s’adapter à un milieu qui n’est pas tout à fait le leur. Elle demande de l’inspiration 
et du génie. 

C’est pourquoi il s’agit plutôt, dans les classes de cours préparatoire, d’une initiation à la 
production libre de courtes phrases ayant un sens pour tes élèves, et non d’une véritable 
production de texte libre. Cette initiation est plus appropriée pour la classe de CP2, où le 
vocabulaire est assez développé. Si tes élèves ont un bon niveau, tu peux l’essayer.

un exeMple d’initiation À la production de texte libre  
s’appuyant sur un support connu

•  2EMHFWLI�VSpFL¿TXH���exprimer librement à l’écrit ses perceptions, ses émotions, 
VHV�UpÀH[LRQV�VXU�XQ�REMHW�IDPLOLHU�

•  Étapes suivies :
 – Appropriation d’un support déclencheur :
/H�PDLWUH�LGHQWL¿H�XQ�WKqPH�j�SDUWLU�G¶XQ�WH[WH�GpMj�OX�HW�pWXGLp��3DU�H[HPSOH���
la moto de Papa.

 – Production :
 ƒ Les élèves formulent oralement des idées à partir des illustrations du livre 

(couleur, taille, forme de la moto, j’aime / je n’aime pas, etc.).
 ƒ Chacun écrit librement une phrase, sur une idée que lui-même ou un cama-

rade a formulée, avec les mots qui ont été employés ou avec d’autres mots.
 – Mutualisation :

 ƒ Le maitre demande à différents élèves de lire, puis de reporter leurs produc-
tions au tableau. 

 ƒ Il valorise les réussites, fait trouver et corriger les erreurs orthographiques. 
 ƒ (Q¿Q��DYHF�VRQ�DLGH��OHV�pOqYHV�DPpOLRUHQW�OHV�SURGXFWLRQV�VL�EHVRLQ�HVW�

Le maitre n’oublie pas de regarder les productions de tous les élèves, de féliciter ou 
d’encourager.
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���4XHO�HVW�OH�U{OH�GHV�DFWHXUV�ORUV�GH�O¶LQLWLDWLRQ�j�OD�SURGXFWLRQ�GH�WH[WH�OLEUH�"

Déroulement Rôle de l’enseignant Activité des élèves

Appropriation 
du support 
déclencheur

L’enseignant montre un écrit correspondant 
à une leçon antérieure, par exemple (mais 
pas obligatoirement) la phrase-clé d’une 
leçon de lecture. Il est souhaitable de 
susciter l’imagination en associant un 
support visuel. Quand les élèves ont un bon 
niveau, on peut avoir seulement un support 
visuel.

Les élèves regardent 
attentivement le support 
déclencheur.

Production Il pose des questions ouvertes sur le support 
déclencheur : « Que voyez-vous ? », 
« Comment est la moto ? », « Que savez-
vous de cette moto ? », etc.
Il sollicite beaucoup d’élèves, notamment 
les plus timides : « Et toi, qu’en penses-
tu ? », pour avoir plusieurs types de 
réponses. 
Dans un deuxième temps, le maitre donne  
la consigne de produire à l’écrit une phrase 
à propos du support exposé.

Les élèves répondent 
librement au maitre.
 
 
 
 
 
 
Les élèves rédigent  
une phrase sur le cahier  
ou sur l’ardoise.

Mutualisation Le maitre adopte une attitude positive  
par rapport aux productions. 
Il demande à un premier élève de lire  
sa production et de la copier au tableau.  
Il fait d’abord relever et corriger les erreurs 
orthographiques pour qu’elles ne restent pas 
longtemps au tableau.
(Q¿Q��RQ�SURFqGH�FROOHFWLYHPHQW�j�XQH�
amélioration linguistique de la phrase.
D’autres productions sont alors mutualisées.

 
 
Les élèves lisent  
et analysent la 
production écrite  
au tableau.
Ils font des propositions 
d’amélioration  
de l’orthographe,  
puis des autres aspects 
linguistiques.

4.5. Quelques idées pour intégrer la production écrite  
dans les autres apprentissages 

Nous te donnons ici des indications et des stratégies pour réaliser l’intégration de la pro-
duction écrite dans les autres apprentissages.

���([HPSOHV�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�DX[�OHoRQV�GH�OHFWXUH��

La dix-huitième leçon de lecture de la classe de CP2 a pour titre « Un chat devenu sa-
vant ». Après les séances de lecture, tu pourras approfondir la compréhension du texte 
avec tes élèves tout en renforçant leurs aptitudes à la production écrite. Pour cela, tu 
pourras proposer ces exercices de prolongement de la lecture.
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exerCiCeS d’intégratiOn leCture / PrOduCtiOn éCrite

Types d’exercices Compétences évaluées Exemple d’intégration

Exercices  
à trous

Écrire une phrase en 
réponse à des questions 
simples sur un texte lu ou 
sur une histoire racontée.

COnSigne : 
Complète les phrases qui suivent en lien 
avec le texte que tu as lu :

Le chat est revenu de la . . . . . .
Le chat dit qu’il est devenu . . . . . .

Exercices  
de chasse au son 

Écrire en cursive  
les lettres en respectant 
les correspondances  
entre sons et lettres.

COnSigne : 
Dans le mot « chat », tu entends  
le son [ݕ]. Trouve d’autres mots  
contenant le son [ݕ].

Production  
de phrases  

avec des mots  
orthographi-

quement connus 

Écrire une phrase en 
réponse à des questions 
simples sur un texte lu ou 
sur une histoire racontée.

COnSigne :
1. Copie les mots suivants : chat, souris, 

sage.
2. Construis sur ton ardoise des phrases 

avec chacun de ces mots.
3. Réponds à cette question : « Qui 

est revenu de la Mecque dans votre 
village ? ».

Dictée  
de syllabes,  

de mots,  
de phrases 

Écrire sans erreur, sous 
la dictée, des syllabes, 
des mots et de courtes 
phrases dont les gra-
phies ont été auparavant 
étudiées.

COnSigne :
Sur les ardoises, écrivez les mots sui-
vants : savant ; prudent. 

Continuer  
un texte 

COnSigne : 
Quelle est selon vous la suite de l’his-
toire « Un chat savant » ?

Copier  
un texte

Copier en cursive,  
dans un cahier à lignes 
simples ou doubles,  
un texte très court,  
en respectant les accents, 
les espaces entre  
les mots, les signes  
de ponctuation  
et les majuscules.

COnSigne :
Copie en cursive dans ton cahier les trois 
phrases suivantes :

Le chat Gnouga est revenu de la 
Mecque. Il dit qu’il est devenu savant. 
Les petites souris s’approchent de 
Gnouga.

���([HPSOHV�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�DX[�OHoRQV�GH�ODQJDJH��

¬�OD�¿Q�GH�OD�OHoRQ�VXU�OHV�XVWHQVLOHV�GH�FXLVLQH��WX�SRXUUDV�UHQIRUFHU�OHV�DFTXLV�HQ�
expression orale et en production écrite à travers les stratégies qui se sont proposées 
ci-dessous pour les classes de CP1.

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
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CONSTAT
MÉMENTO : 
CE QUE TU 
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MÉTHODOLOGIQUE

Préparations Consignes

Exercice n° 1

Dessiner au tableau des ustensiles de cui-
sines (un pilon, un mortier, une assiette, une 
marmite, une louche) et d’autres outils (un 
marteau, un Bic, un crayon).

« Viens au tableau et mets une croix sous le 
premier dessin s’il représente un ustensile 
de cuisine. »
Et ainsi de suite avec d’autres élèves.

Exercice n°2

Écrire au tableau en cursive les mots sui-
vants : un pilon, un Bic, un crayon, un mor-
tier, une assiette, un marteau, une marmite, 
une louche.

« Viens au tableau et, pour le premier des-
sin, montre-nous le nom correspondant. »
Et ainsi de suite.

Exercice n°3

« Je sais que vous ne savez pas encore 
écrire toutes les lettres, alors je vais écrire 
pour vous. Qui peut me donner le nom du 
premier ustensile de cuisine, pour que je 
l’écrive sous le dessin ? »
Et ainsi de suite.

Exercice n°4

Effacer les écrits précédents et écrire au 
tableau les syllabes : mi, le, lon, mar, te, 
che, lou, pi.

« Regardez bien les syllabes que j’ai écrites 
au tableau. Sur votre ardoise, rassem-
blez-les pour former des noms d’ustensiles 
de cuisine. »

N. B. : Les deux premiers exercices ne demandent pas de production écrite mais prépare la 
dictée à l’adulte qui va suivre.

���([HPSOH�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�DX[�OHoRQV�GH�FKDQW�RX�GH�UpFLWDWLRQ��

Dans ta classe, tu as appris, au premier trimestre du CP1, le chant suivant que tes 
élèves aiment bien :

« Toto tu es sale. 
Comme un âne, tu es sale. 
Il faut te laver donc  
Chaque matin et chaque soir »

Au deuxième trimestre, tu peux exploiter cette opportunité pour initier tes élèves à la 
production écrite. Voici quelques stratégies possibles.

Types d’exercice Consignes

Exercice n° 1

Dictée de syllabes et de mots « Écrivez sur vos ardoises ce qui suit : to, tu, te, la, le, ma, 
ne, toto, sale, âne5. »

5 Ne dicter que des syllabes ou des mots déjà étudiés.



CONSTAT
MÉMENTO : 
CE QUE TU 

DOIS SAVOIR
ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFS CORRIGÉS BILANANNEXE BIBLIO

106

DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

Exercice n° 2

Dictée à l’adulte « Un élève va me dicter les paroles de la chanson et je 
vais les écrire au tableau car je sais que vous n’avez pas 
encore étudié assez de lettres pour vous permettre d’écrire 
seuls. Qui me dicte le début de la chanson ? »
Et ainsi de suite.

Exercice n° 3

Autodictée de la chanson 
dans un texte à trous

« J’ai effacé quelques mots du texte au tableau. Pouvez-
vous écrire le texte complet de la chanson sur votre 
ardoise ? »
« . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . .
Comme . . . .  . . . . , . . . .  es . . . . .
Il faut . . . .  laver donc 
Chaque matin . . . .  chaque soir »

Exercice n° 4

Copie « Copiez dans votre cahier :
 – t t t t t t t t t t t t t t
 – to to to to to to to to to to to to to to
 – toto toto toto toto toto toto toto toto toto toto
 – toto, tu es sale. toto, tu es sale. toto, tu es sale. »

���([HPSOH�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH�DX[�OHoRQV�GH�ODQJDJH�HW�GH�OHFWXUH��

L’initiation à la production de texte libre peut être intégrée aux acquis des autres dis-
ciplines, notamment de la lecture et du langage (quand tous les domaines de la langue 
sont intégrés, on parle alors de « décloisonnement » de l’enseignement du français). 
Elle se fait après l’étude d’un son et souligne la relation entre la lecture et l’écriture 
�ĺ�HQFDGUp�FL�FRQWUH��

5.  COMMENT ÉVALUER L’ÉCRITURE AU CP ?

5.1. Comment évaluer les compétences des élèves dans la graphie  
des lettres ? 6

L’objectif est d’évaluer les compétences suivantes :

 – Écrire en cursive les lettres minuscules en respectant les correspondances entre sons 
et lettres ;

 – Copier en cursive et sans erreur un texte court ne comportant pas des majuscules, avec 
une présentation soignée.

6 Voir Ministère de l’Éducation nationale (France) (2011), Grilles de références pour l’évaluation et la va-
lidation des compétences du socle commun au palier 1, www.education.gouv.fr/archives/2012/refondons 
lecole/document/dgesco-grilles-de-reference-pour-levaluation-et-la-validation-du-socle-palier-1.

http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/document/dgesco-grilles-de-reference-pour-levaluation-et-la-validation-du-socle-palier-1/
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/document/dgesco-grilles-de-reference-pour-levaluation-et-la-validation-du-socle-palier-1/
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Prenons un exemple : 

Dans le programme d’écriture au CP2, tu es à la septième semaine. Tes élèves 
doivent écrire dans leur cahier de devoirs, selon un modèle que tu as déjà porté au 
tableau, les lettres et la phrase de l’encadré suivant :

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

sambo emporte une daba au champ.  
sambo emporte une daba au champ.

6RXUFH���3URJUDPPHV�G¶HQVHLJQHPHQW������������S�����

Tu as conduit ta leçon comme indiqué dans la Démarche méthodologique et tu sou-
haites évaluer le travail de tes élèves. Voici ce que tu peux faire :

COnSigne : Copie sans erreur les lettres et la phrase que tu vois au tableau.

un exeMple d’initiation À la production de texte libre  
dans une séance de français décloisonnée :   

lecture, langage et production de texte libre

•  2EMHFWLI�VSpFL¿TXH���produire librement des phrases à partir de mots.

• Étapes suivies :
 – Exercices liés à l’apprentissage de la lecture (voir séquence 1) :

 ƒ Répétition du son ;
 ƒ Chasse aux syllabes à partir du son étudié : les syllabes trouvées sont écrites 

au tableau ;
 ƒ Chasse aux mots ayant un sens pour les élèves à partir des syllabes décou-

vertes ; les mots trouvés sont écrits au tableau.
 – Activités de production :

 ƒ Production orale : 
¬�SDUWLU�GHV�PRWV�SRUWpV�DX�WDEOHDX��OHV�pOqYHV�SURGXLVHQW�GHV�SKUDVHV�RUDOHV�; 

 ƒ Production écrite :
 –  Des élèves écrivent au tableau les phrases produites ;
 –  Le maitre copie les phrases en cursive dans un corps d’écriture au 

tableau ;
 –  Les élèves copient ce texte en cursive dans leur cahier.

Pour plus de détails sur la méthodologie, tu trouveras le déroulé de la séance en 
annexe.
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La grille qui suit pourra t’aider à évaluer pour chaque élève le niveau d’atteinte de 
l’objectif. 

grille d’évaluation de la graphie des lettres et des chiffres

Indicateurs de qualité de la graphie
Modalité

Oui Non

1. Exactitude de la forme des lettres

2. Exactitude la taille :

Exactitude de la hampe (taille des lettres qui montent : b, t, h)

Exactitude du jambage (taille des lettres qui descendent : p)

3. Régularité de l’écriture (même forme, taille et inclinaison des lettres 
dans le texte)

4. Écriture aérée (pas collée, pas trop espacée)

5. Écriture sans surcharge ni rature 

6. Écriture sur le corps d’écriture (pas hors des lignes appropriées)

5.2. Comment évaluer les compétences des élèves dans la production 
écrite ?

Pour évaluer la production écrite, il existe des grilles. Il est vrai qu’avec nos classes à 
ODUJH�HIIHFWLI��XQH�REVHUYDWLRQ�GHV�SURGXFWLRQV�LQGLYLGXHOOHV�HVW�GLI¿FLOH�HW�TXH�O¶DQDO\VH�
posera bien de problèmes. La grille de référence présentée ici te permettra toutefois de 
connaitre l’évolution du niveau de chaque élève en production écrite : cet outil est une 
grille de lecture des productions individuelles de tes élèves qui permet de les situer sur 
une échelle de performances.

grille d’analySe deS PrOduCtiOnS éCriteS au CP

PHaSe 1 
7UDLWHPHQW�¿JXUDWLI�

 ƒ L’enfant utilise des dessins, des boucles ou des simulacres 
d’écriture. 

 ƒ Il n’y a pas de traces de la valeur langagière de l’écrit. 

PHaSe 2 
Traitement visuel

 ƒ L’enfant utilise des lettres ou pseudo-lettres.
 ƒ L’enfant utilise majoritairement les lettres de son prénom ou 
celles de l’alphabet dans l’ordre. 

 ƒ Il montre qu’il a compris que pour écrire, il faut des lettres mais il 
les combine au hasard sans leur attribuer de valeur sonore. 

 ƒ Puis, l’enfant utilise d’autres lettres que celles de son prénom.
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PHaSe 3  
Traitement de l’oral 

 ƒ L’enfant fait correspondre la quantité sonore des mots à une quan-
tité graphique : il écrit donc plus de lettres pour les mots plus 
longs, et encore plus de lettres pour la phrase. 

 ƒ On peut également constater que l’apprenant a compris la perma-
nence de l’écrit : un même mot s’écrit avec les mêmes lettres. Il 
GpFRXYUH�TX¶LO�H[LVWH�XQ�UDSSRUW�¿[H�HQWUH�XQ�PRW�RUDO�HW�XQ�PRW�
écrit : c’est un pas de plus vers la clarté cognitive. 

PHaSe 4  
Encodage du sonore 

 ƒ L’enfant utilise la valeur sonore des signes pour encoder. 
 ƒ ¬�FH�VWDGH��OHV�HVVDLV�G¶HQFRGDJH�PRQWUHQW�OD�YRORQWp�G¶XWLOLVHU�XQ�
code, quel qu’il soit : un chiffre (ex. : 2 pour écrire « de »), une 
lettre (« o » pour écrire « mo ») qui a valeur symbolique d’unité 
entendue dans la prononciation du mot. 

 ƒ L’analyse des mots peut être la suivante : mots écrits avec autant 
de lettres que de syllabes - mots écrits avec quelques correspon-
dances grapho-phonétiques - trois ou quatre syllabes entières dans 
l’ensemble de la production. 

PHaSe 5 
Utilisation du principe 

alphabétique

 ƒ Il y a eu une progression dans la compréhension des relations 
existantes entre l’oral et l’écrit. L’écriture devient grapho-phoné-
tique, c’est-à-dire que l’enfant établit des correspondances phono-
graphiques. Il a compris le principe de correspondance entre les 
sons et les lettres. 

 ƒ L’ensemble des mots est écrit phonétiquement et lorsqu’il y a des 
erreurs de lettres, c’est parce que l’enfant ne connait pas la lettre 
ou le groupe de lettres qui transcrivent le son. 

 ƒ ¬�FH�VWDGH��O¶pOqYH�PRQWUH�XQ�VRXFL�GH�FRUUHVSRQGDQFH�SKRQpWLTXH�
entre ce qu’il écrit et l’énoncé qu’il cherche à transcrire. 

PHaSe 6 
Utilisation du principe  

alphabétique et 
 segmentation de l’écrit

 ƒ C’est le stade où l’enfant utilise le principe alphabétique et seg-
mente en mots. 

 ƒ La phrase est alors écrite avec autant de parties que de mots.

Par exemple, si le seul moyen dont disposent tes élèves pour traduire leur pensée à l’écrit 
HVW�OH�GHVVLQ��DORUV��WX�WH�UHQGV�FRPSWH�TX¶LOV�VRQW�j�OD�SKDVH�GH�©�WUDLWHPHQW�¿JXUDWLI�ª���
écrire, pour eux, se limite à dessiner.

Si tes élèves arrivent à écrire les mots composés de phonèmes déjà étudiés, mais sans 
considération de l’orthographe, lorsqu’ils transcrivent ce qu’ils entendent avec les lettres 
déjà connues, tu peux dire que tes élèves sont au moins à la « phase du principe alpha-
bétique ». Ils écriront, à titre illustratif : *« tu è à la maizon et j n t voipa. voisi 1 éléfan  
et 2 poul ».

¬�FH�VWDGH��O¶HQIDQW�pFULW�SKRQpWLTXHPHQW�FH�TX¶LO�HQWHQG��'DQV�FHWWH�SKUDVH��LO�pFULW�Vp-
parément chaque mot. Il sait donc décomposer la phrase en mots, le mot en syllabes et la 
syllabes en phonèmes. Mais il ne perçoit pas encore toutes les formes possibles de trans-
cription d’un phonème en graphème et, a fortiori, ne sait pas choisir la forme correcte. 
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5.3. Un cas particulier : évaluer les élèves lors de la dictée à l’adulte

$X�YX�GH�OD�VSpFL¿FLWp�GH�OD�GLFWpH�j�O¶DGXOWH��WX�SHX[�WH�GHPDQGHU�VL�WX�SHX[�pYDOXHU�XQ�
élève qui te dicte des phrases à écrire. C’est pour lever cette inquiétude que nous te don-
nons ici un exemple de grille d’évaluation pour la dictée à l’adulte.

leS élémentS d’évaluatiOn de l’élève lOrS de la diCtée à l’adulte

L’élève Modalité Explication si besoin

 – participe à l’activité.
Non 
Oui 

Indéterminé

 – sait utiliser des termes liés à l’activité d’écrire 
(ex. : un stylo, une enveloppe…) et au texte écrit 
(ex. : la signature, un espace…).

Non 
Oui 

Indéterminé

 – LGHQWL¿H�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶pFULWV� 
(ex. : la lettre, conte, etc.).

Non 
Oui 

Indéterminé

 – regarde la main de l’adulte qui écrit.
Non 
Oui 

Indéterminé

 – marque des pauses dans son énoncé ou ralentit 
son rythme d’énonciation pour laisser à l’adulte 
le temps d’écrire.

Non 
Oui 

Indéterminé

 – reformule des irrégularités, des répétitions,  
des manques… dans le récit.

Non 
Oui 

Indéterminé

 – commence à différencier conversation et dictée 
(à travers, notamment, l’énonciation utilisée).

Non 
Oui 

Indéterminé
6RXUFH���&RQFHSWHXUV�GX�OLYUHW�j�SDUWLU�GHV�WUDYDX[�GH�5R\HU��SS����������HW�%HOOHQJH��SS���������

7 https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2007/07_06STA01211.pdf
8 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00736362

https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2007/07_06STA01211.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00736362
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 Ź Activité 1 

¬�TXHOV�WUDFpV�JUDSKLTXHV�VRXPHWWUDV�WX�WHV�pOqYHV�SRXU�IDFLOLWHU�O¶DSSUHQWLVVDJH�GHV�
lettres ci-dessous en écriture cursive ?
 – i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 – u :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 – n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 – m :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 2 

En quoi consiste le guidage interactif lors des séances d’écriture ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 3 

Cite trois compétences que tu dois développer en écriture chez tes élèves de CP1.

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 4

Propose des pistes pédagogiques pour lier intimement l’écriture à la lecture en CP2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 5 

Cite au moins trois critères sur lesquels tu te bases pour évaluer la graphie de tes 
élèves.

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 Ź Activité 6 

Décris trois exercices qui permettent de renforcer la production écrite chez tes 
élèves. 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ź Activité 7

Voici un exercice de production qu’un enseignant a proposé à ses élèves.

Préalable : Écrire au tableau : père, avait, âne, un, mon.

COnSigne :  Avec les mots au tableau, reconstruis la phrase que je vais vous 
dire oralement : « Mon père avait un âne ».

a) Quel est le nom de cet exercice ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) En quoi aide-t-il à développer les compétences des élèves en production écrite ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Ź Activité 8

Quelles sont, selon toi, les situations qui favorisent la dictée individuelle à l’adulte ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 9 

Tu demandes à tes élèves de te trouver des mots contenant le son [u]. 

a) Comment s’appelle cet exercice ? Coche la bonne réponse. 

�� Un exercice à trous.
�� Un exercice de repérage de mots, de syllabes.
�� Un exercice de chasse au son.
�� Une production de phrases ou de textes soit avec des mots orthographiquement 
connus soit dans le contexte de structures répétitives.
�� Un puzzle de syllabes et de mots.
�� Une dictée à l’adulte.
�� Une dictée de syllabes, de mots, de phrases.
�� Un puzzle de phrases ou de paragraphes pour reconstituer un texte.

b) En quoi cet exercice aide-t-il à développer des compétences de production écrite ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź Activité 10 

¬�SDUWLU�GH�OD�SKUDVH�FOp�GH�OD�VHSWLqPH�VHPDLQH�G¶pFULWXUH���Sambo emporte une daba 
au champ propose :

a) deux exercices pour travailler la graphie de la lettre m.

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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b) deux exercices pour s’approprier la phrase-clé à l’écrit.

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) deux exercices pour faire produire des phrases écrites nouvelles.

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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DÉMARCHE 

MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFS BILANANNEXE BIBLIOCORRIGÉS

1. CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC

 Ź ��� 'p¿QLWLRQV��

 – L’écriture, c’est le fait d’écrire, c’est-à-dire la capacité à tracer des symboles 
conventionnels appelés lettres. Il existe deux types d’écriture : l’écriture script 
HW�O¶pFULWXUH�FXUVLYH��/¶pFULWXUH�VH�Gp¿QLW�DXVVL�FRPPH�OD�FDSDFLWp�j�SURGXLUH�
des textes écrits. Dans cette séquence, nous distinguerons ces deux capacités en 
employant, pour la seconde, l’expression « production écrite » (ou « production 
d’écrits »).

 – Une bonne écriture, c’est une écriture qui se distingue par les qualités suivantes : 
elle est courante, c’est-à-dire que les lettres sont bien formées et les tracés sont 
facilement lisibles. Elle est régulière, c’est-à-dire que la taille et la grosseur des 
lettres restent les mêmes : l’inclinaison des lettres est également la même sur 
toute la longueur du texte. L’écriture est aérée, c’est-à-dire que les lettres, les 
mots et les phrases sont espacées les uns des autres de manière raisonnable.

 – Une production écrite consiste à produire des textes, c’est-à-dire à s’exprimer, à 
traduire des idées à l’écrit ; c’est l’acte d’écrire des textes. La production écrite 
pour l’élève de l’école primaire se limite à l’écriture de mots, de phrases et de 
courts textes qui expriment ses perceptions, ses sentiments, ses idées. 

 Ź 2. Pour bien apprendre à écrire il faut remplir des conditions d’ordre…

Oui Non

matériel. �

moral. �

pédagogique. �

psychomoteur. �

intellectuel. �

 Ź 3. Sur le plan scolaire, l’écriture permet de / d’…

Oui Non

comprendre les énoncés des problèmes. �

traiter à l’écrit les problèmes. �

apprendre par cœur les leçons. �

développer les sujets de rédaction. �
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 Ź 4. Voici quelques principes que le maitre doit respecter pour réussir l’enseignement de 
l’écriture :

 – Commencer l’apprentissage de l’écriture par des tracés graphiques ;
 – Lier lecture et écriture. Toute lecture doit, autant que faire se peut, être précédée 

et / ou suivie d’écriture ; 
 – Entrainer l’enfant à écrire les lettres avec beaucoup d’aisance ; 
 – Aider les apprenants à faire des productions individuelles et collectives de textes.

 Ź 5. Les principes d’enseignement de l’écriture peuvent être classés en trois (03) grandes 
catégories :

 – Des principes généraux, par exemple : lier lecture et écriture ;
 – 'HV�SULQFLSHV�VSpFL¿TXHV�j�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OD�JUDSKLH��SDU�H[HPSOH���FRPPHQFHU�

l’apprentissage de l’écriture par des tracés graphiques ;
 – 'HV�SULQFLSHV�VSpFL¿TXHV�j�OD�SURGXFWLRQ�pFULWH��SDU�H[HPSOH���DOWHUQHU�OHV�SUR-

ductions collectives et les productions individuelles de textes.

 Ź ��� 'p¿QLWLRQV��

 – La copie, c’est un exercice scolaire qui consiste à reproduire exactement des syl-
labes, des mots, de courtes phrases, de courts textes dans les cahiers. Elle a une 
triple importance : elle améliore l’écriture des apprenants, cultive leur attention 
et les aide à s’approprier des leçons.

 – Le graphisme, c’est un exercice de préapprentissage de l’écriture. Il consiste à 
initier les élèves au tracé de lignes simples, rectilignes ou courbes, continues ou 
discontinues et à leur combinaison. Le graphisme développe la perception et les 
mouvements qui facilitent l’apprentissage de l’écriture chez l’enfant. 

 – Le tracé des lettres ou d’un chiffre est l’action de faire une représentation gra-
phique de la lettre ou le chiffre sur un support à l’aide d’un outil, comme la 
craie, le crayon, le stylo, etc. Le tracé d’une lettre fait appel à la connaissance de 
celle-ci. 

 Ź ��� 'p¿QLWLRQV��

 – La dictée à l’adulte, c’est un exercice scolaire qui consiste pour l’élève des 
FODVVHV�SUpSDUDWRLUHV��HQFRUH�LQVXI¿VDPPHQW�RXWLOOp�SRXU�SURGXLUH�OXL�PrPH�XQ�
texte, à produire des idées et à les exprimer oralement, puis, pour le maitre, à 
écrire ces idées au tableau. Il s’agit d’une délégation d’écriture qui a pour objet 
d’apprendre à l’élève à rédiger des textes. 

 – Le puzzle de phrases est un exercice qui consiste à proposer aux élèves des éti-
quettes mots que l’on peut utiliser pour former des phrases. L’élève combine les 
mots et composent des phrases qui ont du sens. 

 – La suite de texte est un exercice qui met à la disposition de l’apprenant un texte 
qui suppose une suite et à lui demander de proposer la suite de ce texte.
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2. CORRIGÉS DES ACTIVITÉS

 Ź Activité 1 

Il faudra travailler, pour toutes les lettres, les cannes inversées, puis, selon les lettres, 
les points, les traits droits et les cannes.

 Ź Activité 2 

Le guidage interactif lors des séances d’écriture est l’aide apportée aux élèves par l’en-
seignant pour leurs productions écrites. Cette aide doit être graduée et individualisée 
D¿Q�GH�UpSRQGUH�DX[�DWWHQWHV�HW�DX[�EHVRLQV�GH�FKDTXH�HQIDQW�

 Ź Activité 3 

Les compétences à développer absolument en CP1 sont :
 – écrire les lettres en cursive en respectant les correspondances entre sons et lettres ;
 – écrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes, des mots et de courtes phrases dont 

les graphies ont été auparavant étudiées ;
 – concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maitre un texte simple cohérent 

(3 à 5 lignes).

 Ź Activité 4

Voici des pistes pédagogiques pour lier l’écriture à la lecture en CP2 : 
 – Les séances de lecture sont renforcées par des exercices écrits ; 
 – Toute séance d’écriture doit tenir compte des lettres et des sons étudiés en lecture ;
 – La production écrite de phrases ou textes courts s’appuie sur la syntaxe de ceux 

étudiés en lecture.

 Ź Activité 5 

Voici des critères pour évaluer la graphie :
 – Le respect de la forme des lettres ;
 – La taille des lettres ;
 – L’écriture sans surcharge ni rature ;
 – L’écriture sur le corps d’écriture ;
 – La régularité de la graphie.
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 Ź Activité 6 

Pour renforcer la production écrite, on peut faire les exercices suivants :
 – Des exercices à trous, qui consistent à demander à l’élève de compléter un mot par 

un graphème manquant (une lettre ou un groupe de lettres), une phrase par un mot 
manquant.

 – Une dictée de syllabes, de mots, de phrases, qui consiste à faire écrire sans erreur, 
sous la dictée, des syllabes, des mots et de courtes phrases dont les graphies ont été 
auparavant étudiées ;

 – Des exercices de chasse au son, qui consistent à écrire des mots contenant un son 
donné, en respectant les correspondances entre sons et lettres.

 Ź Activité 7

a) Cet exercice est une phrase-puzzle ou un puzzle de phrase. Quand les élèves sont 
un peu plus autonomes en lecture, tu peux ne pas dire la phrase avant de demander 
de la reconstituer.

b) Cet exercice entraine les élèves à la production écrite en concentrant leur attention 
sur la syntaxe de la phrase : sujet + verbe + complément, article ou pronom devant 
un nom commun, etc.

 Ź Activité 8

Les situations favorables à la dictée individuelle à l’adulte sont celles qui concernent 
de près les élèves :
 – Les photos ou les images personnelles, les dessins réalisés par les enfants ; 
 – La narration d’évènements personnels des élèves ; 
 – Les résumés des histoires lues par les élèves ; 
 – Les comptines et les contes ;
 – La description de héros appréciés des élèves ;
 – Les petites histoires inventées qui plaisent aux élèves ;
 – L’invention de devinettes de la classe. 

 Ź Activité 9 

a) Cet exercice est une chasse au son.
b) Il aide à développer la production écrite parce qu’il travaille la correspondance 

graphie-phonie, c’est-à-dire la capacité des élèves à transcrire un son de manière 
correcte.
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 Ź Activité 10 

a) Deux exercices pour travailler la graphie de la lettre m :
 – Apprendre à former des cannes ;
 – Faire une dictée de syllabes ou mots connus comportant la lettre m.

b) Deux exercices pour s’approprier la phrase-clé à l’écrit :
 – Proposer un texte à trous, en supprimant « daba » et « champ » ;
 – Demander une autodictée de la phrase.

c) Deux exercices pour faire produire des phrases écrites nouvelles :
 – une production écrite à partir de la phrase-modèle en demandant de remplacer le 

mot « daba » par d’autres mots ;
 – une dictée à l’adulte sur ce que les élèves emportent à l’école, ou la maman au 

marché, etc.

N’hésite pas de montrer tes propositions à ton tuteur pour avoir un retour individualisé !
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ANNEXE

Méthodologie d’une leçon de français décloisonnée :  
lecture, langage et production de texte libre

Étapes Activités / consignes  
du maitre Activités des élèves Illustration  

de la démarche

LECTURE

1. Répétition  
du son 

Lisez le son qui est écrit 
au tableau.

Les élèves lisent le son 
écrit au tableau.

Étude du son [j]

2. Chasse  
aux syllabes 

Recherchez des syllabes 
contenant ce son et 
écrivez-les  
sur vos ardoises.

Les élèves discutent, 
recherchent les syllabes 
et les écrivent sur leur 
ardoise.

©�¿OOH��ELOOH��PLOOH��YLOOH��
quille, etc. »

3. Compte  
rendu  
de la chasse 
aux syllabes

Lisez les syllabes que 
vous avez découvertes. 
(Le maitre écrit toutes  
les syllabes au tableau.)

Les élèves lisent  
les syllabes écrites  
au tableau.

4. Chasse  
au mot ayant  
un sens

Avec les syllabes que 
vous voyez au tableau, 
recherchez des mots 
connus et écrivez-les  
sur vos ardoises.

Les élèves recherchent 
les mots et s’expliquent 
entre eux le sens de ces 
mots, les écrivent sur 
leurs ardoises.

©�¿OOH��ELOOH��&DPLOOH��
famille, cheville, 
brindille, béquille »
Attention aux mots 
« mille, ville ».

5. Compte  
rendu  
de la chasse 
aux mots

Lisez les mots  
que vous avez écrits  
sur vos ardoises.  
(Le maitre écrit tous  
les mots ayant un sens  
au tableau.)
Soulignez les mots 
GLI¿FLOHV�SRXU�
qu’ensemble nous 
expliquions leur sens.

Les élèves lisent les mots 
qu’ils ont écrits  
sur leur ardoise.
Ils lisent ensuite  
la liste des mots écrits  
au tableau.
Ils soulignent les mots 
GLI¿FLOHV�
Ils participent  
à leur explication.

0RWV�GLI¿FLOHV�
expliqués : béquille, 
cheville…

LANGAGE

6. Production  
de phrase  
à partir  
des mots

¬�SDUWLU�GHV�PRWV�TXH�
vous voyez au tableau, 
construisez des phrases.

Les élèves construisent 
oralement des phrases  
à partir des mots écrits 
au tableau.

Ex. : Camille joue aux 
ELOOHV�DYHF�OHV�¿OOHV��
Le soleil brille fort 
maintenant. Ils rentrent 
tous en famille. 

PRODUCTION ÉCRITE

7. Passage  
à l’écrit

Écrivez au tableau  
les phrases que vous 
avez construites.

Les élèves écrivent  
au tableau les phrases 
qu’ils ont formulées.

8. Copie  
de texte dans 
les cahiers

Le maitre copie  
en cursive le texte  
dans un corps d’écriture 
au tableau.

Les élèves copient  
en cursive ce texte  
dans leur cahier.

Camille joue aux billes 
avec les filles. Le soleil 
brille fort maintenant.  
Ils rentrent tous  
en famille. 
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 Ź ��� 4XHOOHV�GLI¿FXOWpV�pSURXYDLV�WX�GDQV�OD�SUpSDUDWLRQ�HW�OD�FRQGXLWH�GHV�DFWLYLWpV�G¶HQ-
seignement / apprentissage de l’écriture ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź 2. Cette séquence t’a-t-elle apporté une aide dans la préparation et la conduite des ac-
WLYLWpV�G¶HQVHLJQHPHQW���DSSUHQWLVVDJH�GH�O¶pFULWXUH�"�-XVWL¿H�WD�UpSRQVH��
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź 3. Après avoir parcouru cette séquence, quels sont les aspects de l’enseignement / ap-
prentissage de l’écriture que tu aurais aimé voir abordés ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ź 4. Quels sont les aspects de l’enseignement de l’écriture que tu as pu approfondir en 
échangeant avec tes collègues ou avec tes encadreurs pédagogiques ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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