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Français 

À l'école maternelle, les élèves ont développé des compétences dans l'usage du langage oral et appris à 
parler ensemble, entendu des textes et appris à les comprendre, découvert la fonction de l'écrit et com-
mencé à en produire. Ils ont acquis des repères dans le domaine du vocabulaire, de la conscience phono-
logique, du principe alphabétique, des gestes de l'écriture. Au cycle 2, la langue française constitue l'ob-
jet d'apprentissage central. L'enseignement du français « consolide les compétences des élèves pour 
communiquer et vivre en société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la construc-
tion de soi ; il facilite l'entrée dans tous les enseignements et leurs langages » (programme de cycle 2, 
2015). Les ressources proposent quatre entrées : langage oral, lecture et compréhension de l'écrit, écri-
ture et étude de la langue. 
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Le langage oral  

Comme à l'école maternelle, l'oral au cycle 2 est travaillé dans une grande variété de situations scolaires. 
Il fait aussi l'objet de séances d'enseignement spécifiques. Une première maitrise du langage oral per-
met aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter en cherchant à com-
prendre les apports des pairs, les messages ou les textes entendus, de réagir en formulant un point de 
vue ou une proposition (programme de cycle 2, 2015). Les ressources, élaborées par des groupes d'ex-
perts en partenariat avec l'inspection générale de l'éducation nationale, abordent divers champs de 
l'oral en classe : l'oral comme moyen d'expression et de communication, l'oral pour apprendre, l'oral à 
apprendre, l'évaluation. Des conseils sont également proposés aux enseignants : gestes professionnels, 
aménagement de la classe, modalités de questionnement et d'étayage. 

L'enseignement de l'oral au cycle 2 

Les ressources présentent, à partir d'extraits de conférences, les enjeux sociaux, scolaires et institution-
nels de l'enseignement de l'oral puis abordent les obstacles rencontrés dans le cadre de cet enseigne-
ment. Dans un second temps, elles proposent des outils et des pistes de réflexion pour organiser l'ensei-
gnement de l'oral dans une classe de cycle 2. 

Les enjeux de l'enseignement de l'oral 

 Les enjeux de l'enseignement de l'oral 

Organiser l'enseignement de l'oral 

 Les trois entrées didactiques 

 Les gestes professionnels : trois niveaux ("macro", "méso" et "micro") 

 Une démarche d'enseignement 

 Un affichage destiné aux élèves 

L'oral comme moyen d'expression et de communication 

 Ressources à venir 

L'oral pour apprendre 

Les ressources d'accompagnement qui suivent proposent des outils pour aider les enseignants à mettre en œuvre une pédago-

gie de l'oral dans l'ensemble des enseignements du cycle 2. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

et le nouveau programme de cycle 2 réaffirment en effet que tous les enseignements s'appuient sur, et développent, des com-

pétences d'expression, de communication et d'élaboration de la pensée à l'oral. De nouvelles mises en ligne proposeront des 

exemples de démarche dans différents enseignements (EPS, Questionner le monde ...). 

Les conduites discursives dans les enseignements 

 Le langage à l'école élémentaire : l'approche discursive 

 Tableau vierge pour une programmation des activités au regard des conduites 
discursives 

L'oral à apprendre : des premiers essais à l'oral "formalisé" 

Le programme de français de cycle 2 comprend le langage oral comme objet d'enseignement. Comme à 
l'école maternelle, l'oral fait l'objet de séances d'enseignement spécifiques. « Développer la maitrise de 
l'oral suppose d'accepter essais et erreurs dans le cadre d'une approche organisée qui permette d'ap-
prendre à produire des discours variés, adaptés et compréhensibles permettant à chacun de conquérir 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/5/RA16_C2_FRA_1_enjeux_enseignement_oral_594965.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/6/RA16_C2_FRA_1_entrees_didactiques_594966.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/7/RA16_C2_FRA_1_gestes_pro_594967.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/4/RA16_C2_FRA_1_demarche_ens_oral_594964.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/8/RA16_C2_FRA_1_support_exploitation_594968.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/18/6/RA16_C2_FRA_1_langage_ecole_elementaire_618186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-tableauvierge_617208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-tableauvierge_617208.pdf
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un langage plus élaboré » (programme de cycle 2, 2015). C'est dans cette perspective que sont propo-
sées les ressources qui suivent. 

Le récit 

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 

L'exposé 

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 

Le débat délibératif ou interprétatif 

 Fiche de préparation pour le débat en classe 

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 

La mise en voix de textes 

 La lecture à haute voix au cycle 2 

 La lecture à haute voix au cycle 2 : pistes pour l'évaluation 

L'évaluation 

 Ressources à venir 

Les gestes professionnels à privilégier 

 Ressources à venir 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/7/EV16_C2_FRA_langage-oral-expose-animaux_618057.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/06/1/RA16_C2_FRA_langage-oral-fiche-prepa_618061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/9/RA16_C2_FRA_langage-oral-debat_618059.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
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Lecture et compréhension de l'écrit  

Lecture et écriture sont deux activités intimement liées. Leur acquisition s'effectue tout au long de la 
scolarité, en interaction avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période dé-
terminante. Au terme des trois années du cycle, les élèves doivent avoir acquis une première autonomie 
dans la lecture de textes variés, adaptés à leur âge. La pratique de ces textes les conduit à élargir le 
champ de leurs connaissances, à accroitre les références et les modèles pour écrire, à multiplier les ob-
jets de curiosité ou d'intérêt, à affiner leur pensée (Programme de cycle 2, 2015). 

Lecture et compréhension de l'écrit au cycle 2 

Le cycle 2 constitue une période déterminante dans l'acquisition de la lecture et de l'écriture, activités 
intimement liées dont une pratique bien articulée renforce l'efficacité. L'enjeu de l'intégration du CE2 au 
cycle 2 est majeur. Il doit favoriser l'automatisation des compétences de base en lecture et écriture pour 
tous les élèves. 

Les ressources proposent, dans un premier temps, une lecture heuristique du programme en lecture et 
compréhension de l'écrit ainsi que des planches sur les objectifs de l'apprentissage de la lecture et de la 
compréhension, les liens entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le pro-
gramme de français et l'enseignement moral et civique, les compétences et procédures, les tâches et ac-
tivités pour identifier les mots et pour comprendre et interpréter les textes. 

 Pour une lecture heuristique du programme en lecture et compréhension de 
l'écrit 

 Planche 1. Les objectifs de l'apprentissage de la lecture et de la compréhension 
de l'écrit 

 Planche 2. Affiner sa pensée : les liens entre le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, le programme de français et l'enseignement moral 
et civique 

 Planche 3. Compétences et procédures 

 Planche 4. Tâches et activités à développer pour identifier les mots en articulant 
production et réception 

 Planche 5. Tâches et activités pour comprendre et interpréter les textes en articu-
lant production et réception 

Identifier les mots au cycle 2 

L'automatisation de la capacité à identifier les mots est une des compétences clés de l'apprentissage de 
la lecture dans la mesure où elle engage l'accès à la fluidité de décodage, donc la lecture. En début d'ap-
prentissage, les apprentis lecteurs ne parviennent pas à développer en même temps le décodage du 
texte et la compréhension. Le décodage doit être fluide pour que la compréhension puisse se construire 
simultanément au décodage. Elle s'installe avec la découverte du principe alphabétique et trouve des 
prolongements dans la construction du principe orthographique. 

 Identifier les mots : les compétences à construire 

Mettre en œuvre des activités dans la classe 

Ces ressources explicitent les compétences à construire, les difficultés potentielles, puis proposent 
quelques pistes de travail envisageables. La présentation en fiche, qui vise à faciliter la lecture, ne doit 
pas masquer le fait que les compétences ne se construisent pas séparément. 

 Développer la conscience phonémique 

 Développer la combinatoire 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/53/9/00-RA16_C2_FRA_2_lecture_heuristique_642539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/53/9/00-RA16_C2_FRA_2_lecture_heuristique_642539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/2/01-RA16_C2_FRA_2_planche_1_objectifs_apprentissage_637862.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/2/01-RA16_C2_FRA_2_planche_1_objectifs_apprentissage_637862.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/4/02-RA16_C2_FRA_2_planche_2_affiner_sa_pensee_637864.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/4/02-RA16_C2_FRA_2_planche_2_affiner_sa_pensee_637864.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/4/02-RA16_C2_FRA_2_planche_2_affiner_sa_pensee_637864.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/8/03-RA16_C2_FRA_2_planche_3_competences_et_procedures_637868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/0/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/0/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots_V2_695620.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/2/RA16_C2_FRA_dev_consc_phonemique_695612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/0/RA16_C2_FRA_dev_combinatoire_695610.pdf
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 Développer des habiletés fines pour automatiser 

 Construire les régularités et les irrégularités - Automatiser le décodage 

Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du 

cycle 

Il est nécessaire d'automatiser les habiletés pour acquérir une fluidité durable. À cet égard, le pro-
gramme évoque la « mémorisation des composantes du code ». La mémorisation implique ici l'idée 
d'automatisation. Les diaporamas proposés présentent des supports possibles et modifiables pour 
mettre en œuvre des activités visant à automatiser le décodage, c'est-à-dire à « accélérer les processus 
d'association de graphèmes en syllabes, de décomposition et recomposition de mots. » 

 Présentation des diaporamas - Exemples d'activités pour automatiser le décodage 

 Diaporama 1 : lire vite - « Le bon compte » 

 Diaporama 2 : lire vite - « Le bon compte » 

 Diaporama 3 : mémoriser les composantes du code - « Mot à mot » 

 Diaporama 4 : lire vite, associer image et mot - « Le mot en double » 

 Diaporama 5 : associer mot et image - « Le mot manquant » 

 Diaporama 6 : associer mot et image - « La bonne paire mot-image » 

 Diaporama 7 : associer mot et image - « Le bon mot » 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/8/RA16_C2_FRA_dev_habilete_auto_695618.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/60/8/RA16_C2_FRA_construire_regularite_irregularite_695608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/22/8/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_696228.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/0/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_2_696230.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/6/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/8/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/4/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/24/0/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/2/RA16_C2_FRA_le_bon_mot_696232.pptx
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Écriture  

En relation avec toutes les autres composantes de l'enseignement de français et en particulier avec la 
lecture, les élèves acquièrent peu à peu les moyens d'une écriture relativement aisée. Ayant commencé 
d'apprendre à écrire à l'école maternelle, ils complètent l'apprentissage du geste graphomoteur et per-
fectionnent leurs acquis, automatisant progressivement le tracé normé des lettres. Ils apprennent à co-
pier ou transcrire sans erreur, depuis des supports variés. Les élèves sont par ailleurs confrontés à des 
tâches de production d'écrits. (Programme de cycle 2, BOEN spécial du 26 novembre 2015). 

L'écriture au cycle 2 

La nouvelle organisation du cycle des apprentissages fondamentaux accorde aux élèves le temps d'ac-
quérir à leur rythme les compétences de base attendues à la fin du CE2, avec tout l'accompagnement, 
toute la bienveillance, mais aussi toute l'exigence indispensable à l'élaboration de leurs savoirs. La cons-
truction du sens et l'automatisation constituent deux dimensions nécessaires à la maîtrise de la langue. 
L'apprentissage de la compréhension de l'écrit se construit simultanément au travers des activités de 
lecture et d'écriture, dans un esprit de cohérence et de complémentarité. Les activités de lecture-
écriture sont à privilégier dans tous les enseignements, parti pris facilité par la polyvalence des profes-
seurs. 

Les allers et retours entre compréhension et production orales d'une part, compréhension et production 
écrites d'autre part, contribuent progressivement à l'accès à l'écrit structuré, pour traduire sa pensée 
tout en respectant les contraintes liées à la forme. 

 
Parallèlement au perfectionnement du geste graphique et à l'apprentissage de la copie, les élèves sont 
confrontés à la production d'écrits de formes et de genres divers, en appui sur les textes lus, étudiés. Ils 
s'approprient ainsi des stéréotypes à respecter ou détourner, dans un souci de communication. 

La pratique de la relecture pour améliorer son texte s'articule avec les activités de lecture et les activités 
dédiées au sein de la classe, conduites avec bienveillance par le professeur qui encourage la collabora-
tion entre pairs. 

 L'écriture au cycle 2 

Le geste d'écriture et la copie 

Faire acquérir aux élèves une écriture cursive fluide, claire, lisible, bien disposée dans la page et dans le 
lignage, autorisant directement l'accès à la fonction sémantique de l'écriture est un des objectifs de 
l'école. La maîtrise du geste d'écriture est un apprentissage progressif qui commence à l'école mater-
nelle et se poursuit au cycle 2. Proposé en grande section de maternelle, lorsque les élèves ont acquis 
une maturité motrice et perceptive suffisante, cet apprentissage va être enseigné de manière systéma-
tique au CP. 

 L'apprentissage de l'écriture au cycle 2 : introduction 

 Les préalables à l'apprentissage de l'écriture cursive 

 La mise en œuvre de l'enseignement de l'écriture cursive 

 Comment conduire une séance d'écriture ? 

 Continuer à être vigilant quant à l'activité graphique au CE1 et au CE2 

 Les apports historiques et culturels 

La production d'écrits 

Au cycle 2, les élèves sont confrontés à des tâches de production d'écrits : production d'une phrase en 
réponse à une question, production d'une question, élaboration d'une portion de texte ou d'un texte en-
tier. Ils apprennent à écrire des textes de genres divers. Les ressources qui suivent proposent des pistes 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/6/1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_635606.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/8/2-RA16_C2_FRA_3_prealable_app_ecriture_635608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/2/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/4/5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/6/6-RA16_C2_FRA_3_apports_historiques_635616.pdf
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de travail dans trois champs différents et complémentaires : les écrits courts, les écrits de travail, les 
écrits longs. 

Les écrits courts 

Un écrit court est une production individuelle d'élève, de 1 à 5 phrase(s), induite par une situation moti-
vante. C'est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même. Un écrit court peut être une partie d'un 
écrit plus long. 

 Les écrits courts : introduction 

 Des situations d'écriture 

 Différents types d'écrits courts 

 Des situations de réécriture 

 Les obstacles possibles 

 Des exemples de travaux d'élèves sur le long terme 

Les écrits de travail 

 Ressources à venir. 

Les écrits longs 

 Ressources à venir. 

L'évaluation 

 Ressources à venir 

Les gestes professionnels à privilégier 

 Ressources à venir 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/0/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/1/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
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Étude de la langue  

Conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation 
nationale, les ressources d'accompagnement qui suivent mettent à la disposition des enseignants des 
éléments de réflexion et des pistes pour la mise en œuvre de l'étude de la langue aux cycles 2 et 3. Elles 
explicitent les principes qui sous-tendent cette étude de la langue, précisent les notions centrales à en-
seigner, proposent des organisations pour enseigner la langue à l'école et au collège et présentent des 
exemples de situations d'apprentissage commentées et analysées. 

Les principes 

L'élève qui arrive au cycle 2 a déjà développé des compétences langagières (parfois en utilisant une 
autre langue que la langue française). L'étude de la langue, tout au long de la scolarité obligatoire, doit 
lui permettre d'approfondir sa réflexion sur le fonctionnement de la langue française et d'acquérir des 
savoirs lexicaux et grammaticaux. Les compétences langagières sollicitées quotidiennement, tant à 
l'écrit qu'à l'oral, s'enrichissent de ce travail réflexif sur la langue. 

Le cycle des apprentissages fondamentaux et le cycle de consolidation proposent une approche progres-
sive de l'étude de la langue en menant en parallèle la compréhension du principe alphabétique en lien 
avec la lecture et l'écriture et l'apprentissage de l'orthographe grammaticale. 

 Les principes  

Organiser l'étude de la langue 

« Le champ du français articule donc des activités de lecture, d'écriture et d'oral, régulières et quantita-
tivement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l'étude de la langue qui 
permettent d'en comprendre le fonctionnement et d'en acquérir les règles » (B.O. spécial du 26 no-
vembre 2015). Pour que les élèves en perçoivent le sens et la cohérence, cette articulation de l'étude de 
la langue avec les différents domaines de l'enseignement du français doit se traduire dans une organisa-
tion qui permette leur mise en relation chaque semaine en élémentaire et sur la durée de la séquence au 
collège. 

On trouvera ci-dessous une réflexion sur le cadre horaire et des propositions d'organisation possible 
pour l'enseignement du français. 

 Organiser l'étude de la langue 

Les notions à enseigner : enjeux, propriétés, progressivité 

La langue doit être considérée comme un système régulier en appui sur des éléments structurés, reliés 
entre eux et hiérarchisés. Il est important de bien distinguer le statut de ces éléments et les fonctions 
syntaxiques qu'ils peuvent assumer au sein des phrases et des textes, c'est-à-dire leurs rôles possibles. 

Cette rubrique permet d'accéder aux notions centrales en spécifiant les attentes institutionnelles, les en-
jeux, les propriétés linguistiques et des appuis pour une progressivité des apprentissages. 

 Les notions à enseigner : enjeux, propriétés, progressivité (suite) 

 Les fonctions syntaxiques de sujet et de prédicat 

 La gestion orthographique du genre au sein du groupe nominal 

 La gestion orthographique du nombre au sein du groupe nominal 

 La gestion orthographique des marques de personne du verbe conjugué au sein 
de la phrase 

Ci-dessous, six vidéos − chacune accompagnée d'un diaporama − sur des notions centrales du pro-
gramme du cycle 3, réalisées pour l'académie de Caen par Laure Himy-Pieri, maitresse de conférences 
(HDR) à l'université de Caen-Normandie. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/1/RA16_C2C3_FRA_4_Notions_636331.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/7/RA16_C3_FRA_4_Sujet-predicat_636337.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/7/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-genre-GN_636327.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
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Phrase et prédication 

La phrase se définit comme un ensemble lié par une relation entre ce dont on parle (le thème), et ce 
qu'on en dit (le prédicat). 

 La vidéo 

 Le diaporama 

La phrase canonique 

Dans la phrase canonique française, la relation prédicative prend la forme syntaxique d'un sujet syn-
taxique relié à un prédicat verbal. La relation entre les éléments repose sur la marque grammaticale 
d'accord entre le sujet et le verbe ; sur le relation à la fois sémantique et syntaxique nécessaire entre le 
verbe et son complément essentiel. 

 La vidéo 

 Le diaporama 

Les fonctions dans la phrase 

Dans la phrase canonique, le verbe est le noyau de la relation prédicative : il est le point de départ des 
constructions obligatoires (et donc des compléments essentiels). Mais des éléments facultatifs, indé-
pendants du verbe, peuvent aussi venir développer la phrase. Il importe de comprendre que les groupes 
constituant la phrase peuvent avoir des points de rattachement variables : le nom (il s'agira des expan-
sions du nom), le verbe (il s'agira des compléments de verbe, obligatoires), la phrase (ils s'agira des 
compléments de phrase, facultatifs). 

 La vidéo 

 Le diaporama 

Prévoir les compléments du noyau verbal 

Tout verbe appelle des éléments indispensables à la réalisation de sa construction et de son sens : il 
s'agit, à gauche, du sujet ; à droite, de la complémentation appelée obligatoirement par le verbe. 

 La vidéo 

 Le diaporama 

Prévoir les compléments du noyau nominal 

Le nom actualisé par le déterminant renvoie à un élément du monde. Les expansions du nom viennent 
modifier la façon dont le nom renvoie à son référent dans le monde. 

 La vidéo 

 Le diaporama 

La phrase et ses compléments 

Certains constituants de la phrase ne se rattachent ni au nom, ni au verbe (on peut aisément les en sépa-
rer, ou les supprimer). Ce sont des compléments de phrase. 

 La vidéo 

 Le diaporama 

Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit 

À travers le temps et les différentes cultures, deux grands principes ont émergé pour permettre aux 
hommes d'écrire : le principe sémiographique, qui régit les premières écritures (l'écrit utilise des signes 

https://www.youtube.com/watch?v=BSqJgrxnRDg&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/47/3/Phrase_et_predication_C3_695473.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xY9TlJrqBVI&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/45/9/La_phrase_canonique_C3_695459.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KAcMUwqxLhs&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/47/1/Les_fonctions_de_la_phrase_C3_695471.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3SyJ0AACtnM&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/47/8/Prevoir_complements_noyau_verbal_C3_695478.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YU1_BRzamo8&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/47/6/Prevoir_complements_noyau_nominal_C3_695476.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=73646FH-OPc&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/46/7/La_phrase_et_ses_complements_C3_695467.pdf


EDUSCOL    / Ressources pédagogiques d’accompagnement du programme 2015  / CYCLE 2                              14/37 

pour coder du sens), et le principe phonographique, apparu postérieurement (l'écrit utilise des signes 
pour coder du son). 

La ressource qui suit présente quelques propositions pour permettre aux élèves de comprendre l'articu-
lation entre le principe phonographique et le principe sémiographique. 

 Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit 

Les principes de fonctionnement de l'orthographe 

 (Ressources à venir) 

Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots 

Les ressources qui suivent n'ont pas été élaborées dans le cadre de l'accompagnement des nouveaux 
programmes de 2016 ; elles sont plus anciennes, mais peuvent néanmoins encore constituer des points 
d'appui utiles pour les enseignants. 

 Enseigner le vocabulaire 

 Recherche sur le vocabulaire et son enseignement  à l'école 

 Liste de fréquence lexicale 

Des exemples d'activités en étude de la langue 

Cette rubrique propose des exemples d'activités pédagogiques pour chercher, manipuler, comparer, 
trier à partir de corpus construits par des enseignants, mais également des activités d'entrainement 
pour réinvestir les règles de fonctionnement construites au préalable. Ces exemples ne sont pas exhaus-
tifs et pourront être enrichis d'autres propositions. Leur objectif est de faire réfléchir les élèves sur la 
langue. 

Pour les activités de recherche, le but est bien d'élaborer progressivement, en appui sur des régularités 
observées, des règles de fonctionnement de la langue. Ces activités spécifiques sont déclinables de la fin 
du cycle 2 au cycle 4 en fonction des notions travaillées et des propriétés qui servent d'appui au travail 
de comparaison et de classement. 

On trouvera ci-dessous des séances de recherche commentées, des protocoles spécifiques particuliers, 
des règles de fonctionnement construites à partir de ces activités de manipulation et de comparaison. La 
première séance a été réalisée dans une classe de CE2, la seconde dans une classe de 6e, mais le principe 
des activités présentées ci-dessous (de classement ou à partir d'un corpus) est transposable à tous les 
niveaux de l'école et du collège en fonction des notions travaillées et des propriétés mises en avant. 

Une séance de classement de groupes nominaux  

 Présentation commentée d'une séance et analyse des réponses des élèves 

 Texte de la présentation commentée 

 Diaporama support de la présentation commentée  

 Fiche de préparation de la séance 

Une séance d'identification des verbes conjugués dans des phrases simples ou 

complexes à partir d'un corpus spécifiquement constitué 

 Présentation de l'activité 

 La séance, première partie : restitution des procédures précédemment mises en 
place 

 La séance, deuxième partie : les verbes pronominaux 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/4/RA16_C2C3_FRA_4_Relation-oral-ecrit_636314.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
http://eduscol.education.fr/cid58555/recherches-sur-le-vocabulaire-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/9/RA16_C2C3_FRA_4_Texte-film-Classement-GN-presentation-analyse_636339.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/34/1/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Activite_de_classement_GN_CE2_def_636341.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/5/RA16_C2C3_FRA_4_Fiche-seance-classement-GN_636325.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/9/RA16_C2C3_FRA_4_Presentation-seance-identification-verbes-conjugues_636319.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule2.mp4
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 La séance, troisième partie : les verbes conjugués précédés d'un pronom com-
plément de verbe antéposé 

 La séance, quatrième partie : les verbes conjugués "en deux morceaux" 

 La séance, cinquième partie : les formes verbales en "ant" 

 L'entretien avec l'enseignante : analyse de la séance (première partie) 

 L'entretien avec l'enseignante : analyse de la séance (deuxième partie) 

 L'entretien avec l'enseignante : la constitution d'un corpus 

 L'entretien avec l'enseignante : des choix pédagogiques raisonnés 

Un protocole particulier pour réaliser des dictées réfléchies au quotidien (res-

sources à venir)  

Des exemples de règles de fonctionnement en étude de la langue (ressources à 

venir) 

  

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule4.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule5.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p2.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p4.mp4
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Les langues vivantes aux cycles 2, 3 et 4  

Les ressources d'accompagnement pour les langues vivantes étrangères et régionales ont été conçues 
pour les cycles 2, 3 et 4 afin de mettre en avant la continuité et la progressivité des apprentissages tout 
au long de la scolarité obligatoire. Elles proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques. 
Ces ressources ont été réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de 
l'Education nationale. 

Présentation générale 

Les programmes de langues vivantes étrangères et régionales « n'entrent pas dans le détail des pra-
tiques de classe, des démarches des enseignants ; ils laissent ces derniers apprécier comment atteindre 
au mieux les objectifs des programmes en fonction des situations réelles qu'ils rencontrent dans l'exer-
cice quotidien de leur profession » comme le précise l'avant propos du programme pour le cycle 4. 

Les ressources proposées ici entendent accompagner les équipes dans leur réflexion sur la prépa-
ration et la mise en œuvre du cours de langues vivantes. Elles ont pour objectif de donner des 
pistes à adapter, à faire évoluer en fonction des profils d'élèves et des données propres à chaque 
classe et à chaque établissement, de nourrir l'initiative pédagogique des enseignants et des équipes, et 
non de figer ou d'imposer un modèle. 

Elles s'appuient sur les nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège, eux-mêmes en lien 
avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Elles reprennent en partie les ressources publiées en novembre 2014 « Enseigner les langues vivantes », 
en mettant l'accent sur la logique de cycle des nouveaux programmes et sur la diversité des langues en-
seignées. 

Les quatre grands thèmes qui constituent leur architecture mettent en évidence les préoccupations 
constantes du cours de langue, qui sont de donner l'envie d'apprendre les langues et de s'ouvrir 
à d'autres cultures, de toujours viser un enrichissement progressif des connaissances et compétences, 
de conjuguer travail linguistique et apport culturel. 

Ressources transversales 

 Présentation générale des ressources 

 Glossaire 

Créer un environnement propice à l'apprentissage 

L'introduction de l'apprentissage des langues vivantes dès le CP place l'enseignement des langues de-
vant un double défi : celui de mettre de jeunes enfants en confiance pour découvrir une culture et une 
langue inconnues et celui de stimuler la curiosité durant un temps d'apprentissage qui s'allonge, en LV1 
et en LV2. Aménagement de la classe, utilisation du numérique, échanges réels ou virtuels sont autant de 
moyens dont le professeur dispose pour le relever. 

Documents ressources pour créer un environnement propice 

 Créer un environnement propice à l'apprentissage des langues vivantes (cycles 2, 
3 et 4) 

Élaborer une progression cohérente 

L'introduction d'une logique de cycles, dont l'un relie le primaire et le secondaire, réaffirme la nécessité 
d'une progression en « spirale » qui permet de s'appuyer sur les acquis pour les enrichir, en veil-
lant à éviter le piétinement. La reconnaissance et la valorisation des acquis des élèves constituent une 
base fondamentale sur laquelle se développent l'intérêt et la motivation pour l'apprentissage des 
langues. 

http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/16/4/RA16_langues_vivantes_preambule_560164.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_glossaire_560314.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/68/6/RA16_langues_vivantes_creer_environnement_564686.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/68/6/RA16_langues_vivantes_creer_environnement_564686.pdf
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Les nouveaux programmes s'inscrivent dans la continuité des précédents. Ainsi, les élèves seront en-
traînés en compréhension et en expression, à l'oral et à l'écrit (le temps venu), ces activités langa-
gières s'articulant les unes aux autres au sein d'une séquence rigoureusement construite. 

La définition d'un projet de séquence permet de donner un sens concret et explicite aux apprentissages. 
Pour autant, il faut garder à l'esprit que ce projet (appelé souvent « tâche finale ») reste un moyen et non 
une fin. La finalité d'une séquence de langue est avant tout de développer les compétences langagières 
de l'élève à travers une connaissance plus fine et plus approfondie de la langue et de la culture qui la 
sous-tend. 

Documents ressources pour élaborer une progression cohérente et entraîner aux 

différentes activités langagières 

 Élaborer une progression cohérente (cyles 2, 3 et 4) 

Déclinaisons linguistiques par 

langue pour le cycle 2 

 Allemand 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois  

 Espagnol 

 Italien 

 Néerlandais 

 Polonais 

Déclinaisons linguistiques par 

langue pour le cycle 3 

 Allemand 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois 

 Espagnol 

 Italien 

 Néerlandais 

 Polonais 

 Portugais 

Déclinaisons linguistiques par 

langue pour le cycle 4 

 Allemand 

 Anglais 

 Chinois 

 Espagnol 

 Hébreu 

 Italien 

 Néerlandais 

 Polonais 

 Portugais 

Ancrer l'apprentissage dans la culture 

Enseigner une langue vivante présuppose pour être efficace de combiner les deux dimensions que 
sont la langue et la culture qui sont si intimement liées que les considérer séparément contribue à 
nier ce qu'est véritablement une langue. Que cette langue soit parlée dans des pays plus ou moins éloi-
gnés les uns des autres n'empêche nullement une communauté de représentations, ni des variations qui 
renforcent, précisément, un ancrage dans une réalité donnée. 

La culture en langue étrangère, sous toutes ses formes, est visible et audible dans les médias, sur Inter-
net, ou encore dans l'environnement familial. Guidé par l'enseignant, et dès le début du cycle 2, 
l'élève se construit des références dans le contexte de la langue cible et, petit à petit, un regard 
distancié sur les représentations de la culture des pays dont il apprend la langue. Très tôt, on peut 
faire entendre et apprendre un poème ou une comptine, observer un tableau ou une photo, ou encore 
créer des énoncés ou des récits « à la manière de ». L'enseignant de langue peut compter sur la curiosité 
des élèves pour découvrir d'autres civilisations. 

Dès l'école et le collège, la culture, sous toutes ses formes, trouve sa place dans une approche 
communicative qui ne se limite pas aux seules situations du quotidien (qui ne font pas toujours rê-

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/35/3/RA16_langues_vivantes_elaborer_progression_560353.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/allemand/63/9/RA16_C2_LV_allemand_declinaison_linguistisque_V2_582639.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/08/0/RA16_C2_LV_anglais_declinaison_linguistisque_601080.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arabe/01/1/RA16_C2_LV_arabe_declinaison_linguistique_659011.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/45/7/RA16_LV_C2_declinaison_linguistique_chinois_681457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/45/7/RA16_LV_C2_declinaison_linguistique_chinois_681457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/99/1/RA16_C2_LV_repere_progressivite_esp_564991.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/2/RA16_C2_LV_repere_progressivite_italien_568452.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Neerlandais/42/6/RA16_C2_LV_neerlandais_declinaison_linguistisque_V2_663426.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Polonais/86/7/RA16_C2_LV_polonais_declinaison_linguistisque_639867.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Allemand/27/1/RA16_C3_LV_allemand_declinaison_linguistique_V2_609271.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/08/2/RA16_C3_LV_anglais_declinaison_linguistique_601082.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arabe/01/3/RA16_C3_LV_arabe_declinaison_liguistique_659013.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/45/9/RA16_LV_C3_declinaison_linguistique_chinois_681459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/99/7/RA16_C3_LV_repere_progressivite_esp_564997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/6/RA16_C3_LV_italien_repere_progressivite_568456.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Neerlandais/42/9/RA16_C3_LV_neerlandais_declinaison_linguistique_V2_663429.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Polonais/86/9/RA16_C3_LV_polonais_declinaison_linguistique_639869.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Portugais/48/8/RA16_C3_LV_portugais_declinaison_linguistique_616488.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Allemand/27/7/RA16_C4_LV_allemand_declination_linguistique_609277.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/21/5/RA16_C4_LV_anglais_declination_linguistique_578215.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/02/7/RA16_C4_LV_chinois_com_langagiere_717027.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/44/6/RA16_C4_LV_repere_progressivite_esp_VF_567446.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Hebreu/51/4/RA16_C4_LV_hebreu_declination_linguistique_V3_641514.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/45/8/RA16_C4_LV_italien_repere_progressivite_568458.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Neerlandais/43/6/RA16_C4_LV_neerlandaiss_declination_linguistique_V2_663436.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Polonais/87/1/RA16_C4_LV_polonais_declination_linguistique_639871.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Portugais/49/5/RA16_C4_LV_portugais_declination_linguistique_616495.pdf
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ver) mais intègre la notion de point de vue, de représentation, de vision du monde. En cela, l'ap-
prentissage des langues vivantes joue un rôle essentiel dans la formation des esprits critiques et 
de futurs citoyens aptes à faire face au monde complexe d'aujourd'hui. 

Documents ressources pour ancrer l'apprentissage dans la culture 

 Ancrer l'apprentissage dans la culture (cyles 2, 3 et 4) 

Déclinaisons culturelles par 

langues pour le cycle 2 

 Allemand 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois 

 Espagnol 

 Italien 

 Portugais 

Déclinaisons culturelles par langue 

pour le cycle 3 

 Allemand 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois 

 Espagnol 

 Italien 

 Polonais 

 Portugais 

Déclinaisons culturelles par langue 

pour le cycle 4 

 Allemand 

 Anglais 

 Arabe 

 Chinois 

 Espagnol 

 Italien 

 Polonais 

 Portugais  

Croiser les enseignements et les pratiques 

L'apprentissage des langues vivantes a, de manière directe ou indirecte, un intérêt pour l'apprentissage 
du français et inversement. On peut souligner l'éclairage réciproque des systèmes linguistiques 
mais aussi les convergences, que ce soit en compréhension, pour apprendre à décrypter un mes-
sage, ou en expression, pour apprendre à structurer son discours. 

Les liens avec la langue première des enfants (qui peut être différente de la langue de scolarisation) sont 
également source d'enrichissement pour le groupe, représentent une aide pour les enfants concernés et 
une ouverture pour leurs camarades. 

Les recherches montrent en effet que la connaissance de plusieurs systèmes, loin de créer la confu-
sion dans les esprits ou d'augmenter de manière inconsidérée la charge de travail, permet un co-
éclairage de chaque système et un apprentissage plus rapide des langues. Plus on apprend de 
langues, plus on les apprend facilement, pour peu que cette approche plurilingue trouve un espace 
explicite au sein de la classe, en particulier à partir de l'introduction de la LV2. En effet, des passerelles 
(aussi bien linguistiques que méthodologiques et culturelles) peuvent très vite être établies entre la LV1 
et la LV2 de l'élève, lui permettant ainsi de faire fructifier les compétences acquises. 

Au-delà des convergences avec le français et entre langues, l'enseignement des langues vivantes 
comporte en soi des pratiques interdisciplinaires. En effet, l'apprentissage d'une langue ne peut 
s'appuyer sur les seules compétences linguistiques et doit s'ancrer dans un contexte, une notion, une 
thématique, etc. qui relèvent forcément des autres disciplines d'enseignement. 

À travers les présentations générales et les exemples concrets fournis dans ces ressources, les profes-
seurs trouveront un appui pour mettre en œuvre les nouveaux programmes de langues vivantes, du 
cycle 2 au cycle 4. Grâce à leur forme numérique, elles seront enrichies au fil du temps. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/42/6/RA16_langues_vivantes_ancrer_apprentissage_culture_568426.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/allemand/52/7/RA16_C2_LV_allemand_declinaison_culturelle_635527.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/07/8/RA16_C2_LV_anglais_declinaison_culturelle_601078.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arabe/19/6/RA16_declinaison_culturelle_arabe_C2_623196.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/57/6/RA16_C2_LV_declinaisons_culturelles_chinois_717576.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/03/6/RA16_C2_LV_esp_declinaison_culturelle_572036.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/91/8/RA16_C2_LV_italien_declinaison_culturelle_574918.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Portugais/31/2/RA16_C2_LV_portugais_declinaison_culturelle_681312.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Allemand/72/6/RA16_C3_LV_allemand_declinaison_culturelle_616726.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/45/9/RA16_C3_LV_anglais_declinaison_culturelle_583459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arabe/41/3/RA16_declinaison_culturelle_arabe_C3_616413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/42/9/RA16_C3_LV_chinois_declinaisons_culturelles_718429.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/87/6/RA16_C3_LV_esp_declinaison_culturelle_574876.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/53/6/RA16_C3_LV_italien_declinaison_culturelle_610536.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Polonais/49/2/RA16_C3_LV_polonais_declinaison_culturelle_616492.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Portugais/31/7/RA16_C3_LV_portugais_declinaison_culturelle_681317.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Allemand/96/1/RA16_C4_LV_allemand_declinaison_culturelle_616961.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Anglais/75/1/RA16_C4_LV_anglais_declinaison_culturelle_585751.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arabe/41/9/RA16_declinaison_culturelle_arabe_C4_616419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Chinois/89/0/RA16_C4_declinaisons_culturelles_chinois_719890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Espagnol/75/3/RA16_C4_LV_esp_declinaison_culturelle_585753.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Italien/54/4/RA16_C4_LV_italien_declinaison_culturelle_610544.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Polonais/49/9/RA16_C4_LV_polonais_declinaison_culturelle_616499.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Portugais/31/9/RA16_C4_LV_portugais_declinaison_culturelle_681319.pdf
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Document ressources pour croiser les enseignements et les pratiques 

 Croiser les enseignements et les pratiques (cycles 2, 3 et 4) 

Ressources pour l'évaluation du niveau de maîtrise du 

socle commun 

En langue vivante étrangère ou régionale, les programmes ainsi que les compétences travaillées décou-
lent du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui fait référence au Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues (CECRL). Ce dernier permet de positionner l'élève à un cer-
tain niveau (de A1 à C2) dans les cinq activités langagières. 

Ce document vise à faciliter la mise en relation des niveaux du CECRL et du niveau de maîtrise atteint 
pour la composante du socle commun intitulée «comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étran-
gère et, le cas échéant, une langue régionale ». 

Document ressources pour l'évaluation 

 Ressources pour l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/87/1/RA16_langues_vivantes_croiser_enseignements_566871.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf
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Les enseignements artistiques aux cycles 2 et 3  

Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques pour 
aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et au 
cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par des 
groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 

Arts plastiques 

Penser son enseignement dans une logique de cycle 

Penser son enseignement dans une logique de cycle, c'est prendre appui sur ce que les élèves savent 
faire pour développer progressivement les compétences. C'est s'assurer que les questionnements sont 
explorés chaque année, se densifiant progressivement au cours du cycle. C'est s'assurer que les élèves 
sont confrontés à l'ensemble des notions ou éléments du langage plastique et à la diversité des pra-
tiques. Ces ressources apportent des repères pour penser des séquences en arts plastiques sur l'en-
semble d'un cycle. 

 Les arts plastiques aux cycles 2 et 3 : Présentation des programmes 

 La dynamique des compétences en arts plastiques 

 Enjeux des trois questions au programme du cycle 2 (à venir) 

 Enjeux des trois questions au programme du cycle 3 (à venir) 

 Lexique pour les arts plastiques : les éléments du langage plastique 

 Lexique pour les arts plastiques : la diversité des pratiques au service du projet de 
l'élève 

 Proposition de parcours au cycle 3 (à venir) 

Concevoir et mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques aux cycles 

2 et 3 

Ces ressources présentent les enjeux de l'enseignement des arts plastiques et leur rôle dans la formation 
générale des élèves. Elles apportent notamment des outils et des éléments de réflexion pour la construc-
tion d'apprentissages fondés sur la pratique et la sensibilité des élèves, favorisant le va-et-vient entre 
expériences et connaissances, interreliant constamment la pratique plastique et le recul réflexif, articu-
lant pratique et culture artistiques. 

Concevoir l'enseignement des arts plastiques, ancré dans les questionnements et les compétences du 
programme, c'est penser un dispositif et des conditions de travail qui favorisent la découverte par la 
pratique de la dimension artistique. C'est aussi élaborer les situations permettant l'explicitation de la 
pratique et des questions qu'elle soulève par la prise de recul réflexif. C'est enrichir les découvertes, les 
connaissances et les compétences visées par l'apport d'un lexique, de techniques, de méthodes, de re-
gards sur des œuvres, des processus et des démarches repérables dans la création artistique. Dans ce 
dispositif, les choix du matériel et l'organisation de l'espace sont aussi essentiels que la parole de l'en-
seignant. 

Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques, c'est mettre les élèves en pratique, leur donner le 
temps d'entrer dans un projet à partir de leurs représentations, nourrir leur réflexion du regard porté 
sur les œuvres. C'est aussi observer, accompagner pour penser les ajustements en fonction des réactions 
des élèves, de leur engagement dans le projet, de l'évolution de leurs productions. C'est surtout amener 
les élèves, par la verbalisation de la pratique et les questions portées par l'enseignant, à prendre cons-
cience des apprentissages en jeu. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/69/5/1_RA_C2_C3_Artsplastiquespresentation_DM_revu_OF_573695.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/5/3_RA_C2_C3_Dynamique-competences-arts-plastiques_570435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
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Une séquence d'apprentissage 

De cours extraits vidéos, téléchargeables, illustrent les moments d'une séquence d'apprentissage en 
cycle 3. Chaque extrait donne à voir le travail mené par les élèves sous la conduite du professeur et est 
éclairé par des entretiens avec l'enseignant. 

 Fiche de présentation : éléments d'analyse de la mise en œuvre 

 Du contexte à la mise en œuvre 

 Entrer dans la pratique des arts plastiques 

 Accompagner, analyser 

 Nourrir le projet de la relation aux œuvres 

 Réinvestir les apports dans son projet 

 Du projet individuel au projet de groupe 

 Donner à voir ses productions, expliciter son projet 

 La séquence dans son intégralité 

Des fiches thématiques 

 Les enseignements et l'éducation artistique : une éducation de la sensibilité par la 
sensibilité 

 Concevoir et mettre en œuvre une séquence d'enseignement en arts plastiques 
aux cycles 2 et 3 

 Des situations pour créer et s'exprimer en arts plastiques aux cycles 2 et 3 

 Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts plastiques 
au cycle 2 

 Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts plastiques 
au cycle 3 

 La place de l'oral dans l'enseignement des arts plastiques (à venir) 

 Articuler pratique et acquis culturels en arts plastiques 

 La posture de l'enseignant (à venir) 

 La démarche de l'enseignant (à venir) 

Des apports didactiques pour approfondir 

Enseigner les arts plastiques, c'est varier les situations d'apprentissage, développer la démarche de pro-
jet, depuis ses formes les plus modestes au sein même de la séquence d'enseignement, c'est favoriser les 
connexions avec d'autres savoirs, d'autres disciplines... Ces ressources apportent des repères aux pro-
fesseurs pour approfondir leur pratique professionnelle et leur action pédagogique. 

 Approche didactique de l'image (à venir) 

 De l'expression des émotions en arts plastiques (à venir) 

Évaluer pour faire progresser 

Évaluer en arts plastiques, avant que de penser à vérifier ce que l'élève a acquis, les compétences qu'il 
maitrise, c'est veiller à prendre des repères pour lui permettre de se situer et de progresser. C'est ob-
server les recherches de l'élève, son exploration durant la pratique ; c'est écouter sa prise de parole 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/67/7/RA16_C3_AP_pres_analyse_video_V2_668677.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/01_du_contexte_a_la_mise_en_oeuvre.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/02_entrer_dans_la_pratique_des_arts_plastiques.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/03_accompagner_analyser.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/04_nourrir_le_projet_de_la_relation_aux_oeuvres.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/05_reinvestir_les_apports_dans_son_projet.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/06_du_projet_individuel_au_projet_de_groupe.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Apla/07_donner_a_voir_expliciter.mp4
http://media.crdp-lorraine.fr/videos/?video=MEDIA160905093803169
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/1/2_RA_C2_C3_EEA-_education-sensibilite_570431.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/1/2_RA_C2_C3_EEA-_education-sensibilite_570431.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/6/RA16_C2C3_EART_APLA_concevoir-sequence-dm_613826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/6/RA16_C2C3_EART_APLA_concevoir-sequence-dm_613826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0/RA16_C2C3_EART_APLA_situations-creer-exprimer-dm_613830.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/7/4_RA_C2_C3_Projet-eleve-AP_C2_570437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/7/4_RA_C2_C3_Projet-eleve-AP_C2_570437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/16/1/6_RA_C2_C3_Articuler-pratique-acquis-culturels-arts-plastiques_571161.pdf
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pour comprendre la manière dont il se saisit de la proposition de l'enseignant et dont il entre dans les 
apprentissages. 

 L'évaluation en arts plastiques au cycle 2 

 L'évaluation en arts plastiques au cycle 3 

 Le statut de l'erreur (à venir) 

Des pratiques, des savoirs, des rencontres 

La classe est pour l'élève le lieu privilégié de l'exercice des pratiques, de l'acquisition des savoirs et des 
rencontres avec les œuvres et les artistes. Dans l'apprentissage en arts plastiques, sont toujours tenus 
ensemble faire, éprouver et réfléchir ; c'est le sens même de la démarche de l'enseignant que de per-
mettre les interactions permanentes entre ces trois dimensions de l'apprentissage : dans le même 
temps, la pratique, même modeste, l'expérience plastique, dans les limites des ressources disponibles en 
classe, le rapport aux œuvres, même limité à l'espace-classe, questionnent l'art et ouvrent aux questions 
de l'art. 

En ce sens, l'enseignement régulier des arts plastiques, soigneusement pensé et mis en œuvre, constitue 
bien l'un des fondements du Parcours d'éducation artistique et culturelle, dans son principe et sa mise 
en œuvre. Les partenariats que celui-ci induit éventuellement viennent heureusement compléter les ap-
ports essentiels des enseignements. 

 À portée de la main, à portée des mots, à portée du regard : la rencontre avec les 
œuvres en arts plastiques au cycle 2 

 La rencontre avec les œuvres dans la formation de l'élève au cycle 3 : oser explo-
rer, interroger, rechercher, questionner... devenir explorateur d'art 

 La mini galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre autrement 

 Arts plastiques et éducation artistique et culturelle (à venir) 

Éducation musicale 

Ces ressources pour l'éducation musicale constituent un ensemble de documents qui explicitent les en-
jeux liés à la place qu'occupe l'éducation musicale aux côtés des autres disciplines et en lien avec elles. 
Elles explicitent les fondamentaux et déclinent les perspectives didactiques qui sous-tendent son ensei-
gnement en réaffirmant son ancrage dans les deux champs du percevoir et du produire. 

Fondée sur une pratique vivante, cette éducation par la sensibilité pour la sensibilité implique un agir à 
visée artistique, spécificité d'un domaine d'enseignement qui met en synergie le développement de 
compétences et de connaissances dans une dynamique propre à un apprentissage en action. 

Déclinées en quatre champs regroupant les objets de cette pratique : Chanter, écouter, explorer et échan-
ger tout en mobilisant le corps, les stratégies pédagogiques adoptées dans la classe contribueront ainsi à 
l'acquisition de capacités, d'habiletés, de savoirs culturels et techniques qui génèreront eux-mêmes une 
connaissance et une pratique plus expertes dans une dynamique artistique vertueuse. 

Enjeux et spécificités de l'éducation musicale 

 L'éducation musicale aux cycles 2 et 3 : présentation des programmes  

 Les enseignements et l'éducation artistique : une éducation de la sensibilité par la 
sensibilité 

 Sens et enjeux de la pratique en éducation musicale 

 Place du corps en éducation musicale 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/8/EV16_C2_EART_eval-AP-C2-dm_613818.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-dm_613828.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/70/6/7_RA_C2_C3_Educationmusicalepresentation_DM_revu_OF_573706.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/44/8/8_RA_C2_C3_EEA_Education-sensibilite_570448.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/44/8/8_RA_C2_C3_EEA_Education-sensibilite_570448.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/5/10_RA_C2_C3_Sens-enjeux-pratique-EM_570455.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/7/11_RA_C2_C3_Place_du_corps_EM_570457.pdf
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Organiser son enseignement 

 Différencier la temporalité en éducation musicale 

 La dynamique des compétences en éducation musicale 

 L'articulation des compétences du programme d'éducation musicale de cycle 3 au 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

 Construire une séquence d'enseignement en éducation musicale au cycle 3 

 L'évaluation en éducation musicale 

Mettre en œuvre les activités vocales 

 Fiches chant (à venir) 

Mettre en œuvre les activités d'écoute 

 L'écoute - principes de mise en œuvre 

 L'écoute - exemples de mise en œuvre 

 L'écoute comparative 

 De l'écoute à l'invention 

 Repères pour l'écoute (à venir) 

Mettre en œuvre les activités de création 

 La démarche de création sonore en éducation musicale 

Compléments 

 Lexique pour l'éducation musicale 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/46/4/13_RA_C2_C3_Differencier-temporalite-EM-C-2-3_570464.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/3/9_RA_C2_C3_dynamique-competences-EM_570453.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/4/RA16_C3_EART_EMUS_articul-socle-dm_613814.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/4/RA16_C3_EART_EMUS_articul-socle-dm_613814.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/6/RA16_C3_EART_EMUS_construire-sequence-dm_613816.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/67/4/RA16_C2C3_Educ_musicale_eval_V2_668674.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/3/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Principes_664603.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/5/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Exemples_664605.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/7/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Ecoute_comparative_664607.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/9/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_De_l-ecoute_a_l-invention_664609.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/9/12_RA_C2_C3_Demarche-creation-sonore_570459.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/4/RA_C2C3_EM_Lexique_EM-dm_613824.pdf
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Éducation physique et sportive au cycle 2  

Concevoir et mettre en œuvre un enseignement de l'EPS 

au cycle 2  

Les ressources "Pour démarrer" proposent des aides à la conception d'un projet de cycle, d'un module 
d'apprentissage et d'une séance d'EPS, ainsi que des exemples illustrés par de nombreuses vidéos de 
mise en oeuvre de séances. Les différentes rubriques sont accessibles en cliquant sur l'infographie ci-
dessous. 

Un nouveau programme 

Le nouveau programme précise les enjeux et les objectifs de formation du cycle 2 en mettant en évi-
dence la contribution de l'EPS à l'acquisition de chacun des cinq domaines de formation du socle com-
mun de connaissances, de compétence et de culture. Il permet à tous les élèves de construire cinq com-
pétences générales dans quatre champs d'apprentissage. 

Ressource à télécharger 

 L'essentiel du programme d'EPS 

Concevoir une organisation de l'EPS pour les trois années du cycle 2 

Le cycle doit permettre aux élèves de rencontrer les quatre champs d'apprentissage. Une organisation 
de l'EPS pour les trois années du cycle est donc indispensable pour définir un parcours de formation 
équilibré et progressif dans les quatre champs, adapté aux élèves et au contexte local. 

Ressources à télécharger 

 Une organisation de l'EPS : enjeux et principes d'élaboration 

 Exemples d'organisation de l'EPS 

Concevoir un module d'apprentissage en EPS 

Un module d'apprentissage met en œuvre une activité physique choisie. Construit à partir de ce que les 
élèves savent déjà faire, il est structuré autour d'objectifs d'apprentissage et organise la succession des 
séances pour assurer une progressivité dans les acquisitions des élèves. 

Ressources à télécharger 

 Un module d'apprentissage : enjeux et principes de conception 

 Exemples de modules 

Concevoir une séance d'EPS 

Au sein du module d'apprentissage, chaque séance est bâtie sur un objectif qui précise ce que les élèves 
vont apprendre. Le contenu de chaque séance dépend de sa place dans le module. 

Ressources à télécharger 

 Une séance d'EPS : enjeux et principes de conception 

 Fiche de préparation d'une séance d'activités athlétiques aménagées 

 Fiche de préparation d'une séance de danse de création 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/7/RA16_C2_EPS_doc_1_essentiel_N.D_583907.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/8/RA16_C2_EPS_doc_2_organisation_N.D_583908.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/9/RA16_C2_EPS_doc_3_pou_demar_N.D_583909.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/0/RA16_C2_EPS_doc_4_mod_app_N.D_583910.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/1/RA16_C2_EPS_doc_5_ex_mod_N.D_583911.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/2/RA16_C2_EPS_doc_6_une_seance_N.D_583912.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/3/RA16_C2_EPS_doc_7_activ_atlet_N.D_583913.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/4/RA16_C2_EPS_doc_8_fiche_danse_N.D_583914.pdf
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Mettre en œuvre une situation d'apprentissage : deux exemples en vidéo 

Mettre en œuvre une situation d'apprentissage, c'est organiser l'espace et les relations. C'est aussi assu-
rer des ajustements permanents en fonction des réactions des élèves et de leur engagement dans l'acti-
vité. De courts extraits vidéos, téléchargeables, illustrent des moments clés de différentes séances. Ils 
mettent en évidence l'intervention des enseignants, ce qu'ils disent, ce qu'ils font et permettent de repé-
rer des comportements d'élèves. 

Ressources à télécharger : activités athlétiques aménagées 

 Fiche de présentation des vidéos d'une séance d'activités athlétiques aménagées 

 Vidéo 1 : l'interview de l'enseignant 

 Vidéo 2 : la mise en place de la situation 

 Vidéo 3 : l'activité des élèves 

 Vidéo 4 : la régulation des apprentissages 

 Vidéo 5 : le bilan et les perspectives 

 Vidéo 6 : les cinq moments clés en continu 

Ressources à télécharger : danse 

 Fiche de présentation des vidéos d'une séance de danse 

 Vidéo 1 : l'interview de l'enseignant 

 Vidéo 2 : la mise en place de la situation 

 Vidéo 3 : l'activité des élèves 

 Vidéo 4 : la régulation des apprentissages 

 Vidéo 5 : le bilan et les perspectives 

 Vidéo 6 : les cinq moments clés en continu 

Un exemple de situation complexe : le parcours d'orientation 

Mettre en œuvre une situation d'apprentissage, c'est organiser l'espace et les relations. En extérieur, 
cette organisation revêt un caractère encore plus essentiel, les repères habituels des élèves n'étant plus 
- ou étant moins - disponibles. La séance de course d'orientation proposée ici donne l'occasion de voir 
différentes dimensions de l'activité des élèves et les commentaires apportés par l'enseignante aident à 
appréhender les enjeux et les conditions de réussite d'une telle séance. 

Ressources à télécharger 

 Parcours d'orientation : présentation et contextualisation 

 Vidéo 1 : Activités introductives 

 Vidéo 2 : Construire la progressivité des apprentissages 

 Vidéo 3 : Les élèves dans l'action 

 Vidéo 4 : Explicitation des choix didactiques par l'enseignante 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/5/RA16_C2_EPS_doc_9_ex_athlet_N.D_583915.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_interview_enseignant.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_mise_en_place_de_la_situation.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_activite_des_eleves.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_regulation_des_apprentissages.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_bilan_et_perspectives.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_film_lineaire_en_continu.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/5/RA16_C2_EPS_doc_10_ex_danse_N.D_583905.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_interview_enseignant.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_mise_en_place_de_la_situation.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_activite_des_eleves.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_regulation_des_apprentissages.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_bilan_et_perspectives.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_film_en_continu.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/90/6/RA16_C2_EPS_doc_11_parcours_N.D_583906.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Video1_CO_mise-en-place-situation-entree-seance-cerceaux.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Video2_CO_mise-en-place-situation-orientation.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Video3_CO-activite-eleves-impliques-action.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Video4_CO_Explicitation_des_choix_didactiques_par_l-enseignante.mp4
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Pour aller plus loin : transformer, évaluer, s'informer  

Les ressources "Pour aller plus loin : transformer, évaluer, s'informer" proposent des pistes qui explici-
tent la contribution de l'EPS au socle commun et permettent d'élaborer des démarches pour faire ap-
prendre et progresser les élèves dans les différents champs d'apprentissage. Elles proposent également, 
pour chaque champ, des repères de progressivité et d'évaluation dans un exemple d'activité. Des indica-
tions sur les possibilités motrices et physiologiques des élèves de cycle 2 sont aussi présentées. Les dif-
férentes rubriques sont accessibles en cliquant sur l'infographie ci-dessous. 

Contribuer au socle commun de connaissances, de compétences et de cul-

ture 

Le programme d'EPS est structuré autour de quatre champs d'apprentissage. Chacun d'eux englobe une 
famille d'expériences motrices dans lesquelles les compétences générales d'EPS sont travaillées et déve-
loppées pour contribuer aux cinq domaines du socle. 

Ressource à télécharger 

 Contribuer au socle - Apprendre en et par l'EPS 

S'informer. Quelques repères sur les possibilités des élèves et principes pé-

dagogiques à mettre en œuvre 

Engager les élèves dans des activités physiques et sportives adaptées consiste à proposer des situations 
d'apprentissage qui tiennent compte des possibilités des enfants au cycle 2 et qui reposent sur quelques 
principes pédagogiques essentiels : adapter la distance ou la durée de l'effort à leurs possibilités physio-
logiques et psychologiques, développer de nouvelles coordinations motrices, varier l'environnement 
dans lequel ils évoluent ... 

Ressource à télécharger 

 Quelques repères sur les possibilités des élèves et principes pédagogiques à 
mettre en œuvre 

Transformer. Faire progresser les élèves : ce qu'il y a à apprendre par champ 

d'apprentissage 

Faire progresser tous les élèves, c'est d'abord identifier ce que chacun doit mettre en œuvre pour at-
teindre les attendus de fin de cycle définis par le programme. Les ressources qui suivent proposent, 
pour chaque champ d'apprentissage, une explicitation de ces attendus. Elles identifient des repères de 
difficulté possible chez l'élève et précisent les acquisitions à construire. 

Ressources à télécharger 

Quelles acquisitions pour accéder aux attendus de fin de cycle ? Ce qu'il y a à apprendre : 

 Dans le champ d'apprentissage 1 

 Dans le champ d'apprentissage 2 

 Dans le champ d'apprentissage 3 

 Dans le champ d'apprentissage 4 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/78/5/RA16_C2_EPS_Contribuer_socle_685785.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/5/RA16_C2_EPS_S-informer_Reperes_principes_685805.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/5/RA16_C2_EPS_S-informer_Reperes_principes_685805.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/79/7/RA16_C2_EPS_Faire_progresser_CA1_685797.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/79/9/RA16_C2_EPS_Faire_progresser_CA2_685799.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/1/RA16_C2_EPS_Faire_progresser_CA3_685801.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/3/RA16_C2_EPS_Faire_progresser_CA4_685803.pdf
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Transformer. Des contenus à enseigner et des repères de progressivité dans 

une activité du champ d'apprentissage 

Au cours du cycle 2, deux ou trois modules d'une même activité, à différents moments du cycle, permet-
tent aux élèves d'évoluer et de proposer des réponses motrices de plus en plus élaborées. Les res-
sources proposent ici, pour chaque champ d'apprentissage, une progression dans un exemple d'activité. 
Ce cadre méthodologique peut être transposé dans d'autres activités physiques du même champ d'ap-
prentissage. 

Ressources à télécharger 

 Dans le champ d'apprentissage 1 : La course de vitesse 

 Dans le champ d'apprentissage 2 : Le roller 

 Dans le champ d'apprentissage 3 : De la danse collective à la danse de création 

 Dans le champ d'apprentissage 4 : D'un jeu collectif avec ballon au mini-hand 

 Dans le champ d'apprentissage 4 : Les jeux de lutte 

Évaluer les acquis des élèves 

Ces ressources proposent, pour chaque champ d'apprentissage et à travers un exemple d'activité, des 
repères d'évaluation au regard des attendus de fin de cycle et des domaines du socle commun principa-
lement concernés. Ces repères permettent de mesurer le degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage 
selon une échelle de référence d'un niveau 1 (maitrise insuffisante) à un niveau 4 (très bonne maîtrise), 
en privilégiant une évaluation positive qui valorise les progrès de l'élève. 

Ressources à télécharger 

 Dans le champ d'apprentissage 1 : La course de vitesse 

 Dans le champ d'apprentissage 2 : Le roller 

 Dans le champ d'apprentissage 3 : La danse 

 Dans le champ d'apprentissage 4 : D'un jeu collectif avec ballon au mini-hand 

 Dans le champ d'apprentissage 4 : Lutte 

S'informer. Quelques références pour aller plus loin 

 Ressources à venir 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/7/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA1_courir-vite_685807.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/80/9/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA2_roller_685809.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/81/1/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA3_danse_685811.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/82/3/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA4_mini-hand_685823.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/81/3/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA4_lutte_685813.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/78/7/RA16_C2_EPS_Evaluer_CA1_course_vitesse_685787.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/78/9/RA16_C2_EPS_Evaluer_CA2_roller_685789.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/79/1/RA16_C2_EPS_Evaluer_CA3_danse_685791.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/79/5/RA16_C2_EPS_Evaluer_CA4_mini-hand_685795.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/79/3/RA16_C2_EPS_Evaluer_CA4_lutte_685793.pdf
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Enseignement moral et civique 

 L'enseignement moral et civique (EMC) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l'École de la République. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre 
de l'école au lycée à partir de la rentrée 2015. Il se substitue aux programmes d'éducation civique exis-
tants à chacun des niveaux de l'école élémentaire, du collège et du lycée. 

Principes et objectifs  

L'objectif de l'EMC est d'associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la forma-
tion de sa raison critique. Ainsi l'élève acquiert-il une conscience morale lui permettant de comprendre, 
de respecter et de partager des valeurs humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité. 

La morale enseignée est une morale civique en ce qu'elle est en lien étroit avec les valeurs de la citoyen-
neté (connaissance de la République, appropriation de ses valeurs, respect des règles, de l'autre, de ses 
droits et de ses biens). Il s'agit aussi d'une morale laïque fondée sur la raison critique, respectueuse des 
croyances confessionnelles et du pluralisme des pensées, affirmant la liberté de conscience. En cela, 
cette morale laïque se confond avec la morale civique. 

Les ressources pédagogiques proposées ici ont pour objectif de soutenir la compréhension et la mise en 
œuvre de l'enseignement moral et civique (EMC) par les enseignants, les équipes de la vie scolaire, les 
directeurs d'école et les chefs d'établissement. Cette mise en œuvre s'appuie sur : 

 les programmes de l'EMC ; 

 les principales leçons du rapport fondateur « Morale laïque : pour un enseignement laïque de la 
morale » remis au ministre de l'éducation nationale le 22 avril 2013 par Alain Bergounioux, Lau-
rence Loeffel et Rémy Schwartz ; 

 le plan de « grande mobilisation de l'Ecole pour les valeurs de la République » annoncé par la 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 22 janvier 
2015 ; 

 une approche des différentes méthodes, pratiques pédagogiques et savoirs fondamentaux utiles 
pour enseigner l'EMC, présentés sur cet espace dédié. 

Programmes 

Les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique ont été publiés au Bulletin officiel spécial n° 
6 du 25 juin 2015 : 

 Programme de l'école élémentaire et du collège (cycles 2-3-4) 

 Programme des lycées 

Présentation de l'EMC par Pierre Kahn 

Philosophe, Pierre Kahn est professeur des Universités à Caen. Il a été coordinateur du groupe chargé de 
l'élaboration des projets de programmes d'enseignement moral et civique pour le Conseil supérieur des 
programmes. 

L'esprit et l'intention du nouvel EMC 

 Lien vers le texte de présentation 

Les concepts clés du programme 

 Lien vers le glossaire 

 Laïcité et enseignement moral et civique 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/04_Avril/64/5/Rapport_pour_un_enseignement_laique_de_la_morale_249645.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/04_Avril/64/5/Rapport_pour_un_enseignement_laique_de_la_morale_249645.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/15/2/Ress_emc_introduction_465152.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/5/Ress_emc_glossaire_464025.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/11/9/ress_laicite_objectifs_508119.pdf
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 Morale et citoyenneté au coeur de l'EMC 

 Connaissance de la République et de ses valeurs 

L'EMC: approches transversales et contributions disciplinaires  

 L'EMC dans le quotidien de la classe : les gestes professionnels 

 L'évaluation de l'EMC à l'école et au collège 

 Contribution des Conseillers principaux d'Éducation (CPE) à l'EMC 

 Contribution de l'éducation physique et sportive (EPS) à l'EMC 

 Contribution des Sciences et Technologies du Vivant de la Santé et de la Terre 
(STVST) à l'EMC 

Méthodes et démarches  

Les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique mettent en avant des activités et des pra-
tiques pédagogiques spécifiques : débat réglé, dilemme moral, conseil d'élèves, méthode de la clarifica-
tion des valeurs, jeu de rôles, etc. Elles s'appuient sur des situations réelles ou fictives conduisant à trai-
ter de questions et de dilemmes qui donnent aux élèves la possibilité de construire leur jugement moral. 

Le débat argumenté ou réglé 

Le débat est par excellence constitutif de l'espace public en démocratie. Comme pratique démocratique, 
il vise la recherche d'un compromis ou d'un consensus sur fond de divergence des points de vue, voire 
de conflit. 

La pratique du débat facilite particulièrement la construction du jugement moral et du civisme chez les 
élèves. En ce sens, elle se situe au cœur d'une éducation à la citoyenneté. 

 Lien vers la fiche méthodologique : Le débat (réglé ou argumenté) 

 Lien vers la fiche méthodologique : Le débat (réglé ou argumenté) - pour aller 
plus loin 

Les dilemmes moraux 

Le dilemme moral propose deux issues à l'élève sans que l'une ou l'autre ne soit bonne ou juste a priori.  
En EMC, l'objectif des dilemmes moraux est de faire croître l'autonomie morale des élèves et de leur ap-
prendre à développer leur capacité à juger par eux-mêmes. Cette pratique s'inscrit dans le cadre d'une 
discussion fondée sur l'empathie et l'écoute mutuelle. 

 Lien vers la fiche méthodologique : Les dilemmes moraux 

La discussion à visée philosophique 

La discussion à visée philosophique ou oral réflexif a pour objet de réfléchir au sens des choses, en de-
hors de toute prise de décision et sans viser l'action. Cette réflexion implique de sortir de soi-même, de 
partager les questions existentielles dans le temps et l'espace pour penser notre condition humaine 
dans ce qui fonde notre rapport au monde et aux autres. 

 Lien vers la fiche méthodologique : La discussion à visée philosophique 

La méthode de clarification des valeurs 

La méthode de la clarification des valeurs peut se définir comme une méthode d'éducation aux valeurs 
fondée sur l'examen méthodique d'une expérience de vie. Elle s'appuie sur des principes en cohérence 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/25/8/Ress_emc_morale_citoyennete_516258.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/25/6/Ress_emc_connaissance_republique_valeurs_516256.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/9/ress_emc_gestes_pro_464019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/63/9/Ress_emc_evaluation_ecole_college_521639.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/12/1/Ress_emc_contribution_CPE_508121.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/12/4/Ress_emc_contribution_EPS_508124.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/12/6/Ress_emc_contribution_STVST_508126.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/12/6/Ress_emc_contribution_STVST_508126.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf
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avec les finalités de l'EMC : le développement de compétences transversales visant l'autonomie morale, 
permettant d'ajuster les valeurs aux aléas de la vie. 

 Lien vers la fiche méthodologique : La méthode de clarification des valeurs 

Les conseils d'élèves 

Instances consultatives, les conseils d'élèves aux niveaux de la classe et de l'école élémentaire ou du col-
lège sont avant tout des lieux privilégiés de dialogue et d'échange entre tous les membres, d'expression 
libre des suggestions et propositions des élèves, voire de décision, sur des événements en relation avec 
la vie de leur classe, de leur école ou de leur établissement (organisation des règles de vie, du temps et 
de l'espace scolaire, règlement de conflits entre élèves, préparation de projets, d'événements fédéra-
teurs, etc.). Ils permettent d'orienter l'organisation et d'améliorer la vie de la classe, le fonctionnement 
de l'école ou du collège et doivent aussi pouvoir être à l'initiative de quelques actions qui sont mises ef-
fectivement en place chaque année. 

 Lien vers la fiche méthodologique : Les conseils d'élèves en groupe classe 

 Lien vers la fiche méthodologique : Les conseils d'élèves à l'échelle de l'école et 
du collège 

La technique des messages clairs  

Le message clair vise à orienter la discussion vers la résolution non-violente de petits différends, à dé-
samorcer de petits conflits entre pairs, dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et de cons-
truction de l'autonomie. À ce titre, il apparaît comme un outil pertinent pour améliorer le climat scolaire 
dans le premier degré. 

 Lien vers la fiche méthodologique : Les messages clairs  

L'EMC dans la classe et dans l'établissement  

L'enseignement moral et civique à l'école et au collège met en œuvre quatre principes : penser et agir 
par soi-même et avec les autres et pouvoir argumenter ses positions et ses choix ; comprendre le bien-
fondé des normes et des règles régissant les comportements individuels et collectifs, les respecter et 
agir conformément à elles ; reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des 
modes de vie ; construire du lien social et politique.  

Les ressources pédagogiques proposent d'accompagner le programme en privilégiant la mise en activité 
des élèves et la cohérence entre les contenus et les méthodes de l'EMC (discussion, argumentation, pro-
jets communs, coopération...). Elles prennent également appui sur les différentes instances qui permet-
tent l'expression des élèves à l'école et au collège. 

Ressources pour le cycle 2 

 Exemple : la clarification des valeurs 

 Exemple : la clarification des valeurs cycles 2-3 

 Exemple : les dilemmes moraux 

 Du dilemme moral à la création d'un petit livre de philo 

 Thèmes et question : La différence. Les préjugés. 

 Thèmes et question : L'égalité garçons / filles. 

 Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/2/Ress_emc_clarification_464242.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_EMC/04/8/ress_conseils_eleves_502048.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_EMC/04/8/ress_conseils_eleves_502048.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/5/ress_emc_clarification_exempleC2_464695.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/5/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/1/Ress_emc_creation-collective-philo_464021.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/70/3/ress_emc_DVP_jean_lune_464703.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/70/5/ress_emc_DVP_rose_bonbon_464705.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/6/Ress_emc_DVP_C2_interet_509036.pdf
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Ressources pour le cycle 3 

 Thèmes et question : la liberté / les lois 

 Thèmes et question : Le racisme. La Résistance 

 Exemple : la clarification des valeurs cycles 2-3 

 Exemple : les dilemmes moraux 

 Du dilemme moral à la création d'un petit livre de philo 

 Distinguer son intérêt personnel de l'intérêt collectif  

Ressources pour le cycle 4 

 Exemple : la clarification des valeurs 

 Les discriminations sexistes : travail sur les stéréotypes 

 Se doper est-il tricher ? 

 Exemple : les dilemmes moraux 

 

 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/4/Ress_emc_discussion_liberte-lois_464244.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/7/Ress_emc_discussion_racisme_464247.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/3/ress_emc_clarification_exempleC2-3_464693.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/5/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/1/Ress_emc_creation-collective-philo_464021.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/8/Ress_emc_DVP_C3_interet_509038.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/7/ress_emc_clarification_exempleC4_464697.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/69/9/ress_emc_discriminations_464699.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/70/1/ress_emc_doper_tricher_464701.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/5/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf
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Questionner le monde 

À l'école maternelle, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure. Au cycle 2, ils appren-
nent à le questionner de manière plus précise, par une première démarche scientifique et réfléchie. 

Les objectifs généraux de « Questionner le monde » sont d'une part de permettre aux élèves d'acquérir 
des connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et développer leur 
capacité à raisonner et d'autre part, de contribuer à leur formation de citoyens (programme de cycle 2, 
2015). Pour cet enseignement, les ressources d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en 
œuvre du programme, des outils scientifiques et didactiques et des supports pour organiser la progres-
sivité des apprentissages. Elles ont été élaborées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspec-
tion générale de l'éducation nationale. 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des ob-

jets  

Dans cet enseignement, les élèves font une première découverte de la science : elle "concerne la matière 
sous toutes ses formes, vivantes ou non, naturellement présentes dans notre environnement, transfor-
mées ou fabriquées, en articulant le vécu, le questionnement, l'observation de la nature et l'expérimen-
tation avec la construction intellectuelle de premiers modèles ou concepts simples, permettant d'inter-
préter et expliquer" (programme de cycle 2, 2015). 

Les ressources d'accompagnement sont structurées en trois parties : approfondir ses connaissances 
pour s'approprier le programme, inscrire son enseignement dans une logique de cycle, mettre en œuvre 
son enseignement dans la classe. 

Approfondir ses connaissances pour s'approprier le programme 

Pour chacun des trois sous-domaines (« Qu'est-ce que la matière ? » ; « Comment reconnaitre le monde 
vivant ? » ;    « Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment 
fonctionnent-ils ? »), les ressources explicitent les principales connaissances scientifiques sous-jacentes 
au programme. 

 Qu'est-ce que la matière ? 

 Comment reconnaitre le monde vivant ? 

 Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ? 

Inscrire son enseignement dans une logique de cycle 

Pour inscrire son enseignement dans une logique de cycle, les ressources proposent des repères qui 
permettent de travailler les compétences et d'organiser l'acquisition des connaissances de façon pro-
gressive. 

 Les compétences travaillées dans le programme Questionner le monde 

 Qu'est-ce que la matière ? 

 Comment reconnaitre le monde vivant ? 

 Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ? 

Mettre en œuvre son enseignement 

Plusieurs ressources sont proposées pour mettre en œuvre son enseignement et organiser le travail de 
la classe. Elles ont pour objet de donner aux enseignants et aux équipes pédagogiques des repères pour 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/9/RA16_C2_QMON_1_approfonfir_connaissance_matiere_554999.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/7/RA16_C2_QMON_1_approfondir_comment_reconnaitre_le_monde_vivant_N.D_554997.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/2/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_app_connaissance_V2_646182.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/19/0/RA16_C2_QMON_1_tab_competences_646190.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/1/RA16_C2_QMON_1_ens_logique-cycle_la_matiere_555001.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/1/RA16_C2_QMON_1_inscrire_comment_reconnaitre_le_monde_vivant_N.D_555011.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/4/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_inscrire_son_ens_V2_646184.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/4/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_inscrire_son_ens_V2_646184.pdf
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la mise en œuvre d'une démarche d'enseignement en science, la prise en compte de la maîtrise de la 
langue, la construction de séquences et d'activités pédagogiques. 

Repères pour la mise en œuvre d'une séquence 

 Repères pour la mise en œuvre d'une séquence 

Enseignement des sciences et maîtrise de la langue 

 Enseignement des sciences et maîtrise de la langue 

Traiter le programme : activités pédagogiques, construction des compétences 

 Le monde du vivant 

 Circuits électriques alimentés par des piles : bornes, conducteurs et isolants. 
Quelques montages en série et en dérivation. Principes élémentaires de sécurité 
électrique 

Fiches préparatoires pour aider le professeur 

 Besoin des végétaux 

 Rôle et place des êtres vivants dans leur milieu 

 Éducation à la santé 

 Électricité 

Exemples de séquences et de séances 

Qu'est-ce que la matière ?  

L'air, de la matière ? 

 Introduction 

 Séquence 1. Approche initiale 

 Séquence 2. Approches initiale et intermédiaire 

 Séquence 3. Approches initiale et intermédiaire 

 Séquence 4. Approches intermédiaire et en fin de cycle 

 Des expériences possibles 

Comment reconnaitre le monde vivant ? 

 Une graine, une plante ? 

Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels besoins répondent-ils ? 

Comment fonctionnent-ils ? 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués 

 Le presse-agrumes. Quels sont les objets nécessaires pour extraire du jus de ci-
tron ? 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/3/RA16_C2_QMON_1_repere_mise_en_oeuvre_sequence_555013.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/5/RA16_C2_QMON_1_science_et_maitrise_de_la_langue_N.D_555015.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/7/RA16_C2_QMON_1_traiter_le_monde_vivant_N.D_555017.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/9/RA16_C2_QMON_1_traiter-prog-objets_techniques_555019.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/7/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_besoins_vegetaux_555007.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/5/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_2_role_et_place_des_etres_vivants_N.D_555005.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/3/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_1_education_sante_N.D_555003.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/9/RA16_C2_QMON_1_fiche_prep_electricite_555009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/94/9/RA16_C2_QMON_1_air_intro_632949.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/1/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_1_632951.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/3/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_2_632953.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/5/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_3_632955.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/95/7/RA16_C2_QMON_1_air_Sequence_4_632957.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Air/94/7/RA16_C2_QMON_1_air_experiences_632947.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/02/2/RA16_C2_QMON_1_une_graine_une_plante_N.D_555022.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/6/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_seq_jus_citron_V2_646186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/18/6/RA16_C2_QMON_1_objets_techniques_seq_jus_citron_V2_646186.pdf
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Questionner l'espace et le temps. Explorer les organisa-

tions du monde  

Dans cet enseignement,  les élèves « passent progressivement d'un temps individuel autocentré à un 
temps physique et social décentré », et « d'un espace autocentré à un espace géographique et cosmique . 
Cette capacité de décentration leur permet de comprendre d'abord l'évolution de quelques aspects des 
modes de vie à l'échelle de deux ou trois générations, de comprendre les interactions entre l'espace et 
les activités humaines et de comparer des espaces géographiques simples ».   Progressivement, ils « dé-
veloppent des savoir-faire et des connaissances leur permettant de comprendre qu'ils font partie d'une 
société organisée qui évolue dans un temps et un espace donnés » (programme de cycle 2, 2015). 

Se situer dans l'espace 

La structuration de l'espace au cycle 2 se construit lentement, en lien avec la maturation physiologique 
de l'enfant. Si la familiarisation avec l'espace s'acquiert par l'expérience, la notion d'espace doit se cons-
truire et être accompagnée régulièrement. Des situations variées visant à la maitrise des savoirs néces-
saires à la structuration de l'espace doivent être proposées aux élèves plusieurs fois au cours de chaque 
année du cycle. 

 Introduction : questionner l'espace pour apprendre à le maîtriser 

Se situer dans le temps 

Se situer dans le temps est une compétence transversale qui se construit à partir d'une verbalisation et 
de rituels quotidiens, ainsi que de séquences dédiées, qui installent progressivement des repères tem-
porels et un langage précis. Les ressources ci-dessous proposent des pistes pédagogiques et didactiques 
pour permettre aux élèves de se repérer dans le temps et mesurer des durées, repérer et situer des évè-
nements dans un temps long. 

Se repérer dans le temps et le représenter 

Introduction 

 Le temps au cycle 2 

Identifier les rythmes cycliques du temps 

 Identifier les rythmes cycliques du temps 

Comparer, estimer, mesurer des durées  

Situer des événements les uns par rapport aux autres 

 Présentation des séquences : estimer une durée et la confronter à des outils réels 
de mesure 

Séquence 1. Passer d'un temps ressenti à un temps mesuré 

 Séance 1 : Lecture de l'album François et le temps 

 Séance 2 : Jeux de langage en ateliers 

 Séance 3 : Lecture de l'album Le petit voleur de temps 

Séquence 2.  Situer les événements les uns par rapport aux autres 

 Présentation 

 Séance 1 

 Séance 2 

 Séance 3 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/0/RA16_C2_QMON_Intro-espace_DM_577200.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/6/RA16_C2_QMON_Intro-temps_DM_577206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/48/9/RA16_C2_QMON_Identifier-rythmes-cycliques-temps_DM_591489.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/93/5/RA16_C2_QMON_2_presentation-sequences_645935.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/93/5/RA16_C2_QMON_2_presentation-sequences_645935.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/93/7/RA16_C2_QMON_2_sequence1-seance1_645937.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/93/9/RA16_C2_QMON_2_sequence1-seance2_645939.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/94/3/RA16_C2_QMON_2_sequence1-seance3_645943.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/95/1/RA16_C2_QMON_2_sequence2-presentation_645951.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/95/7/RA16_C2_QMON_2_sequence2-seance1_645957.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/96/4/RA16_C2_QMON_2_sequence2-seance2_645964.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/96/8/RA16_C2_QMON_2_sequence2-seance3_645968.pdf
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 Séance 4 

 Séance 5 

Explorer les organisations du monde 

Progressivement, au cycle 2, les élèves développent des savoir-faire et des connaissances leur permet-
tant de comprendre qu'ils font partie d'une société organisée qui évolue dans un temps et un espace 
donnés. Les ressources ci-dessous proposent des séquences de classe accompagnées de vidéos permet-
tant de comparer des modes de vie des hommes et des femmes et des représentations du monde, de 
comprendre qu'un espace est organisé. 

Comparer des modes de vie 

Introduction 

 Introduction : comparer des modes de vie 

Séquence au CP : l'école 

 Introduction 

 Séance 1 : Mon environnement d'écolier 

 Séance 2 : "Mon école en Tanzanie" 

 Séance 3 : Écolier en France, écolier en Tanzanie : similitudes et différences 

 Séance 4 : Mon école imaginaire 

Séquence au CE1 : les marchés 

 Introduction 

 Séance 1 : Discussion à visée philosophique 

 Séance 2 : Le marché près de chez soi 

 Séance 3 : Des marchés, ailleurs dans le monde 

 Séance 4 : Le marché au Cambodge 

 Séance 5 : Comparer un marché local français et un marché local à l'étranger 

 Evaluation et pistes de prolongements 

Séquence au CE2 : les transports 

 Introduction 

 Séance 1 : Lecture de l'album Le génie du pousse-pousse 

 Séance 2 : Les moyens de transport en Europe 

 Séance 2 : Annexe : Les moyens de transports en Europe 

 Séance 3 : Les moyens de transport en Asie, Afrique, Amérique et Océanie 

 Séance 3 : Annexe : Les moyens de transports en Asie, Afrique, Amérique et 
Océanie 

 Séance 4 : Mise en commun des savoirs 

 Séance 5 : Production écrite 

 Pistes de prolongements 

Comprendre qu'un espace est organisé 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/97/5/RA16_C2_QMON_2_sequence2-seance4_645975.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Estimer_une_duree/98/5/RA16_C2_QMON_2_sequence2-seance5_645985.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/19/6/RA16_C2_QMON_Intro-compar-mod-vie_DM_577196.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/12/1/RA16_QMON_3_Introduction_640121.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/12/3/RA16_QMON_3_Seance1_640123.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/12/7/RA16_QMON_3_Seance2_640127.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/12/9/RA16_QMON_3_Seance3_640129.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_en_Tanzanie/13/1/RA16_QMON_3_Seance4_640131.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/87/8/2_RA16_C2_QMON_intro_567878.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/2/3_RA16_C2_QMON_seance1_567882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/17/0/5_RA16_C2_QMON_marche_pres_de_chez_nous_seance_2_annexe_DM_566170.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/26/0/7_RA16_C2_QMON_Les_marches_CE1_seance_3_DM_566260.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/6/10_RA16_C2_QMON_seance_4_567886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/87/4/13_RA16_C2_QMON_seance5_567874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1_les_marches/88/0/1_RA16_C2_QMON_prolongements_567880.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/93/0/Sequence_transports_CE2_Introduction_vudm-DM_604930.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/94/0/Sequence_transports_CE2_Seance_1_valide_DM_604940.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/94/7/Sequence_transports_CE2_Seance_2DM_604947.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/94/5/Sequence_transports_CE2_Seance_2_ANNEXE-DM_604945.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/5/Sequence_transports_CE2_Seance_3-DM_604955.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/95/9/Sequence_transports_CE2_Seance_4-dm_604959.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/96/4/Sequence_transports_CE2_Seance_5-dm_604964.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_transports/93/4/Sequence_transports_CE2_Pistes_de_prlgts-DM_604934.pdf
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Introduction 

 Introduction : qu'est-ce qu'un espace organisé ? 

Séquence au CP : la classe, un espace organisé qui se représente. 

 Introduction 

 Séance 1 : Observation fine de l'environnement familier de la classe 

 Séance 2 : Produire une (première) représentation de l'espace familier ; dessiner 
la classe 

 Séances 3  et 4 : Produire une (deuxième) représentation de l'espace familier ; les 
maquettes de la classe 

 Séance 5 : Se repérer dans une  représentation de l'espace familier. Les ma-
quettes de la classe 

 Séance 6 : De la maquette au plan 

 Séance 7 :  Évaluation 

 Activités décrochées 

Séquence au CE1 à partir de l'album Un lion à Paris, Béatrice Alemagna, édit. 

Autrement jeunesse. 

 Introduction 

 Séance 1 : Découverte de l'album et de l'histoire 

 Séance 2 : Construction d'une frise chronologique et production d'écrit 

 Séance 3 : De la fiction à la réalité 

 Séance 4 : De la fiction à la réalité (suite) 

 Séances 5 et 6 : Localiser les lieux visités par le lion 

 Séance 7 : Imaginer l'itinéraire du lion 

 Séance 8 : Évaluation des acquis des élèves 

Séquence au CE2 : l'organisation spatiale du quartier comparée à celle du vil-

lage. 

 Introduction 

 Séance 1 : Mettre en évidence les activités humaines qui se développent dans un 
espace à partir des pratiques des élèves 

 Séance 2 : Sortie dans le quartier 

 Séances 3a à 3c : De la première représentation du quartier à la lecture de plan 

 Séances 4a et 4b : Lecture des photographies de terrain 

 Évaluations 

 Séances 5a à 5c : Comparaison quartier / village 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/4/RA16_C2_QMON_Intro-espace-organise_DM_577204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/77/9/RA16_C2_QMON_2_classe_org_intro_564779.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/77/7/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance3.1_564777.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/58/6/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance2_563586.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/58/6/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance2_563586.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/1/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance34_564781.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/1/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance34_564781.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/3/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance5_564783.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/3/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance5_564783.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/5/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance6_564785.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/78/7/RA16_C2_QMON_2_classe_org_seance7_564787.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_questionner_le_monde/59/0/RA16_C2_QMON_2_classe_org_present_563590.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/72/4/RA16_C2_QMON_2_CE1_intro_564724.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/72/6/RA16_C2_QMON_2_seance_1_564726.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/72/8/RA16_C2_QMON_2_seance_2_564728.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/0/RA16_C2_QMON_2_seance_3_564730.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/2/RA16_C2_QMON_2_seance_4_564732.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/4/RA16_C2_QMON_2_seance_5-6_564734.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/6/RA16_C2_QMON_2_seance_7_564736.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/73/8/RA16_C2_QMON_2_seance_8_564738.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/88/6/RA16_C2_QMON_1_org_quart_villa_intro_564886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/0/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance1_564890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/0/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance1_564890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/2/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance2_564892.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/4/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance3.1_564894.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/6/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance4_564896.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/88/8/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_eval_564888.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/89/8/RA16_C2_QMON_1_org_spa_quart_villa_seance5_564898.pdf
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Mathématiques 

Les ressources d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme de ma-
thématiques du cycle 2 ainsi que des outils pédagogiques et didactiques. Elles sont enrichies d'activités 
à proposer en classe aux élèves. Elles ont été réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec 
l'inspection générale de l'Education nationale. 

Directement adossée aux thématiques du programme, cette série de ressources propose des pistes pour 
organiser l'enseignement au sein de la classe, en rappelant les objectifs visés, en mettant en perspective 
le travail mené au cycle 2 avec ce qui est fait dans les autres cycles, en proposant des stratégies d'ensei-
gnement concrètes, en considérant les interactions avec les autres thèmes de la disciplines mathéma-
tiques et des croisements interdisciplinaires, et, en s'intéressant aux obstacles et difficultés pour les 
élèves à partir de certaines de leurs productions. 

Elles proposent aux enseignants ou aux formateurs qui désirent aller plus loin quelques références de 
ressources supplémentaires. 

Il est possible de télécharger la ressource et l'ensemble de ses annexes réunies dans un unique dossier 
en cliquant sur le lien [dossier complet]. 

Dans un souci de rendre ces documents disponibles le plus rapidement possible, certaines ressources 
sont proposées sans leurs annexes, ou avec une partie seulement de leurs annexes, celles-ci étant encore 
en cours d'achèvement. La version complète sera publiée dès que ces annexes seront achevées. 

Nombres et calculs 

 Le calcul aux cycles 2 et 3 

 Le calcul en ligne au cycle 2 

Grandeurs et mesures 

 Grandeurs et mesures au cycle 2 (mise à jour du 28/09/2016 : ajout d'une séance 
sur les masses). 

Espace et géométrie  

 Espace et géométrie au cycle 2 

 Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/99/2/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_600992.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/69/5/RA16_C2_MATHS_grandeur_et_mesures_doc_maitre_587695.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/25/8/RA16_C2_MATHS_grandeur_et_mesures_masses_635258.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/25/8/RA16_C2_MATHS_grandeur_et_mesures_masses_635258.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf

