
© Christian Boyer, Éditions de l’Apprentissage et SESSIONS — version XYZZZZZ, 12 mars 2024 (mise à jour de la version du 29 mars 2023)

1

Traumavertissement

Le contenu de cette présentation critique l’usage de certaines idées/orientations/méthodes/stratégies 
pédagogiques populaires qui imbibent l’environnement scolaire. Ce ton critique et parfois provocateur 

pourrait nuire à l’harmonie intérieure de certaines personnes.

La poursuite du visionnement et de la lecture du présent document relève, à présent, d’un choix éclairé.



Éléments d’enseignement explicite de la lecture

dans le cadre de la Pédagogie paradoxale

1re à la 6e année
Les programmes Soleil levant

No 1 et 2 — Version XYZZZZZ, 12 mars 2024

Christian Boyer
SESSIONS

Éditions de l’Apprentissage
apprentissage@me.com

12 mars 2024 
(Mise à jour de la version du 29 mars 2023) 

On n’observe jamais les limites de nos élèves, 
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-Gilles Allain

« Saisissez une citation ici. »
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La situation 
actuelle

Ce que les socio-constructivistes des 
facultés d’éducation suggèrent à partir de 

leurs études collaboratives

Ce que la direction 
d’école désire

Ce que le Service 
éducatif 

recommande

Ce que le service 
d’entretien va installer

Ce que le Centre de 
services scolaires a 

décidé de faire

Ce que le 
ministère 
préconise

Ce que le syndicat exige Ce qui était 
nécessaire…

Tribulations 
scolaires…

Ce que le Conseil 
d’établissement a 

compris

Ce que le syndicat 
exige
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Banalités 

• Les apprentissages scolaires nécessitent d’être attentif, concentré et tenace.

• Pour cela, il faut être dans un environnement calme, peu bruyant et parfois même silencieux afin de 
faciliter l’acquisition, la maîtrise et, ultimement, dans certains cas, l’automatisation des 
apprentissages visés.
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Suite des banalités : effets du bruit en classe (enfants)

• Distraction : le bruit détourne ou dilue l'attention des enfants.

• Fatigue : l'exposition à des niveaux élevés de bruit continue entraîne une fatigue qui se ressent 
cognitivement et physiquement.

• Compréhension : le bruit finit par entraver la compréhension.

• Mémoire : le bruit affecte la mémoire à court terme des enfants, nuisant autant à l’acquisition qu’au rappel 
des informations.

• Performances scolaires : des recherches montrent que les enfants scolarisés dans des environnements 
bruyants ont des performances inférieures à celles des enfants scolarisés dans des environnements calmes. 

Voir les références des pages 7 et 8.
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Suite des banalités : effets du bruit en classe (adultes)

80% des enseignantes (France) sont stressées par le bruit…

Conséquences : extinction possible de voix (vive le Bismuth !) ; 30% personnel enseignant finit par éprouver 
des problèmes d’audition : surdité, hyperacousie [hyper-sensibilité aux bruits normaux quotidiens — 
fréquent chez les personnes autistes] et acouphène.

OMS recommande une moyenne de 35 dB ou moins en classe ; la moyennes est généralement de 65 dB ou 
plus (OAC — Orthophonie et Audiologie Canada, 2019) ; 30 % du temps serait supérieur à 65 dB.

Le bruit aurait des effets au niveau cardiaque, du sommeil et de l’anxiété. De plus, le bruit aurait un effet 
négatif sur les foetus (Basner et al., 2014) 

Donc…
Les humains (enfants et adultes) ne sont pas faits pour être dans un environnement bruyant (ex. : service de 
garde… cafétéria, etc.).

Il serait important de prévoir explicitement des moments de calme et de silence dans les séquences 
d’apprentissage afin de pratiquer une habileté (acquisition, maîtrise, automatisation), de mémoriser 
(acquisition) de nouvelles connaissances et d’exercer l’auto-rappel de connaissances (acquisition, maîtrise, 
automatisation).

https://www.sac-oac.ca/wp-content/uploads/2023/01/sac-oac_classroom-acoustics-pp_fr.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988259/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988259/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988259/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-06-2023-0049/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-06-2023-0049/full/html
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1318047.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1318047.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641792/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1486841/1/Shield2008The_Effects133.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1486841/1/Shield2008The_Effects133.pdf
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Bref historique de la recherche scientifique sur l’efficacité 
des méthodes pédagogiques 

1950-1970
Brouillard. Rien fonctionne ; tout s’équivaut, l’école est relativement incapable ; variables qui semblent 
déterminantes : l’origine socio-économique, la composition des pairs et le QI (Coleman,1968 ; Bracht, 
1970)

1970 à 1980 
Éclaircie. Exemples : apprentissage initial de la lecture (Chall, 1967), études processus-produits (process-
product) de l’enseignement (Brophy et Evertson, 1974)

1980 à 2000…
Passages ensoleillés. Exemples : enseignement direct, apprentissage de la lecture, enseignement explicite, 
usage de  méta-analyses — Par contre, malheureusement, certaines méta-analyses sont mal faites, parfois 
leurs conclusions sont faibles ou incomprises par certains profs universitaires (voir le cas soulevé dans  
l’article de Boyer et Morneau-Guérin, 2023).

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED026721.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=f14b2c70b352183a946f36e8b3ef5b727295eb3d
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=f14b2c70b352183a946f36e8b3ef5b727295eb3d
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED091394.pdf
https://www.editionsdelapprentissage.com/ewExternalFiles/Oeilduconstrutivisme.220123-31.pdf
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Qu’est-ce que l’enseignement explicite ? La vision depuis le début : description (Rosenshine, 2011, 2012 ; voir 
ci-dessous la traduction et l’adaptation du CTREQ, 2016)

 

La révision quotidienne est une composante importante de 
l’enseignement efficace. Elle permet de renforcer les  
connexions entre les différents contenus abordés. Ainsi, le 
rappel automatique de ces informations chez l'élève libère 
sa mémoire à court terme lors des activités faisant appel à 
la résolution de problème et à la créativité par exemple.  

Notre mémoire de travail est limitée : elle ne retient que 
quelques informations à la fois. Il faut donc éviter de la 
surcharger, et ce, en présentant la nouvelle matière de 
façon fractionnée et en s’assurant de la maitrise de cette 
matière avant d’ajouter d’autres informations.  

Les enseignants les plus efficaces passent plus de la moi-
tié du temps en classe à expliquer, à faire des démonstra-
tions et à poser des questions aux élèves. Ces questions 
fréquentes permettent à l’enseignant de suivre l’évolution 
du niveau de compréhension de la matière par les élèves.  

Les élèves ont besoin de soutien cognitif pour les aider à 
apprendre un nouveau contenu. Pour offrir un tel soutien, 
l’enseignant peut faire du modelage en donnant un 
exemple tout en réfléchissant à haute voix, afin que les 
élèves comprennent le raisonnement derrière les actions 
posées. 

Les élèves ont besoin de temps pour récapituler, élaborer 
et synthétiser la nouvelle matière afin qu’elle puisse être 
transférée dans leur mémoire à long terme. Les ensei-
gnants efficaces consacrent plus de temps à la pratique 
guidée.  

À la suite d’un enseignement, les enseignants les plus 
efficaces vérifient quant à eux la compréhension indivi-
duelle de chaque élève après chacune des étapes d’ensei-
gnement, et ils poursuivent la pratique guidée au besoin.  

Pour qu’un apprentissage soit optimal, le taux de réussite 
des élèves dans la réalisation de tâches liées à cet appren-
tissage devrait être autour de 80%. Ainsi, les élèves  
apprennent tout en étant exposés à des défis stimulants 
mais réalistes.  

L’étayage est un soutien temporaire à l’apprentissage. Il 
peut consister pour l’enseignant à faire du modelage, à 
faire une démonstration en réfléchissant à haute voix, ou 
encore à fournir des rappels visuels ou une liste à cocher 
aux élèves.  

Les moments de pratique autonome permettent de conso-
lider les apprentissages et de les automatiser pour libérer 
la mémoire de travail.  

Faire l’effort de récupérer en mémoire une information 
récemment apprise permet le stockage de cette informa-
tion en mémoire à long terme. Plus on s’entraine souvent 
à réactiver cette information, plus les connexions entre 
celle-ci et les prochaines notions se feront facilement.  

Source : http://rire.ctreq.qc.ca/2016/02/enseignement-efficace/ 

 Source : https://rire.ctreq.qc.ca/enseignement-efficace/

https://rire.ctreq.qc.ca/enseignement-efficace/
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l’enseignement efficace. Elle permet de renforcer les  
connexions entre les différents contenus abordés. Ainsi, le 
rappel automatique de ces informations chez l'élève libère 
sa mémoire à court terme lors des activités faisant appel à 
la résolution de problème et à la créativité par exemple.  

Notre mémoire de travail est limitée : elle ne retient que 
quelques informations à la fois. Il faut donc éviter de la 
surcharger, et ce, en présentant la nouvelle matière de 
façon fractionnée et en s’assurant de la maitrise de cette 
matière avant d’ajouter d’autres informations.  

Les enseignants les plus efficaces passent plus de la moi-
tié du temps en classe à expliquer, à faire des démonstra-
tions et à poser des questions aux élèves. Ces questions 
fréquentes permettent à l’enseignant de suivre l’évolution 
du niveau de compréhension de la matière par les élèves.  
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apprendre un nouveau contenu. Pour offrir un tel soutien, 
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exemple tout en réfléchissant à haute voix, afin que les 
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Les élèves ont besoin de temps pour récapituler, élaborer 
et synthétiser la nouvelle matière afin qu’elle puisse être 
transférée dans leur mémoire à long terme. Les ensei-
gnants efficaces consacrent plus de temps à la pratique 
guidée.  

À la suite d’un enseignement, les enseignants les plus 
efficaces vérifient quant à eux la compréhension indivi-
duelle de chaque élève après chacune des étapes d’ensei-
gnement, et ils poursuivent la pratique guidée au besoin.  

Pour qu’un apprentissage soit optimal, le taux de réussite 
des élèves dans la réalisation de tâches liées à cet appren-
tissage devrait être autour de 80%. Ainsi, les élèves  
apprennent tout en étant exposés à des défis stimulants 
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faire une démonstration en réfléchissant à haute voix, ou 
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aux élèves.  

Les moments de pratique autonome permettent de conso-
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la mémoire de travail.  

Faire l’effort de récupérer en mémoire une information 
récemment apprise permet le stockage de cette informa-
tion en mémoire à long terme. Plus on s’entraine souvent 
à réactiver cette information, plus les connexions entre 
celle-ci et les prochaines notions se feront facilement.  
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Qu’est-ce que l’enseignement explicite ? La vision délinquante : définition et description 
(Boyer, 1993, 2010, 2022)

Essentiellement, l’enseignement explicite désigne une forme d’encadrement pédagogique qui vise à rendre 
visible aux apprenants ce que l’on attend d’eux, ce qu’ils doivent faire pour accomplir une tâche ou exercer 
une habileté (Boyer, 1993).

Cette définition de l’enseignement explicite s’applique plus aisément à l’ensemble des domaines 
d’apprentissage et à tous les niveaux scolaires (exemples d’apprentissage  : faire une angiographie 
carotidienne, lacer ses souliers, lire l’heure analogique, utiliser une tronçonneuse, résoudre une équation du 
second degré, apprendre par cœur un poème, rédiger un texte narratif avec un suspense, résoudre un 
problème de logique, rédiger un éditorial, apprendre à lire, jouer aux échecs, faire un triple saut, raisonner en 
lisant et en écrivant, apprendre une langue seconde, réaliser un doctorat en philosophie, déboucher une 
toilette, peindre en pastichant Seurat [pointillisme], etc.). De même, cette définition permet d’intégrer plus 
aisément certaines données de la recherche périphérique à l’apprentissage et à l’enseignement — par exemple, les 
systèmes d’économie de jetons (Akin-Little et Little, 2019  ; Cameron et al., 2005  ; Little et Akin-Little, 2003), la 
dépression, l’aliénation scolaire et l’apprentissage de son incapacité (Ambrason, Seligman et Teasdale, 1978 ; Buzzai 
et al., 2021  ; Duckworth et Seligman, 2017 ; Filippello et al., 2015), la théorie de la charge cognitive (Kirschner, 
2002), l’apprentissage de l’optimisme chez les enfants (Seligman, 1995), l’atteinte de la fluidité et de l’harmonie 
intérieure (Tse, Nakamura et Csikszentmihalyi, 2020), etc. 

De plus, certaines conclusions et techniques de l’enseignement direct (Carnine, Silbert et Kameenui, 1997), de la 
maîtrise des apprentissages (Anderson, 1994 ; voir Boyer et al., 2022) et de la pratique délibérée (Ericsson, Krampe 
et Tesch-Römer, 1993 ; voir Boyer, Bissonnette, Baillargeon et Morneau-Guérin, 2022) se greffent facilement à cette 
définition et au cadre pédagogique qu’elle indique. Finalement, cette définition ouvre la voie à l’élaboration et le 
déploiement d’une pédagogie explicite paradoxale axée sur deux finalités opposées, mais complémentaires.
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Quelques-unes des caractéristiques de la pédagogie explicite paradoxale
1. Macro-objectifs : apprendre à dépasser ses limites (concentration, contrôle du discours intérieur pour apprendre, créer, raisonner, 

se mobiliser, se relever suite à un échec, etc.) et à décrocher, dédramatiser, déconner…
2. Entraîneur sportif — défis, dépassement de soi et faire face aux échecs
3. Apprendre à contrôler son discours intérieur : le contrôler pour apprendre, relier des défis et faire face à l’échec, résoudre des 

problèmes, inventer des histoire, contrôler ses émotions…
4. Tempo 
5. Imprévisibilité et routine
6. Exploitation des trois sources de motivation :

a) pour le plaisir de le faire (narratif qui traite de l’existence et de ses difficultés, aventure et suspense) intrinsèque ; 
b) pour faire plaisir à quelqu’un (parler à tous les enfants en individuel — 1 fois/6 semaines, humour quotidien, 

reconnaître ses erreurs et ses faiblesses, valoriser les efforts, etc.) — la motivation la plus importante pour la survie de 
l’humanité — extrinsèque ; 

c) pour obtenir une monnaie d’échange (les enfants ne sont pas des bouddhas…). 
7. Acquisition, maîtrise, automatisation
8. Éléments techniques

a) Technique de questionnement (pas de main levée)
b) Toujours répondre en phrases complètes
c) Technique du support verbal
d) Réflexes de base (le Poing levé — Je ne comprends pas… —, la main levée, suivre avec le doigt, la Position 

d’écoute, etc.)
e) Points de références et techniques de dépannage (ex. : se perdre en lisant, bris de décodage, bris de 

compréhension, etc.) 
f) (…)
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Est-ce que les enfants d’aujourd’hui lisent moins que ceux d’hier ?
La recherche de Clark et Teravainen-Goff (2020)

Le National Literacy Trust du Royaume-Uni a commencé à interroger les enfants sur leurs habitudes de 
lecture en 2005. Devant l'importance d’avoir des statistiques régulières et annuelles, l’institut a mis en 
place en 2010 une enquête annuelle récurrente portant sur l’attitude et la pratique de la lecture des enfants 
du Royaume-Uni.

En 2019, 56 906 enfants (et jeunes) de 9 à 18 ans ont participé à leur enquête. Pour la première fois, le 
National Literacy Trust a également colligé des données provenant de 3 748 enfants âgés de 5 à 8 ans.

Les données de l’enquête de 2019, comparativement aux rapports antérieurs, révèlent une image de plus en 
plus sombre des habitudes de lecture des enfants. Par rapport à l'année précédente, ils sont moins nombreux 
à aimer lire et à dire qu'ils lisent quotidiennement pendant leur temps libre. 

Le lien entre l’engagement dans la lecture, tel que mesuré par le temps volontairement consacré à la 
lecture, et le rendement en lecture ressort clairement des données.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED607777.pdf
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Constats de la recherche de Clark et Teravainen-Goff (2020)

Plaisir de lire 
• Le plaisir de lire chez les enfants est à son plus bas depuis 2013 et le déclin se poursuit…

La fréquence de la lecture quotidienne
• (…) Seulement 25,8% des enfants lisent quotidiennement dans leur temps libre en 2019 ; cette donnée est la 

plus basse depuis la première enquête nationale faite en 2005.

Habiletés lecture 
(Les données sur les habiletés en lecture reposent sur 712 enfants de 11 à 14 ans)
• La probabilité que les enfants aiment lire est nettement plus élevée s’ils lisent au-dessus du niveau attendu 

pour leur âge (trois fois plus élevée).

###

Certains diraient : « Les enfants lisent moins de livres aujourd’hui, mais ils lisent sûrement plus en naviguant 
tous les jours sur internet… » 

Euh… mais certaines données indiquent… (voir page suivante)

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED607777.pdf
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Euh…
Li, M., Zhao, R., Xu, X., Chen, R., Chen, Y., Zhang, Y., ... Wu, D. (2023) 
Li et ses collègues (2023) examinent les relations de cause à effet de l'utilisation des écrans sur le 
développement du cerveau d’enfants. Ces chercheurs prennent des mesures cognitives, comportementales et 
par neuro-imagerie des effets des écrans. Cette recherche s’appuie sur un échantillon d’environ 12 000 
participants âgés de 9 à 13 ans.

Leurs résultats révèlent des effets à tendance négative de l'utilisation de l'écran sur les capacités linguistiques 
et comportementales des enfants (exemples : symptômes de retrait/dépression et problèmes interactions 
sociales). En contraste, la lecture semble présenter des effets positifs sur leurs capacités linguistiques et sur le 
volume cérébral dans les régions frontales et temporales bilatérales des enfants. 

Leur analyse tend à démontrer que l'écran a (indirectement) réduit le volume du cerveau en diminuant le 
temps de lecture, bien qu’aucune certitude ne puisse être envisagé à ce stade-ci. Ces résultats fournissent une 
nouvelle démonstration de l'influence causale possible de l'utilisation des écrans et des habitudes de lecture 
sur le développement du cerveau.

https://assets.researchsquare.com/files/rs-3032482/v1/22cdd6a8-b4a4-4069-9b0c-7fc78eebf22f.pdf?c=1690371292
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Autres références sur les effets des écrans sur le développement du cerveau des enfants

Maza, M. T., Fox, K. A., Kwon, S. J., Flannery, J. E., Lindquist, K. A., Prinstein, M. J., Telzer, E. H. (2023) 
Cette étude longitudinale sur trois ans emploie l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle avec 169 enfants de sixième et 
septième année en Caroline du Nord. Les auteurs étudient le lien entre les comportements de suivre et de surveiller trois réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, and Snapchat) et le développement de certaines zones du cerveau. Ils constatent que les 
comportements étudiés semblent être associés à un développement altéré de la sensibilité du cerveau aux récompenses et aux 
punitions sociales. Ces modifications pourraient contribuer à expliquer le développement de la compulsion et d’autres problèmes.

Hutton, J. S., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., Holland, S. K. (2020)  
Cette étude met en évidence un lien entre une utilisation accrue des écrans, par rapport aux lignes directrices de l'American 
Academy of Pediatrics, et une plus faible intégrité microstructurale des voies de la substance blanche du cerveau soutenant le 
langage et les compétences émergentes en matière de lecture et d'écriture chez les enfants en âge préscolaire. Les résultats suggèrent 
que des études supplémentaires sont nécessaires, en particulier pendant les premiers stades rapides du développement du cerveau.

Paulus, M. P., Squeglia, L. M., Bagot, K., Jacobus, J., Kuplicki, R., Breslin, F. J., (…) Tapert, S. F. (2019) 
Cette recherche suit 4 524 enfants de 9-10 pendant leur adolescence. Les auteurs observent un lien entre un comportement 
important chez les jeunes, à savoir l'utilisation des médias sur écran, et les caractéristiques structurelles du cerveau mesurées par 
imagerie magnétique. Ils notent que l'utilisation des médias sur écran est associée au développement de certaines structures 
cérébrales ainsi qu’à certaines psychopathologies externalisées (ex. : le TDAH, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble 
du contrôle des impulsions, etc.). Par contre, comme ils observent aussi un lien parfois positif, parfois négatif avec des mesures 
d’intelligence fluide et cristallisée, les auteurs concluent que les effets sont mixtes.

https://dsnlab.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/12535/2023/02/jamapediatrics_maza_2023_oi_220079_1675957138.23451-1.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6487868/
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vie, etc.)

Nagata, J. M., Chu, J., Ganson, K. T., Murray, S. B., Iyer, P., Gabriel, K. P., ... Baker, F. C. (2023) 
Les enfants  (9 à 11 ans ; N = 11 875) sont en moyenne quatre heures par jour devant un écran. Chaque heure de temps d'écran 
supplémentaire par jour est associée à une prévalence plus élevée de 7 % du trouble des conduites (problèmes de comportement) et à 
une prévalence plus élevée de 5 % du trouble oppositionnel avec provocation.

Stiglic, N., Viner, R. M. (2019) 
Cette recherche suit des enfants de 9-10 ans pendant leur adolescence (échantillon total de 11 500 enfants). Des associations 
significatives sont faites entre l'utilisation des écrans et les caractéristiques structurelles du cerveau, mais elles seraient complexes. 
Certaines structures cérébrales sont associées à l'utilisation des écrans tout en étant en lien avec certaines psychopathologies 
d’externalisation (ex.: TDAH, trouble oppositionnel avec provocation, trouble de la personnalité antisociale, trouble du contrôle des 
impulsions, etc.) ainsi que l'intelligence fluide et cristallisée. Selon les auteurs, la diversité des résultats ne permet pas de conclure 
que les écrans sont « bons ou mauvais » pour le cerveau des enfants, puisqu’ils peuvent être l’un et/ou l’autre.

Voir également la page du site de l’Institut australien de la famille  portant sur les effets des écrans (Too much time on screens? 
Screen time effects and guidelines for children and young people).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9771898/
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/1/e023191.full.pdf?ck_subscriber_id=316746868
https://aifs.gov.au/resources/short-articles/too-much-time-screens
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Référence qui s’inscrit dans une perspective plus jovialiste… 

Odgers, C. L., Jensen, M. R. (2020) 
L'étude souligne que la plupart des recherches menées à ce jour ont été corrélationnelles, se sont concentrées sur les adultes et non sur 
les adolescents, et ont généré un mélange de petites associations positives, négatives et nulles, souvent contradictoires. Les études 
préenregistrées à grande échelle les plus récentes et les plus rigoureuses font état de petites associations entre l'utilisation quotidienne 
des technologies numériques et le bien-être des adolescents qui ne permettent pas de distinguer la cause de l'effet et qui, telles qu'elles 
sont estimées, n'ont probablement pas d'importance clinique ou pratique.

Le principe de précaution en éducation…

Le principe de précaution en éducation est une stratégie de gestion du risque face à des situations d'incertitude scientifique dans le cas de 
nouvelles modes éducatives où des actions préventives sont prises pour contrôler, diminuer ou éviter les risques potentiels concernant le 
développement et l’apprentissage des enfants (en l'absence de données scientifiques). Ce principe doit être invoqué quand il y a 
possibilité de dommages importants, graves ou irréversibles.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8221420/
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La tendance à croire que la nouvelle technologie est LA solution en éducation n’est pas récente

Depuis plus d’un siècle, plusieurs penseurs et réformateurs en éducation ont présumé que les nouvelles technologies du moment 
allaient améliorer l’apprentissage des enfants et/ou leurs aptitudes intellectuelles et/ou sociales, sans parler du fait que l’enseignement 
devait devenir beaucoup plus efficace… 

Le film muet (et éventuellement parlant)
Au début du XXe siècle, le film muet devait, entre autres, révolutionner l’éducation en remplaçant à brève échéance les manuels, les 
livres et même, en partie, les enseignants. D’ailleurs en 1913, Thomas A. Edison déclara avec aplomb que «  (…) les livres seront 
bientôt obsolètes dans les écoles publiques. Les élèves seront instruits par l’œil [films muets]. Il est possible d'enseigner toutes les 
branches du savoir humain avec le cinéma. D'ici dix ans, notre système scolaire sera complètement modifié (… ) » (Smith, 1913)

La radio
Dès 1920, aux États-Unis et au Canada, l’écoute d’émissions de radio était planifiée en classe hebdomadairement et quotidiennement 
(Boily, 2004) dans les écoles avant-gardistes. En Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada, à partir des années 1930, des stations 
de radio furent créées exclusivement pour les écoles. L’écoute régulière de la radio en classe devait, entre autres, élargir les 
connaissances des élèves, stimuler leurs intérêts, améliorer leurs habiletés à écouter, les motiver, etc.

La télévision
En Occident, au milieu des années 1960, la télévision commença à occuper une place dans les activités de la classe. Télé-Québec 
(Radio-Québec) fut d’ailleurs à l’origine une entreprise publique consacrée à l’apprentissage scolaire, du préscolaire à l’université  
par l’entremise d’émissions télévisuelles. Le visionnement d’émissions télévisuelles quotidiennement ou hebdomadairement devait, 
entre autres, fournir de nouvelles connaissances aux élèves, stimuler leur motivation, etc.
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Objectifs : 1) Saisir ce qu’est véritablement l’acte lire ; 2) Développer l’habileté à raisonner en lisant (déduire/élaborer, 
identifier des conséquences, poser des jugements, faites des liens entre les informations, réagir émotivement — en 
identifiant la source —, etc.) ; 3) Préparer l’activité à venir la « Lecture raisonnée »

Préalable : Aucun

Degrés scolaires : de la garderie à l’université

Niveau de difficulté des textes : facile et moyen à difficile, plus long que court 

Fréquence et durée (du préscolaire à la 6e année) : 1 fois/jour/4-5 fois/semaine (introduction et avant Lecture raisonnée)/
1-3 fois/semaine et abandon 1 à 3 mois avant la fin d’année (et après l’introduction Lecture raisonnée) ; 5 à 25 minutes ; 
toute l’année

Points de référence nécessaire : Marqueurs de relation, Marqueurs possibilité

Erreurs habituelles : 1) questionner les élèves pour susciter les déductions ; 2) ne pas expliciter les attentes de 
l’autoraisonnement ; 3) faire trop de déductions ; 4) ne pas corriger les déductions non pertinentes (laisser passer des 
déductions étriquées…) ; 5) ne pas entraîner à faire des déductions justifiable (et justifiées) ; 6) faire et encourager la 
production de justifications trop longues ; 7) ne pas donner rapidement la responsabilité aux élèves de faire les déductions ; 
8) donner toute la responsabilité aux élèves de faire les déductions ; 9) ne pas revenir sur les déductions lorsque nécessaire 
(afin de débusquer une déduction contredite par le texte) ; 10 ) ne pas expliciter la fonction de l’activité…

Origines et références 

Cette activité s’appuie sur les travaux de plusieurs chercheurs, en prolongeant leurs perspectives et en introduisant 
l’autoraisonnement (Collins, 1991 ; Duffy et al., 1987 ; Kincade et Beach, 1996 ; Klingner et Vaugh, 1996 ; Lysynchuk et 
al., 1990  ; Oakhill, Cain et Elbro  2015  ; Palincsar et Brown, 1984  ; Pressley, 2000  ; Pressley et Gaskins, 2006). Je 
considère que les travaux de Pressley et de Palincsar tracent la voie aux activités d’autoraisonnement en lisant.

Lecture déductions (tirées de Boyer, 2002-2021)
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Ce que les facultés d’éducation, le ministère de l’Éducation du Québec, les conseillères pédagogiques des 
centres de services et les maisons d’éditions scolaire n’ont pas encore découvert ou compris : les enfants 

peuvent comprendre des textes plus complexes que ce qu’ils sont capables de lire d’une manière autonome…

Conséquemment, il faut deux types de textes pour enseigner la lecture (mécanique et raisonnement/
compréhension)…

1re année 
Unité 15 

1. Lulu a sali sa jupe. 
2. Papa a bu.  
3. Léo a une moto. 
4. La rame est sur la table. 
5. Lili a vu le chat. 
6. La dame a un vélo. 
7. Le bébé est sur le sofa. 
8. Téo va rire.  
9. Le tutu est déchiré.

Types de textes pour enseigner la lecture…

Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Pratique
Le Mille-phrases

Série Classe — 1re année 
1. Le bébé a bu. 

2. Ali va lire.

3. Lori lave le vélo de sa mère.

4. Miro a bavé sur le sofa.

5. Léo a vu une souris. 

6. Téo a sali le tutu de Lara.

7. La moto de mon père est dans la mare. 
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Lecture déductions
Cadre et procédure

Étape 1 
(Introduction)

1. La titulaire explicite la fonction de l’activité. Ensuite, elle fait le modelage 
de déductions en lisant, en utilisant un marqueur de relation et, au besoin, 
un marqueur de possibilité.

2. La titulaire invite éventuellement les élèves à partager leurs déductions 
(en levant la main : 3 secondes…) en utilisant un marqueur de relation 
(ex. : donc, par conséquent, parce que, etc.) et, au besoin, de possibilité 
(possiblement, peut-être probablement, environ, etc.).

Étape 2
(Vers la pratique autonome)

1. Le titulaire choisit un élève-lecteur qui lit lentement (± 1 à 5 minutes) et 
partage ses déductions pendant la lecture d’un segment approprié en 
utilisant un marqueur de relation et de possibilité si nécessaire — le 
niveau de justification doit augmenter avec la pratique (avec l’appui du 
titulaire et le développement du jugement des élèves).

2. La titulaire fait, à l’occasion, des déductions et donne la parole aux autres 
élèves (autre que celui qui lit ; en levant la main : 3 secondes…) afin 
qu’ils fassent des déductions.

3. Les élèves lisent silencieusement un texte et prennent note de l’endroit où 
ils ont fait leurs déductions en écrivant le marqueur de relation au-dessus 
du dernier mot lu avant de faire la déduction. Retour avec la titulaire sur 
les déductions faites et rétroaction… 

Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si,  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Marqueurs de 
relation 

parce que 
donc 
alors 

si  
mais 

comme 
car 

puisque 
ainsi 

tandis que 
c’est pourquoi 

par conséquent  
étant donné que 

...

Marqueurs de 
possibilité 
peut-être 
à peu près 

environ 
presque 

possiblement (possible) 
probablement 

(probable) 
approximativement 

(approximatif)  
quasiment (quasi)  

vraisemblablement 
(vraisemblable) 

sans doute 
au moins 
au plus 

…
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Objectifs : 1) Développer l’habileté à survoler un texte (≠ lire) pour trouver un mot précis ou quelque chose en lien 
avec… ; 2) Apprendre à se retrouver si l’on se perd dans une lecture ; 3) Apprendre à chercher une information dans un 
texte ; 4) Préparer l’introduction des activités suivantes : Lecture perdue les yeux ouverts/fermés + toutes les activités de 
lecture collective, Je cherche, Validations d’énoncés, Niveaux de compréhension, Bim-bim et l’analyse de consignes…

Préalable : Lire à 8-10 mots/minute et plus en débit-exact

Degrés scolaires : de la 1re année (préscolaire) à 6e année

Niveau de difficulté des textes : facile à difficile, plus long que court 

Fréquence et durée (de la 1re année à la 6e année) : 1 fois/jour/4-5 fois/semaine/estompage rapide ; 5 minutes ; 5 - 20 jours

Points de référence nécessaire : aucun

Erreurs habituelles : 1) les élèves lisent et ne font pas de survol ; 2) impose un rythme trop lent de survol ; 2) sur-investit le 
Survol 1 et tarde à introduire Survol 2 ; 3) introduit tardivement la Lecture perdue ; 4) ne passe pas au Survol 1/2 ; 5) 
applique d’une manière rigide le Survol 2 ; 6) n’explicite pas la fonction de l’activité…

Origines et références 

Ces activités découlent d’abord de l’analyse de la tâche de l’habileté à se retrouver dans un texte lorsqu’on a perdu le fil… 

L’analyse de la tâche de l’habileté à comprendre une question ou une consigne ainsi qu’à chercher une information dans un 
texte introduit le Survol 2 (et éventuellement, le Survol 3.1 et 3.2 dans le Je cherche, les Validations d’énoncés, les Niveaux 
de compréhension, etc.). Certains aspects des travaux de Pressley (2000) et Pressley et Gaskins (2006) ont influencé le 
développement de ces activités. La mesure des habiletés des élèves entre 2002 et 2010, par exemple à se retrouver dans un 
texte dont on a perdu le fil, avant et après l’usage de ces activités, a été comparée à des groupes contrôles où ses activités 
sont absentes en a confirmé la pertinence. Pour le Survol 2 ainsi que le Survol 3.1 et 3.2, les effets de ces activités se 
confondent avec la mesure de rendement sur les tests de raisonnement et compréhension et ils n’ont pas été isolés.

Survol 1 et Survol 2 (tirées de Boyer, 2002-2021)
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Aurèle 
Aurèle a un an et demi. Il vit seul avec son père depuis toujours. Son père et lui habitent 
sous le gros chêne derrière la maison abandonnée près de l’école. Aurèle et son père habitent 
dans un tout petit logement, au bout d’une très longue galerie souterraine.

J’ai deux cent cinq ans et parfois je m’occupe d’Aurèle pendant que son père fait le lavage et 
le ménage du logement. J’aime bien m’occuper d’Aurèle. Lorsque je m’occupe d’Aurèle, je joue 
beaucoup avec lui. Je joue avec lui, même s’il ne sait pas encore vraiment jouer. Il ne sait pas 
attraper un ballon et il ne sait pas plus le lancer. Il est encore moins habile avec une balle. Il 
ne peut pas faire de la bicyclette et il ne sait pas faire du patin à roues alignées. Il n’est pas 
encore très bon dans les sports.

Lorsque je joue avec Aurèle, je lui fais faire des pirouettes, je chante des chansons drôles 
ou je lui montre des images d’êtres humains. Les images d’êtres humains le font toujours 
beaucoup rire… jaune. Il rit jaune parce que les êtres humains, petits et grands, sont 
tellement bizarres et, il faut le dire, tellement laids, surtout lorsqu’on est près d’eux.

Avez-vous déjà vu un être humain de près ? De près, cela surprend toujours un peu et cela 
peut même donner des cauchemars à ceux qui ne sont pas habitués d’en voir. C’est vrai, il 
faut bien le dire, que nous, les gnomes, nous sommes assez beaux comparativement aux 
humains. (…) 

Série Passifafaqueça — 3e année — Mars 2016. ISBN 978-2-923805-44-3 
© Éditions de l’Apprentissage. Ne pas reproduire sans autorisation.
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Survol 1 et 2 et la passe du petit cochon qui tousse…
Cadre et procédure

Survol 1 — Mot-cible

1. Suite à la lecture d’un texte, la titulaire explicite la fonction de l’activité. Elle modèle ensuite l’habileté à faire du survol à partir d’un mot-
cible en oralisant la procédure (où ?, chercher systématiquement et rapidement en survol = ce n’est pas réellement lire — en répétant le 
mot-cible, en accrochant à des lettres et/ou des syllabes/fragments de mot, suivi le cas échéant, de la lecture du mot pour valider).

2. Dans un deuxième temps, la titulaire demande aux élèves de survoler le texte pour chercher rapidement un mot en reprenant la procédure 
(où ?, chercher systématiquement et rapidement — ≠ lire — en répétant le mot-cible et en accrochant à des lettres et/ou des syllabes/
fragments de mots/mots, suivi le cas échéant, de la lecture du mot pour valider). La titulaire limite le temps de recherche pour inciter au 
survol, elle donne promptement un autre mot et donne le support nécessaire aux plus faibles et ne revient pas sur le mot-cible.

3. Rependre avec un texte qui n’a pas encore été lu (le « Où ? » ne s’applique plus) afin de pouvoir introduire la Lecture perdue les yeux 
ouverts/fermés.

Survol 2 — Mot-concept (quelque chose en lien avec…)

1. Suite à la lecture d’un texte, la titulaire explicite la fonction de l’activité. Elle modèle ensuite l’habileté à faire du survol à partir de 
quelque chose en lien avec… [mot(s) — concept(s)] en oralisant la procédure (où ?, chercher systématiquement et rapidement quelque 
chose en lien avec — ≠ lire — avec le mot-concept en tête, en accrochant à des lettres et/ou des syllabes/fragments/mots, quelque chose 
en lien avec…, suivi, le cas échéant, de la lecture du mot pour valider).

2. Dans un deuxième temps,, la titulaire demande aux élèves de survoler le texte pour chercher rapidement quelque chose en lien avec… en 
reprenant la procédure (où ?, chercher systématiquement et rapidement quelque chose en lien avec — ≠ lire — avec le mot-concept en 
tête, en accrochant à des lettres et/ou des syllabes/fragments/mots, quelque chose en lien avec…, suivi, le cas échéant, de la lecture du 
mot pour valider La titulaire limite le temps de recherche, donne le support nécessaire aux plus faibles, et avant de donner un autre 
quelque chose en lien avec…, elle revient systématiquement sur les quelques choses en lien avec… des élèves en les invitant à se 
justifier, à expliciter le lien…

Survol 1 et Survol 2 — La passe du petit cochon qui tousse…

Suite à la lecture d’un texte, la titulaire explicite la fonction de l’activité. Elle donne ensuite un mot sans mentionner si les élèves doivent 
le chercher en Survol 1 ou Survol 2. Retour systématique sur les Survols 2 que les élèves ont perçus… ; estompage de l’activité aux profits 
des autres activités de recherche d’informations dans un texte.
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Objectif : Apprendre à se retrouver lorsqu’on se perd dans une lecture 

Préalables : Lire à 10 mots/minute ou plus en débit-exact ; Survol 1

Degrés scolaires : de la 1re année (préscolaire) à 6e année

Niveau de difficulté des textes : facile à difficile, plus long que court 

Fréquence et durée (de la 1re année à la 6e année) : 1 fois/séance/4-5 fois/semaine/estompage rapide ; 5 minutes ; 10 - 
20 jours

Points de référence nécessaire : aucun

Erreurs habituelles : 1) adopte un rythme de lecture trop rapide ; 2) changent de mot trop fréquemment pendant le 
survol ; 3) ne changent pas de mots pendant le survol ; 4) sous-investit l’activité ; 5) sur-investit l’activité ; 6) ne pas 
expliciter la fonction de l’activité…

Origines et références 
Ces activités découlent d’abord de l’analyse de la tâche de l’habileté à se retrouver dans un texte dont on a perdu le fil. 
Certains aspects des travaux de Pressley (2000) ainsi que Pressley et Gaskins (2006) ont influencé le développement de 
ces activités. La mesure des habiletés des élèves entre 2002 et 2010, à se retrouver dans un texte dont on a perdu le fil, 
avant et après l’usage de ces activités, comparée à des groupes contrôles où ses activités sont absentes en a confirmé la 
pertinence. 

Lecture perdue les yeux fermés/ouverts (tirées de Boyer, 2002-2021)
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La blatte

La blatte, qu’on appelle aussi cafard ou coquerelle, se retrouve sur presque tous les continents : en Europe, en Amérique 
du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie et en Asie. Le seul continent où la blatte ne se retrouve pas à l’état 
naturel est en Antarctique. La blatte existerait depuis quatre cents millions d’années et on dénombre près de quatre mille 
espèces de par le monde. 

La blatte peut mesurer d’un à cinq centimètres de long. Comme tous les insectes, son corps est divisé en trois parties et 
comprend six pattes. Malgré le fait qu’elle a deux paires d’ailes, elle se déplace généralement en marchant et, encore 
plus souvent, en courant. La couleur de la blatte varie de jaune pâle à jaune moutarde en passant par la couleur ocre et 
brun foncé. 

La blatte préfère les endroits chauds, humides et sombres. C’est pourquoi on ne la voit habituellement pas le jour, à 
moins que l’endroit en soit infesté. La blatte fuit la lumière du jour, préférant évidemment la nuit.

L’espèce que l’on retrouve parfois dans les appartements et les maisons est une espèce grégaire, c’est-à-dire qu’elle vit 
en groupe. La grosseur des groupes varie de quelques centaines à plusieurs milliers. Par conséquent, lorsque vous 
apercevez une blatte dans un appartement ou une maison, vous pouvez être quasi assurés qu’elle n’est pas toute seule…

La blatte s’alimente principalement de matière végétale sèche ou en décomposition. Elle peut cependant se nourrir d’à 
peu près n’importe quoi puisqu’elle est omnivore. Fait intéressant, la blatte mange des feuilles de papier et elle est attirée 
par toute nourriture sucrée. 

La femelle peut pondre jusqu’à huit poches. Chaque poche peut contenir jusqu’à quarante œufs, ce qui signifie que la 
femelle peut pondre jusqu’à trois cent vingt œufs. Les œufs se transforment éventuellement en larves qui ressembleront 
à des blattes adultes, mais en plus petites. Les larves deviennent adultes après une centaine de jours.

Il y a plusieurs autres faits particuliers et intéressants concernant la blatte. Par exemple, la blatte peut vivre de sept à neuf 
jours sans sa tête… La blatte peut jeûner et se priver de boire pendant un mois. Et finalement, la blatte peut rester sous 
l’eau sans respirer pendant quarante-cinq minutes. 

Série Passifafa — 5e année — Mars 2016. ISBN 978-2-923805-46-7  
© Éditions de l’Apprentissage. Ne pas reproduire sans autorisation.
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Lecture perdue les yeux ouverts/les yeux fermés
Cadre et procédure

1. À partir d’un nouveau texte, la titulaire explicite la fonction de l’activité. Elle explique ensuite aux élèves la 
procédure pour se retrouver dans une lecture collective (attraper un mot pertinent de la lecture de la titulaire et le 
chercher en survol 1 ; quand on a l’impression d’être près, on peut choisir un autre mot survol et lorsqu’on a trouvé 
l’endroit, on poussait la lecture avec la titulaire…) ; la titulaire commence l’activité en lisant sous le débit-exact du 
groupe (ou au niveau ce débit-exact) n’importe où (milieu d’une phrase, d’un paragraphe, n’importe où) et les 
élèves commencent immédiatement leur survol en suivant la procédure ; après quelques instants et qu’un certain 
nombre d’élèves se soient retrouvés, la titulaire arrête et reprend rapidement sa lecture n’importe où… ; offrir un 
certain support aux élèves les plus faibles… 

2. Adaptation : si les élèves sont très peu habiles, utiliser un texte qui a été lu précédemment, avant de retourner à 
l’exercice avec un texte qui n’a pas été lu ; ne pas employer cette adaptation si non nécessaire.

3. Variante : Lecture perdue les yeux fermés — procédure semblable à la Lecture les yeux ouverts, mais la titulaire lit 
le texte de manière continue et normale avec l’ajout de la consigne « yeux fermés et tête en l’air » où les élèves 
mettent leurs mains sous le bureau, ferment les yeux et basculent la tête au plafond jusqu’au moment où la titulaire 
donnera la consigne de faire leur survol pour la retrouver… ; « yeux fermés et tête en l’air » de 15 à 45 secondes
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 Le cancre
Tiré du recueil « Paroles » (1946)

Jacques Prévert (1819-1883)

Il dit non avec la tête,
Mais il dit oui avec le cœur.
Il dit oui à ceux qui l’aiment.
Il dit non au professeur,
Il est debout,
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout,
Les chiffres et les mots,
Les dates et les noms,
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître,
Sous les huées des enfants prodiges,
Avec les craies de toutes les couleurs,
Sur le tableau noir du malheur,
Il dessine le visage du bonheur.



– Gilles Allain

Extrait du recueil  
L’Art d’être grand-père (1877)

Victor Hugo (1819-1883)

GEORGES ET JEANNE
Moi qu’un petit enfant rend tout à fait stupide, 

J’en ai deux ; George et Jeanne ; et je prends l’un pour guide 
Et l’autre pour lumière, et j’accours à leur voix, 

Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix mois. 
Leurs essais d’exister sont divinement gauches ; 

On croit, dans leur parole où tremblent des ébauches, 
Voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit ; 

Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit, 
Ils arrivent, hélas ! à l’heure où nous fuyons.

(…)
Car les petits enfants étaient hier encore 

Dans le ciel, et savaient ce que la terre ignore. 
Jeanne ! Georges ! voix dont j’ai le cœur saisi ! 
Si les astres chantaient, ils bégaieraient ainsi. 

Leur front tourné vers nous nous éclaire et nous dore. 
Oh ! d’où venez-vous donc, inconnus qu’on adore ? 
Jeanne a l’air étonnée ; Georges a les yeux hardis. 

Ils trébuchent, encore ivres du paradis.



– Gilles Allain

L’enseignante Agnès Lasalle assassinée le 23 février 2023 par un élève de 16 ans. Elle avait 52 ans et était une enseignante 
d’espagnol au lycée de Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz (France). Son copain danse seul… Beau et triste… 

Chanteur : Nat King Cole.

https://youtu.be/92pZ5gzNVGk 

https://www.youtube.com/watch?v=92pZ5gzNVGk
https://youtu.be/92pZ5gzNVGk
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Avec la motivation, tout se fait dans le plaisir et l’exaltation… Observez les tout-petits dans le plaisir 
naturel immense d’apprendre… L’allégresse d’apprendre, quelle beauté ! 

C’est l’école qui gâche tout !  

Vraiment ? Euh… 
Voici Isaac et Trevor dans les joies de l’apprentissage de se lever la tête et de se retourner sur le dos, lors de leur 

« temps sur le ventre », activité quotidienne fortement recommandée dans les premiers mois d’existence des nouveaux 
petits humains… Notez l’exaltation dans l’apprentissage, le plaisir évident de l’effort…

https://www.youtube.com/watch?v=h4phOcF4dnc
https://www.youtube.com/watch?v=OKqj3SP5O-Q
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