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aVerTissemeNT

Dans l’ensemble de ce document, des exemples et des études 
de cas sont proposés. Ces situations ont été imaginées et in-
ventées pour les besoins de la formation. Toute ressemblance 
ou similitude avec des écoles ou des personnes, existant ou 
ayant existé, ne pourrait être que fortuite et involontaire.



Séquence 1

L’ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUE  
ET ÉDUCATIF  
DES ENSEIGNANTS
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INTRODUCTION

L’exercice du métier d’enseignant peut apparaitre solitaire. Chaque enseignant se re-
trouve, durant de nombreuses heures, seul avec sa classe. Il revient au directeur d’éviter 
l’isolement que cette situation peut provoquer pour ses adjoints.

Dans cette perspective, le directeur peut leur rendre visite afin de les accompagner indivi-
duellement sur leurs gestes professionnels. Il peut aussi organiser des temps de formation /  
réflexion partagée sur des problématiques pédagogiques. Enfin, il peut partager le pilo-
tage pédagogique et éducatif de l’école au moyen du conseil des maitres. 
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CONSTAT

Au Tchad, les directeurs des écoles publiques rencontrent un grand nombre d’obstacles 
dans le pilotage de leur école, notamment dans l’accompagnement pédagogique des en-
seignants. Les causes de ces obstacles sont, entre autres :

• Une disponibilité limitée par leurs tâches de direction et par la responsabilité de leur 
propre classe à temps complet pour les directeurs non déchargés ;

• Une formation initiale pédagogique et didactique, souvent sommaire ;
• Une formation d’accompagnateur parfois inexistante, souvent limitée ; 
• Pour certains, un manque d’expérience d’enseignement à tous les niveaux du cursus 

primaire ;
• Une formation continue limitée qui ne comble pas les lacunes.

En plus, leurs adjoints font face eux aussi à plusieurs difficultés, notamment : 

• Des classes aux effectifs parfois pléthoriques ;
• Une formation initiale souvent très précaire ;
• Un engagement des familles dans le soutien au projet scolaire de leur enfant parfois 

limité par leurs moyens financiers et / ou par leur faible niveau d’instruction ;
• Une assiduité peu régulière des élèves ;
• Les structures d’accueil, le mobilier et le matériel didactique vétustes et peu fournis. 

Pourtant, le directeur représente la première personne ressource pour un enseignant qui 
rencontre des difficultés dans l’exercice de sa mission pédagogique et éducative.

Cette séquence présente des techniques et des stratégies qui permettront d’accompagner 
les adjoints pour assurer au mieux leurs responsabilités pédagogiques et éducatives.

Certes, le directeur doit contrôler l’implication de ses adjoints dans leur mission et le 
respect de leurs obligations professionnelles. Mais il ne s’agit pas pour autant de réaliser 
le travail de formation qui est de la responsabilité des équipes de circonscription (IPEP 
et animateurs pédagogiques) ou des équipes des CDFCEP (responsables et animateurs 
pédagogiques). 

Le directeur doit être avant tout un pair à qui un enseignant peut s’adresser en confiance 
pour réfléchir et interroger sa pratique. Dans les domaines pédagogique et éducatif, le di-
recteur ne doit pas se placer en supérieur mais aux côtés de chacun de ses adjoints comme 
fédérateur de son équipe.



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

13

MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANOBJECTIFS

OBJECTIFS

1 . OBJECTIFS GÉNÉRAUX

 → Être capable d’observer et d’évaluer les apprentissages et les pratiques profession-
nelles d’un(e) enseignant(e) dans sa classe ;

 → Être capable d’organiser une session de formation ;
 → Être capable d’organiser un conseil de maitres.

2 . OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 → Acquérir les connaissances nécessaires à l’observation et à l’évaluation du fonctionne-
ment pédagogique d’une classe ;

 → Savoir adopter une posture d’accompagnateur ;
 → Être capable d’administrer une grille d’observation et d’évaluation ;
 → Être capable d’analyser ces observations afin de conduire un entretien de formation ;
 → Savoir définir les objectifs d’une séance de formation,
 → Être capable de conduire une séance de formation en s’appuyant sur des techniques 
d’animation ;

 → Être capable d’organiser et conduire un conseil des maitres (accueillir les participants, 
distribuer la parole, recueillir les avis des participants…) ;

 → Savoir synthétiser le travail collectif du conseil, traduire en actions les décisions prises 
et suivre la mise en œuvre effective des actions ;

 → Être capable d’élaborer un projet pédagogique.
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DIAGNOSTIC

1 . AUTOTESTS SUR L’OBSERVATION ET L’ÉVALUATION 
DES APPRENTISSAGES ET DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES D’UN ENSEIGNANT  
DANS SA CLASSE

 ► Autotest 1

Tu es le directeur de l’école de Bakara II. Tu accueilles, en ce début d’année, monsieur 
Djimtoingar, enseignant débutant dans son école. Tu lui as confié une classe de CE1. 
Tu décides de le suivre dans sa classe. 

Comment vas-tu t’y prendre ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Autotest 2

Lors du suivi d’un de tes enseignants, tu constates que celui-ci utilise un langage qui 
n’est pas adapté au niveau des apprenants (un langage trop complexe : vocabulaire 
difficile, structure syntaxique compliquée…).

Comment vas-tu t’y prendre pour l’amener à simplifier son langage ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

15

MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDIAGNOSTIC

2 . AUTOTESTS SUR L’ORGANISATION D’UNE SESSION  
DE FORMATION

 ► Autotest 3

Nommé directeur de l’école de Kilwiti, tu constates pendant l’une de tes visites de 
classe que monsieur Mahamat, titulaire de la classe de CP2, parle beaucoup plus que 
ses élèves lors de sa pratique de classe. Ce constat est le même dans beaucoup de 
classe. 

Quelle serait ta réaction en tant que directeur d’école ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Autotest 4

Directeur de l’école de Karkandjerie, tu constates lors de tes visites de classe que la 
majorité de tes adjoints ne maitrise pas la fiche pédagogique selon l’approche par 
compétences. 

Comment vas-tu procéder pour palier à ce manquement ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 . AUTOTESTS SUR LE CONSEIL DES MAITRES

 ► Autotest 5

Dans ton école, tu as constaté que les petits élèves du CP sont souvent maltraités par 
les grands quand ils vont aux toilettes. Cette situation a attiré l’attention de certains de 
tes adjoints. 

Que vas-tu faire ? Coche la bonne réponse.

�� Tu convoques une réunion du comité de gestion des établissements scolaires 
(COGES). 

�� Tu réunis un conseil de discipline.
�� Tu réunis le conseil des maitres.
�� Tu organises une session de formation.
�� Tu organises une assemblée générale (AG) des parents d’élèves.

 ► Autotest 6

À la suite des faibles résultats obtenus lors des compositions du premier trimestre de 
l’année scolaire, tu décides de réunir le conseil des maitres. 

Quels sont tes objectifs en convoquant cette réunion ? Comment sauras-tu que la réu-
nion a réussi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Autotest 7

Tu viens d’être nommé directeur d’une école non clôturée. Après un séjour de 5 mois, 
tu constates qu’il y a des cas fréquents d’accidents dus à la traversée de la cour par des 
engins.

Que peux-tu faire pour mettre fin à ces accidents ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MÉMENTO

1 . COMPRENDRE ET CONNAITRE LA SIGNIFICATION 
DES CONCEPTS, ÊTRE CAPABLE D’OBSERVER ET 
D’ÉVALUER LES APPRENTISSAGES ET LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES D’UN ENSEIGNANT  
DANS SA CLASSE

1.1. Que veut dire accompagner pédagogiquement un enseignant ?

Le directeur d’école n’est ni formateur ni conseiller pédagogique ; son rôle n’est ni de 
former, ni d’évaluer, mais c’est d’être présent pour ses collaborateurs, de les encourager 
et de soutenir leur réflexion personnelle et leur développement professionnel. En un mot, 
il doit les accompagner.

Accompagner renvoie à l’idée « d’aller avec », « d’être à côté de ». Pour le directeur, 
cela signifie savoir être là où il faut et quand il le faut. C’est par conséquent aussi l’idée 
« d’être ensemble ».

Une autre idée présente dans la notion d’accompagnement est celle d’un cheminement, 
d’un trajet à faire. 

Michel Vial (2006) définit l’accompagnement comme un « étayage qui se fait dans 
l’estime de l’autre, dans la familiarité, dans un vivre ensemble quasiment ‘amical’ ou 
plus exactement ‘sans jugement de valeur’, ce qui ne veut pas dire que l’accompagnateur 
ne donnerait pas son avis, bien au contraire. Il est même là pour ça, pour un ‘processus 
d’arrimage’ ».

Selon Martine beauVais (2004, p. 101), l’accompagnement est « une démarche visant à 
aider une personne à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts ».

L’accompagnateur doit être prêt à s’investir au-delà d’une simple action ponctuelle. Le 
principal effet attendu de cet accompagnement est l’amélioration des apprentissages des 
élèves. Mais il ne faut pas négliger la satisfaction personnelle qu’éprouveront les col-
laborateurs d’avoir réussi à partager leur savoir et à faire progresser leurs élèves. Ce 
sentiment d’efficacité personnelle les motivera à s’engager encore davantage dans leur 
mission. C’est pour ces deux raisons qu’il est recommandé au directeur d’adopter une 
posture d’accompagnateur dans toutes les situations à mettre en œuvre à l’école. Dans 
l’acte pédagogique, savoir qu’on bénéficie de la confiance et de l’appui de son supérieur 
hiérarchique est fondamental pour mener à bien ses missions. C’est pourquoi il est bon 
que le directeur d’école soit proche de ses collaborateurs et leur facilite la tâche. Car la 
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fonction pédagogique du directeur est la mission essentielle, à laquelle doivent être sou-
mises toutes les autres activités. 

L’accompagnement pédagogique passe donc par le suivi régulier dans les classes, les 
conseils des maitres, l’expression des besoins en formation et l’organisation de sessions 
de formation, l’observation de contenu du règlement intérieur, la pratique d’hygiène, la 
protection et la gestion saine de l’environnement. Dans le cadre d’un accompagnement 
de ses collaborateurs, le directeur peut choisir parmi une diversité de dispositifs (visites 
de classes, journées pédagogiques, classes ouvertes, ateliers, entretiens, partage de bonnes 
pratiques, promotion des innovations…) celui qu’il jugera le mieux adapté à la situation 
qui se présente à lui. Il peut aussi prévoir un plan d’actions comprenant plusieurs dispo-
sitifs complémentaires. Ainsi, à un élève-maitre qui a des difficultés à asseoir son autorité 
dans la classe, il peut proposer de lui rendre une visite, lui suggérer d’aller observer la 
classe d’un enseignant chevronné ou organiser un échange de pratiques sur ce thème. On 
parle alors de stratégie. Il doit veiller à l’organisation pédagogique de chaque classe et à 
la formation continue des enseignants. On peut schématiser le « champ sémantique d’ac-
compagner » (M. paul, 2004) de la manière suivante :

Accompagner

Sur-veiller

Veiller-surÉveiller Guider

Conseiller

Gouverner

Patronner
Introduire

Accompagner 
l’arrivée

Commander

Diriger

Suivre

Orienter

Protéger

Faciliter Assister
Seconder

Secourir
Défendre

Aider
Soutenir

Prendre soin 
(soigner)

Réconforter Encourager

Éclairer

Escorter
Conduire

Instruire
Enseigner
Éduquer
Former
Initier
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1.2. Jouer un rôle d’encadreur

Encadrer ses collaborateurs, c’est contrôler la conformité de leurs actes et comportements 
avec ce qui est attendu. Le directeur d’école primaire est dans une position d’encadreur 
quand il vérifie les préparations et documents pédagogiques, puisqu’il s’agit de vérifier si 
les enseignants :

 – ont préparé leurs leçons ;
 – disposent des outils pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre des leçons ;
 – respectent l’emploi du temps, ainsi que les progressions et les méthodes inscrites dans 

les programmes éducatifs.

Jouer ce rôle de contrôle est un moyen de s’assurer de la loyauté des collaborateurs vis-
à-vis de l’institution. C’est pourquoi apposer le visa « Vu » sur les préparations et docu-
ments n’a de sens que si le directeur les a lus attentivement et les a comparés à ce qui 
est attendu. Pourtant, ce contrôle à lui seul ne suffit pas pour affirmer que le directeur a 
rempli sa mission pédagogique. Il faut aussi qu’il facilite le renforcement des capacités de 
ses collaborateurs. Le rôle du directeur, c’est d’être présent pour ses collaborateurs, de les 
encourager, de soutenir leur réflexion personnelle et leur développement professionnel. 
En un mot, il doit les accompagner. 

1.3. Nuances entre les concepts « accompagner » et « contrôler »

À ce stade, il est nécessaire d’éclaircir l’apparente contradiction entre accompagner et 
contrôler, et entre le contrôle et le compagnonnage. Le directeur peut-il être simulta-
nément un supérieur hiérarchique et un pair ? Comment un enseignant peut-il solliciter 
le soutien du directeur s’il pense que celui-ci va juger comme une faiblesse son besoin 
d’aide ?

Pour résoudre cet apparent paradoxe, il doit être clair, pour tous, que le contrôle du direc-
teur se limite aux obligations statutaires : respect des horaires, respect des programmes, 
respect des obligations professionnelles et respect de la déontologie du métier. En ce qui 
concerne la pratique pédagogique de l’enseignant dans sa classe, le directeur ne doit pas 
prétendre à une supériorité hiérarchique. Dans la recherche de réponses pertinentes aux 
défis didactiques de l’enseignement, le directeur est un collègue bienveillant qui propose 
de partager sa réflexion et son expérience.

1.4. L’accompagnement éducatif des enseignants

Au-delà des apprentissages fondamentaux, les enseignants ont aussi une mission éduca-
tive. L’enseignement du « vivre ensemble », des règles de la vie sociale et des valeurs de 
la République leur incombe. Dans ce domaine, le directeur est un animateur du travail 
collégial de l’équipe enseignante. Il constitue un appui pour chaque maitre, notamment 
pour gérer les élèves qui présentent des troubles de la conduite et du comportement.
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1.5. L’observation d’une classe

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), observer signifie porter une attention 
minutieuse et méthodique sur un objet d’étude dans le but de constater des faits particu-
liers permettant de le mieux connaitre.

Observer une classe consiste à relever d’une manière systématique des faits reliés à la 
situation pédagogique (par exemple, le comportement ou les relations pédagogiques) en 
vue d’une éventuelle intervention.

Parmi les activités pédagogiques, l’observation d’une classe est un élément-clé qui per-
met au directeur d’école de diagnostiquer les pratiques pédagogiques en vue de déceler 
les forces et faiblesses de ses adjoints, les lacunes des élèves et d’y remédier. Il est donc 
tenu d’observer et d’analyser le déroulement d’une classe et fournir au titulaire de la 
classe des conseils appropriés. Au cours d’une visite de classe, le directeur doit avoir une 
attitude collaborative. Une grille d’observation est nécessaire pour ce faire.

Observer une classe, c’est d’abord et avant tout observer les apprentissages des élèves, 
au regard des objectifs fixés par l’institution. Il s’agit d’observer ce qu’ils font, ce qu’ils 
savent, ce qu’ils apprennent. Le résultat des apprentissages est le premier souci (la métho-
dologie permettra de préciser comment s’y prendre).

1.6. L’évaluation d’une classe

Pour de KeTele (1989), évaluer signifie « recueillir un ensemble d’informations suffi-
samment pertinentes, valides et fiables et examiner le degré d’adéquation entre cet en-
semble (d’informations pertinentes, valides et fiables) et un ensemble de critères adéquats 
aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route, en vue de prendre une décision ». 

Selon Tyler, en 1942, « c’est une opération qui mesure l’écart entre un objectif prédéter-
miné que l’on poursuit et le résultat obtenu ».

Dans un second temps, l’analyse de ces résultats nous amène à interroger les parcours 
d’apprentissage mis en place par l’instituteur, c’est-à-dire son enseignement au regard du 
public scolaire accueilli.

Par conséquent, pour accompagner il faut nécessairement s’arrêter pour évaluer et ap-
précier les degrés d’acquisition d’une notion en cours d’apprentissage (évaluation for-
mative), après l’apprentissage (évaluation sommative ou finale) ou avant l’apprentissage 
(évaluation initiale ou des prérequis). Le directeur d’école doit comprendre que toute 
action éducative nécessite un jugement permanent des fins, des moyens et des résultats.

On évalue en premier lieu les acquis des élèves, puis la pertinence de l’enseignement mis 
en œuvre. Il y a donc lieu, ici, de distinguer les apprentissages (le fait des élèves) et l’en-
seignement (le fait de l’enseignant).
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En tout état de cause, il s’agit de pratiquer une évaluation positive et formative ; c’est-à-
dire que l’on recherche d’abord à reconnaitre la valeur de l’enseignement prodigué, en-
suite on vise à développer son efficacité et, par la même, les compétences de l’enseignant. 
Dans cette perspective, l’entretien entre l’enseignant et le directeur n’est pas un moment 
de jugement, mais un temps de partage, d’échange et de réflexion entre deux profession-
nels sur ce qui réussit et sur ce qui peut être enrichi. L’un connait ses élèves, sa classe, 
leurs apprentissages suivis et en cours ; l’autre apporte un regard extérieur aidé par son 
expérience personnelle.

On évalue les pratiques professionnelles d’un enseignant à travers cinq étapes impor-
tantes qui définissent le travail de tout enseignant :

A	À partir des programmes officiels réactualisés, l’enseignant planifie les compétences à 
atteindre durant l’année scolaire. Ses outils professionnels de planification définissent 
une programmation trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire qui fixe le cap de son 
enseignement.

B	Dans un second temps, il lui revient de concevoir les situations d’apprentissage, de 
créer les scénarios pédagogiques qui, au quotidien, vont permettre aux enfants de 
s’approprier savoirs, aptitudes et compétences de vie. Il utilise alors deux documents 
communément appelés cahier de préparations et cahier journal. 

C	L’enseignant met en œuvre ensuite cet enseignement. Il s’agit de la pratique la plus 
visible de son action ; il « fait classe ». Les deux précédentes étapes constituent plutôt 
ce que l’on pourrait désigner comme la « phase cachée » du métier.

D	Dans l’exercice de la classe, il s’accorde des temps et des moyens pour repérer les 
erreurs des élèves, les bonnes réponses, mais aussi pour observer les processus utilisés 
par les élèves… Nous sommes là en phase d’observation / évaluation.

E	Sur la base de ces observations et de ces évaluations, il peut identifier les élèves qui né-
cessitent une aide particulière ainsi que ceux qui demandent à poursuivre leurs appren-
tissages à un rythme plus soutenu. Il pourra alors réguler les progressions prévues et 
adapter sa planification initiale en y intégrant de la différenciation. 

1.7. Le concept d’enseignement / apprentissage

L’enseignement est la conception et la conduite régulée de parcours et de situations per-
mettant aux apprenants de construire leurs connaissances et leurs compétences.

L’apprentissage est le processus d’acquisition d’une connaissance, d’un savoir-faire, 
d’une attitude ou d’une compétence par un élève. Dans l’apprentissage, l’action est cen-
trée sur l’élève et non sur le maitre ou sur le programme.

La dialectique enseignement / apprentissage signifie qu’au même moment le maitre en-
seigne et les élèves apprennent, et que leurs actes respectifs interagissent.
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1.8. Le climat de classe et les interactions élèves-élèves et élèves-maitre

Il s’agit des relations d’échanges entre le maitre et les élèves ou entre les élèves eux-
mêmes au cours d’une situation de classe. Durant une visite de classe, le directeur s’in-
téresse à la qualité des relations entre les élèves et le maitre, et entre les élèves eux-
mêmes. Les enfants ont-ils confiance en leur maitre ? Ont-ils peur de lui ? Le climat de 
la classe est-il serein ? Le maitre utilise-t-il le châtiment corporel ? Les élèves sont-ils 
attentifs ? Communiquent-ils entre eux ? Le maitre respecte-t-il les élèves ? Les élèves 
s’expriment-ils ? 

2 . ÊTRE CAPABLE D’ORGANISER UNE SESSION  
DE FORMATION

2.1. Qu’est-ce qu’une animation pédagogique ?

Animer, c’est donner de vie, insuffler la vie à (quelqu’un ou à quelque chose). Selon le 
Petit Larousse illustré (2002), c’est le fait pour quelqu’un, pour quelque chose d’animer 
un groupe, un lieu, de créer ou d’entretenir des relations entre les personnes.

Selon le Petit Robert (1991), l’animation, c’est « l’action, la manière d’animer, de donner 
la vie, le mouvement. Caractère de ce qui est animé, ardeur, éclat ». C’est une méthode 
de conduite d’un groupe qui favorise l’intégration et la participation de ses membres à la 
vie active.

 ■ De quoi s’agit-il lorsqu’on parle d’animation pédagogique ?

L’animation pédagogique consiste à organiser des activités susceptibles d’impliquer, 
de sensibiliser et d’animer des équipes d’enseignants en vue d’améliorer leurs pra-
tiques pédagogiques quotidiennes à partir d’échanges d’expériences, d’observations et 
de prestations pédagogiques. Les thèmes d’animation pédagogique ont souvent trait à 
la pratique pédagogique, aux innovations pédagogiques (par exemple : programme de 
l’éducation de formation de l’information sur l’environnement PEFIE, ou éducation à 
la vie familiale en matière de population à l’école EvF-EmP…).

 ■ Objectifs des animations pédagogiques et de la formation continue

• Améliorer la pratique pédagogique ;
• Être au courant de ce qui se passe au niveau de l’évolution des sciences de l’éduca-

tion et de l’environnement social ;
• Contribuer à l’isolement de l’enseignant en favorisant les échanges entre les ensei-

gnants ;
• Entretenir un climat relationnel positif entre les enseignants et le corps d’encadre-

ment. 
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Selon Raymond Toraille (1990), l’animation pédagogique, « c’est d’abord éveiller, 
développer, entrainer les pouvoirs de l’intelligence et de la mémoire, la sensibilité, la 
créativité. C’est aussi ouvrir l’école sur le monde ». C’est l’intervention au sein d’un 
groupe afin de susciter et de maintenir la participation optimale de chacun des membres 
à leurs apprentissages. On appelle également animation pédagogique les activités ou 
fonctions que le conseiller pédagogique exerce auprès d’enseignants dans un champ 
d’études donné. L’animation pédagogique est une de ses tâches principales. Son but 
est de favoriser l’amélioration de la compétence pédagogique pour une réflexion com-
mune des enseignants voisins, d’une même discipline et aussi réduire l’isolement des 
maitres et de prendre en compte leurs besoins d’aide, de conseil, de perfectionnement 
des connaissances.

 ■ Qu’appelle-t-on une session de formation ?

C’est une activité de formation avec des objectifs définis, des contenus précis, une 
méthodologie et un protocole d’évaluation. Elle prend en compte les attentes, les be-
soins et les acquis des personnels concernés. Elle répond, en premier lieu, aux objectifs 
poursuivis par l’employeur, autrement dit le commanditaire de la formation.

Selon F. macaire, « le véritable éducateur doit avoir la passion de perfectionner sans 
cesse son art d’enseigner. Cette formation réalisée principalement à l’école normale 
doit se continuer pendant toute la carrière de l’instituteur. On ne demeure un bon 
maitre que si l’on continue d’étudier. La formation initiale sanctionne un certain degré 
d’instruction ; mais cette instruction, si on ne l’entretient pas, s’évanouit peu à peu ».

2.2. Connaitre des méthodes et des techniques d’animation

On appelle méthode pédagogique l’approche par laquelle est abordé un apprentissage. 
Elle définit le cheminement et la chronologique des étapes que l’on va mettre en œuvre. 
Elle est souvent représentée par un organigramme montrant la succession des connais-
sances à transmettre.

Les quatre principales méthodes pédagogiques sont : 

• la méthode magistrale ou didactique ; 
• la méthode démonstrative, ou « monstration » ;
• la méthode interrogative ;
• la méthode active ou méthode expérientielle en petit groupe. 

 ■ La méthode magistrale

Construite à partir d’exposés, elle nécessite un style d’animation très dirigé, qui laisse 
peu de place au participatif et à l’intervention ou aux réactions des participants. Cette 
approche relève, en fait, davantage des méthodes d’enseignement que de formation. 
Elle est cependant particulièrement adaptée pour des interventions courtes (en général, 
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de 2 à 4 heures), et pour un public nombreux (en général plus de 20 personnes). Elle 
aboutit principalement à l’acquisition de savoirs. 

 ■ La méthode démonstrative ou « monstration »

Elle se base essentiellement sur des démonstrations de la part du formateur, puis 
d’exercices pratiques d’application et d’entrainement de la part des apprenants.

Cette méthode permet une forte implication de l’animateur comme des participants : 
non seulement le formateur « démontre que ça marche en faisant lui-même une ap-
plication », mais à l’issue de la formation, les apprenants démontrent eux même leur 
capacité à « savoir le faire ». Elle aboutit principalement à l’acquisition de savoir-faire.

 ■ La méthode interrogative

Elle est construite essentiellement à partir d’une pédagogie de l’« interactivité » basée 
sur un questionnement ciblé et progressif. Elle a pour but d’amener l’apprenant à réa-
gir, à s’interroger et à reconstruire les cheminements qui vont l’amener à prendre de la 
hauteur par rapport au sujet traité, plutôt que de chercher à « bachoter » le cours. Elle 
aboutit à l’acquisition de savoirs.

 ■ La méthode active ou méthode expérientielle en petit groupe

Il s’agit d’une mise en situation optimale. Le formateur est simplement facilitateur. 
Les acquisitions proviennent de la construction de réponses à la situation-problème 
soumise. Il s’agit essentiellement de faire faire. C’est le cas du brainstorming (ou re-
mue-méninges) et des études de cas.

 ■ Quelques méthodes de formation

 – L’exposé
 – La discussion (réflexion)
 – La démonstration
 – La simulation

 – Le jeu de rôle
 – Le groupe de travail
 – Les études de cas
 – Le brainstorming

 ■ Conseils pour faire passer le message

• Se servir d’un langage simple, clair et précis ;
• Se servir d’un langage que le groupe comprenne ;
• Utiliser des termes précis ;
• Construire des phrases courtes ;
• Parler pour être compris ;
• Motiver.



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

25

DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANMÉMENTO

3 . ÊTRE CAPABLE D’ORGANISER UN CONSEIL  
DES MAITRES

3.1. Le conseil des maitres

Le conseil des maitres d’une école est une réunion au sein de l’établissement qui regroupe 
le directeur (président) et l’ensemble des enseignants de ladite école. C’est une instance 
administrative qui permet de traiter collégialement des problèmes pédagogiques et / ou 
éducatifs, d’informer l’équipe enseignante de tout ce qui se passe, de recueillir des infor-
mations et de prendre des décisions.

En principe, le conseil des maitres doit se tenir au moins une fois par mois en dehors de 
l’horaire d’enseignement dû aux élèves, pour donner son avis sur l’organisation du ser-
vice et sur tous les problèmes concernant la vie de l’école. Il peut avoir lieu chaque fois 
que le directeur le juge utile ou que la moitié de ses adjoints en fait la demande. Selon les 
articles 5 et 6 de l’arrêté nº 096 / MEBSA / DG / 048 / DEB / 97 du 17 novembre 1997 por-
tant réglementation de la fréquentation scolaire dans les sous-cycles de l’enseignement 
de base :

arTicle 5 : « pour les écoles rurales […] les samedis sont réservés aux jour-
nées pédagogiques et / ou aux conseils des maitres ».
arTicle 6 : « pour les écoles urbaines […] sont réservés aux activités de 
formation et / ou aux conseils des maitres, les tranches horaires de 10 h à 12 h 
du samedi ». 

Par exemple, en termes de sécurité, il se prononce notamment sur le service de surveillance :

 – à l’accueil et à la sortie des classes du matin et de l’après-midi ;
 – pendant le temps de récréation.

Les modalités retenues pour assurer l’organisation de la surveillance doivent être préci-
sées et adoptées dans le règlement intérieur de l’école.

Le conseil des maitres est donc l’instance au sein de laquelle l’équipe enseignante va être 
informée, réfléchir, travailler et élaborer collectivement sur les différentes conduites à 
tenir :

 → Préparation et bilans des exercices de sécurité ;
 → Présentation et utilisation des registres obligatoires ;
 → Élaboration de projets pédagogiques ;
 → Harmonisation des pratiques pédagogiques ;
 → Prises des décisions sur la discipline et sur le sort des élèves en fin d’année ;
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 → Organisation des conseils des maitres de niveau. Ces conseils regroupent tous les 
maitres d’une école chargés d’un même niveau d’étude (CP-CE-CM) sous la direction 
d’un collègue élu. C’est une instance purement technique. Il est compétent pour :

 → Élaborer des projets pédagogiques de niveau ;
 → Échanger sur les expériences pédagogiques ;
 → Résoudre les problèmes liés aux matériels didactiques ;
 → Proposer les évaluations des élèves (forme, contenu, fréquence) au directeur d’école ;
 → Examen des situations scolaires de chaque élève. 

Cette liste des missions du conseil des maitres n’est pas exhaustive.
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

1 . OBSERVER ET ÉVALUER LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE D’UN ENSEIGNANT  
DANS SA CLASSE (Y COMPRIS L’ENTRETIEN)

En tant que directeur d’une école, il t’est demandé d’observer un enseignant en situation 
de classe et d’évaluer le niveau de maitrise de ses compétences professionnelles. Pour 
cela, tu dois te munir d’une grille avec des items pour l’observer et l’évaluer. Ces items 
doivent prendre en compte les éléments suivants :

 – Préparation ;
 – Intervention pédagogique et gestion de la classe ;
 – Productions des élèves ;
 – Entretien.

1.1. Avant ta visite

Tu dois être au clair sur la finalité́ de ta visite :

 – Tu veux établir un diagnostic des compétences professionnelles ?
 – Recueillir des besoins de formation ?
 – Corriger des insuffisances ?
 – Etc.

Tu te fixeras les objectifs de ta visite de classe, autrement dit, ce que tu vas observer 
prioritairement : la gestion des erreurs, la formulation des consignes, la gestion de la dis-
cipline, l’organisation matérielle de la classe, la prise en charge des élèves en difficulté... 

Tu gagneras en efficacité si tu te munis de grilles d’observation dont les items prennent 
en compte tes objectifs. Tu pourrais en concevoir une ou en adapter une déjà̀ existante, et 
il serait souhaitable que tu la partages avec tes collaborateurs. Nous te proposerons des 
exemples ci-dessous. 

Tu préviendras le collaborateur de ta venue dans sa classe. 

1.2. Pendant la visite

Tu dois arriver avant le début de la leçon pour ne pas perturber ni ton collaborateur, ni les 
élèves. N’oublie pas de saluer ton collaborateur et ses élèves.
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Prends le registre d’appel journalier avant d’aller t’asseoir sur un banc au fond de la classe 
et vérifier qu’il est bien renseigné.

Suis la prestation de ton collaborateur en silence, sans aucune intervention et en évitant 
de le perturber. Tu t’installeras discrètement au fond de la classe. Cependant, tu peux te 
déplacer à certains moments du cours. Par exemple, lors d’un procédé La Martinière, tu 
te placeras en face des élèves pour pouvoir lire leurs réponses. Tu peux aussi passer dans 
les rangs pour observer de temps en temps les cahiers / ardoises des élèves.

Relève tout ce qui marche bien et tout ce qui te pose question et semble nécessiter une amé-
lioration pour un enseignement / apprentissage efficace et de qualité (cf. mémento-guide).

Note, sur ton cahier de visites, toutes les observations et les remarques pendant la presta-
tion. Tu feras le tri ensuite.

Nous te conseillons de te munir d’un mémento (guide) d’observation pour t’aider à 
prendre des informations sans en oublier. Voici un exemple :

obserVaTioN de la préparaTioN

Axes d’observation de la préparation 

Clarté des objectifs de la leçon 

Structuration détaillée des activités d’apprentissage

Préparation du matériel didactique en tenant compte des objectifs

Prévision d’activités d’évaluation pertinentes

Planification cohérente de la démarche didactique 

Soin de la préparation

obserVaTioN de l’iNTerVeNTioN pédagogique  
eT de la gesTioN de la classe

Axes d’observation de la séance

La pertinence de l’aménagement de la classe en fonction des activités 

La clarté et concision des consignes de travail et d’organisation 

La qualité de l’élocution du maitre (la voix)

La vérification des prérequis des élèves

La démarche choisie et la conduite du maitre suscitent-elles la motivation des élèves ?

Les situations d’apprentissage favorisent-elles la participation des élèves ? 

La variété des stratégies d’enseignement / apprentissage

La maitrise par l’enseignant des contenus scientifiques des disciplines enseignées

L’implication et la participation de tous les élèves dans l’apprentissage
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Axes d’observation de la séance

L’action du maitre vis à vis des élèves silencieux 

La prise en charge des élèves qui rencontrent de graves difficultés

Les interactions élève-maitre et maitre-élèves et élèves-élèves

L’utilisation et l’exploitation du matériel didactique, dont le tableau

La gestion du temps en fonction des objectifs poursuivis 

Le climat propice aux apprentissages

La gestion des facteurs humains qui perturbent la classe

1.3. Après la visite : l’entretien

 ■ Préparation de l’entretien

Pour préparer ton entretien, tu dois mettre de l’ordre dans tes notes en distinguant ce 
qui relève de l’objectif qui a motivé la visite et ce qui relève d’autres points (constat 
d’insuffisances dont la correction améliorerait l’enseignement / apprentissage mais qui 
feront l’objet d’un suivi ultérieur). Tu n’oublies pas de relever aussi les réussites, que 
tu aborderas avant les insuffisances.

Tu ordonnes ensuite l’entretien : tu catégorises et hiérarchises un maximum de trois 
points à aborder. Il est inutile de te disperser.

 ■ Déroulement de l’entretien

Tu accueilles ton collaborateur de préférence dans sa salle de classe avec sympathie et 
courtoisie, lorsque les enfants ne sont plus là.

Tu adoptes une posture d’accompagnateur, c’est-à-dire tu t’assoies au même niveau 
(pas de dominant ni de dominé). Évite de l’incriminer ou de l’accuser, voire de le juger. 
Tu es un accompagnateur, pas un juge ni un censeur.

Dans la mesure du possible, conduis ton collaborateur à une autoanalyse de ses repré-
sentations. Parle en premier lieu de ce qu’ont fait les élèves. Appuie-toi sur des obser-
vations précises dans leurs productions orales et / ou écrites. Si tu poses votre échange 
sur ce qui s’est passé pour les élèves plutôt que sur sa prestation, il ne se sentira pas re-
mis en cause. Tu peux aussi l’interroger sur sa représentation d’un objet pédagogique. 
Par exemple : Pour toi, qu’est-ce qu’une erreur ? Quelle peut en être la cause ? Est-il 
nécessaire de la corriger ? Pourquoi ? Comment ?

Laisse du temps à ton collaborateur pour prendre conscience des insuffisances de sa 
prestation. Aide-le à concevoir de nouvelles façons de faire la classe. Tu peux lui en 
proposer si nécessaire. Enfin, laisse-lui l’initiative pour décider comment construire 
ses nouvelles compétences.
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 ■ Suivi de l’accompagnement

• Essaie d’être plus vigilant lors du contrôle de ses documents pédagogiques afin de 
t’assurer de l’impact de ta visite et de l’entretien sur ses compétences.

• Organise une prochaine visite pour contrôler les acquis.
• Observe les productions des élèves (un regard régulier sur les cahiers de devoirs de 

quelques élèves). Tu pourras être attentif, par exemple :
 – au contenu de son enseignement ;
 – à la conformité des sujets d’évaluation avec les contenus enseignés ;
 – à la pertinence et la clarté des énoncés ;
 – à la pertinence des remarques et de la notation.

2 . QUELLE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ADOPTER 
POUR ORGANISER UNE SESSION DE FORMATION ?

Pour organiser une session de formation, en tant que directeur d’école tu dois savoir qu’il 
y a quatre étapes à suivre :

A	La collecte et l’analyse des besoins ;
B	La préparation de la session ;
C	Le déroulement de la session ;
D	L’après session.

En effet, durant ces différentes phases, il y a des techniques spécifiques que tu t’emploies 
à suivre pour réussir ta session de formation.

2.1. Phase de collecte et d’analyse des besoins en formation

La collecte des besoins consiste à recueillir des informations sur les difficultés qu’éprouvent 
tes enseignants pour mener à bien leurs classes. Pour ce faire, tu dois d’abord :

 – observer les pratiques professionnelles dans les classes à travers les visites de classes ;
 – regarder les cahiers des élèves ;
 – analyser les résultats des évaluations (pas uniquement les derniers résultats mais y 

compris ceux des trimestres passés).

Une fois ces informations collectées, il faut que tu priorises les besoins de formation 
(en commençant par les lacunes les plus récurrentes). Puis, tu partageras les résultats de 
l’analyses avec tes adjoints pour solliciter leur adhésion sur un besoin de formation lors 
d’un conseil des maitres.
Une fois que vous avez choisi un objectif de formation, il faut passer à l’étape de la 
préparation.
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2.2. Phase de préparation

Dans cette phase, tu dois préparer un scénario.

 ■ Scénario de la séance de formation 

A	Comment tu vas introduire la séance ;
B	Sur quels documents tu vas travailler ;
C	Selon quelle organisation (collectif, groupe, binôme…) ;
D	Les consignes de travail que tu donnes pour chaque phase ;
E	…

Exemple de scénario

phase 0 :  Accueil, introduction de la séance.
phase 1 :  Rappel des difficultés des élèves à comparer les décimaux. Rappel de 

l’objectif de formation : mieux enseigner l’ordre des nombres décimaux.
phase 2 :  Préparation de l’observation d’une leçon-exemple faite par un collègue 

(au cours de cette séance un grand nombre de comparaisons de déci-
maux sera demandé aux élèves). Distribution et présentation d’une 
grille d’observation des erreurs et difficultés des élèves.

phase 3 :  Observation de la leçon-exemple (chaque observateur suit dix élèves et 
note leurs erreurs à l’aide de la grille).

phase 4 :  Retour des stagiaires en plénière et mise en commun des observations. 
Synthèse des différentes difficultés des élèves (typologie des erreurs).

phase 5 :  Recherche par binôme de démarches pédagogiques et d’activités pour 
aider les élèves (passage de l’écriture décimale à l’écriture fraction-
naire, utilisation du tableau de numération, utilisation de la droite gra-
duée, utilisation des mesures de longueur…).

phase 6 :  Synthèse collective. Production d’un document didactique de référence.
phase 7 :  Évaluation et clôture de la séance.

 ■ Organisation matérielle

Quelques points essentiels :

• Adresser les demandes d’autorisation aux autorités locales ;
• Choisir une structure d’accueil en adéquation avec les objectifs de la session ;
• Informer toutes les personnes concernées de la date, du lieu et des horaires ;
• Prévoir le matériel de projection, tables, chaises, tapis, nattes…
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2.3. Phase de déroulement

Le déroulement d’une session de formation est structuré de la manière suivante :

A	L’accueil

Assure-toi que les autorités, l’équipe d’encadrement et les participants sont en place. 
Tu dois, avant tout, accueillir les autorités et les participants en ta qualité de premier 
responsable de la formation.

B	L’ouverture de la session et le démarrage des travaux

En tant que responsable de la session, tu dois être particulièrement attentif à l’installa-
tion protocolaire (emplacement des autorités) et à l’ordre de différents discours.

Tu dois :

• Souhaiter la bienvenue aux invités et aux participants ;
• Donner la parole aux autorités ;
• Présenter les justifications (constats et objectifs) et les orientations de la session 

(modalités pratiques) ;
• Souligner les rôles respectifs et complémentaires dans la mise en place de la ses-

sion, notamment désignation du bureau de la session et des rapporteurs du jour).

Après le départ des autorités et des personnalités invitées, tu dois :

• Demander aux participants et à l’équipe d’encadrement de se présenter ;
• Vérifier la liste des participants ;
• Distribuer le matériel et fournitures de formation aux participants ;
• Rappeler l’objet de la session.

C	La gestion du temps

Tu dois gérer le temps en tenant compte du calendrier et de l’ordre du jour. Pour cela, 
tu peux désigner un gardien du temps (« chef de village ») qui, placé en face de toi, te 
fera signe quand il te reste 5 minutes sur une phase.

D	Les aspects pratiques du déroulement d’une session de formation

Pendant le déroulement, tu dois faire preuve de souplesse : être à l’écoute perma-
nente du groupe, opérer des ajustements adéquats (encadreur indisponible à la dernière 
minute, matériels en panne, intervenants hors sujet, désir de modifier le programme, 
fatigue des participants…) et de rigueur (être garant de l’orientation de la session, et 
rappeler les objectifs fixés à la session).
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Dans ce domaine, tu peux prévenir certaines difficultés, par exemple, en venant suffi-
samment en avance pour t’assurer des conditions matérielles ou en appelant la veille 
les intervenants pour t’assurer de leur présence.

E	Les évaluations de la session

Tu dois savoir qu’il y a deux types d’évaluation de la session :

1. les évaluations intermédiaires : les tests pour les participants, les séances de régula-
tion encadreurs et encadreurs + participants, les amendements des comptes rendus 
journaliers ;

2. l’évaluation terminale : le contenu de la formation, l’organisation, l’animation, l’en-
cadrement, la durée de la formation, etc.

Pour cette étape, tu peux utiliser une grille d’évaluation.

Voici un exemple de grille d’évaluation d’une session de formation : [voir page 
suivante].

Enfin, quand chaque participant a rempli sa grille, tu pourras conduire une plénière de 
bilan et t’assurer de la rédaction des actes (recommandations et remerciements).

F	La clôture de la session

En tant que responsable, tu dois organiser un certain nombre de tâches avant le départ 
des participants. Il s’agit de : 

• faire la liste finale des participants et des encadreurs avec leurs adresses (fiche ou 
feuille de présence) ;

• faire une photo de famille (si possible) ;
• réunir les documents finaux de la session contenant les conclusions et recommanda-

tions adoptées par les participants, à saisir, reproduire et distribuer ;
• procéder à la cérémonie de clôture où sera présentée officiellement par le rapporteur 

général aux autorités une synthèse de conclusion ainsi que les actes de la session.

G	Suivi d’une session de formation

Tu dois savoir que l’absence de suivi peut conduire à un phénomène de régression, 
c’est-à-dire que l’enthousiasme suscité par la session peut faire place au décourage-
ment face aux obstacles rencontrés en classe.

C’est donc pourquoi, après la clôture de la séance de formation, tu dois faire des vi-
sites régulières des formés afin d’apprécier l’impact de la formation sur leurs pratiques 
professionnelles et apporter des conseils pour la mise en œuvre des démarches péda-
gogiques proposées durant la formation.
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Tu as suivi, du ………. au ………. 2019 une session de formation au cours 
de laquelle les aspects de la formation ont été développés :
•	 	Passage de l’écriture décimale à l’écriture fractionnaire ;
•	 	Utilisation du tableau de numération.

 ► Parmi les différentes missions et présentations, lesquelles ont retenu ton 
attention ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Es-tu satisfait d’avoir participé à cette session de formation ? 
Oui � Non �

Pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Selon toi, les différentes présentations et missions faites lors de cette ses-
sion sont-elles suffisantes pour renforcer les capacités de tes enseignants ? 

Oui � Non �
Si non, pourquoi ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aspects de la session Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait
Organisation
Contenus
Durée de l’atelier
Animation 
Stratégies développées 

 ► Quelles sont tes remarques et suggestions ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 . COMMENT ORGANISER ET CONDUIRE UN CONSEIL 
DES MAITRES ?

Un conseil des maitres passe par trois étapes :

A	Une bonne préparation préalable ;
B	Une conduite dynamique et des adjoints motivés ;
C	Un suivi des décisions prises.

3.1. La préparation préalable (avant le conseil des maitres)

Tu dois d’abord informer les adjoints par écrit, en précisant l’ordre du jour et l’objectif du 
conseil pour leur permettre de réfléchir sur la question.

Ensuite, tu dois préparer soigneusement la réunion. Pour cela, il te faut :

 – clarifier l’objectif principal de la réunion ; 
 – réunir le plus possible d’informations sur le sujet de ta réunion ;
 – préparer des propositions ;
 – déterminer les conditions matérielles (lieu, heure, date et durée du conseil) ;
 – choisir un lieu calme et un horaire adapté.

3.2. Une conduite dynamique et des adjoints motivés (pendant le conseil 
des maitres)

Afin de rendre la réunion productive et efficace, il est essentiel de la structurer et d’impli-
quer tous les collègues présents au conseil. Pour ce faire tu dois :

 – être le premier au lieu du conseil pour accueillir au mieux tes enseignants ;
 – commencer par rappeler les objectifs du conseil et inciter les adjoints à intervenir et 

encourager les discussions entre les adjoints ;
 – t’assurer que tous tes participants s’expriment et soient de véritables acteurs de la 

réunion ;
 – reformuler toutes les propositions pertinentes et constructives ;
 – orienter les propos vers l’essentiel ;
 – tirer la conclusion en faisant une courte synthèse à chaque avancée, à chaque étape ;
 – faire une synthèse générale, en rappelant les diverses tâches et missions de chacun 

décidées au cours de la réunion.
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3.3. Un suivi des décisions prises (après le conseil)

Tu produis un compte rendu que tu enverras aux participants dans le plus bref délai. Dans 
ce compte rendu, tu dois :

 – lister les questions évoquées, les décisions prises, les actions concrètes qui en dé-
coulent et les missions qui ont été́ attribuées ;

 – préciser le chronogramme ;
 – t’assurer des conditions de faisabilité́ (par exemple, disponibilité́ du matériel) ;
 – organiser le plan de suivi afin de veiller à l’exécution des décisions prises ;
 – déléguer, si possible, des tâches à tes adjoints ;
 – vérifier que les actions se déroulent effectivement. 
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ACTIVITÉS

1 . ÊTRE CAPABLE D’OBSERVER ET D’ÉVALUER 
LES APPRENTISSAGES ET LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES D’UN ENSEIGNANT  
DANS SA CLASSE

 ► Activité 1

Tu reçois M. Nguémadjibé, enseignant affecté dans ton école. Tu décides de l’observer 
pendant ses pratiques pédagogiques au CE1. Quels sont pour toi les préalables à faire ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 2

Tu viens d’observer Mme Samdougou en classe de CM1. Que dois-tu faire pour ré-
pondre à ses attentes et à ses besoins professionnels ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 . ÊTRE CAPABLE D’ORGANISER UNE SESSION  
DE FORMATION 

 ► Activité 3

En tant que directeur d’école, tu constates qu’un bon nombre de tes enseignants, par 
routine, ne sont pas souvent à jour quant à la tenue des documents obligatoires. Que 
peux-tu faire pour amener tes adjoints à changer leur pratique pédagogique ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 4

Tu es directeur de l’école officielle de Bagaye. Lors de tes visites de classe dans les 
CE, tu constates que beaucoup d’élèves ne maitrisent pas la table d’addition. Comment 
tu vas te prendre pour que les élèves de CE connaissent la table d’addition par cœur ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 . ÊTRE CAPABLE D’ORGANISER UN CONSEIL  
DE MAITRES

 ► Activité 5

Tu as reçu une correspondance de ton inspecteur qui te demande de mettre en place 
des innovations pédagogiques mais les enseignants de ton école ne sont pas d’accord. 
Tu décides de réunir le conseil de maitres pour leur expliquer le bien-fondé de ces in-
novations. Comment dois-tu t’y prendre ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 6

Pendant la période de froid, les enseignants de l’école de Badouang arrivent souvent à 
l’école avec retard. En tant que directeur, tu convoques un conseil des maitres pour y 
remédier. Quels sont les documents et arguments sur lesquels tu vas te baser ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 ► Activité 7

En tant que directeur tu constates que très peu de parents participent à la réunion de 
rentrée. Comment vas-tu t’y prendre pour les mobiliser à participer massivement à 
cette réunion ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CORRIGÉS

1 . CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC

 ► Autotest 1

En tant que directeur, tu dois aider l’enseignant avant la rentrée à préparer sa première 
journée sur le plan pédagogique (préparation de chaque séance) et sur le plan éducatif 
(apprendre à mettre les enfants en rang, les faire entrer en classe dans l’ordre et gérer 
la discipline…).

Dans les jours qui suivent, tu prendras place au fond de la classe et l’observeras en 
situation d’enseignement.

Au bout d’une semaine, tu inviteras cet enseignant débutant dans ton bureau pour une 
phase d’échange. Tu commenceras par les aspects positifs de sa pratique, puis tu avan-
ceras vers les aspects à améliorer et tu lui proposeras des conseils.

Tu fixeras avec lui les modalités de la suite de ton accompagnement.

 ► Autotest 2

Durant ta visite, tu relèveras des exemples de textes compliqués prononcés par cet 
enseignant : les mots complexes, les tournures de phrases et les expressions difficiles 
pour des jeunes enfants.

Tu pourras interroger des élèves sur leur compréhension de ces textes, noter les contre-
sens qu’ils font et les difficultés qui s’en suivent dans leur travail.

Lors de l’entretien individuel, tu pourras aborder les difficultés et les erreurs rencon-
trées par certains élèves. Dans l’analyse conjointe de celles-ci que vous ferez, tu pour-
ras faire référence aux consignes dites par l’enseignant et l’amener à s’interroger sur 
leur complexité.

Ton intention est de lui faire prendre conscience que son langage n’est pas adapté à son 
jeune public scolaire. Ensuite, vous allez chercher ensemble comment mieux assurer 
la simplicité de ses consignes. Tu pourras lui proposer de les écrire à l’avance ou bien, 
de les faire reformuler par des élèves.

 ► Autotest 3

Pendant la visite tu vas relever des éléments-clés à ce sujet : compter le temps de 
parole du maitre, le temps de parole des élèves, le temps de parole de certains élèves 
pendant une séance.
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Lors de l’entretien individuel avec chaque enseignant, après l’avoir félicité sur des 
points positifs de sa pratique (pour le mettre en confiance), tu attireras son attention sur 
tes observations objectives et tu peux lui tu peux lui demander ce qu’il pense de cette 
répartition du temps de parole.

Ton intention est de lui faire prendre conscience de la nécessité d’une évolution de 
sa pratique. Ensuite, vous allez chercher ensemble comment donner plus souvent la 
parole aux élèves.

Après avoir vu chaque enseignant, tu peux réunir un conseil des maitres pour qu’ils 
échangent leurs solutions sur ce problème commun.

 ► Autotest 4

Dans ce cas deux possibilités s’offrent au directeur : soit il maitrise lui-même le sujet 
et décide d’organiser une session de formation, soit il remonte l’information à la hié-
rarchie pour solliciter le concours des animateurs pédagogiques de l’inspection pour 
l’appuyer.

En tout état de cause, une session de formation comporte trois phases :

A	La préparation : 
	▪ 	Tu dois définir tes objectifs spécifiques de formation à partir d’un besoin que tu 

as repéré. Par exemple : être capable d’inscrire dans chaque fiche de préparation 
la compétence concernée par les objectifs de la séance ;

	▪ 	Tu dois définir le public cible (tous les enseignants de l’école, seulement les en-
seignants du niveau CP…) ;

	▪ 	Tu dois concevoir ta démarche de formation (autrement dit, le scénario de ta 
séance de formation) ;

	▪ 	Tu dois prévoir les conditions matérielles (par exemple, une salle avec des tables 
déplaçables pour organiser des travaux de groupe) ;

B	La mise en œuvre de ta séance ;
C	Le suivi-évaluation pour savoir si les pratiques des formés ont évolué.

 ► Autotest 5

Tu réunis le conseil des maitres pour analyser la situation : Quand ? Comment ? Qui 
précisément ? Pourquoi ?

Ensemble, vous analysez le règlement intérieur, l’organisation des services de surveil-
lance de cour et le cahier journal de l’école au regard du problème posé.

Dans un premier temps, l’équipe cherche les réponses qu’elle peut apporter à son ni-
veau ; par exemple, modification de l’organisation de la surveillance de la cour.
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Dans un second temps, l’équipe peut solliciter le concours des parents au travers du 
bureau de l’APE afin que ce dernier vous aide pour que les parents des grandes classes 
interviennent auprès de leurs enfants.

 ► Autotest 6

Tes objectifs seront :
 – analyser les indicateurs de performances ;
	– 	identifier précisément le problème ;
	– 	dégager un consensus sur les enseignements à améliorer ;
	– 	définir les méthodes pédagogiques propres à améliorer les apprentissages.

Ta réunion sera réussie, si :
	– 	à la fin, tu as un planning de travail sur les progressions des enseignants dans les 

apprentissages non réussis aux examens ;
	– 	la mise en œuvre du planning arrêté collectivement est effective ;
	– 	le suivi de ce planning est assuré jusqu’à son terme.

 ► Autotest 7

Pour mettre fin à ces accidents dans la cour, tu peux :
	– organiser un conseil des maitres pour analyser la situation ;
	– 	proposer des pistes de solutions : à court terme (réorganisation du service de sur-

veillance), à moyen terme (blocage matériel des points de passage), à long terme 
(installation d’une clôture) ;

	– 	organiser une rencontre avec les partenaires de la communauté éducative (APE, 
autorités locales…) pour étudier ces propositions et arrêter un projet commun ;

	– 	mettre en œuvre les actions validées ensemble ;
	– 	mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des effets des mesures prises.

2 . CORRIGÉS DES ACTIVITÉS

 ► Activité 1

Ce que tu peux faire avant l’observation de ton adjoint :

• Être au clair sur la finalité de la visite (établir un diagnostic des compétences 
professionnelles). Par exemple :
 – recueillir les besoins de formation ;
 – corriger une insuffisance repérée…
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• Fixer les objectifs de la visite de classe, autrement dit, ce que tu vas observer. Par 
exemple :
 – la gestion des erreurs ;
 – la formulation des consignes ;
 – la gestion de la discipline;
 – l’organisation matérielle de la classe…

• Te munir d’un mémo d’observation dont les items prennent en compte tes objectifs 
(tu pourrais en concevoir un ou en adapter un déjà existant, et il serait souhaitable 
que tu le partages avec tes collaborateurs).

• Prévenir le collaborateur de ta venue dans sa classe et, éventuellement, lui annoncer 
l’objectif de ta visite.

 ► Activité 2

Pour répondre aux attentes de Mme Samdougou, tu dois :
 – la mettre en confiance pour qu’elle soit réceptive aux conseils (rendre la critique 

familière), faire des critiques positives et dire tout ce qui va bien, car l’enseignante 
a d’abord besoin de reconnaissance ;

 – ne pas dire « tu as commis une erreur » ;
 – l’encourager, l’aider à analyser les effets de son enseignement sur les apprentis-

sages des élèves, à s’analyser elle-même (faire son autocritique) ;
 – l’amener à s’améliorer par ses propres moyens, l’aider à trouver des pistes de mo-

dification de sa pratique et / ou lui en suggérer ;
 – respecter les points de vue et sentiments de l’institutrice ;
 – présenter tes observations sur un ton courtois, sérieux et amical ;
 – baser tes critiques sur les productions des élèves, les erreurs techniques de l’ensei-

gnement plutôt que les défauts personnels de la maitresse…

 ► Activité 3 

Tu organises une session de formation à l’intention de tes adjoints. Pendant cette ses-
sion de formation, tes objectifs sont :

1. Savoir quels sont les documents obligatoires ;
2. Savoir quand et comment les remplir ;
3. Savoir pourquoi ils doivent les remplir.

Comme technique d’animation tu peux mettre les participants en binôme et leur de-
mander quels sont les documents obligatoires de la classe et de l’école ? Tu procèdes 
ensuite à une synthèse collective où, après échanges, on arrive à définir l’ensemble de 
ces documents obligatoires. 

Tu reprends la même démarche pour les deux autres objectifs.
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Durant la synthèse de cette dernière phase, tu dois faire comprendre à tes adjoints que 
ces documents obligatoires reflètent leur responsabilité vis-à-vis des élèves et aussi de 
la hiérarchie et au-delà, de la responsabilité que l’État leur a confiée.

 ► Activité 4

Tu organises une session de formation pour les enseignants des classes de CP et CE.

L’objectif de cette session de formation est de mettre en place de nouvelles démarches 
d’enseignement des tables d’addition plus efficaces.

A	Rappelle tout d’abord aux enseignants l’objectif de la session, ainsi que les faits et 
les lacunes observés. 

B	Mets ensuite les participants en petits groupes et demande-leur de présenter cha-
cun leur tour leur démarche d’enseignement sur la table d’addition (échanges de 
pratiques).

C	Au moment de la synthèse de groupe, amène ton équipe à dégager une nouvelle pra-
tique (par exemple : faire une leçon de calcul mental, pendant 10 à 15 min chaque 
matin, par le procédé La Martinière) que tout le monde essayera.

D	Quelques semaines plus tard, le groupe pourra aller observer une leçon-exemple 
dans une classe d’un collègue. La discussion et les échanges qui suivront pourront 
aider tes maitres à affiner leur nouvelle démarche.

E		Tu dois avec tes adjoints évaluer les résultats de cette évolution des pratiques en fin 
d’année.

 ► Activité 5

Au cours de ce conseil des maitres, tu peux :
 – définir ce qu’est une innovation pédagogique ;
 – recueillir les points de vue de tes adjoints par rapport à leur refus ; 
 – expliquer le bien-fondé de cette innovation en développant des arguments 

convaincants ;
 – demander conseils auprès de l’IPEP ;
 – rappeler que cette innovation est dans l’intérêt des enfants et que tu les 

accompagneras ;
 – lire et commenter les textes en vigueur relatifs aux innovations pédagogiques ;
 – mettre à leur disposition la documentation nécessaire ;
 – proposer un travail en équipe pour expérimenter cette innovation ;
 – leur faire comprendre que l’initiative de l’innovation vient de sa hiérarchie et qu’ils 

sont donc obligés de l’appliquer ;
 – lever la séance après avoir arrêté les consignes de travail pour le groupe ;
 – transmettre le compte rendu du conseil à la hiérarchie.
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 ► Activité 6

Tu peux utiliser les documents et les arguments suivants pour y remédier :

• Un constat : pendant chaque semaine, j’ai constaté sur ma fiche de notes qu’il y a 
au moins trois retards d’enseignant et cela tend à perdurer ;

• Les parents se plaignent et notre image professionnelle en prend un sérieux coup ;
• Rappeler l’éthique et la déontologie du métier ;
• Expliquer à tes adjoints que l’intérêt et le droit à l’éducation des enfants sont mis en 

cause par ces absences répétées ;
• Rappeler les dispositions du règlement intérieur et des emplois de temps ;
• Etc.

 ► Activité 7

Pour résoudre ce problème de faible participation des parents d’élèves à la réunion de 
rentrée, tu peux organiser un conseil des maitres au cours duquel tu arrêtes les straté-
gies de mobilisation des parents d’élèves en vue de susciter leur participation massive 
à la réunion de rentrée scolaire. 

Pour cela, tu dois :
 – solliciter l’appui des autorités locales (administratives, traditionnelles, leaders 

d’opinion, etc.) en leur expliquant l’importance de leur participation dans la vie de 
l’école et l’intérêt de la scolarisation des enfants.

 – demander de porter le message auprès de leurs populations respectives.
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BILAN

L’objectif de cette séquence est de te permettre d’acquérir des outils afin de promouvoir 
et d’accompagner efficacement les activités pédagogiques et éducatives des enseignants. 

Après avoir traité toutes les activités proposées, fais ton bilan en tenant compte des objec-
tifs spécifiques identifiés au départ.

1 . ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES 
À L’OBSERVATION ET À L’ÉVALUATION DU 
FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE D’UNE CLASSE

 ► 1. Aujourd’hui, sais-tu mieux observer et évaluer le fonctionnement pédagogique 
d’une classe ?

Oui � Non �

Si non, pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que sais-tu mieux faire précisément ?
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2 . SAVOIR ADOPTER UNE POSTURE 
D’ACCOMPAGNATEUR 

 ► 2. As-tu changé ta façon d’accompagner tes adjoints ? 

Oui � Non �

Si oui, de quelle façon ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si non, pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . ÊTRE CAPABLE D’ADMINISTRER UNE GRILLE 
D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION 

 ► 3. Es-tu en mesure d’administrer une grille d’observation et d’évaluation ?

Oui � Non �

Si oui, comment procèdes-tu ?
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Si non, pourquoi ?
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4 . ÊTRE CAPABLE D’ANALYSER CES OBSERVATIONS AFIN 
DE CONDUIRE UN ENTRETIEN DE FORMATION 

 ► 4. Pendant tes visites de classe, as-tu progressé dans ta conduite de l’entretien ? 

Oui � Non �

Si oui, sur quels points l’as-tu améliorée ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Si non, où as-tu encore des difficultés ?
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5 . ORGANISER UNE SESSION DE FORMATION

 ► 5. Peux-tu maintenant concevoir et mettre en œuvre des séances de formation pour tes 
enseignants ?

Oui � Non �
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Si oui, explique comment. 
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Si non, à quel s) niveau(x) se situent tes difficultés ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6 . CONDUIRE LE CONSEIL DES MAITRES

 ► 6. As-tu modifié et amélioré ta conduite des conseils des maitres ?

Oui � Non �

Si oui, explique comment. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Si non, à quel(s) niveau(x) se situent tes difficultés. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

L’équipe pédagogique d’une école primaire a pour mission d’accompagner chaque en-
fant dans son développement physique, cognitif et social suivant les objectifs fixés par 
la nation. Cette responsabilité partagée nécessite d’apporter à chaque élève l’attention et 
l’accompagnement qui l’aident à s’épanouir dans ces trois domaines.

Dans cette perspective, le directeur est attentif aux performances de son école. Il veille 
à ce que tous les enfants d’âge scolaire bénéficient d’une scolarisation complète dans un 
environnement protégé et que ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours 
d’apprentissage bénéficie d’une aide adaptée.
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CONSTAT

Le directeur d’école primaire publique partage avec ses adjoints la responsabilité de la 
réussite scolaire de tous les élèves et du climat social au sein de leur établissement.

Dans ses fonctions, le directeur est notamment responsable du suivi des résultats des 
élèves et de la performance de son école. Dans cette perspective, il lui revient de veiller 
à la prise en charge des difficultés que peuvent rencontrer une partie des élèves dans leur 
parcours scolaire. Pour ce faire, il doit faire face à :

• Un engagement des familles dans le soutien au projet scolaire de leur enfant, parfois 
limité par leurs moyens financiers et / ou par leur faible niveau d’instruction ;

• Une assiduité peu régulière des élèves, notamment celle des filles ;
• Des élèves qui ne maitrisent pas très bien la langue d’enseignement (français et / ou 

arabe) ;
• Des effectifs souvent importants, voire pléthoriques, dans des infrastructures som-

maires et faiblement équipées.
• Des élèves en situation de handicap ou en difficultés d’apprentissage.

Par ailleurs, le directeur d’école primaire publique doit veiller à ce que son école soit un 
lieu où les élèves sont protégés afin d’étudier sereinement. Malheureusement, il est par-
fois confronté à certains défis, tels que :

• Les effectifs parfois importants de l’établissement ;
• La précarité des structures, qui, parfois, ne disposent pas même de clôture ;
• Les moyens financiers limités de la communauté éducative ;
• L’important écart d’âge entre les plus jeunes (5 ans) et les plus âgés (13 ans) qui ne 

facilite pas l’instauration d’un bon climat scolaire.

Cette séquence va donc permettre d’organiser un suivi des élèves de l’école, donner des 
outils pour mobiliser les adjoints et les parents dans la lutte contre l’échec scolaire, et 
proposer des pistes d’actions pour répondre aux défis éducatifs que rencontre l’école.
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OBJECTIFS

1 . OBJECTIFS GÉNÉRAUX

 → Être capable de recruter et de répartir les élèves dans les classes ;
 → Être capable d’impulser la prise en charge des élèves en difficulté d’apprentissage ou 
de comportement ;

 → Être capable d’assurer la sécurité des élèves et de prévenir les violences ;
 → Être capable de tenir les statistiques des résultats des élèves.

2 . OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 → Acquérir les connaissances nécessaires à la gestion pédagogique et éducative, au suivi 
et à l’évaluation des cohortes d’élèves, notamment pour les élèves qui rencontrent des 
difficultés dans leur parcours scolaire ;

 → Savoir sensibiliser les parents afin qu’ils viennent inscrire et réinscrire leurs enfants à 
l’école ;

 → Savoir répartir les élèves d’un même niveau entre plusieurs classes et tenir à jour les 
statistiques scolaires : admis, redoublants, abandons, exclus ;

 → Être capable d’identifier les enfants en situations sociales particulièrement difficiles ou 
porteurs de handicap et de veiller à leur prise en charge adaptée ;

 → Savoir faire le suivi des élèves, maitriser le parcours des élèves, repérer les élèves 
en difficulté d’apprentissage ou de comportement, et impulser auprès de ses adjoints 
la mise en place d’un soutien pédagogique pour ces enfants en association avec les 
parents ;

 → Savoir mettre en œuvre une démarche de prévention pour la sécurité des biens et des 
personnes, notamment savoir élaborer le règlement intérieur, organiser le service de 
surveillance et gérer les situations de conflit ;

 → Être capable d’élaborer un tableau de bord des performances de l’école ;
 → Savoir planifier et piloter les différents examens avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique.
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MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

1 . AUTOTESTS SUR LE RECRUTEMENT  
ET LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS LES CLASSES

 ► Autotest 1

Le recrutement des élèves (inscriptions et réinscriptions) et leur répartition dans les 
classes constitue l’une des tâches d’un directeur comme toi. 

Comment peux-tu procéder pour les réussir ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Autotest 2

Après avoir défini ce qu’est un dossier scolaire, dis quelles en sont les pièces constitu-
tives pour un élève qui décide de changer d’école.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDIAGNOSTIC

2 . AUTOTESTS SUR L’IMPULSION DE LA PRISE 
EN CHARGE DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
D’APPRENTISSAGE OU DE COMPORTEMENT

 ► Autotest 3

À la fin de l’année, l’analyse du bilan des évaluations de la classe de CE1 montre que 
les élèves de cette classe ont une performance très basse en français. Tu décides de 
réagir et de ne plus attendre la fin de l’année pour faire des bilans. 

Cite deux (2) actions que tu vas mettre en œuvre, à la rentrée, pour suivre régulière-
ment le rendement de chaque élève. 

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

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

Cite deux (2) stratégies que tu vas développer avec ton collègue de la classe pour amé-
liorer les rendements de ses élèves en français.

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

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

 ► Autotest 4

Depuis un mois, tu constates que l’élève Mahamat Daye de la classe de CE2 est sou-
vent en retard au cours. 

En tant que directeur de l’école, que fais-tu ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDIAGNOSTIC

3 . AUTOTESTS SUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES  
ET LA PRÉVENTION DES VIOLENCES

 ► Autotest 5

À son premier poste d’affectation à l’école de Vridang, M. Vailam, enseignant titulaire 
de la classe de CE1, frappe et blesse son élève pour n’avoir pas fait ses exercices. Ses 
parents, mécontents, viennent se plaindre chez toi et menacent de saisir la justice.

En tant que directeur, explique les différentes actions que tu vas entreprendre.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Autotest 6

Quels sont les dispositifs pratiques et institutionnels (en rapport avec les textes) à 
mettre en place pour assurer la sécurité de biens et des personnes au sein de ton école ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDIAGNOSTIC

4 . AUTOTESTS SUR LES PERFORMANCES 
PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE ET L’ÉLABORATION  
DES SUJETS D’EXAMEN

 ► Autotest 7

En tant que directeur, comment procèdes-tu pour avoir une « photographie » générale 
des forces et des faiblesses de ton école ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 ► Autotest 8

En tant que directeur d’école, comment fais-tu pour superviser l’élaboration des sujets 
d’examen pour ton école ?
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MÉMENTO

1 . ÊTRE CAPABLE DE RECRUTER ET DE RÉPARTIR  
LES ÉLÈVES DANS LES CLASSES

Nous allons t’aider à comprendre et connaitre la signification des concepts suivants :

• assiduité et absentéiste ;
• ponctualité et retard ;
• scolarisation et déscolarisation, abandon, décrochage ;
• promotion et redoublement ;
• handicap.

1.1. L’assiduité et l’absentéisme

En général, l’assiduité veut dire l’exactitude à se trouver là où l’on doit s’acquitter d’une 
obligation avec une application soutenue. L’assiduité scolaire, c’est une fréquentation 
régulière et continue d’une classe par un élève. L’assiduité professionnelle est la présence 
régulière et continue de l’enseignant sur son lieu de travail.

Pour l’élève, l’absentéisme est l’habitude de s’absenter, le fait de manquer fréquemment 
des jours de classe obligatoire.

Pour l’enseignant, l’absentéisme est le fait d’être fréquemment absent de son lieu d’acti-
vité professionnelle.

Dans les textes français, un enfant est considéré absentéiste lorsqu’il « a manqué la classe 
sans motif légitime, ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois » 
(article L. 131-8 du code de l’éducation).

Selon Maryse esTerle-hedibel (2006), « l’absentéisme scolaire un processus interactif 
dépendant de multiples facteurs et qui peut connaitre des évolutions ».

1.2. La ponctualité et le retard

Selon le dictionnaire Le Robert, la ponctualité, c’est l’exactitude dans l’accomplissement 
de ses devoirs. C’est aussi la qualité de celui qui est toujours à l’heure.
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1.3. La scolarisation, la déscolarisation et le décrochage

Scolariser consiste à pourvoir d’écoles et d’un système régulier d’enseignement primaire 
une région ou un pays donné. C’est assurer un enseignement scolaire aux enfants, sou-
mettre à l’obligation scolaire les enfants d’un certain âge. La scolarisation est donc l’ac-
tion de scolariser, le fait d’être scolarisé.

Au Tchad, la République a pour objectif de scolariser tous les jeunes de l’âge de 6 ans 
jusqu’à l’âge de 16 ans : « le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous 
sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle. 
L’éducation est une priorité nationale absolue. L’État garantie l’éducation fondamentale 
au jeune de six (6) à seize (16) ans) » (article 4 de la loi nº 16 du 24 février 2006, portant 
orientation du système éducatif tchadien).

Pour Maryse esTerle-hedibel (2006), « La déscolarisation est la mise hors de l’établis-
sement d’un élève concerné. Elle peut être le fait de l’élève lui-même, de sa famille ou des 
autorités scolaires. La déscolarisation définit une situation en ‘creux’ (anomie, errance, 
disparition […]), le fait de ne pas être ou de ne plus être scolarisé. Le mot laisse supposer 
un risque, ou un danger pour le jeune concerné, sachant que l’accès à l’emploi est d’autant 
plus aléatoire que les candidats jeunes inexpérimentés et sans formation de base ».

Maryse esTerle-hedibel, précise que pour blaya : « Le décrochage désigne le pro-
cessus de dés-adhésion au système (scolaire) ou un accrochage manqué qui conduiront 
plus ou moins à une désaffection (un abandon, une déscolarisation) » et pour Michèle 
guigue : « Le décrochage désigne le processus plus ou moins long qui n’est pas néces-
sairement marqué par une information explicite entérinant la sortie de l’institution. Il 
s’oppose à la démission, qui explicite le départ volontaire de l’élève, et à l’exclusion, acte 
par lequel une autorité reconnue vous démet de vos fonctions. Un décrocheur est défini 
comme tel, s’il a quitté l’école sans avoir obtenu un diplôme de niveau secondaire. »

1.4. La promotion et le redoublement

Au sens général, la promotion est l’action d’accéder à un niveau supérieur, notamment 
social. Ce mot désigne aussi l’ensemble des candidats admis chaque année à une grande 
école. Dans le contexte scolaire, la promotion d’un apprenant est son accession, ou son 
admission à la classe de niveau supérieur. Au Tchad, la promotion scolaire est réglemen-
tée par l’arrêté nº 253 du 3 décembre 2014, portant régulation des flux des effectifs et 
promotion interne des élèves dans l’enseignement fondamental. 

Le redoublement est le fait de répéter une classe. On parle de redoublement quand un 
élève recommence une année scolaire de même niveau au lieu de passer dans la classe 
suivante. Un grand nombre d’études internationales montrent que, durant la scolarité pri-
maire, le redoublement est très peu efficace pour lutter contre l’échec scolaire.
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1.5. Le handicap

Un handicap est une limitation de l’autonomie personnelle dans l’accomplissement des 
rôles sociaux. Il est synonyme de déficience, incapacité.

Un handicap peut être sensoriel (notamment visuel ou auditif), physique (neurolo-
gique, physiologique ou musculaire) ou encore mental (déficience intellectuelle, trouble 
psychique).

Un individu peut être porteur de plusieurs handicaps. De plus, un handicap n’est pas figé ; 
il peut évoluer, se réduire, voire disparaitre.

On parle parfois de handicap « socioculturel » : c’est la limitation de l’autonomie person-
nelle dans l’accomplissement des rôles sociaux causés par une déficience au plan des ac-
quis sociaux. Le concept « handicap social » est évoqué très fréquemment pour expliquer 
l’échec scolaire des enfants issus des classes populaires (CRESAS, 1978). Cependant, il 
n’est généralement pas reconnu par les législations au même titre que les handicaps cités 
précédemment.

2 . ÊTRE CAPABLE D’IMPULSER LA PRISE EN CHARGE  
DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE  
OU DE COMPORTEMENT

2.1. Le partenariat

Dans l’action éducative, il y a une grande nécessité d’impliquer des partenaires. Ces par-
tenaires interviennent dans le respect des compétences de chacune des parties prenantes. 
En effet, plusieurs études ont montré que la réussite d’un élève est fortement liée à l’ac-
compagnement et à la coopération des adultes qui l’entourent.

 ■ Qu’est-ce qu’un partenariat ?

Le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005) définit le partenariat comme étant une 
entente entre les parties qui, de façon volontaire et égalitaire, partagent un objectif 
commun et le réalisent en utilisant de façon convergente leurs ressources respectives. 

C’est aussi toute activité de recherche ou de formation qui amène, au point de vue 
organisationnel, des relations entre une institution de formation et l’entreprise au sens 
large du terme.

Dans le cadre de l’école, le partenariat est une relation de coopération, d’aide et de 
soutien mutuel, qui unit l’école à des structures issues de la communauté locale. Par 
exemple : le partenariat entre l’école et l’APE ou L’AME.
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 ■ Qu’est-ce qu’un partenaire ?

Le partenaire est une personne, un groupe, une collectivité, un organisme ou une entité 
avec laquelle on s’allie pour réaliser une action commune dans une affaire, une entre-
prise, une négociation ou un projet.

Au Tchad, l’école bénéficie des apports des partenaires nationaux et internationaux.

Au niveau national, il y a : 
 –  les associations des parents d’élèves (APE) ;
 –  les associations des mères d’élèves (AME) ;
 –  les comités de gestion des établissements scolaires (COGES) ;
 –  les associations confessionnelles ; etc.

Au niveau international, il y a : 
 –  l’Agence française de Développement (AFD) ;
 –  l’Agence allemande de Développement (GIZ) ;
 –  l’Unesco ;
 –  l’Unicef ;
 –  l’OIF ;
 –  l’AUF ;
 –  la Banque mondiale ;
 –  le PAM ; etc.

 ■ Quel est le but du partenariat autour de l’école ?

Les objectifs du partenariat sont, entre autres, de :

• fédérer les partenaires autour de l’école ;
• mobiliser le maximum de ressources pour le développement de l’école ;
• renforcer les capacités des partenaires dans le pilotage concerté de l’école ;
• valoriser l’enseignement / apprentissage de l’école ;
• construire des projets d’école en y intégrant les innovations dans l’optique d’être en 

phase avec l’environnement interne et externe de l’école.

Tout cela dans le but d’améliorer la réussite de tous les élèves.

 ■ La coéducation en lien avec les parents1

La coéducation, c’est un partenariat équilibré entre parents et enseignants autour du 
parcours scolaire de l’élève. Pour l’enseignant, la coéducation à l’école peut se décliner 

1 Voir Catherine hurTig-delaTTre (2016).
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en trois principes, qui sont à la fois des cadres et des guides permettant de construire 
différentes occasions de rencontres et d’échanges avec les parents : 

• Accueillir ;
• Informer ; 
• Dialoguer.

L’empathie, la bienveillance, le non-jugement, la parité d’estime, la confiance mu-
tuelle et la pratique de la main tendue et du coude-à-coude (plutôt que « du face à 
face » ou « du dos à dos ») dans la recherche d’un chemin de réussite pour l’élève sont 
des caractéristiques d’une pratique de la coéducation.

Ces pratiques et ces postures relationnelles mobilisées en différentes circonstances 
réduisent les tensions éducatives et relationnelles entre l’école et la famille. Elles bé-
néficient largement aux enfants, à leurs apprentissages et à leur bien-être.

Dans ce sens, il s’agit d’associer les parents aux actions pédagogiques et éducatives 
entreprises par les personnels de l’éducation pour l’élève. Dans ce cas précis, la coé-
ducation permet la collaboration entre les parents de l’élève et les professionnels de 
l’éducation. Cette collaboration est importante pour l’enfant, elle reconnait la place 
des parents dans son développement, permettant et encourageant ainsi leur implication 
dans son projet scolaire. L’enfant peut ainsi être accompagné de façon cohérente et 
continue entre son milieu familial et son milieu scolaire.

2.2. Le suivi-appui aux élèves rencontrant des difficultés  
dans leurs apprentissages

Dans le sens global, ce concept est synonyme de l’accompagnement pédagogique des 
élèves sous toutes les formes possibles : des dispositifs externes à la classe, en petits 
groupes, en groupes de besoins, en ateliers à l’intérieur de la classe, etc.

L’accompagnement vise ici l’organisation du plan didactique et pédagogique, dans la 
classe et l’organisation globale de l’école. La note circulaire nº 009 du 13 décembre 2017 
fait obligation aux enseignants d’apporter des soutiens aux élèves en difficultés scolaires : 
« l’enseignant doit élaborer des activités de remédiation pour les élèves n’ayant pas réus-
si au test. Ces activités de remédiation se déroulent tout le long de l’année scolaire et 
peuvent se décliner en cours de rattrapage ou soutien scolaire dans les après-midis ou 
pendant les congés de fin de premier et deuxième trimestre, soit en devoirs à domicile à 
réaliser individuellement ou en petit groupe » (cf. paragraphe II).

2.3. Les différents dispositifs de l’accompagnement des élèves  
en difficultés d’apprentissage

Les dispositifs de l’accompagnement des élèves en difficultés d’apprentissages 
comprennent :
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 – le soutien qui correspond au rattrapage et une reprise d’un contenu scolaire ;
 – l’aide qui est une relation dissymétrique entre un adulte et un élève ;
 – l’accompagnement qui s’inscrit dans la sémantique du verbe accompagner dans le 

sens de « cheminer avec », c’est une posture qui rompt avec la logique des formes 
scolaires traditionnelles ;

 – la différenciation qui est une pratique pédagogique visant à organiser et prendre en 
charge, dans le même temps, dans la classe, l’avancement de chaque élève. En fait, 
c’est un « enseignement axé sur les besoins des élèves » (feyfaNT, 2016).

Pour l’élève, l’apprentissage, c’est peu ou prou un chemin qui n’est pas droit, ample, aisé. 
Il comporte des obstacles, des difficultés, des détours, des contournements, des risques. 
Pour ne pas être dévoré ou enfermé définitivement, soit pour réussir à l’école, être vic-
torieux, il lui faut franchir progressivement les obstacles, parce que selon Piaget, « ap-
prendre, c’est franchir progressivement une série d’obstacles ».

3 . ÊTRE CAPABLE D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
ET DE PRÉVENIR LES VIOLENCES

Creuset de vie pacifique, l’école est, par excellence, un lieu d’acquisition du savoir, du 
savoir-faire, du savoir-être et de brassage. En son sein doivent régner l’ordre, la sécurité 
et la discipline. Malheureusement, elle n’échappe pas à la violence et aux conflits de 
toute communauté humaine et peut devenir un sanctuaire de violence. Car il arrive que 
des jeunes enfants en agressent d’autres, que les plus âgés s’acharnent sur les plus jeunes, 
les plus forts sur les plus faibles et que beaucoup d’enfants soient maltraités çà et là en-
trainant parfois des pertes en vies humaines. Le directeur d’école a la charge de transfor-
mer l’environnement scolaire pour qu’il soit propice aux apprentissages, de veiller à la 
prévention et à la résolution pacifique des conflits, et ce, en étroite collaboration avec les 
autres acteurs. 

Pour cela, il lui faut connaitre le sens des termes et expressions suivants : sécurité, pré-
vention, violences, conflit, droits humains, droits de l’enfant, éducation civique et morale, 
personnes ressources.

3.1. La sécurité

La sécurité des élèves, se trouvant dans les périmètres de l’école, incombe au directeur de 
la première heure à la dernière heure des classes.

Selon Le Grand Robert, la sécurité, c’est « l’état d’esprit confiant et tranquille de celui 
qui se croit à l’abri du danger ». Dans une école, les élèves sont en sécurité s’il y règne un 
climat de confiance, de tranquillité les mettant à l’abri des dangers.
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D’une part, l’école doit constituer une expérience exemplaire du « vivre ensemble » pour 
les jeunes générations. D’autre part, cette atmosphère sereine est une condition nécessaire 
à la disponibilité des enfants pour les apprentissages.

3.2. La violence en milieu scolaire

 ■ Qu’est-ce que le milieu scolaire ?

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), le milieu scolaire, c’est l’ensemble 
des personnes, des locaux, des espaces, des objets et des dispositions administratives 
en interactions réciproques et permanentes ayant pour finalité la réussite des appren-
tissages chez les sujets concernés.

 ■ Qu’est-ce que la violence en milieu scolaire ?

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), la violence, c’est l’usage abusif 
ou brutal de la force par un groupe ou une personne envers une ou plusieurs autres 
personnes.

La violence en milieu scolaire préoccupe de plus en plus les différents acteurs de 
l’éducation nationale (enseignants, intervenants parascolaires, responsables d’établis-
sement, pouvoirs publics) mais aussi les partenaires de l’école (parents, syndicat de 
parents ou d’enseignants, éducateurs…). 

Par définition, c’est l’ensemble des comportements ou actes qui constituent des formes 
d’agression envers les enseignants, les élèves, les administrateurs scolaires qui peuvent 
se traduire par les incivilités diverses, l’indiscipline, des actes de vandalisme ou de 
délinquance. 

La violence prend différentes formes dans les écoles2 :

1. La forme la plus répandue concerne l’indiscipline, le non-respect des règles scolaires 
(absentéisme, passivité, bavardages, contestation de décisions, habillement…) ;

2. Viennent en deuxième position le harcèlement, les brimades… Ce sont des actions 
négatives dirigées intentionnellement et de manière répétée vers une personne per-
çue comme moins à même de se défendre (bouc émissaire). Par actions négatives, 
on entend des remarques, des commentaires déplacés, des bousculades. L’impact 
psychologique pour la personne harcelée est énorme ;

3. Suivent ensuite les vols et dégradations de matériels ;
4. Et en quatrième position et pour un très faible pourcentage, les agressions aiguës 

(coups et blessures, menaces avec armes, vols avec violence, viols…).

2 Benoît galaNd, chercheur à l’Unité de Psychologie et du Développement de l’UCL.
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3.3. Le conflit en milieu scolaire

 ■ Qu’est-ce qu’un conflit ?

Le mot vient du latin « conflictus » qui désigne le choc, le combat, la lutte, la guerre. 
Toute opposition entre des personnes ou entre des groupes sociaux est un conflit. Il 
peut être latent, caché, mais toujours susceptible de dégénérer en conflit ouvert ou 
déclaré. 

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), un conflit, c’est « l’opposition qui 
se manifeste dans des gestes hostiles et qui résulte d’une divergence d’opinion, d’in-
térêt ou d’état affectif entre deux ou plusieurs personnes, groupes ou collectivités ». 
On parle d’un conflit lorsqu’il y a opposition de points de vue ou d’intérêts entre des 
acteurs. On peut aussi parler de désaccord, de désunion. Un conflit peut également être 
une situation d’incompréhension, de mésentente, un élément qu’on considère comme 
un problème car chacun défend un intérêt incompatible avec celui de l’autre.

 ■ Quelles sont ses manifestations ?

Le conflit se manifeste sous forme de désaccord, désunion, dispute, dissection, mé-
sentente, querelle, tension, zizanie.

 ■ Quelles sont les principales causes des conflits en milieu scolaire ?

Les causes des conflits en milieu scolaire sont très nombreuses et variées. On retient 
généralement :
 – l’attitude de laisser faire et le comportement violent des parents ; 
 – les préjugés ;
 – la manipulation d’armes en présence d’enfants ;
 – le manque de rigueur dans l’application des textes qui régissent l’école ;
 – l’intolérance religieuse, ethnique, clanique et régionale ;
 – la discrimination entre garçons et filles ;
 – la consommation d’alcool, de tabac et de stupéfiants par les élèves (drogue, trama, 

dol, etc.) ;
 – l’insuffisance des salles de classe, des aires de jeux et des latrines ;
 – les médias et les réseaux sociaux (téléphone, Internet, réseaux sociaux, télévision 

et cinéma) ;
 – l’environnement (la société) ;
 – la frustration.

Il ne faudrait cependant pas confondre les causes réelles de la violence et les éléments 
déclencheurs. Parmi les déclencheurs les plus répandus, se trouvent la violence dans 
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les différents médias et réseaux sociaux (télévision, journaux, cinéma, téléphone, in-
ternet, Facebook, etc.).

 ■ Quels sont les différents types de conflits ?

La prévention ou la gestion d’un conflit ne peut être aisée que si l’on est capable de 
savoir de quel type il est. Il faut retenir, entre autres types de conflit : 
 – le conflit d’intérêts ;
 – le conflit d’identité ;
 – le conflit d’autorité ;
 – le conflit de rivalité ou de compétition ;
 – le conflit d’opinion ou idéologique.

3.4. L’éducation civique et morale

L’éducation civique et morale est une discipline scolaire qui contribue à la prévention des 
conflits ou des violences en milieu scolaire. Le directeur d’école est tenu de comprendre 
et connaitre sa signification.

 ■ Que veut dire éducation ?

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), l’éducation est l’ensemble de va-
leurs, de concepts, de savoirs et de pratiques dont l’objet est le développement de l’être 
humain, de la société. En d’autres termes, c’est l’acquisition de bonnes manières : 
politesse, savoir-vivre, respect d’autrui, bonne conduite en société.

 ■ Que signifie éducation civique ?

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), l’éducation civique est une disci-
pline scolaire qui a pour objet la formation des élèves à la citoyenneté par la connais-
sance des institutions politiques, administrative, économique et sociale. Elle apprend à 
l’enfant qu’il ne vit pas seul, qu’il procède d’une histoire, qu’il a des droits reconnus, 
mais aussi des devoirs. Elle développe l’honnêteté, le courage, le refus des racismes, 
l’amour de la République. Elle constitue aussi un apprentissage de la liberté et une 
préparation à l’exercice des responsabilités du citoyen.

 ■ Nécessité et importance

De nos jours, le citoyen prend une part très active dans la direction des affaires de 
l’État. Par son vote, il conduit au pouvoir ou en écarte les hommes de son choix. Il 
joue donc un rôle considérable, qui demande une préparation d’autant plus grande que 
l’enjeu est plus important.
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Tout citoyen doit également connaitre, au moins dans ses grandes lignes, l’organisa-
tion administrative et politique de son pays, ses droits et ses devoirs vis-à-vis de l’État, 
ses obligations envers la société et la patrie.

Cet ensemble de notions fait partie du programme d’éducation civique, qui s’éche-
lonne tout au long de la scolarité de l’enfant.

 ■ Que signifie éducation morale ?

C’est une éducation qui concerne le développement du sens des valeurs et de l’éthique 
chez une personne.

Selon F. Leon : « l’éducation morale est la somme des efforts réalisés pour que l’enfant 
pratique le bien et évite le mal. Le bien représente ce qui est conforme à la loi morale. 
Celle-ci énonce, non ce qui est, mais ce qui doit être. Elle est impérative, obligatoire 
pour tout être doué d’intelligence et de volonté. La loi morale exprime la saine raison ; 
celle-ci porte le nom de conscience ou sens moral lorsqu’elle discerne le bien du mal ».

L’éducation morale veille à ce que l’enfant se conduise conformément aux normes 
de la morale. Elle éclaire sa raison et forme sa conscience. Mais connaitre le bien ne 
suffit pas, la morale est une science normative : elle dit ce qu’il faut faire. Il faut donc, 
après avoir instruit l’enfant de ses devoirs, l’amener à les remplir. C’est sur le banc 
de l’école que l’enfant acquiert l’amour du travail bien fait. Et sous l’influence d’un 
véritable éducateur, la conscience s’éveille et se forme. C’est dans ses relations avec 
ses camarades qu’il apprend la loyauté, la franchise, l’entraide, autant de vertus qui 
forment l’assise solide d’une authentique civilisation ».

3.5. Les droits humains et les droits de l’enfant

Assurer la sécurité des élèves et prévenir les violences ou conflits en milieu scolaire font 
appel aux connaissances du directeur d’école en matière des droits humains et des droits 
de l’enfant. 

 ■ Qu’est-ce qu’un droit ?

Selon Le Robert, un droit c’est ce que chacun peut exiger, ce qui est permis selon une 
règle morale, sociale.

 ■ Que veut dire droits humains ?

On désigne par le terme droits de l’homme ou droits humains, l’ensemble des droits 
fondamentaux qui doivent être garantis aux êtres humains, quels que soient leur pays, 
leur race, leur sexe, leur religion ou leur origine sociale. Le directeur d’école est tenu 
de s’approprier :
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 – le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 qui 
est la charte fondatrice de la démocratie moderne. Ce texte dit en son article premier 
que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

 – la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

 ■ Qu’est-ce qu’un enfant ?

Il n’est pas facile de répondre à la question « qu’est-ce qu’un enfant ? », car il existe 
plusieurs réponses, en fonction des pays, de leur culture et de leur situation écono-
mique et sociale. La Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, ratifiée 
par la quasi-totalité des pays du monde, a voulu harmoniser les différentes lois. Elle 
précise que l’enfant est « un être humain âgé de moins de 18 ans », sauf si son pays 
lui accorde la majorité plus tôt. Dans ce livret, il s’agit des élèves de l’école primaire.

Le directeur d’école doit savoir que les enfants sont protégés par des textes internatio-
naux et nationaux.

 ■ Les textes internationaux

La déclaration de Genève de 1924 définit pour la première fois les droits spécifiques 
des enfants. En 1946, l’ONU crée une agence spéciale pour l’enfance, l’Unicef, char-
gée d’améliorer les conditions de vie des enfants.

La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’ONU, consi-
dère que l’enfant est un individu à part entière et qu’il a des droits. Bien plus qu’une 
simple déclaration, cette convention est ratifiée par la quasi-totalité des pays membres 
de l’ONU.

 ■ Quels sont les droits des enfants selon la Convention internationale ?

La Convention énumère une quarantaine de droits, dont les plus importants concernent :

• La non-discrimination : les droits énoncés dans la Convention doivent être accor-
dés à tous les enfants du monde, quels que soient leur sexe, leur race, leur couleur 
ou leur religion ;

• La survie et le bien-être : tous les enfants ont droit à l’eau potable, à une alimenta-
tion appropriée, à un niveau de vie décent, aux soins médicaux ;

• L’éducation : tous les enfants ont le droit d’accéder à un enseignement gratuit ; ils 
ont également droit aux loisirs, aux jeux et au repos ;

• La protection contre toute forme de violence et d’exploitation : tout enfant doit 
savoir que son corps est à lui et que tout adulte doit le respecter ; l’enfant ne doit 
pas faire un travail qui mette en danger sa santé, son développement ou sa scolarité ;

• La protection contre la guerre et la privation de liberté : s’ils ont moins de 
15 ans, les enfants ne peuvent pas être enrôlés dans une armée ; aucun enfant ne 
peut être torturé, condamné à mort, emprisonné à vie ;
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• La participation à la vie familiale, culturelle et sociale : tout enfant est libre de 
donner son avis sur toutes les questions qui le concernent, de s’exprimer, de s’infor-
mer (par le biais de journaux, de la radio, de la télévision).

4 . ÊTRE CAPABLE DE TENIR LES STATISTIQUES  
DES RÉSULTATS DES ÉLÈVES

Le directeur doit connaitre les indicateurs essentiels de performance de l’école et d’appré-
ciation des résultats des élèves : taux de fréquentation, taux d’abandon, taux de promotion 
au collège, taux de redoublement…

4.1. Qu’est-ce qu’une performance ?

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), la performance est la qualité ou la 
quantité des résultats atteints par une organisation ou une personne. Ce peut être les résul-
tats de l’établissement scolaire ou bien les résultats individuels d’un élève.

4.2. Qu’est-ce qu’un indicateur ?

Un indicateur est une information objective qui permet d’évaluer un résultat ou un état. 
C’est généralement un taux, un indice, un qualificatif signifiant la valeur ou l’état d’une 
situation, d’un évènement, d’une institution, d’un organisme, etc. C’est aussi un facteur 
de référence qui permet d’apprécier la situation souhaitable ou lacunaire d’un système.

Les indicateurs essentiels de performance de l’école et d’appréciation des résultats des 
élèves sont de deux ordres : indicateurs quantitatifs (ou quantifiables) et indicateurs 
qualitatifs.

 ■ Les indicateurs quantitatifs (ou quantifiables)

On les regroupe en deux types :

1. Indicateurs d’ensemble sur le parcours et les résultats des élèves : taux de fré-
quentation, taux d’achèvement scolaire, taux de promotion scolaire, taux de re-
doublement, taux d’abandon, taux de réussite aux évaluations trimestrielles et aux 
examens ;

2. Indicateurs matériels : quelles sont les infrastructures et leur nombre ? Quels mo-
biliers sont disponibles et combien ? Quels types de manuels sont mis à disposition 
et combien ?
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 ■ Les indicateurs qualitatifs

De même, on considère deux ordres :

1. Indicateurs sociologiques, éducatifs et pédagogiques : état du respect et de la 
coopération entre les différents acteurs de la communauté éducative ; mise en 
œuvre des valeurs citoyennes ; sérénité du climat scolaire ; gestion non violente des 
conflits… ;

2. Indicateurs matériels : c’est la description de l’état des infrastructures.

 ■ Les indicateurs de contexte, de moyens et de résultats

Certains auteurs distinguent aussi les trois catégories suivantes d’indicateurs : les indi-
cateurs de contexte, les indicateurs de moyens et les indicateurs de résultats.

1. Les indicateurs de contexte sont des informations sur l’environnement de 
l’école (catégories socioculturelles des familles, distance moyenne de la maison à 
l’école…). Ce sont des indicateurs à prendre en compte mais sur lesquels l’école 
ne peut pas agir.

2. Les indicateurs de moyens sont ce sur quoi l’école peut agir directement : la 
durée effective de scolarisation, la répartition des élèves dans les classes, le nombre 
de séances de soutien hebdomadaire mises en place… ;

3. Les indicateurs de résultats correspondent aux indicateurs de performance. Ils 
traduisent le résultat de l’action de l’école dans son contexte, ce sur quoi l’école 
veut agir à terme. Leur évolution indique la pertinence des moyens mis en œuvre.

4.3. Précisions sur certains indicateurs

 ■ Le taux de fréquentation

La fréquentation scolaire, c’est la présence imposée aux élèves inscrits dans un éta-
blissement pendant la période de l’obligation scolaire.

Le taux de fréquentation scolaire, c’est le nombre de jours de présence en classe 
d’un élève par rapport au nombre de jours de classe dans une année scolaire. Il s’ex-
prime en pourcentage.

 ■ Le taux d’abandon

L’abandon scolaire, c’est le fait, pour un élève ou une élève de quitter l’école avant la 
fin de la période de l’obligation scolaire. C’est l’une des causes de la déperdition des 
effectifs.

Le taux d’abandon, c’est le nombre des élevés ayant quitté l’école par rapport au 
nombre total d’inscrits à la rentrée scolaire. Il s’exprime en pourcentage. 
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 ■ Le taux de promotion au collège

Le taux de promotion au collège est le nombre d’élèves admis au collège par rapport 
à l’effectif réel des élèves du CM2 ayant passé le concours d’entrée en 6e. Il s’exprime 
en pourcentage.

 ■ Le taux de redoublement

Selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), le redoublement est le fait pour un 
élève de recommencer une année scolaire complète. En d’autres termes, c’est la déci-
sion de faire reprendre l’année scolaire qu’un élève vient de terminer compte tenu que 
sa réussite générale se révèle insuffisante au regard des apprentissages de base jugés 
essentiels pour poursuivre sa formation scolaire avec les meilleures chances de succès.

Le taux de redoublement est par définition le rapport entre le nombre d’élèves qui 
reprennent leur classe et l’effectif total des élèves ayant achevé l’année scolaire.

Le taux de redoublement est aussi un indicateur de moyen dans la mesure où il indique 
la méthode de traitement utilisée par l’école pour gérer les élèves en difficulté.

4.4. Le tableau de bord

Le tableau de bord désigne le document dans lequel sont consignés et mis à jour réguliè-
rement l’ensemble des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dont on a besoin.

Un tel document comportant des informations sur l’ensemble de l’école est très utile au 
directeur pour piloter son école.

De même, chaque enseignant peut se constituer un « tableau de bord » des résultats de 
ses élèves. Cela lui permet de suivre méthodiquement les parcours d’apprentissage de ses 
élèves.
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

1 . RECRUTER LES ÉLÈVES

Le recrutement des élèves (inscriptions et réinscriptions) et leur répartition dans les 
classes sont quelques-unes des tâches du directeur d’école que tu es. Mais comment dois-
tu t’y prendre pour les réussir ?

Avant de procéder aux inscriptions et réinscriptions des élèves qui doivent se faire 15 
jours avant la rentrée des classes (pendant la rentrée administrative), la sensibilisation 
des parents d’élèves sur l’utilité de l’école (surtout en zone rurale sous scolarisée) est un 
préalable très nécessaire. Pour ce faire, tu dois :

 – accorder une attention particulière à la scolarisation des filles. Par exemple, tu peux 
voir le chef du village ou de quartier pour discuter et le convaincre ; organiser une réu-
nion avec les parents et le chef du village ou de quartier pour présenter les témoignages 
des jeunes femmes ayant réussi dans leurs scolarités ; veiller aux absences des filles dès 
le début de l’année et convoquer les parents ou tuteurs ;

 – rencontrer les chefs traditionnels et religieux, les autorités administratives et politiques 
pour leur rappeler l’obligation et l’intérêt de l’école et leur demander de porter le 
message auprès de leurs administrés. Ils doivent prendre une part active dans cette 
campagne de sensibilisation en utilisant les canaux informels de communication (les 
églises, mosquées, marchés, etc.) ;

 – utiliser les affiches, les communiqués radio, les crieurs publics.

Pendant les recrutements, tu dois respecter les conditions suivantes :

• Pour les nouvelles recrues (inscription), c’est à dire des enfants qui entrent pour la 
première fois au CP1, tu exiges un extrait ou copie certifiée d’acte de naissance. S’il 
arrive que le parent ne le détienne pas, tu dois exiger alors la présence physique de 
l’enfant. Sont concernés les enfants âgés de 6 à 8 ans. Cependant, en milieu rural une 
première scolarisation peut avoir lieu jusqu’à 11 ans, au-delà de cet âge, celle-ci est 
laissée à l’appréciation du directeur.

• Pour le cas des élèves venant d’autres établissements (inscription), tu dois exiger :
 –  un certificat de scolarité ;
 –  des carnets de notes ou le livret scolaire ;
 –  une copie certifiée d’acte de naissance ;
 –  un certificat médical ;
 –  un certificat de changement d’établissement ;



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

75

MÉMENTO ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

• Pour le cas des élèves qui poursuivent leur scolarité dans la même école (réinscrip-
tion), tu dois exiger de parent ou tuteur de l’enfant ses carnets de notes. À défaut, se 
référer au procès-verbal des examens de passage ou d’évaluation des apprentissages 
ou au livret scolaire.

Voici le modèle d’un certificat de changement d’établissement :

Timbre de l’école

Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (ton nom et prénoms)
directeur de l’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (publique ou privée)
certifie que l’élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nom et prénoms de l’élève)
né(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suivant la déclaration de l’acte de naissance nº . . . . . . . . . . . . . . . . .
dressée le . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est inscrit dans mon établissement sous le numéro matricule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
derNier cours suiVi : . . . . . . . . . . . . .   admis à passer au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /  

redouble la classe de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
moTif de déparT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
appréciaTioN du maiTre chargé de cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

observaTions

TraVail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
coNduiTe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fréqueNTaTioN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Directeur
(cachet de l’école et signature)

(ton nom et prénoms en majuscule)

N.B. : Joindre à ce certificat la fiche scolaire.
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2 . RÉPARTIR LES ÉLÈVES DANS LES CLASSES

Après avoir clos les inscriptions et réinscriptions, tu dois passer à la répartition équitable 
des élèves dans les classes. Pour ce faire, tu peux, en collaboration avec tes adjoints :

 – tenir compte du nombre des maitres à charge, des capacités de chaque classe tout en 
prenant soin de ne pas surcharger les classes afin de garantir les meilleures conditions 
de travail aux élèves et aux maitres ;

 – limiter autant que possible les effectifs dans les classes débutantes pour favoriser la 
réussite des élèves de CP1-CP2. Si parfois on est contraint de recourir à des classes 
multigrades, il sera plus judicieux que tu regroupes les CM, CE et CP ;

 – équilibrer les classes d’un même niveau, par exemple, en ne cherchant pas à regrou-
per les élèves suivant les résultats obtenus mais à les mixer pour créer des classes 
hétérogènes ;

 – dans un esprit de solidarité, prendre en compte, dans les regroupements ou les bras-
sages, la situation sociale des enfants.

 ■ Promotion et redoublement

Tu dois appliquer l’arrêté nº 253 du 3 décembre 2014, portant régulation des flux des 
effectifs et promotion interne des élèves dans l’enseignement fondamental. Le conseil 
des maitres est habilité à statuer sur les promotions des classes CP2, CE2 et CM2 sur 
la base des contrôles continus des élèves et des examens de fin d’année. L’élève est 
admis dans les classes supérieures précitées s’il a obtenu une moyenne supérieure ou 
égale à 5/10.

Il n’est pas permis à un élève de redoubler plus de trois fois les classes de l’école 
élémentaire.

Tu écarteras systématiquement, mais avec beaucoup de courtoisie, les interventions de 
certains parents ou d’autres personnes, qui visent à faire monter des classes des élèves 
qui doivent redoubler.

N. B. : Le conseil des maitre peut autoriser le passage en classe supérieure de cer-
tains élèves sous réserve d’une prise en charge de ces élèves pendant les vacances 
scolaires.

 ■ Exclusion

Tu n’as pas le droit d’exclure un élève, seul ton inspecteur pédagogique peut le faire 
sur proposition du conseil de maitres et ceci, pour des cas d’indisciplines graves. Avant 
le conseil des maitres, tu réunis l’équipe éducative pour informer les parents du com-
portement de leur enfant, les écouter et les avertir de la procédure engagée contre lui.
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Dans ce cas, tu dois joindre au dossier, le procès-verbal du conseil des maitres dûment 
signé de tous les membres dudit conseil.

Au sein de ton tableau de bord de l’école, tu dois tenir le tableau statistique suivant : 

Présents Admis Redouble-
ments Abandons Taux  

d’admis
Taux de  

redoublants
Taux  

d’abandons

Niveau G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

Totaux

3 . IMPULSER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES  
EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE  
OU DE COMPORTEMENT

En tant que directeur, tu dois pour impulser la prise en charge des élèves en difficulté 
d’apprentissage ou de comportement :

 – faire un suivi des élèves dans les classes ;
 – maitriser le parcours des élèves :

 ▪ Repérer les élèves en difficultés d’apprentissage ou de comportement ;
 ▪ Associer tes adjoints et les parents pour un soutien spécifique à mettre en place pour 

ces élèves en difficultés.

3.1. Comment faire le suivi des élèves

Comme pour le suivi pédagogique des enseignants, tu te munis d’une grille pour le 
suivi pédagogique des élèves. Cependant, ce qui doit t’intéresser quand tu fais ce suivi 
des élèves, c’est :
 – les résultats ;
 – leurs productions, y compris les productions préparatoires à un travail (brouillons, 

schémas, etc.) ;
 – la manière dont les élèves travaillent ;
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 – leur manière de travailler et les échanges qu’ils engagent lorsqu’ils sont en groupe ;
 – les échanges qu’ils ont avec l’enseignant ;
 – ce qu’ils disent de leur travail…

Cette liste n’est pas exhaustive, tu peux en ajouter en fonction de l’objectif de ton suivi. 

 ■ Quelques conseils pratiques pour faire le suivi pédagogique des élèves

Tu peux élaborer des grilles faciles d’utilisation en classe avec les principaux points 
que tu souhaites vérifier chez les élèves. Ces grilles vont se révéler particulièrement 
fructueuses lorsqu’elles sont utilisées à long terme à des fins d’évaluation diagnos-
tique. L’ensemble des grilles de suivi d’un élève pendant un trimestre peut te donner 
une idée sur le progrès réalisé par l’élève sur une longue période.

En pratique, avant chaque suivi,

• Tu dois préparer tes grilles en notant le nom de l’élève, la date et la nature de l’ac-
tivité de suivi. Une fois que tu es dans une classe, pendant la séance de travail de 
groupe, tu coches le nom des élèves qui ont compris, et ceux qui n’ont pas compris 
seront repris à la prochaine séance ;

• Tu dois avertir l’enseignant dans la classe duquel tu dois faire le suivi. Pendant le 
suivi, tu dois faire très attention au travail de groupe tout en captant leur mode de 
fonctionnement et tu commences à remplir ta grille ;

• Tu peux te contenter de cocher une case correspondant à l’acquisition d’un savoir 
et d’un savoir-faire. Tu dois veiller à ne pas surcharger la grille ; 

• Tu peux utiliser les grilles préétablies et les modifier au besoin. 

exemple d’uNe grille sur les coNsigNes de TraVail

La compréhension de la consigne

L’élève… Oui / Non

Comprend-il le rôle d’une consigne en général ? C’est-à-dire est-ce 
qu’il a une idée claire sur la tache / production attendue ? Est-ce que  
l’enfant a une idée sur comment il va s’y prendre ?

Sait-il distinguer la consigne proprement dite du cadre de travail imposé 
et des conseils donnés ?

Sait-il identifier une consigne complexe ? C’est-à-dire est-ce que l’élève 
est capable d’exécuter une consigne à plusieurs étapes de résolution ?

Peut-il reformuler une consigne ?

Quel contenu de la consigne donnée retient-il ?

Quel usage de la consigne fait-il ?
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 ■ La fiche de suivi

Cette mesure est proposée à l’élève en vue de l’aider à devenir autonome et respon-
sable. Pour accompagner l’élève dans cette démarche, il est nécessaire que l’équipe 
éducative, l’élève et la famille travaillent en partenariat.

L’élève s’engage à faire des efforts pour atteindre les objectifs fixés. À la fin de chaque 
cours, il doit présenter sa fiche hebdomadaire de suivi à l’enseignant. L’élève s’engage 
à la montrer tous les soirs à ses parents.

L’équipe éducative s’engage à accompagner l’élève dans sa démarche. Un bilan heb-
domadaire sera effectué par l’enseignant et l’élève.

N. B. : L’équipe éducative est constituée du directeur, de l’enseignant et des pa-
rents de l’élève. Le directeur peut parfois associer tout autre adulte qui s’occupe 
de l’enfant (médecin, grand frère, etc.).

La famille s’engage à soutenir l’enfant dans cette démarche en prenant connaissance 
des appréciations des enseignants et à signer la fiche de suivi tous les soirs. Des pu-
nitions peuvent être prononcées s’il est constaté que l’élève n’effectue pas le travail 
demandé. [Voir exemples de fiches en pages suivantes.]

3.2. Comment maitriser le parcours des élèves 

 ■ Conseils pratiques pour suivre le parcours de chaque élève

Une de tes missions en tant que directeur est d’aider tes collaborateurs à suivre le 
parcours de chacun de leurs élèves. Cette aide porte sur la connaissance des spéci-
ficités de chaque élève, l’analyse de ses résultats et leur prise en compte dans l’acte 
d’enseignement / apprentissage.

 ■ Comment tu peux aider à connaitre chaque élève ?

Pour connaitre les caractéristiques de chaque élève, tu disposes de plusieurs sources. 
Comme nous l’avons souligné dans le mémento (cf. la partie consacrée à la coé-
ducation), tu peux échanger avec les parents dès l’inscription de l’élève et en toute 
occasion :
 – sur la situation familiale : quel est le positionnement de l’enfant dans la fratrie ? Est-

il orphelin ? Les parents sont-ils divorcés ? La famille est-elle recomposée ? Vit-il 
chez son ou ses parents, chez un tuteur ? Etc.

 – sur sa situation socioéconomique et socioculturelle (milieu intellectuel, analpha-
bète, agricole, salarié…) et en particulier sur les conditions de vie : quelle est la 
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exemple d’uNe fiche de suiVi

Timbre de l’école

Nom de l’élèVe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
classe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de l’eNseigNaNT chargé de cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
coNsTaT sur l’élèVe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
objeT du suiVi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obligaTioN des parTies preNaNTes :
pareNTs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
élèVe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eNseigNaNT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la fin d’une période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , une évaluation sera faite pour 
mesurer les engagements pris de part et d’autre :  

sigNaTure de l’élèVe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sigNaTure des pareNTs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sigNaTure du chargé de cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

81

MÉMENTO ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

exemple d’uNe fiche de suiVi compléTée

école officielle d’eTeNa

Nom de l’élèVe : Mahamat Issa

classe : CE2

Nom de l’eNseigNaNT chargé de cours : Djimtoingar NgatoldjI

coNsTaT sur l’élèVe : Mahamat arrive souvent en retard à l’école.

objeT du suiVi : Contrat sur la ponctualité de l’élève Mahamat Issa.

obligaTioN des parTies preNaNTes :
pareNTs : Les parents s’engagent à envoyer à l’heure leur enfant à l’école.

élèVe : Il s’engage à arriver à l’école à l’heure.

eNseigNaNT : Il contrôle la ponctualité de Mahamat Issa et s’engage à in-
former immédiatement le parent de tout retard.

À la fin d’une période d’un mois, une évaluation sera faite pour mesurer les 
engagements pris de part et d’autre :  

sigNaTure de l’élèVe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sigNaTure des pareNTs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sigNaTure du chargé de cours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à l’école officielle d’Etena, le 22 juillet 2019
Le Directeur
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langue parlée à la maison ? L’enfant doit-il participer aux travaux des champs ? Ou 
aider la mère dans les travaux ménagers ? Dispose-t-il d’un espace pour le travail 
scolaire ? Quelle est la distance à parcourir pour atteindre l’école ? Etc.

 – sur la santé physique et mentale de l’enfant : est-il bien portant ? A-t-il un handicap 
visible ou invisible / mental ? Est-il sous traitement médical ? Etc.

Tu peux éventuellement concevoir un formulaire à renseigner par les parents à la ren-
trée des classes.

Dans ta collecte d’informations sur les élèves, tu veilleras à ne pas être intrusif : seules 
les informations utiles à leur suivi devront être collectées.

Tu peux aussi demander à tes collaborateurs d’être attentifs aux propos, aux comporte-
ments et aux attitudes de leurs élèves pour repérer et prévenir des cas de harcèlement, 
de maltraitance ou des difficultés particulières dans et hors de la classe :
 – en étant proches des élèves et accessibles : par exemple, en profitant de la récréation 

pour échanger avec eux dans la cour de l’école ;
 – en écoutant les remarques personnelles, en surveillant les changements d’attitudes 

ou de résultats en classe ; 
 – de manière générale, en mettant les élèves en confiance, en faisant en sorte que 

d’eux-mêmes, ils se confient en cas de difficultés.

Tu peux échanger avec tout personnel susceptible de suivre l’enfant (un membre des 
services sociaux, un médecin ou un psychologue).

Certains directeurs constituent pour chaque élève un dossier récapitulant les informa-
tions collectées. Tu veilleras à ce que ces dossiers restent confidentiels et tu ne divul-
gueras que ce qui est utile. Par exemple, tu ne diras pas de quelle maladie souffre un 
enfant mais tu diras quelles en sont les conséquences : prise de médicaments, fatigue 
chronique, dispense temporaire d’activités sportives, etc.

3.3. Comment peux-tu aider tes adjoints à suivre les résultats de chaque 
élève ?

Nous avons vu dans le mémento l’importance de l’évaluation dans le suivi du parcours 
pédagogique des élèves. Il te revient en tant que directeur d’impulser la culture de l’éva-
luation. Pour cela, tu dois faire prendre conscience à tes collaborateurs de l’intérêt de 
l’acte d’évaluer s’ils veulent que leurs élèves progressent et tu montreras à tes collabora-
teurs qu’évaluer – y compris corriger les activités d’évaluation – fait partie intégrante de 
l’enseignement / apprentissage.

Voici quelques arguments que tu peux employer pour convaincre tes adjoints de l’intérêt 
de l’évaluation :



L’
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

P
É

D
A

G
O

G
IQ

U
E

  
E

T 
É

D
U

C
AT

IF
 D

E
S

 E
N

S
E

IG
N

A
N

TS

83

MÉMENTO ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILANDÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

• Rappeler aux élèves ce qui est attendu d’eux, ce qu’ils doivent savoir et savoir faire ; 
c’est une manière de leur redonner les objectifs ;

• Mettre en avant ce que les élèves maitrisent déjà, d’où l’importance de valoriser ces 
acquis, pour que les élèves aient confiance en eux-mêmes et qu’ils soient motivés pour 
les apprentissages ultérieurs ;

• En prendre acte pour passer à d’autres points d’enseignement ;
• Faire de l’analyse des difficultés et des erreurs un levier pour la réussite, de telle sorte 

que :
 – Les enseignants réajustent leur enseignement au fur et à mesure et le rendent plus 

efficace ;
 – Les élèves, en conséquence, ne redoutent plus les critiques (manque de travail, 

voire manque d’intelligence) qui accompagnent souvent les erreurs.

Assure-toi que tes collaborateurs pratiquent régulièrement des évaluations à visée dia-
gnostique et formative, au-delà des compositions obligatoires.

3.4. Des évaluations diagnostiques et formatives : pourquoi et comment ?

 ■ Les évaluations diagnostiques

Les évaluations diagnostiques permettent de savoir ce qui est à travailler : représenta-
tions erronées, connaissances requises non maitrisées, méthodes non installées. Elles 
doivent précéder tout apprentissage.

Pour aider tes collaborateurs à mettre en place des évaluations diagnostiques, tu peux 
organiser :
 – la conception d’évaluations dans toutes les disciplines pendant la semaine zéro. 

Elles seront administrées dès la semaine un et elles donneront à l’enseignant des 
informations précieuses sur le profil de chaque élève ;

 – une séance de travail entre des enseignants de même niveau de classe, dans ton 
école ou au sein d’un groupe scolaire, pour qu’ils construisent une courte évaluation 
diagnostique à chaque fois qu’ils abordent une nouvelle partie du programme.

 ■ Les évaluations formatives

À l’aide de quelques exemples tirés de ton expérience et en faisant appel à des colla-
borateurs chevronnés, tu montreras que suivre les élèves au moment même où ils font 
une activité permet d’adapter ton aide très rapidement et, par voie de conséquence, de 
mieux les faire réussir.

Pour aider tes collaborateurs à pratiquer des évaluations formatives, tu pourras organi-
ser des séances d’animation pédagogique sur la base du partage d’expériences sur les 
thèmes suivants :
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• Comment gérer la classe pour pouvoir suivre un groupe ou un élève en particulier 
sans avoir de chahut dans les autres groupes ;

• Comment interroger un élève sur la démarche qu’il a suivie ;
• Comment donner des conseils qui guident mais ne donnent pas la réponse.

Fais exploiter de manière rigoureuse les résultats des évaluations pour chaque élève 
et dans chaque discipline. Cela suppose de ne pas se contenter de la moyenne d’une 
classe mais de mener une analyse individualisée. Tu demanderas à tes collaborateurs 
de suivre l’évolution du rendement de chaque élève, par exemple à l’aide d’une fiche.

3.5. Comment repérer les élèves en difficultés de comportement ?

Pour repérer les élèves en difficultés de comportement tu peux mener un entretien indi-
viduel avec l’élève concerné en vue de l’amener à reconnaitre ses besoins et à formu-
ler ses attentes. C’est le point de départ de la prise en charge de l’élève. Cette relation 
de confiance entre toi et l’élève permet à ce dernier de prendre conscience de ses diffi-
cultés et de rechercher les moyens et les ressources permettant le changement de son 
comportement.

 ■ Comment s’entretenir avec l’élève ?

Tu dois savoir que l’entretien doit se dérouler dans un cadre spatial sécurisant pour 
l’élève (de préférence dans ton bureau) pour respecter la confidentialité des échanges. 
Pour que l’entretien soit constructif, ton attitude est primordiale. Tu dois :
 – être prêt à écouter l’élève sans porter de jugement, en tentant de comprendre 

pourquoi il se comporte de cette manière ;
 – écouter et avoir un regard bienveillant sur l’élève : tu l’accueilles tel qu’il est en le 

mettant en confiance ;
 – laisser l’élève s’exprimer sans monopoliser la parole ;
 – être conscient que le changement ne sera pas immédiat et éviter les phrases du genre 

Je veux que tu changes de comportement dès le prochain cours !, car cela oriente 
l’échange sur les solutions sans repérer la problématique de l’élève ;

 – apprendre à maitriser sa réactivité. Quand le comportement de l’élève est agressif, 
tu dois rester calme. Tu cherches aussi à comprendre quel message se cache derrière 
le comportement de l’élève ;

 – éviter de minimiser ou de dédramatiser la situation en ayant recours à la conso-
lation. Cette attitude paternaliste doit être de courte durée, au risque de créer une 
dépendance affective qui rend l’élève passif ;

 – éviter de commencer l’entretien en critiquant le comportement de l’élève (exemple : 
Ton comportement est inadmissible. Tu perturbes toute la classe !). L’élève se 
retranchera dans sa position défensive et ne t’écoutera pas. Il est préférable que 
tu abordes l’élève en ces termes : Qu’est-ce qui se passe en ce moment ? Cette 
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démarche favorise l’expression de l’élève et te permet de prendre de la distance par 
rapport aux difficultés de comportement de l’élève ;

 – éviter les questions qui commencent par Pourquoi ? Elles sont culpabilisantes et 
appellent une justification. Il vaut mieux les remplacer par Comment ? : Comment 
peux-tu expliquer ton comportement aujourd’hui ?

L’entretien entre toi et l’élève n’est pas une conversation. Il vise à amener l’élève à 
prendre conscience de ses difficultés et à différencier les émotions des faits concrets. 
Tu dois concevoir la grille d’entretien et la remettre à tes adjoints pour qu’ils puissent 
s’entretenir avec leurs élèves qui ont des difficultés de comportement. Tu dois égale-
ment prendre des notes pendant ou / et après l’entretien pour pouvoir les utiliser lors 
des synthèses avec les parents et les autres personnels de l’établissement.

3.6. Comment coopérer avec tes adjoints et les parents pour un soutien 
pédagogique spécifique à mettre en place pour ces élèves  
en difficultés d’apprentissage ou de comportement ?

Les parents, le directeur et les enseignants œuvrent ensemble pour la réussite scolaire et 
l’épanouissement personnel de chaque élève. 

En tant que directeur, tu dois impliquer les parents qui sont les partenaires extérieurs de 
l’école et pour cela, tu peux :

 – leur permettre de prendre connaissance de la scolarité de leurs enfants et leur garantir 
la possibilité d’être écoutés dans une totale discrétion ;

 – établir des relations de confiance avec les parents en les invitant régulièrement à l’école 
sans attendre l’émergence d’un problème ;

 – les associer à l’élaboration et la mise en œuvre des actions et projets éducatifs de 
l’école ;

 – leur offrir les possibilités de participer activement dans les instances de l’école.

Pour impliquer tes adjoints à apporter un soutien aux élèves en difficultés d’apprentis-
sages ou de comportement, tu dois d’abord te référer à la réglementation scolaire notam-
ment la note circulaire nº 009 du 13 décembre 2017 qui fait obligation aux enseignants 
d’apporter des soutiens aux élèves en difficultés scolaires : « l’enseignant doit élaborer 
des activités de remédiation pour les élèves n’ayant pas réussi au test. Ces activités de 
remédiation se déroulent tout le long de l’année scolaire et peuvent se décliner en cours 
de rattrapage ou soutien scolaire dans les après-midis ou pendant les congés de fin de 
premier et deuxième trimestre, soit en devoirs à domicile à réaliser individuellement ou 
en petits groupes » (cf. paragraphe II).

À cela tu peux leur dire qu’ils peuvent aussi mettre en application durant les ensei-
gnements / apprentissages des pratiques pédagogiques innovantes en particulier la 
différenciation.
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De ce que nous avons dit plus haut du suivi des élèves, nous pouvons poser quelques 
principes d’efficacité :

• D’abord, l’inclusion, c’est-à-dire la possibilité donnée à chaque élève, quel que soit 
son profil, de profiter au maximum de l’école. Il ne suffit pas d’accueillir tous les 
élèves, mais il faut prendre en compte la diversité de leurs besoins. Cela passe par des 
interventions adaptées au niveau de l’enseignement et des modes d’interaction ;

• Pour permettre à tous les élèves de tirer le meilleur profit de l’école, tu inciteras tes 
collaborateurs à respecter deux principes essentiels :

1.  L’égalité, parce que les élèves ont les mêmes droits. Par exemple, quand tu rendras 
visite à un collaborateur dans sa classe, tu veilleras à ce qu’il ait les mêmes attentes 
et le même comportement à l’égard des filles et des garçons : qu’il ne fasse pas ba-
layer la classe uniquement par des filles, qu’il interroge aussi souvent et de la même 
manière les filles et les garçons, qu’il encourage et félicite autant les uns que les 
autres, etc.

2.  L’équité, parce que chaque élève a des besoins particuliers. Par exemple, quand 
l’école accueille un élève souffrant d’un handicap moteur, tu prendras les mesures 
nécessaires :
 ▪ Tu réuniras l’équipe éducative, c’est-à-dire l’enseignant, les parents et toute per-

sonne impliquée dans le suivi de l’enfant, pour bien connaitre ses capacités et ses 
difficultés, ainsi que les attentions particulières à porter ;

 ▪ Tu veilleras à ce que l’espace soit aménagé de façon à faciliter les déplacements 
de l’élève dans l’école (par exemple, classe à proximité des latrines, barre d’ap-
pui dans celles-ci) et dans la classe (élève face au tableau, pouvant solliciter 
facilement l’enseignant et les autres élèves) ;

 ▪ Tu discuteras avec le maitre de la classe des adaptations pédagogiques indispen-
sables et tu y seras vigilant, en particulier lors de tes visites

• Ensuite, la différenciation, c’est-à-dire « une démarche qui consiste à mettre en œuvre 
au sein de la classe un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement 
et d’apprentissage pour permettre à des élèves d’âge, d’aptitudes, de compétences et 
de savoirs hétérogènes d’atteindre par des voies différentes des objectifs communs ». 
La différenciation concerne tous les élèves, pas seulement les élèves à besoins parti-
culiers. Elle concerne aussi les phases d’apprentissage comme les phases de consoli-
dation ou de remédiation. En conséquence, les pratiques efficaces sont à l’opposé d’un 
enseignement frontal, identique pour tous les élèves.

3.7. Comment différencier ?

 ■ En variant les contenus

• En proposant pour une même tâche des supports variés (plus ou moins faciles à 
comprendre ou à manipuler, ou en relation avec des centres d’intérêts différents, ou 
en fonction des formes d’intelligence, etc.) ;
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• En proposant sur un même support des tâches différentes (par exemple, des tâches 
complémentaires, qui s’enrichiront les unes les autres : ainsi, rechercher dans un 
texte les propositions relatives, ou les adjectifs ou les compléments circonstanciels, 
le tout visant à l’enrichissement d’une phrase de base).

 ■ En variant les processus

• En présentant le travail de manières différentes : par exemple, sous forme de situa-
tion-problème ou par étapes successives ;

• En variant les modes d’appropriation d’un contenu : visuel / oral / écrit / manipula-
tion / schéma / TICE ;

• En prévoyant des formes différentes d’étayage par le maitre, éventuellement par un 
tuteur, ou à l’aide de ressources mises à disposition.

 ■ En variant les structures

• En alternant les activités collectives, les activités individuelles et les activités en 
sous-groupes ;

• En variant les regroupements d’élèves (en fonction de leurs besoins, de leurs centres 
d’intérêt, de leur complémentarité, de leur personnalité, etc.) ;

• En décloisonnant deux classes de même niveau pour faire des groupes de besoin ;
• En mettant en place des structures souples d’entraide et de coopération.

 ■ En variant l’évaluation

• En variant les méthodes (exercice formel, recherche documentaire dans des ma-
nuels ou sur Internet, exposé, enquête) ;

• En variant le temps et les outils en fonction des besoins, par exemple quand un 
élève est en situation de handicap.

4 . ASSURER LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES  
ET PRÉVENIR LES VIOLENCES

4.1. La sécurité des élèves

L’école doit permettre aux élèves d’apprendre, de se développer et de grandir en confiance 
et en sécurité. Le directeur, en premier lieu, est le garant de ces bonnes conditions d’ac-
cueil des enfants au sein de son établissement.
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4.2. Comment prévenir la violence et les conflits dans ton école ?

 ■ Au niveau de l’école

Tu peux :
 – assurer l’élaboration du règlement intérieur en collaboration avec tous les acteurs 

(enseignants, élèves, parents) et à son amendement régulier afin de l’adapter aux 
réalités vécues ;

 – veiller à l’application rigoureuse des textes en vigueur, notamment le règlement 
intérieur, l’arrêté nº 235 / MEN / SE / DG / 96 portant institution de port de tenue dans 
les établissements scolaires, l’arrêté nº 236 / MEN / SE / DG / 96 portant interdiction 
de port d’armes dans les établissements scolaires, la Convention internationale des 
droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’ONU, etc. ;

 – définir une échelle graduée des punitions et des sanctions en fonction de la gravité 
des actes commis et l’inscrire dans le règlement intérieur ;

 – prendre en compte la parole des enfants, confronter les versions (de parents, de 
l’élève et celles des enseignants) avant de décider conformément au règlement 
intérieur ;

 – évaluer, lors de tes visites de classe, l’équité de traitement des élèves par l’ensei-
gnant (garçons / filles, redoublants / pas redoublants, riches / pauvres…) ;

 – veiller à la mise en œuvre de l’enseignement de l’éducation civique et morale ;
 – mettre en place un service de surveillance efficace au sein de l’école.

 ■ Au niveau de la classe

Tu peux :
 – instaurer les rituels de civilité, tels que la salutation avant de commencer la classe, 

et en expliquer le sens aux élèves ;
 – amener tes adjoints à veiller à ce que leurs élèves assurent, à tour de rôle, des tâches 

et des responsabilités : distribuer le matériel, effacer le tableau, élèves de service, 
chef d’équipe, chef de classe, ambassadeur de la paix, chargé de l’environnement, 
etc. ;

 – encourager des pratiques de solidarité et de coopération afin de renforcer chez 
chaque enfant l’estime de soi, essentiel pour développer le respect de l’autre ;

 – veiller à ce que les toilettes soient séparées.

4.3. Que faire en cas d’accident ?

Toi-même ou l’un de tes adjoints (maitre de service) doit se conformer aux dispositions 
suivantes :
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• Donner les premiers soins (la pharmacie de l’école doit être équipée à l’aide des coti-
sations de l’APE) ;

• Acheminer l’enfant vers l’hôpital ou le dispensaire le plus proche si nécessaire ;
• Informer les parents (par téléphone si possible) ;
• Établir le rapport d’accident en trois exemplaires – 2 exemplaires à l’attention de l’ins-

pecteur pédagogique et de l’organisme assureur (si l’élève est assuré) et un exemplaire 
pour les archives de l’école. Ce rapport doit comprendre obligatoirement :
 – les circonstances de l’accident ;
 – les dommages constatés ;
 – la déclaration d’un (des) témoins(s) et sa (leurs) signature(s) ;
 – le plan détaillé de la situation au moment de l’accident.

• Signer et adresser ce rapport complet aux destinataires.

 ■ Canevas d’un rapport d’accident

[Voir fiche en page suivante.]

5 . LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

5.1. Objet du règlement intérieur

Dans le souci de prévenir la violence et les conflits au sein de ton école, le règlement in-
térieur reste un document de base. Il a un objet double :

• D’une part, après avoir procédé au rappel des droits et des obligations dont peuvent se 
prévaloir les membres de la communauté éducative en raison des lois et décrets en vi-
gueur, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et ces obligations s’exercent 
au sein de l’école, compte tenu de sa configuration, de ses moyens et du contexte local ;

• D’autre part, fixer les règles d’organisation, telles que les heures d’entrées et de sorties.

5.2. Contenu du règlement intérieur

Normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif : document de référence 
pour l’action éducative, il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves 
et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative.

 ■ Les principes qui régissent le service public d’éducation

Dans le règlement intérieur de ton école, tu dois faire figurer les principes suivants qui 
régissent le service public d’éducation que chacun doit respecter. Ce sont :
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Timbre de l’école

référeNce du coNTraT d’assuraNce :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPPORT D’ACCIDENT

Nom eT préNoms du blessé :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
daTe eT lieu de NaissaNce :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
classe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
daTe eT heure de l’accideNT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lieu précis :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plaN :

circoNsTaNces de l’accideNT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dommages coNsTaTés :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soiNs apporTés (éventuellement) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TémoigNages (éventuellement) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom eT qualiTé du TémoiN :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sigNaTure du TémoiN :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du maiTre de serVice de surVeillaNce :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Directeur de l’école
Cachet

Signature
Nom et prénoms
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• La gratuité de l’école ; 
• La neutralité et la laïcité ;
• Le travail ;
• L’assiduité et la ponctualité ;
• Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions ;
• L’égalité de chance et de traitement entre filles et garçons ;
• La garantie de protection contre toute forme de violence psychologique, physique 

ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ;
• Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux.

 ■ Les règles de vie au sein de l’école

Le règlement intérieur peut compléter les règles ci-dessous par d’autres points en fonc-
tion de la situation locale et de la spécificité de ton école :

• L’organisation et le fonctionnement de l’école : horaires, usage des locaux (classe 
à double flux) et conditions d’accès, etc. ;

• L’organisation de la vie scolaire et des études : gestion des retards et des ab-
sences, utilisation du carnet de communication, etc. ;

• La sécurité : le règlement intérieur peut exiger le port obligatoire de tenue scolaire 
ayant un modèle unique ; prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduc-
tion à l’école est strictement interdite (par exemple, les armes blanches, à feu et 
tout autre objet dangereux ou précieux) ; strictement interdire l’introduction et la 
consommation au sein de ton école de produits stupéfiants et de tabac.

 ■ Les droits des élèves

Les élèves ont, en premier lieu, le droit d’apprendre en confiance et en sécurité. Les 
élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ils doivent être respectés 
dans leur singularité. Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement 
interdit à leur égard. Ils doivent être protégés contre toute violence physique ou morale 
dans leurs relations à l’intérieur de l’école. On ne doit pas priver un élève de la totalité 
de la recréation à titre de punition.

 ■ Les obligations des élèves

• L’assiduité : elle consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 
d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes (les élèves sont tenus d’étu-
dier tous les programmes de leurs classes) et les modalités de contrôle des connais-
sances. 

• Le respect d’autrui et du cadre de vie : tu dois faire figurer dans le règlement inté-
rieur le respect de l’autre (sa personne et ses convictions) et de tous les personnels, 
la politesse, la tolérance, le respect de l’environnement et du matériel. 
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• Le devoir de n’user d’aucune violence : le règlement intérieur doit prévoir des 
sanctions disciplinaires pour les comportements suivants, qui peuvent aussi faire 
l’objet de poursuite judiciaire. Il s’agit de la violence verbale, la dégradation des 
biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques et sexuelles 
au sein de l’école et à ses abords immédiats.

 ■ La discipline : sanction et punition

Le règlement intérieur doit contenir un chapitre sur la discipline des élèves dans lequel 
il faut mentionner la liste des sanctions et punitions encourues ainsi que les mesures 
de prévention, d’accompagnement et de réparation. Toute punition ou sanction doit 
être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être expliquée à l’élève 
concerné à qui la possibilité de s’expliquer, de se justifier et de se faire assister doit 
être offerte.

En cas de faute grave, pour prononcer des sanctions importantes (exclusion temporaire 
ou définitive), le conseil des maitres se réunit en conseil de discipline.

 ■ Les mesures positives d’encouragement

Comme le règlement intérieur prévoit des sanctions et punitions pour les manque-
ments, il doit prévoir également des encouragements, des distinctions pour ceux des 
élèves qui se sont distingués par leur travail ou par leur comportement exemplaire.

 ■ Les relations entre l’école et les familles

Comme le règlement intérieur apporte des informations sur le fonctionnement de 
l’école, l’organisation de contact avec l’équipe enseignante et éducative, tu dois en 
début d’année l’afficher et le porter à la connaissance des parents afin de leur permettre 
de faire un meilleur suivi de leur enfant.

5.3. Le service de surveillance

En tant que directeur, tu es responsable de la sécurité des locaux, des biens, des élèves et 
des enseignants. Pour ce faire, tu dois établir au cours d’un conseil des maitres le tableau 
de service des surveillances :

 – des entrées des élèves ;
 – des récréations des élèves ;
 – des sorties des élèves.

Ces surveillances sont assurées par tes adjoints sous ta responsabilité. Le maitre de ser-
vice détient un cahier dans lequel tous les incidents survenus dans la journée sont signa-
lés. Celui-ci peut notamment éviter les attroupements des élèves, les jeux dangereux et les 
sorties en dehors de la cour de l’école.
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5.4. Comment gérer les conflits et la violence dans ton école ?

 ■ Les étapes de résolution des conflits

A	 Tu identifies clairement le problème ou le besoin posé par la situation. Tu cernes 
le problème. Tu dois savoir quels sont les intérêts de chaque partie et ce que veut 
chacune des parties.

B	 Tu identifies les solutions possibles et évalues les conséquences de chacune. Cela 
permet d’envisager un plus grand nombre de solutions parmi lesquelles une sera 
retenue. 

C	 Tu choisis la solution la plus adaptée, qui satisfait les intérêts de chacun et tu la 
mets en application. Choisir implique qu’il y aura des renoncements à faire. De là 
l’importance de ne pas perdre de vue l’objectif final qui est de trouver une solution 
qui tienne compte des besoins des deux parties, sans gagnant, ni perdant. 

D	 Après une période d’essai, tu réévalues cette solution et tu l’ajustes au besoin. 
Ajuster une solution ne signifie pas qu’elle a été un mauvais choix. Il est tout à fait 
normal de la rendre meilleure après un certain temps.

6 . TENIR LES STATISTIQUES DES RÉSULTATS  
DES ÉLÈVES

Toujours dans l’objectif d’améliorer la réussite des élèves, tu peux aussi repérer les forces 
et les faiblesses d’une classe ou de l’école. Le tableau statistique est un outil essentiel, 
parce qu’il permet une analyse globale des résultats des élèves.

 ■ Comment tenir des tableaux statistiques

Tu veilleras à ce que le tableau statistique par classe soit bien renseigné par tes colla-
borateurs, qu’il soit assez détaillé, qu’il donne les résultats par domaine à l’intérieur 
d’une discipline et qu’il distingue les résultats des filles et des garçons. Ces tableaux 
statistiques par classe te permettront de renseigner le tableau statistique de l’école.

 ■ Comment exploiter les tableaux statistiques

Les tableaux statistiques ne doivent pas répondre qu’à un objectif administratif. 
L’intérêt essentiel pour toi, en tant que responsable pédagogique de ton école, est de te 
fournir des indications pour aider tes collaborateurs à améliorer les résultats de leurs 
élèves.

• Si l’analyse montre des écarts importants entre les résultats des élèves d’une même 
classe, tu trouves là des arguments pour impulser la pratique d’une pédagogie diffé-
renciée. Il te faudra ensuite accompagner tes collaborateurs concernés.
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• Si l’analyse montre que les élèves d’un de tes collaborateurs ont globalement des 
résultats faibles dans une discipline ou un domaine donné, c’est peut-être parce que 
cet enseignant rencontre des difficultés. Il te revient d’identifier ces difficultés et de 
choisir des modalités d’accompagnement individuel.

• Si l’analyse des tableaux montre que, dans une discipline donnée ou dans un do-
maine donné, les résultats sont faibles dans toutes les classes, tu feras porter l’ac-
compagnement de tes collaborateurs sur ce point. Tu choisiras des dispositifs et une 
stratégie qui concerne toute l’équipe pédagogique : le projet d’école ou une session 
de formation.

Tableau de bord de performance d’une école :  
Taux de promoTioN, de redoublemeNT eT d’abaNdoN

Année Taux

Niveaux

EnsembleCP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2

N

Promotion (%)

Redoublement (%)

Abandon (%)

N+1

Promotion (%)

Redoublement (%)

Abandon (%)

N+2

Promotion (%)

Redoublement (%)

Abandon (%)

6.1. Comment organiser les examens scolaires avec l’ensemble  
de l’équipe pédagogique ?

Longtemps les systèmes éducatifs ont été pilotés en référence à des normes et par la 
pratique du contrôle. De nombreux besoins amènent de nouvelles logiques : mesure, par-
tage, recherche de sens, amélioration et développement. C’est entrer dans la culture de 
l’évaluation.

 ■ Planifier les activités d’évaluation

À cet effet, tu dois :
 – informer tes adjoints des critères d’évaluation au cours du premier conseil des 

maitres ;
 – établir un calendrier, le publier et rappeler la date prévue une semaine à l’avance 

afin de permettre aux enseignants d’organiser la révision des cours.
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 ■ L’élaboration des sujets d’examens

Les sujets d’examens doivent être élaborés par une équipe pédagogique, même si l’ini-
tiative est individuelle. Ils doivent être discutés par le conseil des maitres (qui peut 
se répartir en commission de cycle CP, CE et CM). Il te revient ensuite d’arrêter les 
sujets. Pour cela tu t’efforceras de / d’ :
 – être vigilant à ce que les sujets proposés par tes adjoints n’évaluent pas uniquement 

la capacité de mémorisation (récitations, chants etc.) ;
 – veiller à ce que les sujets proposés évaluent les capacités des élèves sur l’ensemble 

des éléments du programme ou tout au moins sur une grande partie ;
 – inciter à ce que les sujets proposés soient accompagnées des corrigés.

Par exemple, voici quelques consignes pour l’élaboration de sujets d’examen de 
mathématiques :

• Avant de poser un problème, on doit définir clairement les objectifs que l’on veut 
évaluer ;

• Proposer un texte court et un vocabulaire accessible à tous ;
• Faire une phrase courte, qui donne une information ;
• Éviter l’emploi de conjonctions (si, alors) ;
• Rattacher les données chiffrées à la vie quotidienne ;
• Séparer nettement les questions du texte du problème ;
• Proposer surtout plusieurs questions ou exercices indépendants.
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ACTIVITÉS

1 . ÊTRE CAPABLE DE RECRUTER ET DE RÉPARTIR  
LES ÉLÈVES DANS LES CLASSES

 ► Activité 1

À la rentrée des classes, ton école qui comportait six divisions pédagogiques avec six 
enseignants présente maintenant ce tableau d’effectifs d’élèves : 

Classes CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs 90 70 120 120 60 30

Tu as pu obtenir 3 enseignants supplémentaires. L’APE a aménagé trois nouvelles 
salles de classe. 

En tant que directeur, comment vas-tu t’y prendre pour répartir ces élèves dans les 
classes ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 2

Nouvellement nommé directeur de l’école de Gong Karia, tu remarques qu’à la ren-
trée, le bureau de l’APE prend l’initiative de recruter les élèves. 

À ton avis, cela fait-il partie de leurs prérogatives ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 . ÊTRE CAPABLE D’IMPULSER LA PRISE EN CHARGE  
DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE  
OU DE COMPORTEMENT

 ► Activité 3

Karifène est un élève en classe de CE1 de ton école. Il est porteur d’un léger handi-
cap physique et refuse de participer au cours d’EPS. Il se retire du groupe et se met à 
l’ombre d’un arbre pour regarder jouer ses camarades. Ayant fait ce constat depuis ton 
bureau, tu décides d’agir.

a)  Cite trois (3) actions que tu vas entreprendre vis-à-vis de cet élève afin qu’il s’in-
tègre à toutes les activités pédagogiques.

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

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

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

b)  Cite deux (2) propositions que tu vas faire à l’enseignant afin de l’aider à prendre 
en compte cet élève.

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

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

 ► Activité 4

En parcourant les cahiers de devoirs du CM2, tu te rends compte qu’une dizaine 
d’élèves ont de très mauvaises notes en mathématiques.

Quelles propositions vas-tu faire pour aider ces élèves qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage dans cette discipline ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 . PRÉVENIR ET GÉRER LA VIOLENCE EN MILIEU 
SCOLAIRE

 ► Activité 5

Au cours de l’année scolaire, ton adjoint t’informe du refus de l’élève Mbodou de res-
ter sur la même table-banc que Fanta malgré ses interventions réitérées. 

En tant que directeur, comment fais-tu pour régler une telle situation ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 6

En fin d’année scolaire, l’affichage des résultats des évaluations provoque de vives 
réactions des élèves. 

Que peux-tu faire pour ramener le calme et rétablir la confiance entre les élèves et 
l’équipe enseignante ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4 . ÊTRE CAPABLE DE TENIR LES STATISTIQUES  
DES RÉSULTATS DES ÉLÈVES .

 ► Activité 7

Dans les discussions entre tes enseignants, beaucoup se plaignent que leurs élèves ne 
savent pas lire. 

Comment vas-tu t’y prendre pour dégager un tableau statistique qui permettra d’avoir 
une vision objective de la situation ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► Activité 8

Madame Ndeh institutrice stagiaire est affectée dans ton école. L’IPEP l’oriente vers 
toi avec cette instruction : « Voici une nouvelle collègue. Elle nous arrive de l’ENI et 
elle a quelques appréhensions sur le métier qu’elle vient d’embrasser. De la qualité 
de ton accueil dépendront ses premiers pas dans le métier d’instituteur. Les examens 
s’approchent, les statistiques ont une très grande importance pour la planification de 
notre circonscription. »

a)  Comment t’y prendras-tu pour l’aider à remplir les données des examens ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)  Comment t’y prendras-tu pour réussir son implication dans les travaux statistiques ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CORRIGÉS

1 . CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC

 ► Autotest 1

Avant le recrutement des élèves pour ton école, tu dois t’atteler à la sensibilisation. 
Par exemple, tu peux :
 – voir le chef du village ou de quartier pour discuter et le convaincre ;
 – organiser une réunion avec les parents et le chef du village ou de quartier pour pré-

senter les témoignages des filles ayant réussi dans leurs scolarités ;
 – veiller aux absences des filles dès le début de l’année et convoquer rapidement les 

parents ou tuteurs ;
 – rencontrer les chefs traditionnels et religieux, les autorités administratives et po-

litiques pour leur rappeler l’obligation et l’intérêt de l’école et leur demander de 
porter le message auprès de leurs administrés. Ils doivent prendre une part active 
dans cette campagne de sensibilisation en utilisant les canaux informels de commu-
nication (les églises, mosquées, marchés, etc.).

Pendant le recrutement, tu dois respecter les conditions suivantes :

• Pour les nouvelles recrues (inscription), c’est à dire des enfants qui entrent pour la 
première fois au CP1, tu exiges un extrait ou copie certifiée d’acte de naissance. S’il 
arrive que le parent ne le détienne pas, tu dois exiger alors la présence physique de 
l’enfant. Sont normalement concernés les enfants âgés de 6 à 8 ans. Cependant, en 
milieu rural une première scolarisation peut avoir lieu jusqu’à 11 ans, au-delà de cet 
âge, celle-ci est laissée à l’appréciation du directeur.

• Pour le cas des élèves venant d’autres établissements (inscription), tu dois exiger :
 – un certificat de scolarité ;
 – des carnets de notes ou le livret scolaire ;
 – une copie certifiée d’acte de naissance ;
 – un certificat médical ;
 – un certificat de changement d’établissement.

• Pour le cas des élèves qui poursuivent leur scolarité dans la même école (réinscrip-
tion), tu dois exiger de parent ou tuteur de l’enfant son carnet de notes. À défaut, se 
référer au procès-verbal des examens de passage ou d’évaluation des apprentissages 
ou au livret scolaire.
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 ► Autotest 2

Le dossier scolaire est un ensemble de pièces qui justifient l’état civil, l’état de santé 
et la performance / résultats scolaires d’un élève à la fin d’une année scolaire. Il est 
constitué des documents suivants :

• Un certificat de scolarité ;
• Des carnets de notes ou le livret scolaire ;
• Une copie certifiée d’acte de naissance ;
• Un certificat médical ;
• Le certificat de changement d’établissement.

 ► Autotest 3

Voici deux (2) actions à mettre en œuvre pour suivre régulièrement le rendement de 
chaque élève :

1.  T’assurer que ton collaborateur dispose d’outils pour dresser un bilan des évalua-
tions par élève et par matière ;

2.  Demander à ton collaborateur de te présenter des statistiques par élève en français 
après chaque évaluation.

Voici maintenant deux (2) stratégies à développer avec ce collègue pour améliorer le 
rendement de ses élèves en français :

1.  Échanger avec ton collaborateur sur son analyse des causes de cette contreperfor - 
mance ;

2.  Observer / évaluer l’enseignement en français de ton adjoint et lui proposer des mo-
dalités d’évolution de sa pratique pédagogique.

 ► Autotest 4

Tu fais avec le maitre de la classe une première analyse de la situation de Mahamat 
Daye :

• Situation scolaire (réussites, difficultés) ;
• Comportement (distrait, concentré, triste, solitaire...) ;
• Situation sociale et familiale ;
• Etc.

Tu invites les parents de l’élève à te rencontrer en présence du maitre (équipe édu-
cative) pour échanger et analyser avec eux la situation de leur enfant afin d’élaborer, 
ensemble, des moyens pour retrouver la ponctualité et l’assiduité de Mahamat Daye. 
Tu fixes une prochaine date de rencontre pour évaluer les résultats avec eux.
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N. B. : L’équipe éducative est constituée du directeur, de l’enseignant et des pa-
rents de l’élève. Le directeur peut parfois associer tout autre adulte qui s’occupe 
de l’enfant (médecin, grand frère, etc.).

 ► Autotest 5

Les actions à entreprendre sont les suivantes :

A	Tu devras faire l’analyse de la situation en cherchant les réponses aux questions 
suivantes :
 ▪  Quels sont très précisément les faits avérés ?
 ▪  Qui est concerné ?
 ▪  Quand cela s’est-il passé ?
 ▪  Où ?
 ▪  Comment chronologiquement s’est déroulé l’incident ?
 ▪  Quels sont la nature et le niveau de gravité des coups portés ?
 ▪  Quelles sont exactement les paroles prononcées ?
 ▪  Quelles sont les attitudes des protagonistes ?
 ▪  Quel est le niveau du conflit ?
 ▪  Quel est le type de conflit ?
 ▪  Quels sont les textes juridiques et réglementaires de référence pour cette 

situation ?
 ▪  Quels sont les enjeux et les impacts pour l’élève et les élèves ? (Par exemple : 

absentéisme de l’enfant concerné, perte de sa confiance dans les adultes, désin-
vestissement scolaire…)

 ▪  Quels sont les enjeux et les impacts pour les adultes ? (Par exemple : margina-
lisation du maitre au sein de la communauté éducative, crispation de la relation 
entre l’enseignant et les parents…)

 ▪  Quelles ont été, dans le passé, les situations analogues dans cette école ?
 ▪  Comment ont-elles été traitées ? Autrement dit, quelles sont les pratiques et ha-

bitudes locales ?

B	Après avoir analysé la situation, tu entreprends la démarche suivante :
	▪ 	Tu auditionnes les parents pour recueillir la version des faits rapportée par leur 

enfant, pour les assurer que cet évènement sera pris en considération et pour leur 
demander de se ressaisir.

	▪ 	Tu auditionnes ensuite le maitre pour recueillir sa version des faits, ses explica-
tions et pour lui demander de rester bienveillant avec l’élève concerné.

	▪ 	Si nécessaire, tu demandes l’aide et des conseils au conseiller pédagogique ou à 
ton inspecteur.
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	▪ 	Pour agir, tu peux t’appuyer sur les textes en vigueur notamment la Loi 16 et ses 
textes d’application. 

C	L’étape suivante est la résolution proprement dite du conflit. Pour ce faire, tu :
 – feras assurer la prise en charge médicale de l’élève si nécessaire ;
 – présenteras des excuses aux parents au nom de l’école ;
 – amèneras l’adjoint à présenter ses excuses aux parents ;
 – convoqueras une réunion de réconciliation sanctionnée par un procès-verbal dû-

ment signé par les deux parties.

En procédant ainsi, cela permet :
 – aux enfants de recouvrer leur confiance en leur enseignant et en l’école ;
 – aux parents de refaire confiance au maitre ;
 – à l’enseignant de reprendre, si nécessaire, une bonne posture déontologique ;
 – d’amener, si besoin, l’enseignant à faire évoluer son regard sur l’erreur et sur ses 

pratiques pédagogiques.

 ► Autotest 6

En tant que directeur, tu es responsable de la sécurité des locaux, des biens, des élèves 
et des enseignants. Pour ce faire tu peux : 
 – établir les tableaux de service de surveillance :

 ▪ des entrées des élèves (un maitre à l’entrée et un autre dans la cour) ;
 ▪ des récréations des élèves (au moins deux maitres de services dans la cour selon 

la taille de l’école) ;
 ▪ des sorties des élèves ;

 – solliciter les partenaires pour faire clôturer l’école ;
 – prévoir un cahier pour les maitres de service dans lequel tous les incidents survenus 

dans la journée sont signalés ;
 – veiller à la vulgarisation et à l’application rigoureuse des textes en vigueur notam-

ment : le règlement intérieur de l’école, l’arrêté nº 235 / MEN / SE / DG / 96 portant 
institution de port de tenue dans les établissements scolaires et l’arrêté nº 236 / MEN /  
SE / DG / 96 portant interdiction de port d’armes dans les établissements scolaires, la 
Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’ONU, etc. ;

 – veiller à ce que les matériels pédagogiques soient respectés et mis en sécurité 
chaque soir ;

 – veiller au respect et à l’entretien des bâtiments scolaires.

Par ailleurs, tu pourras rencontrer et interpeller les autorités locales pour :
 – planter sur les routes jouxtant l’école des panneaux de signalisation demandant aux 

automobilistes et aux motocyclistes à réduire la vitesse :
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 – prendre des dispositions afin que l’école soit installée loin des agglomérations telles 
que les marchés, les bars, les garnisons, les hôpitaux, etc. ;

 – empêcher les agglomérations telles que les marchés, les bars, les garnisons, les hô-
pitaux, etc. de s’installer dans ou auprès de l’école.

 ► Autotest 7

Pour avoir une photographie générale des forces et faiblesses de ton école, tu peux 
récapituler dans un tableau statistique les moyennes par domaine à l’intérieur d’une 
discipline donnée sur l’ensemble des classes.

Par exemple ici, en français :

Discipline CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2

Français M.T. M.G. M.F. M.T. M.G. M.F. M.T. M.G. M.F. M.T. M.G. M.F. M.T. M.G. M.F. M.T. M.G. M.F.

Expression 
orale

Écriture

Lecture

Expression 
écrite

M.T. = moyenne totale M.G. = moyenne garçons M.F. = moyenne filles

 ► Autotest 8

Sache que les sujets d’examens doivent être élaborés par une équipe pédagogique, 
même si l’initiative est individuelle. Ils doivent être discutés par le conseil des maitres 
(qui peut se répartir en commission de cycle CP, CE et CM). Il te revient ensuite d’ar-
rêter les sujets. Pour cela, tu t’efforceras de / d’ :
 – être vigilant à ce que les sujets proposés par tes adjoints n’évaluent pas uniquement 

la capacité de mémorisation (récitations, chants, etc.) ;
 – veiller à ce que les sujets proposés évaluent les capacités des élèves sur l’ensemble 

des éléments du programme ou tout au moins sur une grande partie ;
 – exiger que les sujets proposés soient accompagnés des corrigés ;
 – veiller à ce qu’il n’y ait pas de fuite permettant ainsi aux élèves d’avoir une égalité 

de chance devant les épreuves.

2 . CORRIGÉS DES ACTIVITÉS

 ► Activité 1

Tu peux faire, avant tout, un état des lieux :
 – des effectifs des élèves par niveau ;
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 – du nombre d’enseignants ;
 – de leurs expériences (notamment les classes où ils ont déjà enseigné) et de leurs 

compétences ;
 – du nombre de salles de classe et de leurs capacités d’accueil.

Tu vas répartir les élèves selon les normes pédagogiques. Cela peut t’amener à utiliser 
la solution des classes à double niveau (ou multigrades) en raison du nombre insuffi-
sant d’enseignants. 

Tu peux utiliser la technique de la pédagogie de grands groupes et les classes jumelées. 

Après la réception de trois nouveaux enseignants et de trois nouvelles salles de classe, 
il te faudra privilégier, dans ta répartition, les jeunes élèves qui débutent leur scolarité. 
Pour les classes à double niveau, il est préférable de jumeler les petits avec des grands. 
Les tout jeunes ne sont pas autonomes alors que les grands le sont et peuvent plus 
facilement travailler suivant des consignes écrites. Voici un exemple de répartition :

Classes CP1 CP2 CE1 CE1 CE2 CE2 CM1-
CP2

CM1-
CP1

CM2-
CP1

Effectifs 50 50 60 60 60 60 30 + 20 30 + 20 30 + 20

 ► Activité 2

L’inscription et la réinscription des élèves relèvent de la compétence du directeur.

Tu dois prendre contact avec les autorités locales (chef de village, sous-préfet…) pour 
connaitre les habitudes locales et pour leur rappeler cette disposition réglementaire.

Ensuite, tu rencontres le bureau du COGES pour échanger et rappeler la répartition 
des compétences. Puis, tu convoques l’APE, afin de réorganiser les modalités d’ins-
cription des élèves à la rentrée. Tu leur précises que le recrutement ne se résume pas 
qu’à l’encaissement des frais d’inscription, mais il est administratif car cela exige la 
constitution du dossier scolaire et la présence physique de l’élève (cf. méthodologie).

 ► Activité 3

Vis-à-vis de cet élève, voici ce que tu peux faire afin qu’il s’intègre à toutes les activi-
tés pédagogiques :

• Approcher cet élève dans une posture bienveillante et lui demander les raisons de 
son retrait du groupe, alors que son léger handicap ne le dispense pas de pratiquer 
le sport ; 

• En profiter pour échanger avec lui sur l’importance du sport, sous quelque forme 
que ce soit, dans l’épanouissement de tout individu, même porteur d’un handicap ;

• Lui proposer de se rapprocher du groupe avec toi pour qu’il suive ses camarades.
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Vis-à-vis de l’enseignant, voici ce que tu peux faire pour l’aider à prendre en compte 
cet élève :

• Rencontrer les parents, en équipe éducative, pour apprécier les capacités physiques 
de cet élève ;

• Réfléchir avec ton collaborateur pour intégrer cette élève sur la base des activités 
adaptées à son état.

 ► Activité 4

Pour aider ces élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage en mathématiques, 
tu peux :
 – repérer dans les cahiers quels sont les apprentissages les plus échoués ;
 – échanger avec eux sur les raisons de leur contreperformance et sur ce qu’ils pensent 

des mathématiques afin de recueillir leurs attentes et y adapter les stratégies à mettre 
en œuvre ;

 – échanger avec tes collaborateurs pour recueillir leur analyse de ces difficultés ;
 – travailler sur la mise en œuvre de stratégies pour un enseignement moins abstrait 

des mathématiques (mise en rapport des notions mathématiques avec le vécu des 
élèves, utilisation de matériels didactiques et pédagogiques à manipuler, contextua-
liser le contenu des notions en mathématiques…) ;

 – demander aux meilleurs élèves de venir en aide à leurs camarades (formation par 
les pairs).

 ► Activité 5

Pour régler cette situation, tu peux :
 – consulter les archives de l’école pour savoir si tes collaborateurs n’ont pas eu à gé-

rer la même situation par le passé et comment ils ont procédé ;
 – après avoir entendu l’enseignant, convoquer l’élève Mbodou dans ton bureau pour 

l’écouter, lui prodiguer des conseils en s’appuyant sur le règlement intérieur ;
 – si tu connais bien les parents, tu peux les rencontrer avec l’enseignant ;
 – si tu ne connais pas bien ces parents, tu peux solliciter un membre influent du bu-

reau de l’APE pour avoir un aperçu sur les causes profondes de l’entêtement de 
Mbodou ;

 – accompagné de ce membre du bureau de l’APE, rencontrer les parents de Mbodou 
pour leur expliquer que l’école est un milieu de brassage régi par les valeurs de la 
République inscrites dans le règlement intérieur.
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 ► Activité 6

Face à une telle situation, tu peux :
 – convoquer les leaders des élèves (chefs de classes, représentants du parlement des 

enfants, ambassadeurs de la paix…) pour comprendre l’objet de leurs revendica-
tions et leur dire que l’équipe enseignante va se pencher sur celles-ci ;

 – convoquer un conseil extraordinaire des maitres pour plancher sur la question et 
arrêter les stratégies de résolution de ce conflit.

S’il se trouve que les élèves ont raison, il faut les rétablir immédiatement dans leur 
droit. Sinon, il faut les convaincre avec documents à l’appui (copies des contrôles, 
relevés de notes, procès-verbaux…).

 ► Activité 7

Pour réussir cet exercice, tu dois :
 – constituer un tableau statistique avec le contenu des procès-verbaux des évaluations 

trimestrielles ;
 – convoquer un conseil des maitres pour présenter, analyser et dégager le groupe 

d’élèves faibles en lecture selon chaque niveau ;
 – mettre en place une stratégie d’accompagnement de ces élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage dans le domaine de la lecture.

 ► Activité 8

Pour aider cette collègue élève-maitre à remplir les données statistiques des examens, 
tu peux :
 – l’accueillir de manière conviviale ;
 – échanger avec elle sur des questions relatives à la statistique scolaire ;
 – la rassurer de ton accompagnement dans le domaine de la statistique scolaire ;
 – mettre à sa disposition les anciens documents (archives) pour qu’elle s’y réfère ;
 – lui demander de faire recours à ses collègues en cas de besoins d’éclaircissement.

Pour réussir son implication dans les travaux statistiques, tu peux :
 – la faire participer activement aux réunions d’organisation des examens ;
 – lui faire découvrir les statistiques de l’école et le tableau de bord ;
 – lui donner les documents nécessaires à la pratique statistique dans une classe (re-

gistre d’appel, les procès-verbaux des compositions, les tableaux de service des 
élèves…) ;

 – la confier à un de ses collègues expérimenté ;
 – l’accompagner pendant la première composition.



108

MÉMENTO DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE ACTIVITÉSDIAGNOSTICOBJECTIFSCONSTATINTRODUCTION CORRIGÉS BILAN

BILAN

L’objectif de cette seconde séquence est de te permettre d’acquérir des outils afin de 
promouvoir et d’accompagner efficacement les activités pédagogiques et éducatives des 
élèves. 

Après avoir traité toutes les activités proposées, fais ton bilan en tenant compte des objec-
tifs spécifiques identifiés au départ.

1 . RECRUTER ET RÉPARTIR LES ÉLÈVES  
DANS LES CLASSES

 ► 1. L’exploitation de ce livret a-t-elle permis que tu fasses le recrutement des élèves 
sans rencontrer des difficultés ?

Oui � Non �

Si non, quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► 2. Les stratégies de gestion des conflits en milieu scolaire déroulées dans ce livret 
t’aident-elles ?

Oui � Non �

Si non, pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Que proposes-tu ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . IMPULSER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES  
EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE  
OU DE COMPORTEMENT

 ► 3. Qu’as-tu appris sur la prise en charge des élèves en difficulté d’apprentissage ou de 
comportement ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► 4. As-tu encore des difficultés pour mener un entretien avec un élève qui a des pro-
blèmes de comportement ? 

Oui � Non �

Si oui, lesquelles ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 . PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS EN MILIEU 
SCOLAIRE

 ► 5. Les stratégies de prévention des conflits en milieu scolaire expliquées dans ce livret 
t’ont-elles permis d’apaiser le climat scolaire dans ton école ? 

Oui � Non �

Si oui, sur quel point en particulier ? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si non, quelles difficultés demeurent ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► 6. As-tu utilisé les stratégies de gestion des conflits en milieu scolaire développées 
dans ce livret ? 

Oui � Non �

Si oui, as-tu obtenu des résultats positifs ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Si non, quelles sont les insuffisances ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Que proposes-tu ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . TENIR LES STATISTIQUES DES RÉSULTATS DES ÉLÈVES

 ► 7. Peux-tu maintenant établir sans difficultés les statistiques des résultats des élèves de 
ton école à partir d’un tableau de bord ?

Oui � Non �

Si non, pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ► 8. À partir d’un tableau de bord et de ses indicateurs, peux-tu dégager les perfor-
mances et de contreperformances de ton école ?

Oui � Non �

Si non, pourquoi ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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