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ABSTRACT

The focus of this study was on the teaching of French in ten (to) Senior

High Schools (SHS's) in the Cape Coast Metropolis of Ghana. Captioned

'Towards stralegic leaching of written expression', it sought to find out the

classroom practices of leaching Written Expression to identify what really goes

on. The main objective was to propose practical steps of teaching written

expression which would enhance students' understanding and restore their

contidence in writing. From 22 French teachers in the SHS's in the Cape Coast

M~tropo]is. quantitative and qualitative data were obtained through questionnaire,

-i3.SS Isson observation and interviews to find out the practices of teaching

w n~ ex:pression in the schools. The cognitivists' theory of process writing

pro sed by Hayes and Flower (1980) which is widely accepted as a key measure

of teaching of written expression was adopted for the basis of the analysis. The

results revealed that most teachers did not use appropriate processes of teaching

the written expression that could give their students the autonomy to effectively

engage in the task of writing. At the end of the study, the teachers were urged to

adopt appropriate process writing approaches and promote regular fonnative

evaluation practices to enhance their students' competence and autonomy to deal

wilh lhe task of written expression in French.

iii

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



RESUME

Cette etude porte sur I'enseignement du FLE dans les Iycees dans la

Metropole de Cape Coast. Designee 'Vers l'enseignement strategique de la

production ecrite, elle a elUdie I'enseignement de la production ecrite surtout

concernant la situation et les pratiques de son enseignement dans la salle de

c1asse. L'etude a comme objectif d'examiner les pratiques des enseignants en

production ecrite afin de proposer des demarches redactionnelles plus pratique

pour ameliorer son enseignemenl. Aupres de vingt-deux (22) enseignants, les

donnec-s quantitatives et qualitatives ont ete obtenues par Ie questionnaire,

'o_~cf\-ation et I'entrevue pour identifier la situation et les pratiques de

I" 115-:-i"" ement de la production ecrite. Le modele d'ecriture de Hayes et Flower

( 801 qui, grace a I'interet des theories cognitives auxquelles il appartient et

compte tenu de son approche globale de ('enseignement de j'ecriture constitue une

reference importante pour I'investigation des pratiques didactiques. Les resultats

obtenus ont indique, entre autres, que les enseignants de cette Metropole ont

neglige des processus qui pourraient doter leurs apprenants des competences pour

bien accomplir les activites d'ecriture. A la fin de I"etude. les enseignants ont ete

proposes des processus d'ecriture appropries et ant ete exhortes de promouvoir la

pratique reguliere de I'evaluation formative en classe comme mesures de retablir

les competences de leurs apprenants e( de renf()n.~ '1' leur autonomie aI'ecriture en

FLE.
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CHAPITREUN

INTRODUCTION GENERALE

Celie p<Jrtic prCliminaire du travail se degage sur l'inten~t particulier pour

I'arprenlissage de la langue franc;:aise au Ghana et les problemes engendres par

son enseignement, notamment, dans les lycees dans la Metropole de Cape Coast.

Le travail porte surtout sur J'enseignement de l'ecriture ou la production ecrite,

une des competences tres importante de la langue. En tant qu'reuvre academique

qui exige une presentation exp!icite et systematique, ce travail s'est ilivise en cinq

cha, ires et chaque chapitre est identifie par Je titre et se termine par une

Ce chapitre introductif porte sur la probJematique et la definition

0, e~3IOlre des concepts des du travail. La structuration du chapitre englobe

essenrie!Jement l'enseignement du franc;:ais en general, et ce qui conceme celui de

la production ecrite. EIIe comprend egaJement les questions de recherche, Jes

objectifs, la pertinence, la delimitation de la recherche et la limitation. La

definition operatoire des concepts fondamentaux de I"~mde et les organisations du

travail completent Ie chapitre.

Cadr"e gener"al

La langue, etant un instrument de communication (Saussure, 1995), son

acquisition (a I'oral et a reCl'i!) dcvl'ait eIre un fait prioritaire pour tous les

citoyens d'un puys. L' intcr2t de "en~L'i~n<:llwnt Jpprenlissage de la langue a

connu un essor grandi.-sant 'n FIII'!'fK' ~l p:mni \.ks pays de I'Amerique du nord au

cours de la derniere d~ccnni' 't par cons~qllent, it y a surtout un accroissement

1
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d'interet parmi les chercheurs et les enseignants pour la question de I'ecriture

(Sow-Bary, 1999). Cunanan (1988) et Moffet (1992) allouent ce phenomene a

trois facteurs: tout <I'abord, la baisse de la qualite de l'expression ecrite chez les

jeunes; dellxiemement, la prise de conscience de I'importance de l'expression

ecrite dans la scolarisation et la vie professionnelle ainsi que dans Ie

developpement des competences de haut niveau, telles que la resolution de

problemes, les strategies metacognitives, etc.; troisiemement, Ie souci d'ameliorer

Ie niveau de la qualite de l'enseignement de la production ecrite, Pour de

nombreLLX chercheurs (Harklau, 2002 et Vygotsky, 1997), ]'ecrit est tres essentiel

.-,e , e e'est par Ie biais de I'ecriture que l'apprenant apprend a explorer et a

e~ _ cf ses sentiments, ses idees et ses valeurs. HarkJau (2002) postule que

l'a.::·' d'~crire et de lire est ITeS imporlant dans la salle de c1asse et

particuJierement en classe de langue L2. U dit ceci a propos de l'enseignement de

l"ecrit: (dn fact, one might argue thai descriptions and theories of second

language acquisition that deal with classrooms or with literate individuals are

incomplete until they consider the role of writing and reading in acquisition»

(Harklau, 2002, p.341).

NollS pouvons meme cmire que la non-maitnse de Ia langue ecrite e:--..plique en

partie les abandons et les echecs scolaires. La langue est souvent definie comme

un instrument de communication (Saussure. 198. : Minis/h'c de l'Education du

Quebec (l'vIEQ), 1995), mais on ne sauraJl la limit'r a cela. En dTet, comme

I'explique Vygobky (1 ')05, p. 161). «Ie Inllgup,t' t!crit f. ..] permet iI I'enfant

d'acceder all plan ans!I"tlf I' /,Iils Ned, du lal/gage, reorganisant par Iii merne

2
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allssi Ie .Iysteme psychique anterieur du langage oral». Ce point de vue n'est pas

!'ans consequcnce dans Ie domaine scolaire. Pour Vygotsky (1997), l'ecrit a plus

d"avantagcs sur I'owl. ScIon lui, l'ecrit possede la capacite d'augmenter la

retention Oll conservation de !'in [onnation et de faciliter l'appropriation de la

langue: « (iradua/~v, the immediate connection, specificalfy, oral speech can fade

awo).: and wriflen lanf!,uaf!,e is cot/verted into a system of signs directly

symbolizing the siXnificd lihjecls and relations among them» (Vygotsky, 1997

p.132).

Pi 'si",u: etudes affmnent egalement que l'ecriture n'est pas seulement un moyen

c ;::Oi:1 wication mais aussi un olltil efficace pour apprendre une langue

~tT&..g~re (voir par exemple Vygotsky, 1997; Weissberg, 2000 ; Wolff, 2000).

En ce qui concerne l'enseigllememJapprenrissage du franvais, seion

Moffet (1992), la faiblesse en franyais ecrit decienche souvent une reaction en

chaine d'echecs ou de difficultes dans plusieurs COllfS. Selon d'importantes

recherches menees aux ecoles primaire et secondaire, les enseignants se soucient

plus d'interesser les apprenants que de s'attarder a lellI enseigner les regles

fondamentales de l'ecriture (Ministere de I"Education du Qll~bec, (MEQ) 1986).

Le meme point de vue est repris par Lalande et Gagne (1988) pour qui la

grammaire, conlYue comme connaissance du c de linguistique et de son

fonctionnement, n'eSI pas sufk'amment developp ; lans les ecoles.

Ecrire avec pr~cislOn t clilrl<\ cxpriOler des idees et presenter des faits de

favon cohcrcnt~ dan. lIn,~ langu-: sonl des qllulitcs rcchcrchees dans toutes les

societcs. La pl\)(llictil)n 06critc, longkrnps n~gligee, est aujourd'hui au centre des

3
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I

preoccupations des enseignants du pnmaIre ainsi que de ceux du secondaire

surtout au pays francophone (Sow-Barry, 1999). Mais comme l'affument les

chercheurs en didactique de I'ecrit, de toutes les pratiques langagieres, c'est elle

qui se revele la plus compliquee et qui sollicite Ie plus long temps d'apprentissage

(David et Plane, 19(6). Tous sont collectifs pour attester Ie fait qu'ecrire est une

activite complexe et que transmettre un message par ecrit presente des difficultes.

Krashen (1985) essaie de suggerer une solution it ces difficultes en postulant que

c'esr, en effet en lisant de rayOn eXknsive et prolongee que l'on prendrait a

acquerir la competence en ecriture dans la langue seconde. Ce qui veut dire que

I' > ct .xrire ont une relation etroitc et indissociable. Par ailleurs, l'apprenant qui a

d6 la - . es dans Ie domaine de la lecture aura egalement certains defauts au

ni 'ea de !'ecriture. Bref, la solution possible de la didactique de l'ecriture est la

dota-ion de l'apprenant avec les quatre competences tres importantes de la

langue: l'ecoute, la lecture, Ie parler et enfin r cerit.

En didactique de l'ecriture, a la disposition d'apprendre et de savoir lire et

ecnre se renouvelent progressivement, d'apres t'vlinjac (1995a), les notions

d'entree dans l'ecrit et d'appropriation de celui-ci. n devient plausible que la

didactique de ('ecriture ne pellt se simp!ifler a la sornme d'une serie de

competences: orthographiques, lexicales, synt3xiques, textuelles (Sow-Barry,

1999). Selon Miniac (19CJ<;b), prendre I,! plum> designe un acte visible, une

initiative du sujet indjviduel ~l sOl:i"l Fncor ranI-it oser ecrire et produire des

ecrits adaptes aux si tuali(>n:-. 1 'dl'r':s Sow-fbrr (I (99), graduellement, l'idee

emerge qu'iI ne slinil p,lS de m~llre all point des techniques ou methodes de

4
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lecture et d'tkriture, mais de definir des voies d'acces it I'ecrit, qui permettent que

des apprenants sachant lire et ecrire, disposant de connaissances en terme de

ri:gles et de codes, deviennent effectivement des lettres, c'est-a-dire, des personnes

sachant lire et ecrire. Ainsi, au Ghana, I'enseignementlapprentissage du Franyais

Langue Etrangere (desormais, FLE) se donne comme objectif primordial de

developper chez les apprenants ies competences Iinguistiques et commurucatives

a roral ainsi qu'a I'cerit (CRDD, 2(10). Rappelons que lanotion de competence

est apparue pour la premiere fois dans I'article du pionnier de la revolution

cognitive Chomsky (! 955) qui considere la competence comme une disposition

ltm::.-',::i~re innee et universelle permettant atout sujet parlant de comprendre et de

" "" ':.l:':-e un nombre infini d'enonces dans n'importe quelle langue naturelle. II

la connaissance implicite qu'a de sa langue tout locuteur-auditeur. Cette

ddi irion n'integre nullement Ie toumant pragmatique des sciences du langage et

passe sous silence tout ce que Dell Hymes meUra en lwniere : l'impOliance du

contexte, I'adaptation des enonces a un contexte, etc., en un mot de la

communication, Or, la communication n'est pas conl,:ue uniqllement sous un

aspect strictement linguistique mais egalement social, puisque, Ie locuteur doit

pouvoir juger de I'adequation de ses enonces aliX param0lres de la situation. De la

surgit la notion de competence communicative de Hymes (1984). Ce demier met

en titre Ie fait qu'ilne s'agit pas sculcmcnt d'amcncr lcs apprenants a conna'itre Ie

fonctionnement internt: de la lan~lle rnUb surtout d'en connalh'e le

fonctionnement dans dt:s Clrcun;;lan(~;; de prt1duCIion determinees pour leur

permettre de dt:'vdopper 1.:1If «compeknce de comnllmication». L'idee de

5
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Pckarek-Doehler (2005) va dans Ie meme sens que celie de Hymes (1984)

lorsqu'cllc souligne l'aspect pratique de la competence en precisant que la

pr":sence et Ie d6vcloppcment de competences en dehors de la pratique n'est pas

possible. Cela vellt dire qu'il ne suffit pas de connaltre la langue, Ie systeme

linguistique: il faut egalement savoir s'en servir en fonction du contexte social.

Cda est valable aussi pour acquerir une competence de I'ecrit. Ainsi, pour

acceder aune competence communicative orale et ecrite, nous paralt-il necessaire

de developper egalement et simultanement line competence linguistique et

socioliLguis ique. Ce qui veul dire qu'apprenclre acommuniqueI' en FLE englobe

L"l' .' 'sition de plusieurs competences tres importantes surtout: competence a

l"\.l I r arler) et a I'ecrit surtout avec Ie respect de toutes conventions qui

gu , 'crnent l'ecrit.

La litterature sur I'enseignement du fran~ais des vingt dernieres annees

(des 1980) peryoit (Charmeux, 1983; Bronckart, 1984; Dupont 1984; Ouellet,

1985; Maurais 1985; Huot, 1985; Bibeau et aI .• 1987; Beaupre, 1991; Diallo,

1992; Groupe DIEPE, 1995) generalement un affaiblissement indiscutable du

niveau des apprenants. Par exemple, au Quebec, les resultats d'enquetes

effectuees par Ouellet (1985) et Ie Gouverneml~nt du Quebt'c (1986) montrent que

les apprenants du secondaire eprouvent des ditTlcultes non settlement en

orthographe, mais egalemeot dans l'etab!isst'!l1ent d,s liens entre les phrases d'un

paragraphe et entre les di ffer-:IJll:~ j>arti-:s d'un t<",te

En Afriqut' dite (non-t'rallwphdlle», surtout au Ghana ou Ie franyais est

enselgne en tall! qu<" lan~u ' ':trangl're. la question de la maitrise du franyais est

6
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encore problematique acause notamment d'un plurilinguisme important et aussi a

('ClU-;C «e I'cmploi des methodes et des techniques defavorables a l'appropriation

de la langue (Kuupole, 2001 ; Yiboe, 2007; Yiboe, 2010 & Kuupole, 2012). Le

lravai I de K llupole (2012) portant sur I'enseignement/apprentissage du FLE au

contexte ghaneen atteste que la formation pre-universitaire en FLE est trop

deficiente, insuffisante au trop axee sur la competence grammaticale aux depens

des autres competences. Cette situation est due largement au nombre insuffisant

d'enseignanrs fonnes pour enseigner la matiere dans les JI-IS et les SHS, panni

J'autres problemes logistiques (De-Souza, 2013). Ce qui signifie que les

..t1. .ants par classe deviennent nombreux pour chaque enseignant. Aussi,

~( ,. 2l~ . •ent, il est admis que Ie nombre de langues parlees au Ghana varie entre

uarmle-deLLx et soixante-dix (Kropp, 1988 cite dans Yiboe, 2010). Kropp

(1988), suggere qu'il ya 67 langues ghaneennes et ces langues sont representees

par deux sous-groupes importants : la famille linguistique « kwa )} et la famille

linguistique « gur )} (Yiboe, 201 0). Les enfants ghaneens grandissent dans un

milieu multilingue avec deux ou trois systemes linguisliques, pourtant, arrives a

l'ecole, les jeunes Ghaneens apprennent l'anglais, la langue orficielle et Ie

fran9ais en tant que langue etrangere. Cette situation linguistique cree egalement

beaucoup de probleme a I'apprenant de FLE lorsqu celui-ci fait face souvent a

l'influence inter-linguistique defavorab!e (Amu.?u. :2000 ; Amuzu, 200 I ; Yiboe,

2001; Fiadzawoo, 2012). n t'Xigc daHl un gr<md I;'ft~)t1 de la part de l'enseignant

pour aider les apprenrmts as' rmonkr c,'s pH)bkIll~S du plurilinguisme.
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Par ail/eurs, lorsqu'on regarde de pres les resultats recents de W ABC

(2(1{)(:,), on trouve que les deficiences chez les apprenants ont atteint des

proportions inquietantes et ceux, it tous les niveaux d'apprentissage (WABC,

2006). Ce phenomene peut s'expliquer par differentes raisons dont I'une des plus

importantes serait la preparation des apprenants it l'ecole (Yiboe, 2010).

Toutefois, I'attention des specialistes ne semble pas etre suffisamment portee sur

13 rac,:on dont I"enseignanl exercc son travail; sur les methodes et les modeles qui

servent it son enseignement et sur les fonctions scolaires qui lui sont assignees.

Les critiques les plus vives sur l'enseignement/apprentissage du franc;:ais portent

css~r:!:el ement sur l'insuffisance des eonnaissances de l'apprellant it la negligence

aI' is .les contributions de J'enseignant surtout ce qui se passe dans la salle de

d ",:::.e. Parfuis, Ie probleme de non performance de !'apprenant doit etre partage

er rre ce dernier et l'enseignant. Comme Ie remarque Yiboe (2010, p.29), «Ie

jranqais est enseigne it tous les niveaux du sys·te.'1'le edueal!! ghaneen sans

orientation specifique ». Dans la meme foule, les recherches affirment que s'il y a

echec scolaire d'un apprenant, il y a echec de la part du personnel enseignant qui

n'a pas su appliquer de bons principes d'enseignement et d'apprentissage. On en

deduit des liens entre la ma'itrise de l'ecrit par les apprenams et les competences

des enseignants. La question de }'echec scolaire en FLE interpeller, en partie, au

premier chef, }'cl1seignant de frano;ais, ,)Llisqw: ("',;:s[ a Travers l'enseignant que

I'apprenant peut s'approprier la compeknc· n~;(; 'ssaire pour affronter a bras-Ie

corps ses problemes c! sur out en rududion t'.:rit(' que les deficits Iinguistiques se

repercutent sur <I'autre" a"pc\,(: ,k h bllgut: (Cisse, 1990).
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La presente recherche porte sur I'enseignement de la production ecrite

dans des Jycees dans la MMropole de Cape Coast dans la region centrale du

Ghana. L'objcctif primordial du travail est de decouvrir la situation de

l'enseignemenl de la production, les difficuItes du contenu et proposer certaines

demarches didactiqucs a propos de l'enseignement de la production ecrite en

c1asse de FLE. Au Ghana, l'enseigllemeni du FLE commence officiellement des

Ie niveau college (Junior High School), Ie Iycee (Senior High School) et

finalement au niveau universitaire. Notre focus est porte sur Ie niveau Iycee parce

qu'il ~rl con1ille point de depart surtout pour des etudes superieures a

r, ·,,·c_,,··~; la selection des etudiants pour les etudes a I'universite et d'autres

in'S. ! ':i 05 de haut niveau telles* que les ecoies de formations professionnelles, et

les po'::-iechniques est basee essentiellement sur leurs resuItats du lycee.

Considerant Ie Cadre Europeen Commun de Ref~rence pour les langues (CECR),

Ie niveau de langue exige au niveau Iycee peut etre situe entre A2 et B 1.

Rappelons que Ie CECR est un outil etabli par Ie consed de l'Europe pour definir

la maitrise d'une langue etrangere comme Ie fran<;ais, selon differents criteres.

Depuis 2001, c'est une reference dans Ie domaine de l'apprentissage et de

I'enseignement du franlYais utilisee par la France et ses pays allies tels que Ie

Canada, la Belgique, Ie Luxembourg, 130 principaute de Monaco, la Suisse, la

Tunisie, I'Algerie, Ie Vanuatu. Ie Liban el aus:i au Gh,ula.

P.'oblematique

La presenle eilldt:' a .::onllllt' li(ft~ « V"rs j'eflseigflemelll slrategique de la

/J/"OdIlClioll peri,: dUlls de.\" £I'C .;/:'S dt:: fa Mt'/t-opofe de Cape Coast». Dans Ie
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contexte de la psychologie cognitive, Tardif (1992) etablit que I'enseignement

slfat';gique conduit it. une integration des connaissances disciplinaires, des

connaissances cognitives et metacognitives ainsi que des habiletes langagieres.

Cesl un modele p":dagogique des recherches dans Ie domaine de la psychologie

cognitive. Par modele pedagogigue, on entend un ensemble organise

d'infonnations dont les objets importants sont Ie role de l'enseignement dans

l'apprentissage. Ce modele prend en compte egalement la situation dans laquelle

l'cnseignement (!a motivation) se deroule ainsi que les contenus proposes aux

apprenants (Tardif, 1996). Le modele d'enseignement strategique prend aussi en

C c5iu';.anon des facteurs purement cognitifs et certains facteurs d'ordre affectif.

C ",- -e, - particulier est mis en enseignement strategigue, sur la motivation

solaire des apprenants (Tardif, 1992). Cela vetil dire que !'enseignement

sLrategique aide a cOllstruire les strategies d'apprentissage de I'apprenant et lui

facilite I'acquisition des habiletes langagieres.

Le probleme que nous etudions est remargue tors de notre pratique en tant

qu'enseignement au niveau du Iycee pendant quelques annees. Premierement, les

apprenants eprouvent beaucoup de difficultes a clarifier leur pensee a l'ecrit

quelque soit Ie type de texte it. ecrire. De plus, ne sachant pas bien structurer leurs

phrases ni Olthographier correctement leurs mots. leur c,ompetence it. ecrire s'en

tmuve diminuee. Deuxiemem'~nl. t(lutes C'$ ddfl\:llit' s d'apprentissage relatives

aux competences d'ecrilure infiu'nu;nt lem attlm 1, a I'etape de la revision de

texle. En effet, tres pt'li d'ilpprenan!s sont !l\()ti\'~s .~ relravailler leurs textes ecrits

dans Ie but de l'amdlOl"l'L (), plus. I\;nc~·tir de In classe et Ie temps leur fait
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tOIl.l0urs defaut; trente-cinq ou quarante minutes de periodes en classe chaque

~crnJlne pour la production ecrite ne sont .IamalS suffisantes. Parfois, les

apprenants d0pcndcnt largement sur ce que l'enseignant leur donne et les

reproduisenl rneme avec beaucoup d'erreurs (Yiboe, 2010). L'apprentissage de

l'ecril represente pour les apprenants, et particulierement pour ceux qui sont au

Iycee, une activite n~ellement complexe. Le fait d'en aborder de front toutes les

composantes les decourage et les place continuellement en situation d'echec. A ce

sujet, Tardif (1993, p.l 06) notc que, « si /.Ine tdche risque de conduire l'eleve a

d 'sju;::,emt!ll/s qui menacent la perception et I'estfme de soi, if preferera investir Ie

mil 'm il1! d'energie dans celfe tache ». C'est-a-dire, si l'apprenant regarde une

a' e,- mme une punition ou une activite penib!e, il cherche Ie moyen possible de

A l'origine de cette etude se trouve un des facteurs qui est a la racine des

problemes de la production ecrite chez les etudianIs. II s'agit des pratiques des

enseignants dans leur classe en matiere d'enseignement de la production ecrite.

Les problemes emanent de plusieurs sources: no115 pensons entre autres, aux

conditions d'enseignement, aux contenus et aux facteurs socio-culturels tels que Ie

milieu de I'enseignement lui-meme.

L'interel pour ce travail a ete suscitc par HotT- 0tude anterieure en Mastere

2 portant sur, / 'in/luence de /(/ SII!tnre ({lIg/ilis.: s!lr /';( Tit des npprenants de FIE

dans quelques ec,'u!es secundaire'\" elmls fa i\/ "!r'Ul'ul' ,Ie ('ape Coast (Fiadzawoo,

2012) qui idcntitic, ci11n: autr,-'s, ks pr;lliqucs d'cllsl'igncmcnt comme l'un des

probkmcs de !cllld qui c'l11p0rh<:1l1 I'Jssimilation effective des competences en

11

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



FLE chez les apprenants. n a ete constate qu'a patt les erreurs dans les ecrits de

I"apprenant de Iycee, celui-ci manque aussi de connaissances des processus

redaclionnels. Ce probleme a comme cause, en partie, par peu de souci donne au

processus n~dactionnel par les enseignants a10rs que celui-ci reste Ie seul a

intervenir dans sa c1asse. Le constat general est qu'il y a des travaux portant sur la

production ecrite mais la majorite est centree particulierement autour les lacunes

de l'apprenanl. Par exemple, Kwawu (200]) et Grey (2014) discutent des phrases

«illogiques» qui sont les resultats d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise

maitrise des connecteurs des apprenants. Or, il y a peu de recherchent portant sur

r~_ S.':~L~_ lent de la production ecrite et les processus redactionnels. Cette

1\'C'~le recherche etudie les soucis dans la situation de I'enseignement de la

proci l' . on ecrite, ce qui permettrait de proposer des demarches qui aboutirions a

dynamiser l'enseignement de la production ecrite aux Iycees dans la Metropole de

Cape Coast.

Questions de recherche

Cette etude se pose trois questions principales :

1. Quelle est la sil1lation de l'cnseignement de a production ecrite dans

la c1asse de FLE dans les Iycees de la Nlt-tropote de Cape Coast, au

Ghana?

2. Quelles sont les d,tTicl.llt';s au nl\' "m dC'S d~rnarches didactiques qui

empechel1l L.lppropriiltion dt' lH production ecrite chez les apprenants

de FLE flUX 1Vc~ 's (I.: h M~lropole de Cape Coast?
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3. Quel enseignement straf(~gique en tennes de demarches didactiques

pOlJvons-nous proposer pour ameliorer l'enseignement de Ia

production ecrite dans Ies Iycees dans la Metropole de Cape Coast?

ObjertiJs du travail

La majtrise des demarches de la production ecote est un des objectifs les

plus importants de lout enseignement, car la production ecote pennet une

communication ecrite rationnelle et sert d'indicateur de jugement de la personne

formee (Sow-Barry, 1999). Cette etude vise a mieux comprendre I'aspect

spe-c.rJ .'e relatif aux pratiques des enseignants dans leur classe a propos de

I'''; '.. ...:.re. Specifiquement, nous cherchons a identifier les SOUCIS dans Ies

J;r: . renes didactiques de I'enseignement de la production ecrite chez les

enseig.l1ants aux lycees afin de proposer des interventions pi us vigoureuses pour

['amelioration la competence a l'ecrit des apprenanls. Done, notre interet pour ce

travail porte surtout sur Ie desir d'ameliorer Ie niveau de la qualite de

l'enseignement de la production ecote aux lycees dans la Merropole de Cape

Coast au Ghana. Nous voulons done identifier et examiner ce qui se passe

actuellement en classe de FLE lors de l'enseignernent/apprentissage de la

production ecrite. C'est-a-dire, 1l0US voulons :

1) decrire la situation d'enseignement ele 13 pmd I orion ecrite au lycee dans la

Metropole de Cape Coast (pour decouvri r ts' il y en a) des insuffisances

dans l'ens",igne01.:.nl dc' la PHlt!ll\:rion ..'nik) ;
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2) eludier les difficultes qui empechent I'appropriation des competences de

J' ccrit chez les apprenants en FLE aux Iycees dans Ia Metropole de Cape

Coast et;

3) proposer une intervention c!'enseignemenl strategique en termes de

demarches didactiques pour ameliorer Ie programme de FLE surtout it

celui de !'enseignement de !a production ecrite. Ces demarches clites

« stratl.~giques)} visent essentie!lement a doter les enseignants avec les

competences specifiques, pOUT pourvoir bien enselgner la production

ecrite.

Pertin~nce de la recherche

La production ecrite est d'une importance capitale dans j'enseignement en

general et ceJui de FLE en particulier. Dans les apprentissages, elle permet

d'apprecier Ie degre de maltrise du fran~ais ecrit. Kotre recherche veut connaltre

davantage ce qui, du cote de I'enseignement, pourrait contribuer a la faiblesse des

apprenants en production ecrite. Beaucoup de travallX ont aborde Ie sujet de la

production ecrite mais, nous pensons qu'il y a tolljOUfS beaucoup a faire pour

ameliorer les pratiques de I'enseignement/apprentissage de la production ecrite en

salle de classe au Iycee. C'est-a-dire, it y a loujOUJS beaucoup qui reste it

decouvrir. L'enseignemcnt de la rroductioll ccritc nous paralt COl11me un domaine

quasiment non-exhaustif bien que ce sui 'I soit tres essentiel dans

l'enseigncll1cnl/apprl:nli~sagc du Fl r·: au Ghana (l'objcctif primordial de

I'enseignemcntiapprcntis;:;agc dll FI F csi d~' dl'\,cloppcr chez les apprenants les

competence!': lill~'lIi:;liqll\;:; c'l ,'ulllll1l1llicativcs a I'oral comllle aI'ecrit).
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A part Yiboe (2010) qui etudie la maniere dont des caracteristiques

IOdivlducllcs, I'appartenancc eulturelLe, des attcntcs ct des emotions sont miscs en

lXuvrc dans I'appropriation du franyais en tant que langue etrangere dans les

Iycees ghaneens, I'information systematique et detaillee sur ce que font les

enseignallts dans leur salle de c!asse concemant I'enseignement de la production

ecrite est tres rare surtout en ce qui conceme I'enseignement du FLE de la

rv.h~tropo!e de Cape Coast. Une telle information permettrait aux concepteurs de

progranlTIles de faire une planification de I'enseignement du franyais plus realiste

et pro ab!ement plus efficace. Effectivement, les donnees recueillies en rapport

. \.~ i' _.j~tif de 1£1 recherche nous ont permis de proposer des ameliorations au

. ~ gr·'-} uC sur 1£1 base de ce qui se passe reell.::ment en salle de c1asse. Nous

aVOi:S noisi les Iycees dans la Metropole de Cape Coast it. cause du modele

precietlx que cette Metropole offre surtout en termes de I'education. Les resultats

de notre etude sont susceptibles de permettre £lUX enseignants de soutenir leurs

efforts en s'adaptant ades contenus nouveaux et d'ame!iorer leurs pratiques afin

d'encourager l'apprentissage de la production ecnte. Ils beneticieront aussi

comme reference aux concepteurs des programmes: Ie Ministere de I'Education,

Ie Directoire de Curriculum Research and Development Division (CRDD) et les

institutions specialisees dans 1£1 fomtation des enseignanrs du lycee surtout les

universites pour enrichir leur travail. En s nmne, c..:tt' etude represente une

contribution a1£1 pratique all mili u ~duca:if du Gh:lI1<'_
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I)(-Jimilation du champ de I'etude

CeHe elude se limite seulement aux lycees dans la Metropole de Cape

Coast dans la region centrale du Ghana. Malgre Ie fait que Ie probleme de la

production ecrite n'ait pas une frontiere aux institutions scolaires du Ghana, nous

avons choisi de travailler seulement sur les Iycees. Cela veut dire que l'etude est

basee seulement sur les dix (!I) Jycees dans la Metropole de Cape Coast malgre

Ie fait que d'autres Municipalitcs environnanles, telles qu'Abura-Asiebu

Kwamenkese et Komenda-Edina-Eguafo-Abirem partagent souvent les memes

pr l~mes avec ladite Metropole. Notre travail n 'est pas une etude comparative et

OllS...-O OilS analyser des donnees bien cibJe(~s, c'est pourquoi nous n'avons pas

. .: us "c ltres Municipalites susmentionnec:s dans l'enquete. Aussi, l'enquete ne

co -e...e pas la production ecrite proprement dite des apprenants, car l'approche

adoptee s'est centree uniquement sur I'intervention de l'enseignant pour lequel

certaines propositions didactiques ont ete faites pour ameliorer ses pratiques

d'enseignant du FLE.

FinaJement, les enseignants dans I'eruele sont ceux qUI enseignent Ie

franryais pendant au moins deux ans et plus all Iycee. Le choix est base sur Ie fait

que nous voulions les enseignants qui ont certaines experiences dans Ie domaine

de l'enseihlJ1ement au Iycee. Ces experiences leur petmettent de nOllS foumir des

informations valables, fiables et proches de la n.~alite.

Limitations du trav.til

Le travail ponanl stir r"llst"i~n"llwnt srnllegique, pour etre plus

representatif, doit cOtlvrir tOlll'" III r"gion centr:tk. Mais Ie temps et les ressourees
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(rrwtcrielles et financieres) nous ont fait deraut d'embarquer sur ce genre du

tr;lVail. ("cst pourquoi Ie travail se limite seulement aux Iycees dans la Metropole

de Cape Coast.

Aussi, la litterature disponible sur l'enseignement strategique (par

exempIe, Raimes, 1991; Tardif, 1992) exige qu'on collecte beaucoup

d'infonnations chez les participants (Jes enseignants). CeIa veut dire que nous

devions collecter les informations qui prennent en compte les opinions des

enseignants sur les contenus, les demarches, les taches d'enseignement,

l'ev" uanan des apprentissages, les pratiques d'enseignement et d'evaIuation rnises

e . ·1 Te lors de I'enseignement de la production ecrite et meme sur les processus

en pratique par les enseignants. Ces infonnations aupres des

en5e:~ ants sont essentielles parce que ces derniers sont les facteurs tres

importants dans la didactique de la langue et surtout en ce qw conceme

I"enseignement/apprentissage de la production ecrite en FLE. Nous nous sommes

done oblige de eonstruire Ie questioilllaire 'kilometrique' pour pouvoir collecter

les informations essentielles et assez detaillees chez elL" pour Ie travail. Ce genre

des questions que nous avons posees a fait que certains cnseignants se plaignaient

a cause de temps qu'ils devraient eonsaercr pour repondse aux questions. II nous

parait que certains enseignants sont tellement surcharges 11 cause des effectifs

d'apprenants plus cleves ct les tas de traV<ll! qu·ils dei -ent faire chaque jour. Ceei

est df! surtout it I'embar!!o sur! \'1 tploi : une ircctivc du 00llvemement· cette::> ,

description cl"etal dt: lieu.':. C~I 1.:~;;~:ll!i.:!krnl'!\1 III <.'~)nscql1cnce du deeouragement

des enseignants. f1s IlC vouLti(:ut Pil~ t:lirc (l'aulrcs choses qui pourraient prendre
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plus de Irente minutes en dehors de leurs activites professionnelles surtout

101:q I' ill' firmt au travail. Mais notre presence chaque jour et les explications que

nou avions donnees aux participants a propos de I'importance du travail ont

renforce leur desir de repondre au questionnaire. Par aiIleuIs, ces problemes

rencontres lors de la collecte dcs donnees n'ont aucun effet grave sur les donnees

collectees et les nisultats du travail. Malgre tout, les participants ont consacre

assez de leur temps pour repondre a toutes les questions et aussi les donnees des

entrevues ont souteou ce!les collectecs it I'aide du questionnaire. Nous avons

consacr~ la prochaine rubrique a la definition des concepts des du travail

aIn r i~fement, l'enseignement slrategique qui forme la partie integrante de ce

rOJ~-

OHiniri()n operatoire des concepts des du travail

Enseignement strategique

Dans Ie champ de la didactique du fran<;:ais langue etrangere (FLE), quand

on essaie d'adapter I'enseignement au public, apparaissent immediatement de

nombreuses questions relatives it I'apprentissage: comment apprend-on') Pourquoi

y a-t-il des differences entre les individus et chez !a meme personne selon les

domaines etudies? (Asselain, 2008, pA3). En effet, « 'lucun apprenant n'apprend

d'une maniele uniforme: les differents styles c1'apprentissage sont toujours meles })

(Paquier & Balser, 2001, p.45). J..'etude des strat0gi's d'apprentissage reieve des

tentatives qui cherchent quelques cl 'ments d ~ rt'ponses :i ces questions.

Nous acceptons d\'mblc", qu.:' !'oIl lui:-:itton d'une competence en langue

cible se traduit chez l'appren:lII[ par I'utilisation de bonnes strategies

18

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



d'apprcnl"issage, a saVOlr, les strategies cognitives, metacognitives et SOCIO

aJTcclivcs. D'Oll \'jmportance de mettre en ceuvre un enseignement strategique.

.. 1ais avant de preciser ce que nous comprenons d'un tel enseignement, il fallait

d'abord repondre 11 fa question: « Qu'est-ce qu'une strategie et que veut dire, les

sfrategies d'opprentissage? ». Du point de vue de Robert (2002, p.967), Ie mot

sfrafegie elait, aI'ongine dans Ie Jomaine militaire, I'« art de coordonner ['action

deforce mi!ifaire ... /). Scion Oxford (1990), 'strategia', terme d'ongine grecque

est de nature guerriere designait au debut des demarches ou actions pnses pour

gagner une guerre. On l'opposait ainsi a laCliq/le, qui n'etait qu'une « execution

! - e, a 3fh~e aux circonstances, des plans de la strategie ». Dans une acception

f~l'Cee, une strategie est un « ensemble d'actions coordonnees, de manceuvres en

-r, e victoire» employer une strategie, c-est <{ agir pour atteindre un but

determine» (Bogaards 1988, p.89).

D'apres Bailly (1985, p.60), c'est « /In programme. lin plan, un ensemble

d 'aclions coordonnees, etabli en vue d 'alteindre un bUl, de realiser un projel, de

resoudre un probleme ». Pour Perraudeau (2006, p.7), on peut concevoir alors la

strategie comme, « line coordination de procedes. choisis dalls un panel de

possibles, en raison d'une efficience slIfJfJosee et n fonction d'une finalite

donnee». Les points de vue differents du mot sfratl!~i ' supposent anotre opinion,

Ia reunion de pJusieurs conditions Il\~cessairc's it la reussite du projet. Ces

conditions primordiales a la rells:>llt' SOilt \. dart"; et I'accessibilite des objectifs

fixes, la capacite des SUJ~I: it 01 hihscr (ks proC\?SSliS cognitifs differents vers la
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realisation du but, et surtout la capacite a faire un choix dans un panel d'actions

po~slblcs

Pour ce qui concerne Ie mot apprentissage, il y a beaucoup de definitions

malS no us ne considerons que Cuq et Gruca (2002, p. 23) qui Ie considerent

comme « une demarche consciente. volontaire et observable dans laqueUe un

apprenant s'engage. el qui a pour hut /'approprialion ». Par ailleurs, pour ce

travail, quand nous ferons une reference au mot « apprentissage » cela renvoie a

un ensemble de decisions relatives aUK actions a entreprendre par l'apprenant

da s I~' I d"acquerir des savoirs ou des savoir-faire en langue etrangere. Pour ce

c-..:11 ''C__e Ie domaine de l'acquisition ou de l'apprentissage d'une LE, la

lii1~ra e ex:istante ne permet pas de degager un consensus sur la definition de

Sfl"Of 'gie d'apprentissage (Duquette et Renie, 1998) et sur une classification de

cdles-ci. Pour ce travail, nous ne voulons que preciser Ie sens du terme strategies

d 'apprentissage par rapport a notre travail qui porte surtout sur renseignement

strategique.

Strategies d 'apprentissage

Scarcella et Oxford (1992, p,63) definissent les strategies d 'apprentissage

comme « spec~ftc actions, behaviors, steps. or techniques such as seeking out

conversation partners, or gh'illg vnesell tlcourag'l1I tit to tackle a difficult

language task used hy sf/uten/I' to enhotlCi' Iii 'ir mrn I '(Irninf!. ».

Pour Weinstein d Mcl.vc:r (1')86, p31 ~). il s'agit cle «comportements ou

pCllsces qui !:onl C!l~k'h'lIc!: p,1I' I\'I'I'[(:II<llIt ct qui illnuencent ses procedes
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d\:nc.:odage }), c.:'est-a-dire, ses procedes de traitement de l'information. Oxford

(19\)2) ajolltc que les actions ou comportements de l'apprenant lui permettent

lJ"amclion:r ses competences dans la langue seconde. « Ces strategies peuvent

racililer I"internalisution, la retention, la recuperation, ou bien l'utilisation de la

nouvelle langue. Ce sont des olltils pour l'auto-direetion necessaire au

developpement de I'habiJitc communicative. » (Oxford, 1992, p.18).

O'Malley et Chamot (1990 pi), par contre, definissent les strategies

d'apprenrissage comme des «pensees ou comportements speciaux que /es

inJiri Ius Ulilisem pour comprendre, apprendre, ou retenir [,injorow/ion

nou'- i M. Richards et Platt (1992) estiment aUSSI que les strategies

•.fa :issage sont des comportements imemionneis que les apprenants utiLisent

pour 3Leliorer leur comprehension, leur apprentissage et Ie rappel de nouvelles

informations memorisees. Cohen (2003, p.280) propose, quant a lui, une

definition qui explique Ie concept d'une manlere plus cohesive: « Language

learning strategies are the conscious or semi-conscious thoughts and behaviors

used by learners with the explicit goal of improring their knowledge and

understanding ofa target language ».

Nous apercevons que toutes les definitions proposees St'l synchronisent

dans la mcsure 011 il est question dans chacul1c d' clk~ de « comportements )} ou

« de pensees» qui sont engendn~s conscit:lllln 'nl par l'apprenant pour l'aider a

realiser un but d'apP,\·nli;o;sagc. (\, but C(l\!,'C\TlC SOil la comprehension des

composantes de I'intlmnati{.n llOtll'dlc, d\'s ('t"tl)rts de retention de nouveaux

elemc:nts linguisliq\lc's. ou loul ;o;impkmc:nt la recuperation d'elements deja
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cnrcgislres vers une production langagiere. En rapport etroit avec notre travail est

surtout Ie point de vue de Fayol (1994) qui donne une autre definition qui

r ssemble d'ailleurs it celie proposee par Connaire (1999, pA2): une strategie c'est

de « se poser it soi-meme des questions pour s'assurer qu'on a bien compris un

texte» Oll encore c'est « une sequence inlegree, plus au mains longue et

complexe, de procedures selecrionnees en vue d'un but afin de rendre optimale Ja

peJ.1ormance ».

Pour Treville et Duquette (1996, p.56), les strategies d'apprentissage

( p··u....·'nl s'exercer a toules les etC/pes du processus, de Ja comprehension a la

I r . ',' ·on ll. Mais ces strategies ne sont pas identiques chez tous les apprenants.

F\1\·..:msc; chez I'apprenant une prise de conscience de ces strategies et les faire

utiliser it I'aide d'un entrai'nement specifique implique un enseignemenl

slra[(?gique. Selon Yilmaz (2004), grace it r eotralnement des enseignants it

I'enscignemenl strategique, ces dcmiers auront line transformation pragmatique

de la connalssance pour pouvOIr develop per efficacement des habiletes

interactives strategiques qui leur permettront de f'~pondre aux besoins des

apprenants.

Avant d' entrer au vif du concept d 'el,seigllemelll strategique " nous

devons considerer ce qui cOllstitue !'enseign<:'mem. nest inimaginable de

constater que les rcc.:herchcs sur I"activil; d' ·t1::..:ign~ment font souvent

I'economie d'une defInition prcl,i~c ell:- l·dk noli,)!) (Dc'SSlIS, 2008). Selon Dessus

(2008), la raison en eSl peut-'~lf" 11iC Cl~l{,: d'nll(:re est plutot vague et difficile it

dCfinir, C~ dont on s'ap -r.;uil ::i 1\>11 c~sai\.· de r0pondrc it sa negation. Que serait
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n(;~ pas cnseigner? Attendre que l'eleve comprenne et apprenne tout seul ? Mais

n'cst-cc pas ce que font les enseignants acertains moments? Ne pas l'aider OU, a

r· trcme, I'empe<.:hl,;[ t!'apprendre? Sans doute pas non plus, QueUes sont les

'omlitions vraiment indispensables it l'activite d'enseigner, tout en etant

suffisantes? Sont-elles enticrement deductibles de l'activite d'apprentissage?

Sinon, quel lien entretiennent-elles avec cette demiere? etc.

Si l'activite d'cnscigncmcnt a donne lieu a un tres grand nombre de

travaux, dans des disciplines tres varices cornme la philosophie de l'education

(RebouL 1981 : Scheffler, 2003), la pedagogie (Anderson & Bums, 1989), la

psy'~\.! ~> du developpement (Strauss, 2005) ou mcme l'cthologie (Premack &

Pre 1996), il existe peu de syntheses tirant parti de ces travaux pour en

prv os' une definition large, qui puisse s'appliquer it la fois aux domaines

scolaire et non scolaire. Nonobstant, la plupart des resuJtats des recherches dans

ces differentes disciplines sont assez en accord sur 1a fi.!laLite de renseignement :

la transmission culturelle d'humains experts it na'ifs, ou, comme Ie precisent

Premack et Premack (1996, p. 304) « [. ..) rMuire la disparite emre les acles du

novice qui sont observes el les standards internes du pedagogue ». De plus,

souvent, la definition de I'enseignement boucle sur ~elle de I'apprcntissage,

enseigner elant souvent considere comme l'activite permettant l'apprentissage, et

vice versa (Legendre, J993). Signalons allssi qu'.:n psychologie cognitive,

l'enseignement et l'apprentissage sont COil sid robs ~Ofl1me des activites de

traitement de I'information (Bc:rrouard, 2000), c't'st-tl-dire que l'enseignant traite

des informations liet's all llll,'nu disuplinaire, ~I la gestion de la classe ainsi
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qu'aux composantes affectives et cognitives de I'apprenant et que, dans une

Sit; lion d'ilprrentissage, I'apprenant traite des informations affectives, cognitives

't metacognitivcs. Pour nous, I'enseignement est une activite engendree par

renseignant qui a comme Ie but d'influencer de maniere positive l'apprenant pour

que celui-ci puissc s'appropricr des connaissances nouvelles et pour pourvoir les

utiliser. 11 s'agit de I'action de transmettTc lors de I'interaction, des connaissances

nouvelles ou savoirs a un &pprenant tout en respectant certaines regles.

L'ensejgn~ment imp!iquc done I'interaction de trois elements: I'enseignant ;

I'apprenant : et I'objet de connaissance.

]'lo'ion ' '<."r!.5<?igflement dans la phiiosophie de l 'education

L- hilosophie de l'education cherche depuis longtemps a mleux

cara'!~ri,;;eT la notion d'enseignement (e.g" Reboul, 1981 ; Schefl1er, 2003). Au

cours d temps ont ete considerees ces relations avec, notamment, I'apprentissage

et I' intentionnali teo

Eduquer. enseigner et apprendre

II s'est tout d'abord agi de distinguer la notion d'enseignement de celie

J'education. Pour RebouJ (1981, p.14), I'enseignement est triadique : « On

enseigne quelque chose a quelqu 'Ull », alors que l'education est dyadique : on

eduque quelqu'un. Carr (1999) 11l0ntre que I'enseignement. -:'l non I'education,

pouvait etre considere comme une activite (on p'tlt en effet dire « ne

m'interrompe pas pendant que j\:ns('igne ». maio. p<L" « ndant que j'cduque »)

et, qu'a ce titre, l'aclivilC (r-:II.l"i~n(·llh'.l\ ":tuil charge> d'intelltions liees a

l'apprentissage des app .:-na liS. La pn:nli \r.:: l',Il',lCI0ristique implique que les
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prolagonisfes d'nne situation d'enseignement mettent en reuvre une attention

rClr1(lg~c dirig6c sur I'objet d'apprentissage ; la seconde impliqne I'intentionnalite,

notion complexe discutee plus loin. Vne deuxieme distinction importante

s'impose 10rsqu'on envisage les relations et les eventuels liens de causalite entre

enseignement et apprentissage. On pent estimer que I'enseignement et

l'apprentissage sont relies par leur definition d'un point de vue logique etlou d'un

point de vue causal (Ericson & Ellett, 1987). Dans Ie premier cas, la definition de

run requiert d'utiliser I'autre et il ne pellt y avoir de besoin d'enseigner s'il n'y a

pas de besoin d'apprendre- de la meme maniere que la notion d'explication est

reree . I, .••rion de comprehension - sans l'ene causalement. Dans Ie deuxieme

c . Ii "'.-·:;~c une relation d'implication : l'activite d'enseigner entraine l'activite

d'a, pI' nj:;s.age, comme dans la definition classique ({ enseigner, c'est amener

l'c!e\'c a apprendre», Certains philosophes de l'education, comme Fenstermarcher

(1986) ou Scheffler (2003), argumentent pour un lien non causal entre

enseignement et apprentissage, Ce demier ecrit par exemple : « Le but de

I'enseignement n 'est pas de changer Ie comportement des gens [ex: en les faisanl

apprendrej. mais de transformer Ie comportement en (/{;tivn ,) (Scheftler (2003, p.

204), D'autres (Macmillan & Garrison, 1988) argumentt'nt POtu un lien a la fois

causal et logique : « L 'enseignement pourrait fOf/.ctioY/lli!r .'omme line cause de

changemenl dans les croyances') (Macmillan & Garrison, 1988, p.6). Les

problemes lies aces aJtcrnati VcS onl 't' amplc:ment disCllt~S, et comme de

nombreux auteurs Iient forl 'menl l"enst'I~I1~mellt >l I'apprentissage (Ia defmition

de Legendre, 1993), cia r'nd I' lien d ' ,'nlls;llil~ elllbarrassant : « S'if n y a pas
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d'(/!}!Jrclllissuge, a/ors it n:v a pas eu d'enseignement » (Legendre, 1993, p.SO).

Ct't argument doit done it notre avis etre invalide. n est en dIet difficile

u'affitmt:r quc )'cnscigncmcnt est une condition necessaire pour l'apprentissage :

on pe.ut apprendre sans I'enseignement et on peut enseigner sans entrainer un

apprentissage. Ce quc veut dire que dans une situation donnee, I'enseignant peut

enseigner mais les apprenants n'arrivent pas a comprendre ou it suivre Ie cours

surtout quand la le~on n'cst pas bien dirigee ou la leyon n'est au niveau de

l'apprenant. n semble plus raisonnable de penser que !'enseignement augmente la

proba iiite J'occurrence de l'apprentissage, sans etre suHisant pour eUe (Ericson

& E.!e 1(87), ces deux activites etant logiquement reliees par leurs definitions.

':15 ici que Ie d6bat sur l'interrdation entre l'enseignement et

IPf:' i~Si3ge ne serait jamais exhausti r.

Scheffler (2003) indique qu'il ya deux acceptions du terme «enseigner »,

Premierement, enseigner en termes d'intentions : P (professeur) essaie

d'enseigner un contenu it des E (eleve), sans pour autant qu'on soit sUr du succes

de I'entreprise. L'enseignant am'ait I'intention ou la tache de faire apprendre

quelque chose it l'eleve, et cette intention ou celte tache se realisent, non pas dans

n'importe quel contexte, mais dans celui particulier d'une ~cole, d'un programme

sco1aire, etc. Cela fait d'ailleurs dire it Anderson & Bums (1989, p.7) :

«Lorsqu'on <lit «Regarde, i/ y a ((llelqu 'UIJ qui t:!lseigne", cda signifie ;'Regarde,

if.l' (l que/gu 'UII qui essaic d 'enseigllu "». Deux.i~m 'nt 'nt, enseigner en termes de

succes, ce qui entraine llne p~rrorrrl,m.:e . « p) a enseigne (avec un certain

succes) un contenu it de:; « F:» ('';1£'' distin-:tion reprend de Ryle (1978) la
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distinction /tichelpeiformance : l'enseignement peut se comprendre, en tant que

pt:rformance, cornme ayant ete mene abien (un apprentissage est survenu), roais

oussi en tan I que tache, sans qu'on sache a l'avance s'il va entrainer des

consequences en LerlTics d'apprentissage. Ericson et Ellett (1987) suivent et

ctendcnt cctte distinction !orsqu'ils signalent que l'apprentissage est la necessite

conjointe de I'eleve et de l'enseignant, et que ce demier n'a qu'une obligation de

moyens et non de reussite. Pour resumer, comme Ie fait Fleming (1980) : essayer

d'enscigner (tache) n'impiiquc en aucune maniere l'apprentissage (essai ou

reussi,e) : alors que reussir a enseigner, n'ilTiplique pas apprendre en tant que

p~rt0 . ,:m~'e d'apprentissage, mais bien au moins lin essai de l'eleve pour

'-~. Cene implication de l'e1eve, que ron pourra nommer cooperation ou

panicip'>'o , deviendra centrale dans Ie courant de recherche de la psychologie

culturelie (Cole, 1996; Lave, 1991).

Pc I'issue de ceite breve recension d.;~ lravau.x de philosophie de

l'education sur l'enseigneroent, nous pOUVOIlS relever que l'enseignement est une

tache de communication remplie par l'enseignant. en lien avec l'apprentissage de

ses eLeves, tache qui exige une cooperation de ses elevcs et dans laquelle

l'intentionnalite joue un role important, evalue non n~cessairement par

l' enseignant, mais par l'eleve (Desslls, 2008). Ce pr~miN ensemble de prerequis

comme l'indique Clarke (1970) un premier ens'mbl" it' conditions necessaires

pour l'enseignement. Naus considerons ensuite c' qui constirue l'enseignement

strategique.
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Nous discutons ce concept en relation avec notre sujet qill porte

I:'.O:l'nlldklllcnt sur la production ecrite.

Selon TClrdi f (J 992, p. 298), /'enseignement strategique est: « un

cn.·eignement oil I'on veil/e it un equilibre entre Ie type d'assistance dont

I'apprenant a besoin pour frailer Ie contenu et deve/opper des strategies efJicaces

et economiques et /'acquisition graduelle de I'independance necessaire au

traitement autol1ome de l'in(rJrtnalirjf! N.

Ainsi. outre des contenus, l'enseignement strategique s'interesse aux regles, aux

procedures c-t aux strategies d'apprentissage. II veut rendre les apprenants plus

aut . ) :,~ ;re au processus d'apprentissage en leur faisant prendre conscience

des n_ .r-- ismes par lesquels ils acquierent les trois types des connaissances : les

COIlf11is allces declaratives, /es connaissances procedurales et /es connaissances

condifio!1!1el/es. Ces cOlmaissances sont definies ci·dessous.

Les connaissances dec/aratives correspondent au savoir theorique. Pour

Nadeau (1995), il s'agit souvent de ce qu'on peut apprendre par cceur. Vue grande

partie de ce qu'on enseigne en classe reieve du type deciaratif. Ces connaissances

recouvrent un vaste ensemble de savoirs qui portent, diU1S la classe de fran~ais,

aussi bien sur l'orthographe des mots que sur les different:; types de tex--res.

Cepcndant, c'est essentiel de remarqucr que ccs connaissanccs et leur

organisation, qui s'averent jouer un role tres important d~UlS la redaction, font

I'objet d'un apprentissage «autonODte". c\~;-;l,·a·dire. un apprentissage tres

largement independant de e qUI on..:~rn-: Spt'.:ifHlll 'ment la production. Ce sont
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ces connalssances qUi doivent etre en fait privilegiees dans l'enseignement aux

Iv(\~",s au Ghana

Les connaissances prod:durales au contraire des connmssances

d'daratives, elles son! des connaissances dynamiques car, il s'agit de l'action. En

classe, tous les objectifs pedagogiques qui correspondent ades « comment faire »

constituent des connalssances procedurales (Tardif, 1992, p. 51). Ces

connaissances ont la propriete de s'automatiser. Ce type de connaissances

correspondent au comrnent de I'action, aux etapes pour realiser une action, a la

proc.!:dure penl1ettant la realisation d'une action (Tardif, 1992, p.50). Tardif

(19q l) __s.: que la connaissance procedurale relative it l'ecritme a un caractere

perm~ em et devrait etre explicitee it l'apprenant des ses premieres demarches

d'ecnmre a!'~co!e.

Les interventions pedagogiques les plus irnportanles dans I'apprentissage

consistent donc a rendre la sequence d'actions expJicite et disponible dans Ie

champ perceptif de I'apprenant. Lorsque l'enseignant a etabii la sequence

d'actions, I'objectif apoursuivre est de placer j'apprenant da.ns differents contextes

pour qu'il relie graduellement entre elles chacune des actions de cette

connaissance procedurale. Ainsi, I'enseignant strat0gique va placer l'apprenant

dans un contexte de pratique guidee OU ce dernicr met en a;uvre lcs conna.issances

procedurales d'un bout it l'autre SeiOll Sow-Barry (i G9 G), Ie modele de

connaissance procedurale que conqitue Ie pH> 'cssus d'",uiture, presente par Tardif

(1992) et celui de Hayes d Flower (l ()t\O) sont sensiblement les memes a la

difference que les etapes sont decollpces diiTerCIl1111enl.
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1,1:.1' connaissances conditionnelles : ce type de connaissances selon Tardif

(1992, p 52) cOllccrnent Ie 'quand' et Ie 'pourquoi' ; « a quel moment et dans

tlllef contexte est-if approprie d'utiliser telle ou telle strategie, telle ou telle

(i!;marche. d'(!nK(I~er te/fe Oil telle action ». n s'agit de connaitre les conditions

d'application de telle ou telIe connaissance, et surtout de savoir reconnaitre ces

conditions dans une situation nouvelle. Ce sont ces connaissances conditionnelles

qUI sont responsables du transfert (Tardif, 1992; Moffet. 1993; Van

Grunderbeeck, 1995). Leur presence est fort importante en ecriture. Comme Ie

souligne \loffet (1993), ecrire exige la necessaire utilisation et I'orchestration des

trois '. ~ """3 J~ connaissances.

.\ \:ole des divers types de connaissances, par rapport a notre sujet, il

existe une ilimension de I'ecriture que certains auteurs passent sous silence dans

leur modele mais dont certains autres (Hayes, 1994) commencent amontrer toute

I'importance: la dimension affective.

Comp011ements affectives: attitudes, motivation

Les composantes du domaine affectif sont ies attitudes et les valeurs, Ie

comportement moral et ethique, Ie developpement personnel. les emotions (dont

I'anxiete) et les sentiments, Ie developpement social. ia moti \·ation, et finalement

I'attribution (Lafortune et St-Pierre, 1996, p32). Les attitmks caracteristiques du

scripteur (Ie groupe DlEPE, 1995) et la nWlinlion sont les nouvelles

composantes dll mod&le d'eniture de llav~'s ([ll\.):'). Ces deux elements

fondamentaux prenn<::nt part a l<l r(~HIl~(jtion de l'ack d'ecrire. Gardner (1985)
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ddinit Ie concept d'attitude comme une reaction evaluative a une serie d'items

porl.ant sur un objet attitudinal, basee sur les croyances de l'individu apropos de

cet objet «Reaction evaluative» implique I'expression d'un sentiment favorable

au defavorable, en accord au en desaccord, ou Ie jugement du bon et de

J'inacceptable.

Pour I'apprenant elu Iycee, la maitrise du franyais ecrit est indispensable,

d'ou I'effort qu'il devrait foumir pcrsonnellement en s'engageant dans

l'accomplissement des taches de production ecrite. C'est une attitude positive qu'il

devrait an p!er vis-a-vis du cours. Comme l"affirme Sow-Barry (1999), etre un

bo sc;, e- r \ ise plus loin que savoir bien orthographier.

S~'on Lafortune et St-Pierre (1996), la motivation est un ensemble de

desirs e' de volante qui pousse une personne a accomplir line tache ou aviser un

objectif qui correspond a un besoin. Dans Ie contexte scolaire, elle est definie

comme un etat dynarnique qui a ses origines dans les perceptions qu'a un

apprenant de lui-meme face a son environnement et qui j'incite it choisir, a

s'engager et aperseverer dans I'accomplissement d'une acti\"1te d'atteindre un but

(Viau, 1994). La motivation amene I'apprenanr a consentir r ~ffort et l'energie

necessaires pour produire un te:-..1:e coherent. Elle est fooenon de l'importance que

l'apprenant accorde au but final, de l'attitude ou de [,imeret qu'il a vis-a-vis de la

tache d'apprentissage a accomplir (Brien, 19C)4) L'acte li'ecriture engage toute la

personne quel que soit Ie type d'CCfl!ure it produire Silvair ecrire fait appel a la

motivation, facteur cle d~ ia product!·\!) enilt': c\-:st tout au moins ce que nous

rappellele mod01e de H:wes (l')')~) Dans ce moMle, une place de choix est
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accorcJec ala motivation, qui se trouve inter-reliee avec les processus cognitifs de

1'",'00 asst.\l, complexe. Son importance dans I'apprentissage et dans la production

eCflte a ete notee par Hayes (1990) dans une recherche visant a evaluer un

programme informatise destine a ameliorer Ie style en ecriture. Au niveau du

cours, l'enseignant peut amener son apprenant aprendre regulierement conscience

de la motivation. Ainsi, dans ses interactions avec I'apprenant, il se preoccupe

toujours des conditions affectives avec lesquelles l'apprenant aborde la tache et

intervient directement dans les composantes de Ja motivation scolaire.

Zones (' 'imervenriol7s

l' ,eignement strategique correspond aune conception de l'apprentissage

comr em 'fication de la structure cognitive par j'activite mentale de I'apprenant

qui traite I'information. Selon Tardif (1992, p. 297), ia psychologie cognitive

insiste sur Ie fait que, « 10 tache de I'enseignam est beaucollp pillS complexe que

10 seule transmission d'lIn contenll d~fini » puisqllt:: l'ensei.v:nant doit non

seulement intervenir sur Ie contenu (transposition didacliquej mais a/lssi «dans Ie

developpement de strategies cognitives et meracognilives,). Van Grunderbeeck

(1995) note que pour amener les apprenants aetre competents dans Ie domaine de

la langue, I'enseignant doit rendre explicites aceux-ci les strategies cognitives qui

assurent la reussite dans les taches demanc!ees

Dans un enselgnem nt sr.rategique. I'ellseignallt est oblige a contribuer

activement et directernent aux de Hl!'i:hcs cit' L()n~lntc!ion du savoir de la part de

I'apprenant. L'enseignemcnt slrat,'giqlle r"ch~lyhe un equilibre entre Ie type
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d'assislance dont I'apprenant a besoin pour traiter Ie contenu et developper des

,tral0gil.:s cfficaces et economiques et I'acquisition graduelle de I'independance

n~\; 'ssaire au traitcrncnt autonome de I'infonnation (Tardif, 1992). n cherche

done a determiner les principaux parametres qui font en sorte que l'enseignant

soutient !'apprenant d'une rayOn significative dans Ie processus de la construction

graduelle de la connaissance, Les actions pedagogiques et didactiques de

('enseignant sont a la fois axees sur des connaissances declaratives, procedurales

et conditionne!les dans l'objectif que I'apprenant les integre dans sa memoire a

long terme. Dans sa pJanification de I'enseignement, ]'enseignant distingue tres

clairen e . ces categories de connaissances et ij recourt a des strategies

sp~c t'1 . "n pour provoquer et soutenir I'acquisition de chacune d'elles.

SUO sequemment, I'enseignant «strategique» doir non seuJement intervenir

dans Ie contenu lui-meme, mais encore dans Ie de\'eloppement de strategies

cognitives, efficaces et econorniques, qui vont permettre a l'apprenant d'interagir

d'une fayon significative avec Ie contenu. C'est pourquoi selon Tardif (1992,

p.324), « en realite, un enseignement sll"ateg;que n'est pas un processus qui se

trad,,;t tout d'un coup; if exige une preparation }).

Le modele d'enseignement strategique impose non seulement ]'enseignant

a penser aux objectifs, au contenu et a ses stratt-bi",s d'enseignement, maIS

egalement a accorder une attentIon paniculi' r' au" apprenants, a leurs

connaIssances et a leurs strategies II 6" con~trllit essentiellement sur la

conception selon Jaqudle l'~ns':lgnclflt a un >Ie d'org,misateur (manager) des

evencmcnls de la Ch'ISSt' .:'1 lin (1'l1L' d~' !c'lder dans la planification des activites
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d'cnscignement et d'apprentissage (Jones et Tetroe, 1987). En s'appuyant sur les

[bles precises par Jones et Tetroe (1987) et par Knoll (1987), Tardif (1992, p.303)

dt'gage si x r61 es di fferents de l'enseignant «strategique»: un penseur (expert de

wntenu): un preneur de decisions (planificateur exclusif dans sa classe); un

motivateur (agent quiinterpelJe I'apprenant); un modele (exprime ce que

I'apprenant doit faire pour traiter les informations et prendre des decisions

judicieuses dans ce contexte); un me<hateur (intemlediaire entre l'apprenant et Ie

contenu); un entralneur (celui qui planifie les activites qui font en sorte que

l'apprenant exerce ses nouvelles connaissarlces, les transfere et, dans Ie cas des

corma:,;S;'iLcc:s procedurales et conditionnelles, les automatise).

rum ia planification de I'enseignement stra«~gique, Ie modele du

\Viscot sin Department of Public Instruction (Goupil et Lusignan, 1993) prevoit

trois etapes essentielles: 1) la preparation de i'appremissage qui consiste en la

presentation des objectifs d'apprentissage, la presentation du materiel, I'activation

des connaissances anterieures, la determination des buts er des interets; 2) la

preparation du conrenu comprend la confirmation et un affinement des

predictions, J'integration et I'assimilation des connaissances; 3) l'application et

l'integration comprennent I'integration et j'organisation de connmssances,

I'evaluation de I'atteinte des objectifs, et Ie transfert des connaissances. C'esr-a

dire, pour mettrc en place !'enscigncrn":llt strat,··giquc. ii t~l!jait prendre la decision

sur les objectifs el les conll:lllls d"\ppren(i~sage, puis l'organisation des

connaissances et comment ct'_ connalssanc's dt'vraient etre evaluees par rapport

aux objectifs prealablel1l<:l1t f!:\t)S Sdon qu'iI s'ngil de connaissances declaratives,
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proccJurales au conditionnelles, l'enseignant ne se rMere pas aux memes

~trah;gics lJ'jntervention pedagogique. Un point fondamental dans la planification

d ~ I'enseignement stratcgique est done de determiner Ie type de connaissances

dont il s'agit effectivement. Par Ja suite, I'enseignant planifie les actions

pedagogiques pertinentes au regard de ce type de connaissances. C'est par

l'adaptation de ses strategies pedagogiques, compte tenu des connaissances visees,

qu'iI contribue directement it "integration des connaissances dans la memoire it

long terme de !'apprenant (Tardif, 1992). L'jmrortance du modele strategique

vient 'u fait qu'il oblige I'enseignant it penser non seulement aux objectifs, au

co, re . e: a ses strategies d'enseir,TJ1ement, mais egaJement it accorder une

reo :\10 , ~rticuliere aux apprenants, it leurs connaissances et aleurs strategies.

D point de vue du groupe DIEPE (I 995), la competence d'un «scripteur »

peut erre der"inie comme I'ensemble des «connaissances», des « savoir-faire» et

des «attitudes» qui contribuent a la production d'une communication ecrite, qui

sonr censes intervenir a des moments differents du processus de production. Un

enseignant strategique, doit contribuer it deveiopper chez I'apprenant des

strategies qui lui permettront d'interagir independamment avec de nouvelles

informations. II doit egalement lui apprendre it relier ces informations aux

connaissances antelieures pour qu'il les integre dans sa memoire along terme. Au

besoin, il va les utiliser pour realiser une tach ~ d'apprentissage. Nous pouvons

realiser tout eel a, apartir de l'ensl'igncl \-:'nl sira egiqu : notre objectif clait etre de

« /1/onlrer it I'appref/ant comm '11/ Ir 11I!:'f' 1,-, IlIli.!r1/1 /lions d'l/lIe fa«otl efjicace et

independrmte » (Tardif, 19()2. p 9 »). En hnl qu 'cnseigmmt strategique, il est
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clone essenliel de connaitre les differentes operations effectuees par Ie scripteur

Jors(l'J'j I rcdige e! la dynamique qui regit ces memes operations dans leur

nSl'rnble. 11 fallait enlralncr !'apprenant d'avoir la connaissance sur Ie contenu de

son ecriture (Ie lexique el J'aspecl grammatical.. etc) et ie processus d'ecriture a

adopter pour pouvoir recliger une redaction efficace.

Pour ecrire, toul scripleur doit avoir stocke en memoire des connaissances

declaratives, proceduraJes et conditionnelles sur Ie sujet du texte arediger, sur sa

structure, et sur I'ensemble des regIes de I~ langue d'ecnture. Le modele d'ecriture

de Hayes et Flower (1980) met bien en evidence la quantite d'informations it gerer

simuiI3Ih."iL:Ir lors de la redaction d'un texte.

Ol"ganisarion au travail

Le travail est presente en cinq chapitres. La premiere partie s'articule sur

l'introduction, la problematique de la recherche et la definition des termes des du

travail. Cette partie comprend aussi les questions de recherche, les objectifs, les

pertinences, !a delimitation du champ de I'etude et les limitations du travail. Dans

Ie deuxieme chapitre, nous presentons Ie cadre tbeorique et la revue de la

litterature dans lequel s'inscrit la recherche. Le troisieme chapitre s'articule sur la

methodologie du travail. Au quatrieme chapitre nOlls examinons les donnees

empiriques. Enfin, dans Ie dernier chapitre (!e chapitre cinq), nous pnbsentons nos

propositions d'amclioration de I'ens ~igl1cm,;m k' l'ccrit <lUX Iycees dans la

Metropole de Cape Coast. Lt' wlvail <lil'ht:v ; parlin.: c(\udusion generale.
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Condllsion partielle

Cc premIer chapitre eSSaIe d'introduire Ie travail portant sur

r 'n~ 'igncml.:ntlapprentissage du FLE dans la Metropole de Cape Coast et ce que

p ut eire fait pour ameliorer surtout I'enseignement de la production ecrite. Le

chapitre a ete divise en deux grandes parties. La premiere partie traite

essentiel!ement la problematique, les questions de recherche, les objectifs et la

pertinence du travail. La dellxieme partie s'arliclIle autour de la definition des

tennes des du travail. Les termes suivants ont ete definis: la strategie; les

slrat,,;gil?s .rapprenlissage et l'enseignemenl slralligique. Ces tennes ont ete

ddi. ;; en 4,..on avec leur uti lite dans Ie travail. Ce qui veut dire que les termes

ne _ solement definis mais leurs defi nitions sont etroitement liees aux

context:: " ns lesquels ils ont ete utilises dans ce ttavail. Nous abordons ensuite

Ie cadre theorique et la revue de la litterature qui font partie integTale du deuxieme

chapitre du travail.
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CHAPITRE DEUX

CAlHU; TlflCORIQUEET REVUE DE LA LITIERATURE

Introduction

Ce chapitre passe en revue le cadre theorique et la revue de la litterature

du travail portant sur I'enscigncmentJdidactique de la production ecrite. Le cadre

theorique est axe sur la theorie cognitive qui fait partie integrale du processus

d'ecriture. Rappelons que quand on parle de !'enseigncment strategique les

contemlS (Ie bagage) et les demarches (Ies moyens) sont tres importants. Nous

allons d- . 'C e~miner les principaux domaines relatifs a Ja didactique de I'ecriture,

cont"nus e demarches, ainsi que Ie domaine de la psychologie cognitive

impliqu' : Gardner (1974). Le psychologue cognitif e-tudie done les logiques qui

concourent a mettre les stimulations dans un certain format. c'est-a-dire selon

certaines structures dans Ie processus d'ecriture, en particulier, Ie modele de

Hayes et Flower (1980).

En ce qui concerne I'organisation proprement dite au chapitre, selon nos

objectifs, nous voulons aborder en premier lieu la didactique du franyais pour

mieux cerner I'objet d'enseignement et la situation de t'en:;eignement du franyais

ecrit. En second lieu, nous traiterons de I'ecriture Oll it est essentiellement

question des critiques sur I'acre d\~criture. dl! modele cognitif de production ecrite

de Hayes et Flower (J CiSO), (ks prm:~ssus d't'critur. et de l'enseignement de

I'ecriture. L'ecriture sera abor iee pdUl at olltir <June dL'scriplion qui degage tout ce

qui est en jeu lors de !a rc"dadion L~n class' de Ftf. I'aete d't\criture etant envisage
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comme une resolution de problemes. Nous placerons aussi de l'apport de la

rn0tacognition dans Ja production ecrite pour justifier Ie developpement du

(;onlrole interne chez Ie scripteur (Moffet, 1992), Ia capacite de penser

consciemment a ecrire (planifier, choisir les mots et reviser avec une visee). En

troisieme lieu, une critique de I'organisation textuelle mettra I'accent sur

I'achevement de la coh~rence du texte en relation avec son contexte et avec

I'agencement de la phrase. La grammaire (phrase, texte), I'orthographe et Ie

lexique cn~eront I'objet d'une synthese en quatrieme lieu. Enfin, des explores

methodologiques pour l'apprentissage de la langue seront exposees avant Ie

sixieme ~ i-__" point consacre aI'evaluation des apprentissages.

Didacriqut' du Frafll;ais Langue etrangere (FLE)

Pour Schneuwly (1991), Ie terme « didactique» a comme domaine

d'application l'ensemble des problemes relatifs aux processus d'enseignement et

d'apprentissage aI'reuvre en situation scolaire. Le fran.;:ais langue etrangere (FLE)

est une expression qui fut creee en 1957 par Reboullet en couvel1ure d'un numero

des Cahiers pedagogiques (Cuq et Gruca, 2003). Les differents composants de la

lexie eclairent peu Ie sens. En effet, Ie (erme fr(!n~~ais laisse supposer qu'il

n 'existe qu'une seule variete de franyuis, ce qui est inl.'olTecte quand on sait

I'influence des facteurs geographiques, socio-professiol111cls et institutionnels.

C'est pourquoi, cette notion <I priori {)paqll~ pour ks non-spccialistes du domaine

gagne a etre definic en l'OPPOSHJl! a deux Butres concepts: ./i·nnr.;'ais langue

malernelJe (FLM) et Ie ji-an 'ai,' /Ol)gllt' we!!""t' (FLS). Selon Rober (2002),

langue m:ltemellc : In premitfL' !ungu qll"j parle un enfant souvent celIe de la
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m~re Mais meme si I'on reste dans Ie cadre de cette defmition de la langue

1a!l:mdle comme langue apprise par Ie biais des interactions avec la mere,

.'orrigee loull.;fois en el\,;ndant les interactions a I'entourage immediat, ainsi que Ie

f:1It Larousse (]998) (( premiere langue apprise par l'enfant, au contact de son

em';ronnemenf ;mlfu:diat », celte definition est insuffisante pour couvrir toutes les

realites socio!inguistiques. Les concepts de la'lgue matemelle, langue etrangere

sont loin de couvrir toules les situalions sociolinguistiques et tous les contextes

d'enseignementlapprentissagc des langues, Comment categoriser 1cs cas de ces

langues qui ne sont pas langues premieres des locuteurs, mais dont la

COnnalSS:lIl -e ~st indispensable socialemcnt, puisqu' elles sont langues de I't~tat, de

r3Jn '. ·5:::-3.ti n, de l'enseignement et de la promolion sociale? Le concept de

lan~ue _ ' _de a done ete introduit pour tenter de rendre compte de cette n~alite

sociolingt:isrique, Cette denomination, que rOll abr'::gera desonnais par FLS, est

assez recente. Cuq (2003) la date de 1969 environ, au moment ou, dans les

anciennes colonies franyaises, Ie developpement e;\.'tTemement rapide de la

scolarisation amene dans les classes des publics d'e!eves issus des milieux soit

ruraux soit urbains, provenant des quartiers les plus populaires, ou les families

n'entretenaient aucun lien particulier avec Ie franyais (Vigner, 200 I).

Sur Ie plan de la didactique et de la pratique d\mseignement du FLE, la

didactique, en tant que discipline, se consacre des contemls d'enseignement, de

leur selection, de leur elaboration, de leur rait 111 nt. des conditions de leur

appropriation. La didacri, ue e.xamlfl~ e"sI.'ntidkml.'nt la transmission des

connaissances et des capacit.:'s Flk r 'pr.:i .."nl". en SO/llme, un champ de savoirs et
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de savoir-faire en tant qu'ils s'enseignent et s'apprennent (Halte, 1995; Reuter,

j <N5). L 'gendre (1993) designe cela comme un ensemble de connaissances et

d'activit\~s auxquelles on a recours pour concevoir, elaborer, experimenter, evaluer

I. iogistique pedagogique-rlanification de l'enseignement.

La didactique est centree sur ce qui se passe dans la salle de classe

(Bronckart, ! 989). Selon Noel-Gaudreault (1996, p.39), elle a pour tache «de

programmer des interventions, non pas intuitil'ement, mais de far;on rigourellse,

en tenant compte des acquis de la recherche en ce domaine ». Le renouveau du

t~rme « .da..:rique» en science de I'education contient une volonte de redonner de

!'imf' J!_ -~ a l'analyse des contenus d'enseignement. Mettant les problemes

d'ens;:" e.. ~miapprentissage a la base de ses preoccupations, la didactique est

conce... par la formation initiale et continue des enseignants (Sow-Barry, 1999).

La pratique d'enseignement est a la fois Ie point de depart privilegie de

l'interrogation didactique et Ie point d'arrivee: c'est dans celte derniere acception

que la didactique tend a devenir la discipline de ret~rence des pratiques

d'enseignement.

Pour elucider les differentes mesures de son objet. la didactique Ie

represente sous la forme d'un triangle, Ie triangle didactique. qui permet de relier

trois poles: les savoirs, J'enseignant, l'apprenant (Chcvalhrd. ! (85). Richterich

(1989) et Simard (1993), entre 3urres, sriplilent que l\bjet de la didactique du

franc;:ais ne se construit qu'it par1ir des lnteracrions enrre les trois poles et apartir

des transformations que chaquc d~mL'nr t:xer":0ra ou sllbira sous I'influence des

alltres.
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Tritl/lKle fJidllctilJlIe

Arm de mieux concevoir ce qui se passe dans Ie COlifS de frans:ais pendant

,a production ecrite, no us allons revenir sur chacun des poles et considerer les

rdations qu'i1s entretiennent entre eux. NOlls appllyons sur Ie concept du triangle

didactique ill ustre par Brousseau (J 987, p.l):

SAVOIli.

Ie orocessus enseigner

E!'!SEIG!'!Alir

\ F.: PfIXE$..IS apprendre

\
\

\
\
\ ELEVE

Ie processus former

Dans Ie premier pole des savoirs, la didactique « mene lin rejIel sur les

objets d'enseignement: leur nature cognitive, leur statuI ipislernologique, la

methodologie de leur construction, leur organisation en curricula, leur histoire

institutionnelle» (Halte, 1992,. p.16). Au mveau du deu,xieme pole

(l'eleve/l'apprenant), fa didactique s'interroge sur les conditions d'appropriation

des savoirs dont la dominante est psychologique: die se questionne sur la

construction des savoirs dans !'apprentissagt\ les pr"·thbles qu'ils supposent, les

representations ordinajrl;s qu' '11 ont 10s apprenlUlls, les differentes sortes

d'obstaclcs fl l'apprentis:agc qu'i!s p.'llvenl slIsciter (Simard, 1993). Le troisieme
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pole est axe sur I'enseignant, non sewement sur ses choix pedagogiques, mats

<llI~s:i ~ur Ics conlraintes al'interieur desquelles il exerce ces choix (Rope, 1990).

Chacune des prabl emati ques savoirs-apprenant-enseignant doit etre

travaillee de favon aulonome en meme temps que chaque pole ne se constitue que

dans la relation qu'it entretient avec les autres (Halte, 1992). Cependant,

Cheval lard (1985) ajoute que tout systeme didactique doit etre considere comme

«ouvert» sur l'envirannement. La didactique s'interesse particulierement aux

interactions entre les poles du triangle. La relation apprenantlsavoir en didactique

pres . pose q e les apprenants ne sont pas des boites vides, mais participent a la

cons:rru '0 ~_. <it' leurs apprentissages sur la base de savoirs anterieurs scolaires et

e:-.1r3SC . :fe'S. Dans la relation enseignantlsavoir, !'enseignant integre les savoirs

a ens-"igner deflPis par les programmes, les instructions contenues dans les

manuels en vue de les restituer methodoIogiquemem (en fonction des objectifs,

des conte:-.1es, du niveau). La relation enseignantiapprena.l1t est Ie domaine de la

relation pedagogique nomme «contrat didactique)} entre ['enseignant et

l'apprenant, contrat qui inclut les situations d'apprenrissage, les Iacunes, les

habitudes, Ies attentes, les activites, les mecanismes scolaires, les methodes

d'enseignement, etc.

Pourtant, lorsqu'on parle de «savoirs» dans ce contexte. it s'agit des savoirs qui

font J'objet d'apprentissage en cJasse. Car I'ecole n' transmd pas integralement Ie

savoir dit «savant », remarque Simard (f<.l9J, p. M): I /, S /I'oir enseigne est pill/ol

issu d'un processus de /r(l!!sp£ .,iliNI du/acfill/W ').
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.""(ll'oir,~ ellrunsposilion didactiqlle

Chevallard (1985) dMinit la transposition didactique comme Ie passage du

sa\Olr savant au savoir enseigne. Selon Chartrand et Simard (1996), il est

impossible de se limiter simpJement a puiser dans les champs disciplinaires

(linguistique, analyse du discours, etudes litteraires, etc.). La didactique emprunte

des contenus aux sciences «de reference», mms en les adaptant, par la

transposition, a ses propres objecti fs, 01.1 aux pratiques sociocultureUes de la

commtmaute. La transposition didactique consiste alors pour I'enseignant a

consrruire sa; !e<;ons apartir des savoirs savants: grace asa formation didactique,

il prer:d en compte les orientations fournies par Ies instructions et programmes

(sa,'oir a cI15<cigner) pour les adapter it sa classe: niveau des apprenants, objectifs

poursu!\.is. En plus, eUe consiste aextraire un element du savoir de son contexte

(social, universitaire, etc.) pour Ie re-contextualiser dans Ie contexte toujours

singulier de la classe. Du point de vue de I'enseignement, Ies savoirs de

I'enseignant refletent plus ou moins son etat de connaissances selon son njveau de

formation (Astoifi et Develay, 1989). Mais dans Ie travai l. I'enseignant n'est

jamais un individu isoIe. C'est Ie colleclif en fait, I'institution enseignante, qui

objective et definit dans sa specificite Ie savoir scolair~, ses methodes, sa

rationalite.

Dans cette etude dont Ie fond:rnenl est sur rensei~nement strategique,

nous chercherons it nltt~ux connaJ'tre les I 'aflsposilions didactiques, meme

inconscientes, qUI sont rdCIHlC' par It'S ensci,l,il;lIlIS de fran<;ais des classes du

lycee particuliercl!1\cnt dans la j\rh.;!fOpole de Cape Coast. Le choix de ces
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transpositions par les enseignants, combinees a celles qui decoulent des

progran rn..:s d'tltudes, constituent une information essentielle sur leurs

I:onceptions et leurs pratiques d'enseignement.

Samirs iJ enseigfler dan,'i la clane de FLE

Les savolrs a enseigner sont dennis par les institutions specialisees qui

con~oivent les programmes et determinent les objets d'enseignement que telle la

langue fraIl~aise ecrite, des textes litteraires et non litteraires et I'expression orale

et ecrite (ChartTand et Paret, 1995). En c1asse de fran~ais dans un milieu exogene,

co e Ie Ghana, l'ecole devient synonyme du fran<;:ais et entre en conflit

perm- .s: 1 aY~c 1a realite culturelle du pays, Comme l'explique Yiboe (2010), il y

a 10 J llI:: -ies ecarts entre la culture d'enseignemcnt et la culture d'apprentissage

de FLE au Ghana. Les savoirs enseignes se butent done regulierement a des

obstacles de comprehension et necessitent par consequent un grand effort de

traduction-adaptation. Parmi les savoirs a enseigner. l'enseignant choisit celL"

pour lesquels il est plus competent. En tant que modele, il est cense tout connaitre

et ne peut reconnaitre ses manques, C'est-a-dire, renseignant dcvicnt plus ou

moins autocrate par ses demarches de l'enscignement. Par consequent,

« l'enseignemenl/apprenfissage till jraru;ois en lant (/11 ! mgue eu'angere all

Ghalla est marque largement par Ie silence des appren liltS, J'(1!litude passive, la

difficIIlte de prendre la parole» (Yiboe, 20 10, P ! 6)

Pour I'apprenant, it: t"r,lni,/lis st Ullt: disl'jplin' appnse a )'ecole,

L'apprenant qui apprend 1<" fr:1!1\=ais nt: P<:\I1 d\.;\'e!\lpper ses connaissances et ses
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habikl~s concretement en cette langue qu'a I'interieur de l'ecole. Meme Iii., il ne

P~'LII k raj Ie convenablement etant dOlme qu'il n'a pas toujours saisi Ie sens exact

du vocabulaire utilise it I'oral camme a I'ecrit. La matiere reyue est mal assimilee

par l'apprenant, car elle fait plus appel ala memoire qu'a ses savoir-faire (une tete

bien pleine et non bien faite). C'cst-a-dire que I'apprenant accumule des quantites

de connaissance sans les avoir vraiment assimilees et sans les comprendre. Yiboe

(2010, p.61) stipuJe que, (d'en~eif!,l1ant choisit la meilleure approche lui

permettan! de preparer les ifelles pour l'examen. La communication dans la

langue hrangere par l'apprenant dellienl alors un object!f secondaire ». Si Ie

fran:,a.!s e:::t pns comme un outil de communication, il en decoule un certain

nom re .-= consequences en ce qui conceme les contenus d'apprentissage; Ie

proce".'_' s '1'ecriture d'une part, et d'autre part Ie texte lui-meme du point de vue de

l'organisarion de sa coherence et des unites grammaticales, orthographiques et

lexicales qui Ie constituent. La prise en compte du pOie apprenant et de ses

relations avec Ie pole enseignant, done de la relation d'enseignement, s'est

beaucoup enrichie par la recherche en psychologie cognitive (Palinscar & Brown,

1984; Tardif, 1992; & Pressley, 2002) qui a mis en jour la necessite de

developper chez les apprenants, differents types de connaissances, dont celles qui

permettent Ie transfert des connaissances acquises a des situations nouvelles. C'est

de ces preoccupations qu'est issu Ie courant de l'ensei~,n ment dit ({strategique» ;

Ie concept qui constitue Ie socle de noIre eluch ei dont nous avons parle dans Ie

premier chapitrc SOliS k: rilre .des Cl\llccpis d0:,: dt! Ir'l\ ail'. N\)llS voulol1s aborder

ensuite un des points pil;d~:,:taux d Cdk rcchc~rchcqui est l'ecriture.
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i;("rillire

L'ccrilure, avant Jes annees quatre-vingt, n'etait pas consideree comme un

tl ~me tres essentiel par Ja didactique (Miniac, 1995a; 1995b). La recherche se

devdoppe en s'articulant autour de trois axes principaux: les observations

relatives aux processus cogniti fs de !'ecriture, les analyses descriptives portant sur

Ie developpement de l'ecriture et enrin les etudes suggerant des conditions et des

moyens favorab!es a l'apprentissage de I'eerit en langues matemelle, seconde ou

etrang~re (1vliniac, 1995b).

Acte d'e::riJure

L' :"~!i.re n'est plus considere uniquement de fac;on nonnative ou comme

Lme ·_jere innee ou spontanee, une sorte de don qui serait Ie hit du hasard de la

fatalite, mais plutot comme un acte complexe impiiquant plusieurs composantes

et qui peut s'enseigner, grace a la psychologie (Moffet. 1992). Generalement,

l'activite d'ecriture est appelee en classe de fran~ais. «production de tex1e»,

«expression ecrite» ou «production ecrite» (dans cette etude, nous rdiendrons Ie

demier tenne). Il faut signaler que nous ne considererons que I'aspect de l'ecriture

dans sa fonne de production. Plusieurs etudes ont essaye de ddlnir la nature de

l'ecriture, pour savoir comment cette habilete s'acquiert. con ment I'enseigner et la

developper. Dans les nombreuses def!nitions de I'ecritllr \ BOllS nOlls attacherons a

celie du groupe DTEPE pelfce qu'dle implique la c mmuni..:ation, Ie tex1e et la

langue. Nous sommes parti. d,~ c~s Clemenl'>. pour d:ll'orer ks aspects textuels et

linguistiques de noire questinnn \I r,' d.:- r~·\:it('l"..:he.
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L'6crire est detini de plusieurs manieres; nous n'en retiendrons que les

plus csscnticlles. NOlls appuyons sur la definition donnee it l'ecriture par Ie

groupe DlEPE (1995) cl savoir :

a}. Fcnre. c'est prouuire /Inc communication. Sous cet aspect. fa competence

consistera a assurer ulle communication niussie i, l'interieur des limites ou est

cot!fll1e Ie scriplellr. Elle implique notamment de savoir produire un message qui

vehicule un corl!enu confi;rme (I une intention, se placer dans la position du

leclCur el respecler les conditions materielles de la communication.

b). {air. c'esl prodllire une communication au moyen d'un texte. Sous cet aspect

la com ~I 'I.e consistera a realiser un produit conjorme aux conditions et aux

c Ira 'I 'r1st"ques de la textualite ecrite: organisation (smIGIUres), respect des

genres. cohesion. progression, etc.

c). Ecrire, crest produire un texte dans une langue dotmee. La competence, ici,

sera de savoir se conjormer au lexique, aI'onhographe. ala s:::nI(Lre el allx mitres

conventions de cette fangue, dans son usage ecril.

Competence it ecrire

Le groupe DIEPE (1995) presente 13 competence a ~cnre comme un

ensemble de composantes structurees autour de trois axes principaux: Ie processus

d'ecriture, planifiCa1"ion, mIse en texle, amelioratIon. revision), Ie produit

(communication, texte, langue), Ie snipkuf (connalssances, savoir-faire,

attitudes). Ces differents ax,'s s;:fonl t'\(anlllICS Ie fm;on detaillee dans les

domaines specifiques don! ds rel'::v nl
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Les psychologues dans Ie domaine cognitif considerent qu'en ecriture tout

comnw en mathematique, on est en situation de resolution de problemes, car tout

<lppr'ntissage est une resol ution de problemes (Shuell, 1988). La plupart des

moddes du processus d'ccriture s'appuient sur Ie concept de resolution de

problemes (Hayes et Flower, 1980; Deschenes, 1988; Anderson, 1985; Gagne,

1985; Nold, 1981; Cooperet Matshuashi, 1983; etc.).

(a) La resohl/ion de proh/emes el /'Ccrilure

II s'agit d'un processus de I'intelligence humaine qui se compose d'une

sune d' pc. ~rions mentales visant it atteindre un but (Shuell, 1988; Holyoak,

1990) Ccae pensee selon Beaugrande (1982), est: <c .. abso/ument micessaire

pOUT omprendre reellement ce qui se passe lorsqu 'une personne prodl/it un

{exte »Ecrire devient une resolution de problemes car Ie scripteur part d'un point

de depart, la tache d'ecriture qui lui est proposee ou qu'il se donne, et se rend it un

point d'arrivee qui sera Ie texte final (Sow-Barry, 1999). It ya cinq etapes dans la

resolution de problemes: 1) I'identification du probleme, 2) sa defmition, 3) Ie

choix d'une solution, 4) son utilisation et 5) l'evaluation de la solution (Bransford,

Sherwood, Vye et Rieser, 1986). Dans Ie modele de Hayes el F10wer (1980) it

propos de I'ecriture, l'identification du probJeme correspond au conte:\.1e de

production, la definition du probleme et Ie choix de solution a la planification,

I'utilisation d'une solution equivaut it la mise en te:-;.! et la demiere etape,

I'evaluation est identique {I la rc'vijon S'lon Tarclit' (199_. p. 238) les cinq etapes

de la resolution de problemes pcuv"nl elle- rt:groupt'i.'S en deux sous-etapes qui

sont «/a reprt:sel1lOlioll liu problhn . ('{ la sU/lltion lilt prob/eme » (Andre, 1986).
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La resolution de problemes en situation d'tkriture suppose d'abord la presence de

donl1ces iJ n:'slJudre, ensuite la presence d'un but final (Ies caracteristiques du texte

produj re, 13 presence de contrajntes, les exjgences relatives au sujet lui-meme,

te) et elle suppose la necessite de rechercher la suite d'operateurs qui

permettront de n~soudre Ie probJeme, c'est-a-dire d'ecrire Ie texte exjge (Tardif,

1992). La methode de resolution de problemes est une procedure pour trouver la

solution, une sequence d'operateurs. Cette recherche de solution se fajt parmi les

connaissances que I'individu a en memoire, en gerant simultanement toutes les

connajssanccs qui aident a resoudre Ie probleme pose.

Pr~T' ;line (1998, p.30) expose les habiletes de resolution de problemes

qu'exi~e !a . mduction ecrite en trois moments: I) la generation d'un scenario de

SOiUtiOil, 2) "evaluation de l'efficacite des solutions privilegiees, et 3) la mise en

application de la solution retenue. La maitrise par I'enseignant des etapes de la

resol ution d'un probleme est fondamentale pour qu'iI puisse amener ses

apprenants a resoudre pratiquement les problemes d'ecriture. Cochran-Smith et

Lythe (1993) soutiennent que I'enseignant doit etablir des diagnostics apropos des

ecarts remarques dans sa propre pratique: que ce soit it propos de ses valeurs

pedagogiques ou propos de la resolution de problemes

d'enseignementJapprentissage particuliers.

II est tres necessaire que I scriptcur SHlsi[ (ks Ie: depart, Ie sujet de la

consigne ou de la tache d'ecfl lure Bidl enten lu, sur h connaissance du sujet,

certains apprenants aurOll1 d' I'avane.:' pm ce qu'lls mailris~nt mieux les facteurs

socio-culturds ou encore (ell\. ,,~.:- '111' Iyp~s de lexle it produire. Etant donne la
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grande diversite des apprenants, I'enseignant devrait s'assurer qu'ils ont des

«('£111' iS1iances comparables » (Moffet, 1992). Toutes les modalites de production

d' 'crits devraient etre claires (Ia consigne, la longueur du texte, les criteres

d': valuation, etc,). La maitrise et Ie contrale des exigences it rencontrer dans la

production d'ecrits permcttent au scripteur d'evaluer son travail it travers Ie but it

atteindre. Cela releve de la metacognition. Developper Ie contrale des gestes

cognitifs devient essentiel a la realisation de ia tache d'ecriture.

(b) La nJihGcognifion dans /a producfion ecrife

La rn~tacognition se determine generalement par rapport it la cognition.

C'Clic-\:: !3.i: r~ference au fonctionnement de I'esprit humain et se caracterise par la

co ilpr,.,cns: n, la memorisation et Ie traitement de I'information. La

metacognirion est toute conmussance qui prend pour objet au qui regule tout

aspect de toute tache cognitive (Flavell, 1979). C'est fa capacite de penser

consciemment a l'acte d'ecrire: planifier, choisir les mots et reviser avec une

intention. Elle est essentielle pour developper Ie contr6le interne. Elle recouvre

done deux aspects: les connaissances metacognitives et Ie controle que I'on exerce

sur sa propre pensee en utilisant ces connaissances metacognitives (Flavell, 1979).

Selon Paris et Winograd (1990), la m0tacognition est ctivisee en deux

etapes maJeures: /'Ollfocrifiqlle cognitive ou Ie fait de rdl~chir sur I'etat d'une

connaissance ou d'une habilett?, est llnc prise de c lI1SCICn 'e. Cette premiere etape

est statique et s'applique a la fi i~ allx conlui 's,tfI . 's d ;.:laratives, conditionnelles

et procedurales [dativ s ,'I un ~Uld QUllfit 1\ ! 'W/fO-g,(;,-mlCtI cogni/ive, elle est la
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metacognition en action ou la maniere que prend la metacognition pour

urchnlrcr les differenls aspecls d'une resolution de problemes. La deuxieme

d, pe st dynamique et consiste en: /'evaluation, fa planification ella regulation

cl s'oppOre!lIf!, en jo;I, aux etapes de la resolution de problemes (Moffet, 1992,

pAO). Elle se developpe avec l'age et Ie njveau d'habilete dans une tache donnee

(paris et Winograd, 1990).

Heller (l986) stipule que I'enseignement direct des habiletes

metacognitives mitie les scripteurs novices a I'articulation de ce qu'ils pensent

pendan q 'lIs e-crivent; ils decouvrent ainsi les forces et les faiblesses de leur

pro. ft' 'u;.-tion. Du point de vue de Sow-Barry (1999), cet enseignement donne

.~ .5.J..t et a l'apprenant les moyens de surmonter les difficultes et de

reconnairre les situations dans lesquelles on pourrait reinves!ir les habiJetes, les

connaJSSa!1CeS et les savoir-faire acquis anterieurement en comprehension de

texte.

Au Iyceen ghaneen, developper I'autonomie cognitive de I'apprenant

pourrait faciliter son habilete a ecrire dans les differentes disciplines, car Ie

scripteur aura conscience du processus d'ecriture et des gestes a poser pour

resoudre un probleme d'ecri!ure. Le modele d'ecriture de i'h. es et Flower (1980)

que nous empruntons et dont nOLls presenterons les caract ristiques (en rubrique,

Modele de production ecrili::), appclralt corom' un m d~!e essentiellement

metacognitif (Moffet, 19\)2) pare' qu' i] a PI ur obj,'t lu c~)llnais;;ance du processus

d'ecriture. n presente tine sen' de g('~tes cognl!IL el mctacognitifs pour mener a

bien Ie processus d'ecritur~. I.es cOl1lpo,;anlC's lu processus d'ecriture sont sous Ie
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conlrillc d'un moniteur, Ie scripteur, qui gere et determine Ie passage d'une etape it

!'Hutr\: Les processus metacognitifs tout comme Ie processus d'ecriture sont

r ursi fs. Les composantes de la metacognition se nourrissent les unes les autres,

qui permet d'aceeder it. une metaeognition de plus en plus grande et effieace.

L'activite peut etre done vue comme un cycle. Developper la metacognition

permet, entre autres, d'aequerir des eonnaissanees eonditionneIles, lesquelles

permettent de transferer les connaissances declaratives et procedurales.

Les gran des recherches sur J'ecriture font un consensus sur <des interets

des mod'!'5 £111 processus redactionnel pour une didactique de la production

eerin (" -ia-Debanc, 1990, p.19). II s'agit d'un domaine de developpement

recent. i i_.!~resse directement les enseignants (Fayol, 1981: Prefontaine, 1998).

Modele de productioll ecrite

Les travaux portant sur I'activite mentale de I'enfant et de I'adulte en

situation d'ecriture ont rendu possible l'etude des processus d'ecriture et ont

conduit it I'elaboration de modeles theoriques d'ecriture dont la plupart sont issus

de la theorie psychologie cognitive. Selon Legendre (1993). Ie modele

cognitiviste dMinit I'ecriture comme Ie resultat d'un rapport dynamique et constant

entre plusieurs processus et sous-processus: la generation a'idees, la planification,

la revision, la relecture qui doit allssi presenter des processus inl~gr~s, interactifs

et recursifs (Hayes et Flower. 19RO) SeIon l..evesqu\:' (1' Q7, p.33), « tenter de

comprendre I'ecrilure conan un pr{Jcnsus <l ;f; II'· lu,!!,o:;.iquement important

puisque celn a cOlliribu(o 1 ,it:p/an'" I~ /iJClIS till «('011/1'1//1) lI'un lexte vers Ie
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(('{mIllICIII Ii if est produit ». D'apres Boudreau (1995), jusqu'a maintenant, les

mod~·Ic· disponibles rendant compte des processus cognitifs impliques en

production de textes font ressortir, de maniere eloquente, la nature hautement

complexe de l'acte d'ecrire. Les travaux de Hayes et Flower (1987), de Hayes et

al. (J 990) de Hayes et a!. (1987), de Deschenes (1988) et de Scardamalia, Bereiter

& Goelman (1982), mettent en evidence les processus cognitifs incontoumables

dans la production ecrile.

Le modele de Hayes et Flower (J 980) constitue Ie cadre theorique

d'analyse de notre etude. Inspire du modele Jineaire de Rohmer (1965, cite par

I-Iayes e Fov,-er, 1980), Hayes et Flower (1980) presentent un modele dans un

systeme d'&.alyse tres distinct ou I'ecriture s'appuie desormais sur l'interrelation

d'activl -e-s cognitives presentes a divers niveaux du processus Ce modele a ete

elabore a partir de la technique de reflexion a haute voix (think aloud), selon

laquelle les sujets redigent un texte tout en e>"'P1iquant oraiement de quelle fayon

ils s'y prennent. n a ete conyu dans une perspecti ve psychopedagogique et

maintient trois objectifs: 1) identifier les processus redactionneis, 2) determiner

les origines des difficultes rencontrees par les scripteurs au coms de Ia redaction

d'un texte, 3) envisager les conditions d'amelioration des productions. Le modele

fait un consensus assez general sur trois points: a) ernre est une tache de

resolution de problemes; b) il existe trois composantes dans Ie processus

d'ecriture: la pJanification, Ia mise en te.. te et la r ~vi~iol\ : c) ecrire etant un acte

recursif, il n'existe pas de pa.rcuurs til\~'\1rt' htH1\0g,tme. L'une des caracteristiques

du modele est de rnettre I'an'en! Ul" les aspects conct'pluels (connaissances du
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dornaine, organisation de ces connaissances en memoire mais aussi en fonction du

but) cl proceouraux (identification et description des processus redactionnels) de

la production (Fayol et /-Ieurley, 1995). L'adequation du texte aux buts poursuivis

I son adaptation a l'auditoire determinent toutes les operations. Le modele isole

nolamment un composanl « revision/edition» tres important, dont I'intervention

est susceptible de prendre Ie pas sur lous les autres. L'interet suscite par la

revision,- moyen privilegie, en theorie, d'amelioration des produits- ala suite de la

publication du modele de Hayes et Flower, a donne lieu aWle serie de recherches

(Fayol et Gombert, 1987; Hayes et al. 1987; Piolat, 1990). Les multiples

prol :::c _.• s causes par Ie modele ont amene d'autres interrogations sur la

que::-l n -kS straregies de production.

.\ partir des critiques faites du modele de j 980, et sur ce que devait inclure

un modele d'ecriture, Hayes (1994) a offert un remaniement qui aura permis de

clarifier entre autres, l'importance de la memoire et celie du controle du processus.

En 1995, Hayes apporte un nouveau modele, constitue cette fois de deux

composantes essentielles. 1) Ie contexte de production (contexte social et conteJo..1:e

physique). 2) l'individu avec sa motivation, ses processus cognitifs et ses

connmssances. Dans ce nouveau modele, Ie scripteur devient la composante

centrale. Hayes (1995, p.53) estime que Ie COnlexte de produ'tion et Ie scripreur

(individu) sont essentiels pour la comprehension d' l'acte d'ecrire. Celui-ci

depend, d'une judicieuse combinais n des pro":"SU$ 'ognirifs, affectifs et des

conditions environnemental s.
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I,e modele de Hayes et Flower (1980: 10), explique clairement les

opcmlions mentales mises en reuvre pendant la production ecrite. Les auteurs ont

ar a!y,e I'ecriture en fragmentant Ie monde du scripteur en trois composants

principaux en interaction: -Ie contexte de production; la memoire along terme et

10 demarche d'ecriture proprement dite se subdivisant elle-meme en sous

composantes recursives qui sont : pi ani fication, mise en texte et revision. Le

modele de 1980, demeure, commc I'explique Fabre (1991), <de rillle!» en

didactique de (,ecrit : il explicite Ie processus d'ecriture, illustre Ie cheminement

du scripteur,'apprenant (Moffet, 1992) qui, en situation d'ecriture, revient souvent

en arri~fe, re\'oit sa planification, sa tache et revise la forme ou Ie contenu du

ce gw

<:" :'.TIt compte de la metacognition du scripteur. Aussi, il rend compte de

. se passer dans la tete de celui quj ecrit en decrivant les gestes que Ie

scnpteur doit poser. Pourtant, les modeles revises n'apportent aucun element

nouveau bien que certains concepts soient plus emergeants que dans Ie premier.

Rappelons que Ie modele de Hayes et Flower, conc;u en 1980, a ere revise par

Flower et Hayes la premiere fois en 1985, puis en !987. ]] Ie sera plus tard par

Hayes en 1994 et 1995. Nous nous appujerons sur Ie modele de 1980 tout en

considerant cependant Ie modele de fac;on globaJe, c'est-a-dire, en integrant au

besoin des elements des modeles de 1994 et 1995 ainsi que les complements

developpes par Flower et Hayes (1983, 1987) sur la r ;\'i~ion, et par Garcia

Debanc (1990), Moffet (J992), Ie gl"Olipe DlfPE (\ ))~). Boudreau (l995) ou

Fayol (1996, 1997) dans 1<1 m.:-sure UlIs ont prcl;i5~ certains concepts.

56

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



Pr(Jce.5SlU ,recritllre

En didaclique de I'ecrit, concevoir l'acte d'ecrire comme un processus

'(\! surue: une base efficace pour faire comprendre aux enseignants comment

~nseigner a ecrire, car les processus metacognitifs peuvent etre actives, ce qui

favorise les apprentissages durabJes (Nielsen et Turner, 1984, repris par

Prefon tai ne, 1998).

L'elude abordera Ie processus d'ccrilllre avec une description de ses

differentes composantes: la planification, la redaction, Ja revision.

3) I.es 0.0 'Talions de planificalion «consiSlenl if dejinir Ie bUI du lexle [ ..] el a

t!l{/ fir Iil, ,an guide de I'ensemble de la production}) (Garcia-Debanc, ] 986,

p._5). D-' r~s Flower et Hayes (1981, p.372), la planification est «une

repnisemGlion inlerne des connaissances du scripleur qui derronl eire lllilisees

pour ecrire un lexle ». C'est ace niveau que se font la conception et j'ebauche du

texte (Garcia-Debanc, 1990). La planification se realise apres que Ie scripteur ait

pris connaissance de la tache a. executer, a seIectionner de la memoire a. long

terme les informations qui lui permettront de traiter Ie sujet du texte, c'est-a.-dire,

de construire Ie sens. II pourra alors dasser et ordonner ses connaissances, pour se

soucier ensuite de la forme textuelle requise qu'iI integre aux connaissances deja.

selectionnees. La pJanification se subdivise en trois S~) IS processus : I) la

production des idees: .Ie cont-::nu (knowledge-telling strateg. ' selon Scardamalia

et Steinbach, 1984, CileS par Pr0fc n ain'. 1991\. p 24). In prise en compte du type

de tcxle que Ie scriptcur doil c.:-rirc- '1 dt· sc~ kl:kllrs cV~'l1lllcls; 2) l'organisation
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co .I.C

des idc~s: la connaissance du sujet, la connaissance des attentes des lecteurs et la

wnw I~sa!lce de la structure du texte it produire; et enfm, 3) la precision des buts

d'ecnture: Ie scripteur se donne des buts d'ecriture it partir d'une obligation ou d'un

d'SIr d'ecrire (Flower et Hayes, J 981).

b) Les operations de mIse en lexte designent les activites liees it la redaction

proprement dite. Elles sont considerees comme une synthese, un aboutissement

des apprentissages cOl1sacres aux «SOUs-systemes» grammaire (incluant la

gran1maire de te:\.'te), lexique, orthographe, conjugaison etc. Dans la mise en texte,

Ie scn eur d \IDe forme it ses idees a travers la graphie des signes reconnus

.•~ .ruant la langue ecrite. II choisit, grace a sa connaissance de la

o s, compose des phrases, des paragraphes (Hayes et Flower, 1980;

Garcia-D.' anc, 1986, 1990; Fayol, 1996). Du point de vue de Gagne (1985), les

quatre habi!etes requises dans la mise en tex'te sont: I'attention portee aux

habiletes motrices, la presence de supports extemes efficaces pour maintenir la

cohesion, Ie recours it des strategies efficaces pour resoudre des blocages en cours

de production (prefontaine, 1998) et l'attention accordee aux mecanismes

d'ecriture. Ces differentes habiletes doivent etre mai'tlisees par tout bon scripteur.

c) Les operations de revision s'appliquent c\'apres Mas ([991) aux resultats des

operations precedentes. La revision est reliee au)( aspectsf, rmels du texte et it la

signification de ce demier. Elle consiste afaire n'import lud changement dans Ie

texte, et it n'importe que! moment p ndant J'acli\'ite 0' ;criture. Elle cherche it

reduire les ecarts entre Ie text~ en ··j"ag·· cl k t "(Ie 'II cours de production, par une

decision de ce qui doit elf': -:Ii:Ulg"; diU1S Ie tcxte et comment (Lecavalier,
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Prdll/llaine et Brassart, 1991). La revision pennet au scripteur de verifier

I'aprk ation c-orrecte des regles de la langue et l'organisation du texte, de voir si

SO 1 texte a Ie sens voulu et s'il repond aux consignes de la tache d'ecriture. A cette

elape. les operations se realisent en deux temps: une lecture, destinee a reperer

d'eventuels dysfonctionnements dans I'ecrit produit, suivie d'une reecriture, qui

modifie Ie texte pour Ie rendre pi us con forme aux intentions du scripteur. Les

recherches sur l'obscrvation des scriptcurs it I'ceuvre s'entendent sur I'idee que Ie

scripteur revise constamment pendant qu'iI ecrit (flower et Hayes, 1981 ; Fortier

Pr'f' ~i jQQ4' M h h' ·1981 (8'et .e ,-.n!=ne, . __, atsu as I, , J:J 7).

P ill" CS apprenants du Iycee, la mise au propre devrait etre mIse en

~vide ..2C. -ar eHe permet d'integrer les corrections et procure la fierte d'un travail

bien fait n faut preciser cependant que, bien souvent, chez les jeunes scripteurs,

Ie retour sur Ie texte n'ameliore pas la qualite du texte ecrit (Piolat, 1990; Heurley,

1994; Fayol, 1996); peut-etre peut-on avancer j'hypothese que I'enseignement du

processus d'ecriture etant relativement nouveau dans les classes, les apprenants

n'ont pas pu encore en degager les bienfaits potentiels. Krashen (1984) admet que

d'une favon generale, Ie scripteur e>"'PeTt qui se sent it I'aise avec son ecriture se

distingue par sa capacite it planifier, ase relire et it modifier son texte au fur et it

mesure qu'il ecrit.

Dans Ie modele de Hayes et Flower (l9Sl1). \'~criture s'appuie sur

I'interrelation d'activites c05'Tlilives a 1aqu nive'w du pro' SSlIS. La production

ecrite s'acquiert selon fayol (I )96) par l'tn~lrUCli(ln. Bien qu'on reproche au

modele de Hayes ~t Flow r (I ')~(l) d~ ~;'<:tre moins int~resse a ['apprentissage, il
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est tOlltcfois Ie referentiel dans I'enseignement de i'ecriture, soit en Ll, soit en L2

ou I:'n IRngue etrangere. Nous avons estime que ce modele est Ie mieux adapte a

notre etude consacree aJ'ensei!,'1lement de la production ecrite.

Etlseixnement de III production ecrite en langue premiere, seconde ou etrangere

Selon Sow-Barry (/999), J'enseignement de la production ecrite en L1 se

fixe pour objectif, de (~favori.\'er l'epanouissemenr personnel de I'individu en lui

permeHanr de developper son imclliKence, de mieux decouvrir ses propres

apli/udes el de dive/opper ses capacites d'ordre affecti); imaginatij et

inte Ion/' ') (:'\oel-Gaudreault, 1991, p.38). L'ecriture, en langue premiere,

con.m'" Ie 5:1puJe Sow-Barry (1999) doit etre flexible pour se conformer aux

objc..:tii:: 'u scripteur qui, a son tour, doit tenir compte de ses differents

destinataires dans la production de son texte. La recursivite dans Ie travail

d'ecriture permet au scripteur de faire de fac;:on reguliere des reajustements ou

reamenagements aI'interieur de son texte. Cette vision dynamique de l'ecrirure est

appuyee fortement par la recherche depuis les annees 1980 (Bereiter et

Scardamalia, 1987).

En ce qui conceme les bases theoriques de l'enseignemcnt de l't~criture, les

considerations cognitives sur I'ecriture ont succecle aux conceptions lineaires du

meme phenomene. L'enseignement de I'ecriture a sui\'i la m;me evolution et a

connu d'importants chang..:mcnt Seton Raim's (I <)l) I) c't enseignement est

passe de la priorite donnee ala rh ~torl"jue <li Ii la f\)fll1e ks 1 'xtes al'insistance sur
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Ie fait que la situation de production ecrite implique a la fois un scripteur, un

destmatam:. et un certain nombre de sous-processus.

Le modele de Moirand (J 979) met deja I'accent sur les interactions

sociales entre Ie scripteur et son lecteur, autrement dit Ie contexte social dans

lequel se situe Ie texte ou l'enonce linguislique. Les enseignants doivent viser a

«communiquer a l'apprenonl fa perceplion d'lIn destinataire» autre que

l'enseignant lui-meme, af'in d'encourager la libre production dans Ie but d'eliminer

un tant soit peu I'idee qu'il faut produire pour faire plaisir a I'enseignant (De

Koninck e Boucher. 1993, p.44). Toutefois, les difficultes qu'eprouvent les

scrrpieurs ' .aJ.gue seconde ou etrangere adevelopper leurs idees et a organiser

Ie lextc pe nent aussi des exigences liees au lexique et a ta syntaxe, ce qui

impostO' des conrraintes specifiquement linguistiques qui se rattachent ala situation

d'apprennssage de la langue. Chartrand (l995c. p.35) reieve ies limites des etudes

qui ont prone la theorie de transfert des habiletes et des strategies de la LIvers la

langue secondeflangue etrangere. Elle fait remarquer que les chercheurs se sont

interesses a cet aspect du probleme en considerant uniquement Ie cas des

apprenants dont «Ia langue premiere est proche de la langue seeande elrangere ».

Au contexte ghaneen, la langue de scolarisation est l'ang:!ais enseigne, en

tant que langue seconde. Pourtant I'enseignement ell! fran~'ais en tant que langue

etrangere au Iycee prend la meme forme que celui d,,~ fran.;ais ('{iboe, 2010). Tout

d'abord, dans certnins etab!isscmclH:-i 0\1 il cxi:,!c- rlus J'un ('Il~l'ignilntde rran~ais,

les differents aspects de la langue son! c!1:'SI.H:il'". AlIlr~ment dit, un professeur

enselgne I'expression or;llt'. lin autre' ClIS(:lgne In gral11l1laire, un autre encore
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enSClgnc I'cxpression ecrite, la civilisation et ainsi de suite. En revanche, dans

craulr(:" 0tabli%ements, un scul enseignant enseigne taus les aspects de la langue,

maL. pas sous forme integree. La grammaire, par exemple, est enseignee de fac;:on

ex! heile. L'enseignemenl de la langue elrangere est base sur les regles

grammaticales. Comme Ie note Yiboc (2010), l'enseignant explique les regles de

grammaire et demande aux apprenants de les appliquer dans des exercices oraux

au ecrits. En ce qui conceme la production ecrite, les apprenants ecrivent un texte

enlTC 200 et 250 mots sur un sujet choisi par leur cnseignan1. Les apprenants n'ont

aucun role dans Ie choix du sujet et ils ecrivent seulement pour satisfaire aux

besoins de r Ls.eignant. Les apprenants n'ont que !'enseignant conlllle Ie

desrinataire ci:e leur ccrit parce que ce demier s'interesse seulement au produit fini

de la proo . -ion eerite et non pas aux processus redactionncis. C'est-it-dire, les

apprenams ecrivent seulement pour plaire it I'enseignant. Souvent, quelques

apprenants memorisent des redactions modeles et les reproduiscnt a 1'examen.

Les apprenants memorisent tout ce que les enseignants leur enseignent et Ie

reproduisent (WAEC, 2006). Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun enseignement de

la demarche de la production ecrite et les processus redactionnels.

En rapport avec ceci, les ecrits portant sur l'enseignement de la production

ecrite en FLE au Ghana ne sont pas nombreux. Notre inventaire des ecnts nous a

conduit it certains qUI tentent de decrire les pratiques de

1'enseignementJapprentissagc du FLE en general, en partan! des reaJites de la

classe (Kuupole, 200J ; Yiboc, 2007; Yibo<). 20iO, ((mq ok, 2(12). Dans Ie cas

particulier, il n'existe pas, .~ nOIre conlliJiSSH!1C(', d\~ll1des qui se soient interessees
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au sU.l ct « enseignement stratl~gique de Ia production ecrite». Evidernment, Sl

I'cnsclgnant nc maHrise pas de moyens plus efficaces de l'enseignement de la

production ecrile, cel" peut avoir des consequences nefastes pour Ies apprenants

qui doivent communiquer a I'oral comme it I'ecrit en frans;ais. C'est pourquoi ce

travail devienl alars tres pertinent.

Dans !'enseignement de la production ecrite, Raimes (1991) rappelle que

les elements linguistiques de meme que Ie contenu de l'ecriture (Ie sujet traite),

occupent une place importante. eet ensei.~'11ement doit, plus que dans d'autres

situations. ~rre centre sur les contenus des disciplines scolaires. En ce qui

concerne Ie'S !' rocessus, les specialistes du domaine de la langue etrangere

lTOuvem Q divergences entre les deux contextes d'apprentissage L2 et langue

etrang~re et orientent leurs recherches en consequence (Raimes 1987; Whalen,

1988). En effet, les nombreuses etudes faites par les psychologues et les linguistes

ont permis une meilleure interpretation des phenomenes d'apprentissage, bien que

certaines questions, comme la fas;on dont les differents systemes sont mobilises et

se combinent pendant l'activite de production, ne reyoivent encore que des

reponses rudimentaires.

Nous venons de vOIr qu'ecrire est un acte qui in(~gre tm ensemble

complexe de facteurs, mais Ie n~sultat elu processus de con position est Ie texte

ecrit. L'etude de la production ell! lexte ecrit a longternpo: ~tt; focalisee sur I'analyse

clu produit fini. Ce produit n0cessitl? de la part du s,:ripteur de nombreuses

interventions quant a son organisallc.n 11 Inlporte done d'examiner les

earaclerisliql.les de co qui con:'(ilul~ un ie:-:le.
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Oq!.3nisalion textuelle

COlllme nuus Ie verrons dans les pages qui suivent, deux series d'etudes

th ~onQlies, que nous examinerons successivement, ant oriente recemment Ia

fa<;on d'aborder les textes en cJasse, tant du point de vue de leur lecture que de

leur production: I'une a porte sur les typologies textuelles, \'autre sur les facteurs

de construction de la coherence, auxquels on refere souvent sous I'appellation de

«granlmaire textuelle ». CharllolJes (1978) eSlime que tout autant qu'eHe I'est en

phrases, la langue est organisee en textes. Seion Paret (1992), Ie texte est

consid~re comme une forme rhetorique globale, ou sequence d'un certain type

SOUTIUS a ,<d~naJnisme communicatif» dans I'organisation des informations

qu'd veil:'''' c. La connaissance des phenomenes i mp!iques impose et legitimise

une con eon eIargie de la grammaire scolaire qui integre ces dimensions. C'est

a-dire, Ie ChOLX d'un texte est soumis a la situation de communication au les

informations que Ie locuteur veut passer a son interlocuteur. Le texte n'est pas

homogene. Adam (1992) decrit plutot des typologies de texte au des typologies

textueHes. Nous voulons discuter ensuite ce que veut dire Ie terme typologies

textueHes.

Typologies textllelles

Dans Ie souci d'apporter de la lumiere sur la pr du,tion des textes,

Comaire et Raymond (J 994) precisent qu'apprendre aux aPI renants a rediger des

textes de differents types demande que I'on se pench' sur la nature de ces textes

pour mieux comprendre leurs c';' 'il;fi~tiqUl~S et fnire des choix raisonnes au
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moment de demander a un apprenant de produire un texte de tel type. C'est dans

c~tte optique qu'il faut considerer certains travaux sur la typologie des textes.

Le texte est Ie materiau de base de la didactique de I'ecrit. Mais la variete

dt': formes textuelles est si va<;te que Ie probleme se pose de decider lesquelles

seront privilegiees au niveau de I'ecole. D'apres Paret (1995), l'interet d'avoir

recours aune typologie des textes sur Ie pian scolaire est de permettre de reduire

la diversite des teX1es en mettant l'accent sur ce qu'ils ont de commun. Cette etude

retienclra surtout differentes typologies (discursi ves ou textuelles) qui ont Ie

mente d'erre constituees apartir d'un point de vue didactique.

Les j.:=ux theoriques et didactiques des classifications textuelles semblent

de taill;: co 1 e en temoigne Ie nombre eleve de recherches, de references et de

typologies (Petitjean, 1989). Selon Peti~ean (1989:96), i I n'exisre pas de typologie

«ideale», mais plutot une grande variete de «demarches classificaloires-qlli

posent aux lingllistes et aux didacticiens de set'ieux prohiemes el eveil/ent en ellx

des reserves it l'idee de toute typologie de textes ». Pourtant, des linguistes comme

Canvat (1996) reconnaissent la necessite de poser Ie probleme des types de textes

dans Ie cadre scolaire.

Compte tenu de I'interet du domaine, la classificarion des typologies

textuelles reste Ie point de gravite de nombreuses recherches (Adam, 1992; Chiss

et Filliolet, 1987; Petitjean, J 989; Schneuwly, ['>S7) qui son! ha,ees, soit sur des

criteres d'ordre externe, soit sur des criteres d'urdre Int'rne all texte all se limitant

sur ce que Ie sujet fait, SllI ce qu'd !'::l1te de flli re Oll sur les buts qu'il poursuit.
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Petitjean (1989) fait remarquer que les typologies les plus importantes pour

I'enst'igncmcnt sont les typologies homogenes (textuelles et sequentielles),

Iflt nll~diajres (fonctionnelles, enonciatives, situationnelles) et heterogenes.

Les typologies fonctionneJles semblent etre celles qui ont fait I'objet des

transpositions didactiques les plus nombreuses (Charaudeau, 1992; Lundquist,

1983). Pensons notamment au modele de Jakobson (1963) sur les fouctions

langagieres qui, avant de soulever des critiques, a ete transpose en didactique dans

des typologies qui, Ie plus souvent, rendent predominante l'une ou I'autre des

foncnons.

1\,.- 5 a typologie qill a one influence directe sur les choix est celie

d'Adam ( 925, 1992, 1994). C'est celle que nous retiendrons et que nous

examinero. s dans cette recherche. C'est en effet a Adam (1985) que revient Ie

merite d'avoir cOfl1.mence aexplorer systematiquement la question des typologies

de textes en presentant one description qui s'attache a dctinir l'organisation

textuelle de differents types d'ecrits. II propose d'abord une classification proche

de celie de Werlich (1975). Quelques annees plus tard (Adam, 1992), remet en

question I'analyse fondee sur Ie texte, deja estime complexe, pour I'aborder sur

one unite plus petite qu'il nomme «sequence ». Dans cettc approdle sequentielle,

il revise certaines de ses hypotheses anterieures et fait de nouvelles propositions

en presentant cinq «sequentiali les» ou prototypes d' la s 'quencc» : narrative,

descriptive, argumentative, explicative ct di:lloguale. II considere que les

difficultes de comprehcn~ion de texre~ ;cnt' lIlt' con Ilai ssenl les sujets novices

semblent s'expliquer, en p:lrtie du mOln~. par la non-maitrise de schemas textuels
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prolotypiques, Mais des sequences prototypiques pures et uniques sont rares. C'est

Jl!~tt:!'Jll~nl C<:.' qui contribue a rendre la tache encore plus complexe. En 1994,

l'autellJ precise I'hypothese de l'existence d'un petit nombre de ces «schemas

prOIO!ypJques» qui semient 61abores par les apprenants au cours de leur

deveioppement cognitif et en fonction de leur appartenance it une culture donnee.

11 existe des proprietes structurelles des textes que chaque culture reconnait

(Adam, 1990; 1994).

Adam souligne qu'il exisle peu de textes qui soient d'un seul type, qUI

soiem homogenes sur Ie plan de leur composition. En fait, la majorite des textes

present<: une ... i1 inante d'un type tout en integrant. des passages de differents

autres typ~s. En somme, l'homogeneite textuelle (un texte d'une seule sequence ou

un texte de p usieurs sequences de meme type) est un cas plutot exceptionnel.

Adam distingue deux formes principaIes d'heterogeneite textue]]e, \'insertion de

sequences et la dominante sequentielle. Cette typologie sequentielle est d'un

interet didactique incontestable puisqu'elle contribue a la delimitation des

differentes sequences dans un texte complexe et a la formalisation de

l'heterogeneite de celui-ci. La differenciation de la sequence dominante et des

sequences dominees favorise la comprehension du but de l'acte de

communication.

/Ilterets des typologies textuplles au piliIt ditlllcfique

La problemalique de:- types dc' kxles (1 indubilHblcment marque Ie champ

de la didactique du fr<ID;,:ais au COUl'S des \lIng! dcrnieres ,U1n~es Les differentes
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typoJogies s'averent importantes pour Ie didacticien dans la mesure OU elles font

I'obj<'t d\me transposition didactique (Chartrand, 1995a), Depuis quelques annees,

les lransposi tions faites en Suisse, au Quebec et en France s'appuient de plus en

plus sur Ia typologie sequentielle d'Adam (1992); c'est celie que nous retenons

pour celte etude.

Certaines ceuvres etablissenl qu'un enseignement explicite de la structure

tex1:uelle favorise la reception et la production de textes chez I'apprenant

(Schneuwly, Rosat et Dolz, 1989; Armand, J (95). La planification et

l'organisatiOl. de l'enseif,'11ementlapprentissage de la production ecrite pourraient

se faire aycc une insistance sur les caracteristiques tantot discursives, tantot

textueLes. IS.:0! pragmatiques, tantot linguistiques du lexle it produire.

La typologie de textes est un instrument pedagogique qui permet d'attirer

I'attention de J'apprenant sur certaines regularites de composition et sur les

caracteristiques linguistiques et stylistiques communes a de nombreux tex1:es.

Toutefois, ({ if s'agira mains de presenter en classe une typologie que de s'en

servir comme referent pour faire prendre conscience a/lx apprenams des

difJerents fonctionnements textuefs » (Schneuwly, 199], P 34). Schneuwly (1991)

pense qu'il serait meme dangereux que les apprenants aient a apprendre des

classifications extremement abstraites par rapport aux texlt'S auxquds ils sont

confrontes et: qui servent des buts tres eloignes de ceux poursuivis dans Ie cadre

scolaire. 11 evoque deux r.isquE's maJeu .' I) lin danger d'arbilmire. les apprenants

devraient se SOlll11ettre, sans cril~res cia! s et pre 'is, all jugement demier de

I'enseignant; 2) un dang,er de ri~idlt·l.::mion dalls les pratiques scripturales qui
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devraient se conformer a des criteres trop simples ou elabores dans un contexte

qui n'est p' <; du tout celui de ,'ecriture. Ceci ne signifie pas qu'il faille abandonner,

en c1asse. des observations des differences entre genres ou differentes de textes

(e.ll. rcices de tri de textes). mais de telJes activites devraient faire reference aux

connaissances et au vocabulaire quotidien amplement suffisants dans ce contexte.

Charaudeau (19n) arrive a la meme conclusion et ajoute que Ie scripteur

«expert» devrait avoir en plus de tout, une mailrise de la coherence textuelle. En

effet, l'organisation en sequence constitue un facteur de coherence dans la mesure

ou certains de So traits distinetifs sont invariants, ce qui en faeilite I'interpretation

au la pro <~l'l, (C'_xemple Ie schema narratif).

Coluire/lce e1 progression textuelle

Le texle au la sequence en effet peut eire egaJement considere de

l'interieur, du point de vue de ce qw constitue sa coherence, condition tres

essentielle pour la reussite des productions ecrites scolaires.

Tout enonce, quel que soit son type, pour etre vu comme un texte, doit

posseder certaines caracteristiques d'organisation. Comme Ie dit Charolles (1978,

p.8), «tout tas de mots ne donne pas une phrase, tout tas de phrases ne fomle pas

un texte». 11 existe des normes minimales de composition textuelle La coherence

represente cette composante fondamentale de I'analyse textu lk en linguistique.

Les propositions des didaeticiens comrncncent a s'irnposer dans Ie domaine

scolaire. L'experience montre dt?pws I(lngt -'!11IJ:> qUe: les I 'Xl S des apprenants

reeelent des problemes de coh~'r"nr . nflwmm¢ni il cause de la difficulte qu'ils ont
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a produire un discours complet (Gervais et Noel- Gaudreault, 1992; Paret et al.,

19l)(,. P0plfl. I <j()8).

n :finilion du concept

La coherence est dcfinie comme « I'ensemble des possibilites qu'oJ!re la

langue pour assurer I'unitc du texte ), (Halliday et Hasan 1976: 14). Elle fait qu'un

te;.,."te ait une certaine unite, qui amene ces divers elements a adherer les uns aux

autres et que les idees s'accordent entre elles. Dans ce sens, la coherence se fonde

sur les relations entre Ie discours et la connaissance du lecteur (Ngoulo, 1996),

relations .Ii lui pcnnettront de construire Ie sens du discours. Elle rMere a

I'organisari Ii i!' 'ale ou ala structure du texte. Kintsch (1974) et Kintsch et Van

Dij k (1983) 00: emdie la coherence dans la comprehension des textes apartir de

leur structure. Leur analyse est pour I'essentiel basee sur Ie postulat cognitiviste

qui fait du texte une realite avec une structure, un scheme mental utilise par

l'auteur du texte.

S'interrogeant sur les rapports entre texte, discaurs et coherence,

Combettes (1978) coneiut que Ie phenomene de coherence depasse Ie cadre

purement Iinguistique et s'etend aux facteurs non linguistiques, au hors-texte.

Pour Charolles (l 978) et ses successeurs, les jugements de coherence dependent

des connaissances du monde que partagent all non les participants a l'acte de

communication.

La coherence est soU\'em ahurdl:e cunlrne- svnonyme de textllalite, et Ie

texte se perl;oit comme \loe notion d~s gmlOt lin ensemble- de caracteristiques
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propre a un discours, comme un tout menant a un acte de communication reussi

(Patry. IQ(3). Les auteurs ne s'entendent pas tous sur Ie couple

coht'pnceicohesion. Adam (J 990, p.111-1l4) emploie les deux termes

dlff~rt'mment tandis que Bronckart et aJ. (1985, p.54-55) utilisent celui de

«cohesion». CharoHes (1978) juge inutile la distinction et adopte Ie terme

coherence qu'il definit comme (I line unite minimale de composition textuelle a fa

lois du leXIe el de la phrase), Nous adopterons Ie terme « coherence» dans son

acception large.

Au cours es trente dernieres annees, la coherence textuelle a fait I'objet

de toutes .,Ller;;' s-es recherches, it la suite de Halliday el Hasan (1976), pour etre

mentio n~6 i -'. La plupart des auteurs s'appuient sur les meta-regles de CharoHes

(Prefontai .c, .998). Ce demier determine quatre « meta-regles); pour assurer au

discours sa coherence interne et externe. n s'agit de meta-r~gjes de repetition, de

progression, de non-contradiction et de relation.

En ce qui concerne la meta-regie de repetition, un texle coherent doit

comporter dans son developpement lineaire des elements it recurrence stricte. n

doit contenir un ou des elements qui, d'une phrase it J'autre OLl d'un passage a un

autre se repetent, constituent Ie fil conducteur du texle pour en assurer la

continuite. Un texte comprend done obligatoirement des repris '5 de !'information,

par repetition ou par l'emploi de substituts.La cohero::nr"" est assuree par les

pheno!11tmes de pronominalisalion (amnhore ,,:1 catnphor'). de detinitivisation

(determinants definis) et refefO::l1"lalHHl d,·jCllqw..' (i;.:i, demain. etc.), de

substitution lexicale (Syl1onymt'S; p 'rlphf<t~C:'" d~.), de reprises d'inferences et de

71

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



recouvrements prepositionnels. Pour Paret et al. (1996), l'anaphore libre s'avere

l'olllil par excellence de construction de la textualite dans la mesure ou la reprise

th~matique est un procede fondamental de la coherence. Elle se construit

fll1alt'menl par ce systemc de renvois de certaines unites du lexique it d'autres.

Un texte coherent s'accompagne dans son developpement d'un apport

semantique constamment rcnoLlvele, ce qui correspond it meta-regie de

progress;on. La production d'un tcxte coherent suppose que soit realise un

equilibre entre continuite thematique et progression rhematique. Pour faire

progresser Ie 1<:'Ch'ur, Ie tei,.1e coherent doit presenter des informations nouvelles

suscitant ill L.i~r~t communicatif. Autrement dit, un texte doit comprendre un

,heme qui reo r~s011e I'information connue, et un rheme qui exprime la nouvelle

information. La production ecrite oblige I'auteur a gerer ce que Fayol (1997)

appelle la «double contrainte)} qui est celle d'introduire des informations

nouvelles et assurer la mise en relation de ces demieres avec celles qui etaient

disponibles. De cette fas;on, Ie bon texte assure un equilibre entre ie principe de

continuite (repetition d'eIements) et celui de progression de i'infomlation.

Vne autre fayon d'obtenir la coherence dans un texte, c'est de relier

I'information par les connecteurs. Si la coherence est essentieJlement assuree par

les regles de reprise progressive que nous venons de voir, une autre possibilite de

la langue pour faire avancer Ie texte de rayon coh0r 'nt est l'utilisation de

marques specifiques de connexion
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De nombreux auteurs donnent aujourd'hui au terme «connecteUf» une

,H:c,=pilon large qui recouvre les liens et transitions presents dans Ie texte entre des

ill itt'~ de nature diverses (les conjonctions et locutions conjonctives, adverbes,

~yntagmes prepositionnels, etc.). lis ont une portee micro-structurelle (entre des

phrases ou parties de phrases) ou macro-structurelles (entre les differentes parties

du texte pour indiquer son plan global d'orga'1isation) (Paret et aI., 1996). TIs ont

pour fonction conmlUne d'indiquer plus ou moins precisement la nature d'une

relation entre delLx segments discursifs (Corbl in, J (88). lis sont consideres

comme etJ..'1.! la race privilegiee de certaines operations langagieres dependant de

la pl311if!canc extue!le; il s'agit non seulement d'operations de connexion, mais

aussi d'op~r3.ri as de segmentation fonctionnant a differents niveaLLx du texte

(Schneuwiy, R sat et Dolz, 1989). Certains auteurs, comme Adam, distinguent les

deLLx ni veallX par deux termes differents: connecteurs et organisateurs textuels

(Adam, 1990; Paret et aI., 1996), d'autres les regroupent sous Ie terme

d'organisateurs textuels (Bronckart et aI., 1985) (e'est ia solution que nous

adopterons nous-meme).

Cependant, la fonction des connecteurs para:it probh~matique.

Traditionnellement, ils ont ete envisages camme traduisant uri contenu

semantique (parce qlle et car decrivaient une liaison de type causaL 011, si, alOl's,

de type logique; pllis, apres, enSllifC de lype chronologiqlld Or. si les constats

actuels conduisent a considerer que les connedellrs (au s 'ns larg~) ont d'abord

pour fonction d'indiquer la fixer de IIHI~on ,'nlfe deu\{ 0nonces et/ou deux

enonciations, les analyses IiI1f2,lIISftqu,'s c ndulh'S it I'ecrit comme a i'oral ont
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montre que Ja fonction essentielle des connecteurs ne consiste pas a etablir des

rdations (dogiques» entre propositions et que leur comprehension necessite la

pnse n compte d'au moins trois contraintes: Ie contexte, les relations thematiques

eotf propositions et les principes de conservation; les connecteurs peuvent

traduire differelltes relations semantiques et argumentatives (Fayol, 1997).

Les recherches sur I'analyse des organisateurs te>..'tuels dans une

perspective de typologie des textes sont pi utot rares. Cependant, on peut

mentionner l'emde de Bronckart et al. (J 985) portant sLir Ja narration, Ie discours

theorique et Ie discours en situation; et celIe de Schneuwly (J 986) sur la narration,

Ie recit C' \--.:'r.....arionnel, I'explication et j'argumentation. Ces etudes mettent en

• . 1eVlGcnc - .:rr~t tr~s marque du contexte sur la distribution des organisateurs.

L'equipe d~ Schneuwly, Rosat, Dolz, (1989) verifie cette distlibution en

comparant des types de textes renvoyant tous a une trame chronologique et

regroupe les organisateurs textuels en : organisateurs temporels composes de

subordonnants temporels (deictiques temporels et autres expressions temporelles)

; enumeratifs (ou marqueurs d'integration Iineaire) ; addi ti fs (marqueurs de relais

et/ou de cloture) et spatiaux auxquels s'ajoutent les organisatcurs narratif (ayant

une origine dans Ie passe) et argumentatifs lexico-synt3.,'(jques. Bronckart et

Schneuwly approfondiront J'etude des organisateurs textuels en 1983 pour en faire

desormais un support evident pour l'etude de la coherenc' t'xtudk

A propos de l'utilisation des rganisatcurs t "\ ueis dans les productions

ccrites scolaires, chez hon Homhre d'dlldiallt~ 'Ill (ikm;l, L\ l\\'lilrise est loin d'etre

parfaite (K wawl.!, 200 I ; Gr~y, _01 h I.e pht;nomt-lp de mauvais emploi ou de
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non-maitrise des organisateurs textuels s'explique par Ie type de frans;ais (appris

dans d~'s conditions deja mentionnees) utilise dans une norme mal etablie et dans

d,. ~ 'I1ditiol1s particulieres. On retrouve dans les productions ecrites scolaires des

phr3.Sl.'_ « illogiques» qui sont Ie resultat d'une utilisation abusive ou d'une

mauvaise maitrise des connecteurs (Kwawu, 200 I ; Grey, 2014). La specificite

des organisatcurs textuels est fonction du type de texte demande. n devient urgent

pour les etudiants de pouvoir les reconnaitre, les manipuler et les utiliseI' a bon

escient.

La c nnaissance et la maitrise des moyens de construction de la coherence

et des

d'amdi

s c,,-,uels devraient fournir a I'apprenant des moyens puissants

'_ nscience de ce qu'est un texte et par-Ia de favoriser la production

de te,,'iI.'S ..,f;- ..15 qui traduisent une pensee plus claire. Pour Ie dynamisme du

texte et des regles qui en assurent la coherence, I'apprenant peut reflechir au fait

de langue, les maitnser davantage, et en consequence les reutiliser dans un autre

contexte. Mais, construire un texte coherent ne suffit pas a assurer la reussite d'un

acte de discours. L'ecriture d'un texte comporte en effet des aspects pragmatiques

qui dans Ie cas du conte par exemple mobilisent des connaissances relatives a la

situation de commtmication telles que la place du narrateur, !'image du recepteur

et I'intention communicationnelle. La pragmatique offre des 0 ltils qui peuvent

amener les apprenants it prendre conscience des eJ .leu" 't d,~s It:nctions de la

communication ecrite.

Cette discipline s'est d~ ·d\.)PI't',' {<lpldl'm..:nl "hez trois lyp<~s de penseurs

(logiciens. linguistes et philnso\ h.:-:-). foIl' al!ire I,;j;'l un grand interet dans les
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travaux sur les apprentissages langagiers tant au niveau du discours qu'a celui de

la convcr~(ItJon Son objectif est "integration du comportement langagier dans une

ttl 'Of! de I'action. Elle serait donc au sens large « I'etude de tous les signes,

contraintes, interactions, conduites, rites, representations et strategies impliques

par toute tentative de communication ;), (Recanati, 1979). La pragmatique est

selon Diller et Recanati (1979, p.3), II f'lIfilimlio/l du fangage dans fes discours et

fes marques specijiques qui dans fa fanKlIe, altes/em de sa vocation discursive».

Comme la sema..'1tique, elle s'occupe du sens pour certaines formes Iinguistiques

et aborde en fai Ie langage comme phenomene ala fois discursif, communicatif et

social. C"'IT a;:>mcLe est pen;ue comme une voie d'acces privilegiee it une juste

comprd . s~ n ~u langage, parce qu'elle pose justement la problematique du

discours e' :: l'e~ onciation qui sont deux notions presentes dans toutes les

activit~s d'approche du langage. En se servant de la linguisnque, I'approche se

donne pour tache la mise au jour des regles auxquelles obeissent la conversation

au Ie discours en general, selon les situations des interlocuteurs, les strategies

adoptees, les actes de langage qui sont executes ainsi que les ritue!s que I'on

reconnaIt comme ayant une influence sur les transactions linguistiques,

Trois niveaux d'approches pragmatiques sont distingues par 1"'$ recherches

: Ie premier degre qui conceme l'etude des symboles inclexicaux : Ie second degre

qui etudie la maniere dont la proposition exprim~e cloir t'tre distinguee de la

signification Iitterale de la phrase, l'''~s! 1'c!aJg!ss~111 nt d ~ la !1 lion de contexte

(Armengaud, 1985); Ie troisieml: d.::gre ..: t ct:hll (I<' la th" Hl~ d~s actes de langage
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dont la performance et Ie contexte constituent des concepts panru les plus

in p0rl< lIs d . la pragmatique.

l'approche d'Adam (1990, 1994) permet de considerer la pragmatique

dans la production ecrite. Pour lui, un texte est organise d'abord de maniere

configurationnelle ou pragmatique et ensuite constitue de propositions. La

dimension pragmatique ou configurationnelle fait l'unite signifiante du texte. Son

organisation comprend trois plans (w'f;umenlaiive ou ilIocutoire, enonciative,

semantique er r~/ere!1!ie//e) qui correspondent it I'organisation qu'on peut appeler

pragmatiq c d discours. La suite de propositions est alors organisee en

gramma'n: d' r- ; rase. en grammaire de texle et en types de sequences.

0:0 '" .rons, en definitive, que la pragmatique embrasse tout ce qUI

entoure Ie tex:e. Du point de vue clidactique, la pragmatique lient compte de la

situation de communication qui correspond a un but. une visee globale ou «

intention de communication» et met en jeu un emetteur, un desrinataire et <des

rapports qu'ils ont entre eux, I'environnement et Ie referent (Ministere de

I'Education du Quebec, 1995, p.13). La prise en compte de ces composantes de la

situation de communication joue un role primordial dans Ie rendement de la

production ecrite (Sow-Barry, 1999). Si les dimensions textuelles et pragmatiques

s'averent indispensables dans une didactique de la production e~rit , cette derniere

exige allssi la maltrise des regles grammm! ~(\les, orthogr:1phiq\le~ et lexicales de

la langue ecrite. Nous abordol1. nSUIte la litlE-farur' Ii" ' la grammaire, it.

I'orlhographe ei au lexique.
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Crammaire, orthographe et lexique

La gmmmaire, I'orthographe et Ie lexique sont des conmussances qUI

lOt n!lennem a tout moment dans I'ecriture du texte. Le modele de Hayes et

Flov':cr (1980 j et tous les autres ne font pas ressortir ces contenus mais les

considerent aJ'interieur du processus d'ecriture. Meme la grammaire, bien qu'etant

au centre de la production ecrite, est sous-jacente aux composantes du processus.

C'est au niveau de Ia mise en texte que les modeles font apparaitre, et ce de fa~on

abstraite, l'orthographe grammaticaJe ou l'orthographe lexicale. Garcia-Debanc

(1990) pense e ,'est ace niveau que Ie scripteur fait face simultanement it des

contramres _ -:.li~ (syntaxe, orthographe, choix des mots ... ) et des contraintes

g!oba!es (.,,-_ de texie, coherence macro-structurel!e). L'interet accorde it

l'enseignen en 'e ces contenus (grammaire, orthographe et lexique) se justifie

aussi par !'importa'1c-e de leur maltrise dans la production ecrite. Nous

examinerons successivement l'enseignement de la granlnlaire et de l'orthographe,

celui du lexique et les demarches heuristiques qui leur sont associee-s. Nous

aborderons enfin I'enseignement et l'apprentissage de la grammaire en FLE.

Gr{lmm{l;re et l'ortilOgr{lplte

L'enseignement de la grammaire, du moins dans !~s program.mes du !ycee,

n'a pas sa fin en lui-meme. Son but est d'ameliorer la <:apa<:ite de lire et celie de

s'exprimcr it l'ot'al comme it "cerit de I'apprcnant «,RDD. :?L)\O). Scion Garcia

Debane (1993), les enseignants se pl.llg1 ent tf~S SOll\ 'or du manque de temps

pour reaIiser l'inti~gfalite dll prog aml1t: Mats Ie probl~l1Ie 11l:~ieuf est peuH~tre
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mains cellli dll temps que celui du choix et de la pertinence des activites

PWP')~''':'l:S La gramrnaire est partie integrante d'un tout, qui est l'enseignement de

la Jill gue Elle occupe une place dans les activites qui visent it developper, chez

Ie: apprena'1ts, Ie gout et Ja maitrise de Ja langue (Sow-Barry, 1999). Au Ghana,

se!on Yiboe (2010), I'cnseigncmcnt de la grammaire au lycee porte surtout sur la

morphosyntaxe; la forme plurielle des verbes, !'accord des participes passes et la

forme feminine des noms Scion toujours Yiboe (20 10), cet aspect de la langue,

entre atltres, n' est pas bien cnscigne au 1y';ce a cause des mauvaises

methodolo~,'1es d'enseignement adoptees par des enseignants. Par exemple,

« ! 'ozseignef! . 711 f. ..] base sur les regles grammaticales » (Yiboe, fbid, p.55).

l'- .,:;.:i= .ement de la grammaire suscite encore beaucoup d'interrogations.

Combettes ( 19(5) observe que I'emergence et Ie developpement de «la grammaire

de texte» om minorise !'interet et !a recherche sur I'aspect morpho-syntaxiqlle de

la langue. Selon Cappeau et Savelli (1996), Ie decoupage de la lat1gue suggere par

les termes qui completent Ie mot «grammaire» (Ia phrase de texte) conduit it

instaurer une frontiere entre deux domaines d'analyses et d'l,T1terventions a10rs

qu'il serait peut-etre plus judicieux de les envisager clans leurs relarions. Paret et

al. (1996) ajoutent que l'interet accorde par les chercheurs aux dimensions

combinees de la syntaxe et de I'organisation textuelle (gestion de ia coherence) en

relation avec les types de textes n'est que Ires rt;ccnt. La didactiqlle de la

grammaire tmite des conlenus (ce qu'on ens<'ignc) d des demarches

d'enseignement (comment enst'ign~r ee: \XIIllc'illl:') 1),U1S ce dernier volet, la

didaclique invoquc ks p,;dugo",ics flCli 'cs. qui 0111 pl"opos0. d'aprcs Piaget, une
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plus nrande participat' d I' .
b Ion e apprenant dans ses apprennssages, dans une

pe'~p'''\.'!lvc dl: resolution de probleme (Paret, aparaitre, b).

Dans ce qui sui I, nous enoncerons tout d'abord quelques caracteristiques

generales de la grammaire scolaire de type traditionnel (ses contenus et ses

demarches). Ensuite, nous ferons etat des grammaires nouvelles avec des

elements de descriptions des wntenus de wnnaissances et Ie renouvellement des

demarches d'apprentissage

Grammaire scolaire ie type traditionne1

P:rr S~ cQmenus, la grarnmaire scolaire traditionnelle est, selon Chartrand

(1996, p.3::l. ,{ un ensemble de savoirs [. . .] qui corre3]Jond it la vulgate

gramm JliL'al· 'lahoree pour l'enseignement des regles prescriptives dll jranqais

ecrit norme li. Cette grammaire constitue la base du savoir gra.mmatical vehicule

dans les ecoles encore aujourd'hui (l'etude de Chervel, 1977. portarlt sur I'histoire

de la grarnmaire scolaire, 1780- 1870). Selon des auteurs, la grarnmaire scolaire

traditionnelle avec ses faiblesses theoriques bien connues frcine Ie travail sur la

langue, car ses principes et ses contenus ne permettent pas al'cnscigmu1t d'amener

les apprenants a un travail rigoureux de reflexion. Huot (198!) precise que, « la

grarnmaire traditionnelle n'est pas «Ia grammaire du franpjs mais une grammaire

presentant des caracteristiques de cinq ordres: 1) une confusion entre la

synchronie et la diachronie, 2) w,c grammaire d'&!l!l\ 3) une grammaire pour

justifier les regles d'onhographe, 4) tille' pla'c cl'honll 'llf fall' a1" morphologie et

5) une gramma.ire prlsonni,~re de 1<1 gldlrllll' m;, Lllin0 cl de la logique. Cette
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gramm:urc a rarement donne les resultats escomptes dans Ie travail de la langue

en d,,~ . avec des Cleves qui apprennent I'ecrit standard» (paret, 1992a, p.32).

Cet1e grammaire scolaire e1ait surtout centree sur I'orthographe acause de

I'accent mis sur I'ecrit it I'ecole. Elle regroupait la plupart des apprentissages du

franc;ais (parmi lesquels les aC1ivites de lecture, exercices d'ecriture, analyse

grammaticaJe, orientes entierement vcrs la maitrise des regles, conventions et

exceptions orthographiques) et done prenait plus de place que la grammaire, alors

que les problemes les plus graves et les plus fondamentaux sont d'ordre

grammati 31 ; les problemes orthographiques ne peuvent en effet se resoudre que

. prend d'abord les relations grammaticaJes dans la phrase.

L'exer 'i ~e ~nlJ de la pedagogie de I'orthographe etait la dictee, technique

favorite d :: e.5C'ignal1ts. Selon Chartrand et Paret (J 995, p 33), (( parlow it cause

du manque de formation des praticiens, Ja grammaire fradifionnelJe. avec tOUles

ses imperfections, continue d'elre enseignee dans /es ecoles ". Parei!lement, aux

Iycees du Ghana, cette pratique est en perpetuite. Comme I'explique Yiboe (2010,

p.322), « l'enseignement de /a grammaire est limite a /a conslnlctioT de phrases

iso/ees sans contexte precis ».

Pour les demarches: receVOIr des conn3lssances et It;)$ appliquer, la

methodologie traditionneJle en grammaire se reslimait selon G ncvay (1995) ala

theorie qui figure comme un prealable a des acti\'ites qui '11 constituent

I'application en dasse. La demarch~ con~ht,!I1 il fa' r~ ilS. \t1lil~r une nomenclature

et des regles et les appliquer dan~ do;:' ':\<'1 CI"~';< q\li ("~poscnt ~ssenliellement sur

I'identification (Parel el Chflllnmd, I ')'lU) )n ens~ibnail les regles it I'apprenant ;
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on ne falsait pas en sorte qu'il les decouvre de lui-meme. Les comportements

aH':ndus de I'apprenant consistaient Ie plus souvent it ce qu'il suive les

e' licullons e111 mallre, puis qu'il s'acquitte d'un certain nombre d'exercices

d'apphcation line fois la regie comprise, en vue du contr6le final. Selon Chartrand

(l995b). I'enseignement se jimitail it ce processus de deduction, et l'on supposait

qu'il y aurai! utilisation de ces regles lars de I'ecriture. L'apprenant qui ne faisait

pas usage des regles etait penalise ou l'enseigncment etait repris.

D'autres demarches comme la dictee, encore pnsee aujourd'hui, sont

cependam se eusement remIses en question. A cel egard, Simard (1995)

recomm~ 'e 't:e :; i denonce sans detours I'abus de la dictee, surtout dans sa

version tra:ii .: :L.e!Je qui n'est qu'une forme pervertie da!1S la mesure ou un

exerclce de c nrr61e est confondu avec un exercice d'acquisition.

Grammaires nouvelles

Les nouvelles grammaires veulent tenter de saisir et de rassembler ce qui

dans les developpements des connaissances Iinguistiques peut constituer un corps

de principes, de concepts, de criteres coherents entre eLL'\;, issus des premieres

~rammaires stmcturales et distributionnelles et qui se sont enrichis pour devenir
b

les grammaires transformationnelles ou generatives. Contrairement it la

grammaire precedente, la nouvelle grammaire met all premier pl<m jes fomles et

les structures.

Ses contenus de cOllnaissance : ICl ~_ flia·xt: de la ph!a~.::. CtJl1~id~r~e comme une

structure hierarchi'1ue 011 les cOI1i'lill. til!:> s'c,mblllkll( ks UIlS dans les autres,
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occupera la premiere place au detriment de J'orthographe. Cette grammaIre

prl)p0~e (k~ definitions claires et operationnelles des classes, des structures et des

fOIl'lions ; des regles explicites non seulement a propos de I'orthographe

grammaticale, mais aussi apropos de la construction des phrases; des procedures

de decouverte bien det'inies qu'on puisse utiliser comme des tests systematiques.

En ce qui conceme les grammaires nouvelles proprement dites, il importe que

Ie didacticien se limite aux aspects des theories les plus courantes sur lesquels

existent de larges consensus, et dont les concepts et procedures sont operatoires

pour la clas:::e "e fral1-;ais. Comme Ie note Paret (1995, p.1 09), « celte grammaire

vise (1 ren. '(11'.' TIes enseignams de nouvelles bases Iheoriques de reference qui

faciiill!!ll 'wnprehension des mecanismes de la langue». L'etude de la

gramm31f': .ouveile doit permettre a I'apprenant de «construire de reelles

procedures de reflexion», ce qui suppose la mise it sa disposition de nouveaux

outils d'investigation conceptuels, tels la phrase <tite «de base)) (modele abstrait

pouvant servir de reference pour des comparaisons de structures synta'C.iques) ou

Ie groupe syntaxique, et d'outils methodologiques, comme les operations

linguistiques (Mplacement, substitution, effacement, etc) ou les transformations

plus complexes (pronominalisation, emphase, etc.).

Une mattrise progressive de ces outils devrait arnener l'apprenant it acquerir

une meilleure conscience des structures de la !,mgue. car I"s ressources offenes

par les theories conlempomines sur la langue don 1It'11 I la possibilite de rendre

« I'apprentismge de la grrmlfJwire 1/ III .liII V /,1",' 1:'{li' ,,'{' CI plus facile pour

I'elevcm (Paret, IC)C)':;)
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Le renouvcllement des demarches d'apprentissage : Chartrand et Paret (1989,

p. 34) j){)ur 1'~'1 abOraliQn d'un apprentissage pi us coherent, mentionnent deux

prmClpaux objecli fs que doit se fixer I'enseignement de la grammaire : Ie premier,

c'eSI Ie ~avoir-faire de I'eleve et I'activite de resolution de problemes ; Ie second

«vise la connaissance que I'eleve pelf! ef doif acql/(irir du sysfeme ef dll

foncfionnemem de sa langue. JI s'agi! d'acliviles qui pe17l1eflent de stmcfurer les

acquis Iinguisliques de l'e/eve ». Au plan methodoJogique, I'objectif majeur est de

remplacer la demarche traditionneile (deductive) par des demarches plus

complexes de type heuristique qui tiennent mieux compte des developpements

recents ":e! :'5\.'c..o]ogie cognitive OU !'apprenant est Ie centre d'un processus

actif d I.: 5 ruction de ses apprentissages. On met aJors l'accent sur Ie

developpe..'.c-._t de strategies cognitives par l'apprenant. Les aspects

orthograpbiques occupent une place singuliere dans I'cnseignementlapprentissage

du franyais, comme Ie remarquent David et Plane (1996) lJ y a quelques

decennies, I'orthographe etait liee 11 la scolarisation, aujourd'hui elle semble

occuper la place de « sous competence dans Ie domaine de Ia langue» (CherveI et

Manesse, 1989), plus ou moins dependante des activites de production ecrite.

Contrairement 11 I'enseignement traditionnel, la nouvelle demarche de

l'enseignement de la grammaire est fondamentaJe, car elie met I'apprenanl dans

une situation de recherche n~elle, ce qui l'amene aetre plus aaif au coms de son

apprentissage.
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Lexique

D',lpr0' (iagnc ct al. (1989, p.197) Ie lexique est « I'aspec' du code

linSlIIo/nlue qui eaneerne /'ac/lIa!isation, dans Ie langage ecrit et/ou oral, des

1IIU1(;, texicates de ta fungue» Pour aider ces apprenants dans une langue autre

que leur langue maternelle, De Koninck (1991) met en evidence I'importance it

accorder a l'apprentissage du lexique Car, pour elle, il existe a ce niveau un

phenomene de transfert similaire i.t celui observe de la Ll ala L2 ou L3 it propos

des processus de la lecture et de J'ecri ture.

L'apprem.issage du lexique est un processus fort complexe, d'abord parce qu'il

s'agit d'· . '" reo nssage, ce qui est un processus complexe en soi et ensuite parce

que Ie do we du lexique constitue plus qu'une coliection de lexemes mais

constime un f6eau d'unites qui entretiennent entre el1es de multiples relations (de

synonymie, d'inclusion, de derivation, etc.). Hayes (1988), cite par Fayol (1997)

mentionnait que Ie niveau du lexique etait relativement peu travaille. Les

problemes lexicaux etaient presentes de la meme fa<;:on a I'oral qu'a l'ecrit. Or,

dans ses releves de frequence, Hayes constate que l'oral tend a utiliser des mots

tres frequents et it les utiliser souvent, ce qui n'est pas Ie cas de l'ecrit. La

representation du destinataire determine les choix lexicaux en induisant Ie recours

a un vocabulaire specifique et oblige ainsi it varier Ie lexique et a Ie preciser.

Fayol (1997) va plus loin et precise qt.,'a !'ecrit, la moindre contminte temporelle

et l'absence de destinataire autoriseraicn! lint: selection plus knt<' et plus re£lechie

des mots ainsi qu'une recherche de preClsit)!1 d d\'\pli~'ation atin de pallier Ie

carach~re deconiilxtualise de la producli'Hl
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Cornme !'estime Simard (1994), on n'ajamais fini d'apprendre des mots. Pour

lui. tffi l'!1si:;igncment specifique peut contribuer a !'enrichissement et a la

strucluration du vocabulaire de I'apprenant. Pour que !'apprentissage soit durable

et transferable, il faul pouvoir rencontrer les mots plusieurs fois et dans divers

contextes. Parmi les diverses sources d'apprentissage du lexique, Ie milieu

ambiant joue un role decisjf Dans la meme foulee, Chartrand (1994) ajoute qu'a

propos du lexique comme de la grammaire, il semble que I'on ne puisse plus se

limiter a I'impregnation, il faudrait guider des apprentissages particuliers de f~on

active. Le reim'estissemem de toutes ces connaissances dans d'autres situations

favorise naturd!emeilt ]'autonomie de I'apprenant ; surtout dans Ie cas du Ghana

0111'3 re.. .: se aOtive dans un milieu multilingue.

Demarches methodologiques pour I'apprentissage de la langue

Les demarches concement tous les aspects de l'apprentissage de la langue:

granlmaire de la phrase, grammaire textuelle et orthographe. Ces demarches de

type heuristique sont issues des courants de la psychologie cognitive depuis

Piaget. Elles sont preconisees depuis deja un bon nombre d'annees par des

didacticiens de la langue mais peu presentes dans les classes (voir par exemple,

Vial, 1970; Toresse, 1974; Chaumont, 1980). lei, Ie role de l'enseignant ne

consiste plus a transmettre des contenus de savoir mais a en fa\'oriser la

construction « plu/o/ que de jiwrnir IeI' !files/ions e! Ics r ;ponsc,';. praTiqlle qui ne

laisse it l'apprel1anl qll'lIl1 nile d 'ex/:'CII/(flll. iljil/ldrn pro 'ed'r n sor/e qu'il se

pose des qlles/ions el en decu!ll're Its n;pwFt'" l) (Rdmul. I C)():,: 268).
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Signalons qu'il y a deux moments du travail de la langue en cIasse : l'etude

systematIque de phenomenes langagiers grammaticaux, orthographiques ou

texllIds, et Ie reinvestissement des connaissances acquises en situation de lecture

au d' '<.:rilure.. notamment en revision.

Etude systbmltique

Pour Ie premIer moment, les demarches . '.IllSplfeeS des theories

constructivistes (Dumortier, 19(7) peuvent se ramener a un certain nombre

d'operations cognitives et d'etapes rassemblees sous J'appellation de «demarche de

decouverTe» (Charrrand et Paret, 1989; Chartrand, 1996). La demarche amene les

apprenJrHS ad~.:::ouvrir par eux-memes les principaux mecanismes de la langue en

la mal1ipu' ad cl aconstruire progressivement leurs connaissances grammaticales

declarative5-, procedurales ou conditionnelles. C'est lil que se situe toute la

difference entre la demarche traditionnelle qui liem compte surtout des

connaissances declaratives et les demarches modemes qui considerent les trois

types de connaissances a la fois. Les etapes en sont: I) 10. prise de conscience

d'une difficulte orthographique, syntaxique, d'organisation tex1uelle, etc., a

I'occasion d'observation d'enonces en contexte; 2) la « manipularioO» des enonces

par cIassements, modifications (deplacements, substitutions, transfom1ations plus

complexes, etc.), comparaisons; 3) la verification des hypotheses en ay,Ult recours

ad'autres enonces, d'autres contextes: leur confirmation dd10u'he alors sur 4) la

formulation de regles ou au mains de r~glliaritl; .. (d leur comparaison avec celles

des ouvrages de gramrnairc): 5) l'etablIS~i.'meilL par l~~ apprcnnnls et l'enseignant,

de procedures (connaissances proc'duraks/c\md.ilionnclks) qui permettront de
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resoudre des problemes relatifs a I'utilisation des connaIssances nouvelles; 6)

I'applicallon dc ees connajssances dans des contextes nouveaux pour favoriser

leur _ n(;ralisation et leur consolidation; et enfin 7) Ie reinvestissement en

situation d\~erjture des competences acquises, transfert guide et controle par

l'enseignant (Paret, 2009)

L'organisation de I'enseignement est une responsabilite de I'enseignant. A

la premiere ctape. il prevoit une premiere phase de recherche collective, atelier au

cours duquel les apprenants ont pour activite d'observer un ensemble d'enonces

caracterisri ues a'un probleme de langue, eeci permet a1'apprenant de decouvrir

certaines r~g'" an ~ de fonctionnement et d'en formuler, au besoin, les regles. A

une deux~, l . i-lape, la didactique de la langue a l'c~cole peut s'approprier avec

profit un ensemble d'operations formelles simples dont les grammaires nouvelles

se sont equipees pour etuilier les structures des langues. relles fe depfacement, fa

substitution (all Ie remplacement), I'effacement et I'addition. La maHTise de ces

operations par les apprenants peut rendre la demarche plus facile et done plus

profitable.

Dans la nouvelle approche, I'enseignant est un partenaire ({ facilitateur » et

I'apprenant est l'artisan de son ccuvre. Dcsommis, les infonnations linguistiqucs

ne lui sont pas donnees, il les «decouvre» Pour Parel (19t)2'l, p.33), « if s'agit

pour fa cfas.I'e d'adopter line w!rilah/e alli/lldc de di'ClIII1'f:'rle. qui \'u/,pose pm.1ois

certains risque.I' pour f'enseignanl Pl/I\qut' lOll; fie .) 'r I pas ahs(llument resolu

d'avance. mais q!l/ offre line cumnpartit· sfifillil'III1e. (.~vnamique et

enrichissall/c n.

88

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



La demarche de decouverte prend en compte la participation effective de

I'app t'nant. mills cela ne signifie pas «acquisition spontanee» des categories et

de, r· gle de la langue; la decouverte est une condition pour l'apprentissage.

A propos de la notion de phrase, qui est I'unite a l'interieur de laquelle

peuvent etre saisies les reoles d'oruanisation des elements de la langue l'essentiel
'" b ,

pour I'apprenant est de connajtre ses limites el les possibilites de construction a

]'interieur de ces Iimites. L'absence de definition pratique generalisable it

I'ensemble des phrases a suscite !'adoption d'un modele pour Ie travail en classe.

Ce modde ·01 dans toute phrase du franc;:ais au minimum deux groupes

oblig \ .r6, «WI groupe nominal en debut de phrase, el un groupe verbal» (paret,

1995. .1 L). L", modele peut egalement comporter d'autres elements, qui sont

facultarifs et ,. sont aussi organises en groupes.

L'<~tude systematique concerne la grammaire du texte autant que celie de la

phrase. L'objectif de la grarnmaire textuelle au Iycee est de developper les

connaissances explicites des apprenants sur les principau..x elements qui

constituent I'organisation du texte des qu'on depasse Ie niveau de la phrase.

Comme Ie stipule Yiboe (2010) la fmalite de I'cnseignement et I'a! prentissage

d'une langue etrangere est constituee d'une part du but, et d'aUl.re part de

I'activite de communication. Tout comme la gramrnairc de phrase. la procedure

est l'observation, la reflexion, la decouverte des regh.: ,'\ ks mecanismes,

l'exercisation et la mise en application guid e des n Ill\" lie. connaissances dans

les textes. Les demarches dcvraienr .3tft' dL' Oleme tYpe. qu'il s'agisse dll tTavail en

classe sur les anaphoes. les conn 'CIl:lIrS, t 's srrllclurcs syntaxiqlles ou Ie temps, et
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I'importance it y accorder depend des apprenants, de leurs acquis et de leurs

IQclln~s. ()uand "apprenant commence a cerner la tache qui lui incornbe en

cr \'Wlt son texte, it dccouvre qu'it doit resoudre des problernes tels que :

s ~m~nt~r son texte, ponctuer, creer des paragraphes, enchainer les phrases et

utitiser des anaphores, des connecteurs, harmoniser les temps verbaux, rnettre

l'orthographe afin de permettre au lecteur de s'interesser au contenu du texte sans

etre distrait par des incorrections, etc. 11 devra pour venir a bout de ses problemes,

mobiliser des connaissances acguises ou apprendre des choses qu'il ignorait

encore et dOni it \'oit l'utiJite (Vandendorpe, 1997) En situation d'ecriture,

l'apprenan c' ~n resolution de problemes. fJ demande des retroactions it

l'ensei~ aJ c .. Habore avec ses pairs, La prochaine rubrique sera consacree a la

revision d i ~ e

Revision

La revision consiste a relire pour Ie scripteur son texte dans Ie but de

I'evaluer et Ie modifier au besoin conformement aux elements qui relevent soit des

informations connues, soit de I'organisation textuelle, de la coherence, de la

syntaxe des phrases, du vocabulaire, de I'orthographe grammaticale d'usage et

ainsi l'ameliorer (Sow-Barry, 1999). La realisation de ces activites fait appel aux

trois types de connaissances definis par la psychologie cogniti 'e. Pour developper

ces connaissances, il faut enseigner aux apprenants d '5 :tralegies qui leur

permettront de detecter et d<.' carriger kur:; fauks dan, tou: 16 cas, c'est-a-dire,

dans differcnts contcxtcs (Biain, 19')-\) I)'up'.' F.IYll[ ( I~),)()), \'appn::nant verifie

Ie conlenu el I'organisation d", S( n !<"\l.:>, Ie rdit d:U1S Ie but d'apporter des
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corrections dans tous les aspects de la langue y compns l'orthographe

grarn/ll;1I1cale el I'orlhographe d'usage.

Du point de vue de Garcia-Debanc (1989), la didactique de l'orthographe a

progresse par determination de conten us d'enseignement par rapport ades theories

scientifiques sur Ie fonctionnement de la langue ecrite, et par analyse de

l'appropriation de ces contenus par les apprenanls. Les activites reservees au

domaine de l'apprentissage orthographique sont rarement liees a la production

ecrite. L'orthographe releve Ie pI us souvent de demarches et de progressions

coupees des pran ,ues d\~criture (Chervel, 1995; Manesse et Peretti, 1995).

c- . s~j81ant detecte bien souvent des erreurs plus nombreuses

d'orthog ap'.e grammaticale et d'usage dans les teXies d'apprenants rediges a

l'intention a'un destinataire donne qu'en situation de dictee ou de controIe de

l'orthographe. Generalement, ces apprenants sont completement occupes a tenir

compte du destinataire, de la coherence des idees, de l'agencement syntaxique des

mots, du choix du vocabulaire, du respect du plan initiaJ et de la consigne

d'ecriture. Haas et Lorrot (1996, p.161) maintiennent que « l'appremissage de

I'orthographe se hellrte chez les apprenants alin savoir grammalicalj70u el ala

d~fficlilte d'e/ablir avec Ie langage Ie rapport qui permel de mener des

raisonnements mbalinguistiques et orthographiifucS ».

Cependant, la retlexion didactique s'intrt'Sse de plus en plus it

l'orthographe en tant que composante du sal/(m ccnre, et des tentatives
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didacliques proposent des articulations pertinentes du questionnement

orthogral'hllwe et du travail d'ecriture (Angoujard, 1994; Sandon, 1994).

Pour Nadeau ([996), l'etude des phenomenes grammaticaux trouve enfin

son sens quand elle est veritablement reliee a la production ecrite. Elle vise it

sensibiliser les apprenants aux mecanismes grammaticaux responsables de la

continuite d'un texte et de son inscliption dans une situation de communication.

Dans une etllde sur la revision, Blain (1995) s'inspire effectivement du

modele de Hayes et aJ. (1985) qu'il adapl.e it la revision de l'orthographe

grammatic e e I'nhographe d'usage. Quoique contraih1J1ante, la revision de texte

est tre" a\"a.LlJ.~e' -:,e et sa pratique presume beaucoup de perseverance et d'ardeur

chez l'J.., .<::'!P t, landis que son enseignement nccessite une accoutumance de

l'enseignant avec !a strategie. Ainsi, il est opportun que la revision de textes ait sa

place dans l'enseignement du franyais de la production ecnte. Selon Cha11rand

(1997), enseigner la grammaire textuelle constitue un nouveau defi pour les

enseignants. II faut dire cependant que l'apport des recherches didactiques et les

interessantes activites d'apprentissage contribuent heureusement a l'amdioration

du niveau de connaissance et des pratiques des enseignants qui sont censes former

des apprenants capables de produire des textes de qualite.

Notons qu'il serait dirricile, 'loire impossible. d'amen~r !~'s apprenants it se

construire des procedures et des outiis ou d'inclividuallser Ie travail de revision

tant que les enseignants contil1uent cl~ :>. ufTrir cl'llfl manque I~ formation sur les

fondements theoriques de- I't'crittlfe-. 11 xisk s lllwnl un dt<::alage assez important
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entre les habitudes des enseignants t II "1 d . .
~ e ce es qu 1 s evnuent mculquer it leurs

apprt'na.n s (Y lDoe, 20 I0). En general, Ies erreurs en orthographe (grammaticale et

lexicale) decelecs chez les apprenants ne sont pas traitees de maniere it amener

ceux-ci a J'au!ocorrection. Aucune strategie de detection ou de correction de

fautes ne leur est enseignee C'e~t pourquoi les connaissances conditionnelles qui

facilitent Ie transfert ne peuvent etre developpees adequatement chez Ies

apprenants.

En ce qui conceme I'enseignement et I'apprentissage de la grammaire en

FLE, les controverses ne manquent pas Germain (1995a) pense que

I'enseignemen ~e la grammaire est tributaire de I'idee que ron se fait de la langue

et de son a.1p:61rissage (par intuition, par explication, par la pratique et I'etude de

regles forme ies. par analogie, etc.). II note I'absence d'un enseignement explicite

de la grammaire et celie de la correction grammaticale en classe. Le.s annees 80

ont ete marquees par les repercussions didactiques et pedagogiques de deux

hypotheses dans Ie domaine de I'apprentissage de langue. II s'agit de celie de

Krashen (1985) qui cmit que s'attarder en classe sur aspects formels de la langue it

apprendre irait jusqu'a nuire au developpement d'une competence de

communication. L'autre hypothese vient de Pienemann (1984, 1989) pour qUI

certaines structures linguistiques se developpent en s\uvant certatns stades

predetermines, entralnant la {( non-apprenabilite )} ou la \( non.enseignabilite ».

Pour ce demier, il serait va.in de s'achi1rrl rae ),;eignef, 'n classe, les formes

grammaticales pour lesCjuelles l'apprcnan\ !l'a pHS -:ll: pr~pl\[t~ cognitivement.
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Mais, ces hypotheses ant ete critiquees. Ainsi, contrairement au point de

vue dE: Krasht,;n (1985), tout porte a croire qu'il faut en venir a un enseignement

systt;rnatique de la grammaire, ce qui ne sous-tend pas pour autant un retour it la

medwcle grammaire-traduction D'ailJeurs,la mise en garde de Celce-Murcia

(1992) sur I'enseignement grammatical en soi, hors contexte, detache des emplois

de la langue dans des situations signifiantes, illustre qu'une telle pratique serait it

peu pres equivalente aun enseignement totalement depourvu de grammaire. Pour

eviter tout retour en arriere et pour maxi miser I'efficacite, l'enseignement devrait

etre autant 'entre sur Ie message et sur les emplois de la langue que sur la forme

(Gem1ain. F)Q:'s). L'instabilite dans l'enseignement conduit Germain (1995a) it

recommand,,; yi"\:ement la prudence, car l'une des repercussions possibles des

hypotheses de tvasnen et de Pienemann serait d'eviter de s'iHusionner au de fixer

des objecti fs d'apprentissage trap eleves, dans la mesure au seuls Ie rythme et Ie

degre de ma'itrise de certains phenomimes grammaticaux pourraient etre modifies

grace al'enseignement.

Enfin, Germain (I 995b) dans ses conclusions tin~es d'tme nouvelle

recherche montre clairement que la didactique des langues souffre d'un serieLL'C

desequilibre. On ne dispose toujours pas d'une veritable theorie sur l'enseignement

de la langue et, encore mains, sur les rapports entre !'apprentissage et

I'enseignement de la langue. Aujourd'hui, la majorite ks recherches plaident Ie

recours aun enseignement systematique de Ia gnllT1Dwirt' en d:lSs'. combine ades

activites de communication el de retroaction sur t;s produuiuns des apprenants.
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Un consensus s'esl fait autour de I'equilibre entre la precision, la justesse ou la

corr ('Iion granlmaticale et I'aisance ou la facilite de communication.

Pour terminer cette partie consacree a la grammaire, a I'orthographe et au

lexiqut.'. nous dirons qu'cn plus d'etrc un outil de communication pour la classe de

fran~ais, la langue doit etre un objet qu'ol1 apprend a connaitre, car sa

connaissance est essentielle. Cette derniere passe par \'approfondissement ou la

consolidation de ces contenus d'cnseignement. Pour contrer les problemes reels

d'apprentissage des apprenants en lanbrue au !ycee, !'enseignant doit etre

reconnaissant au fait que Ie franeyais soit une langue de communication a l'oral

comme i .. '[1 . C'est ce que preconise Ie syllabus de franyais. II incombe done

<lUX CJ :>c gn 1:." "a 'opter des demarches efficaces aI'enseignement du continu de

\a grammairc, ae l'orthographe et du vocabulaire s'ils veulent combler les

difficultes de leurs apprenants.

Vne revue sur la didactique de l'ecriture ne saurait se conceVOlr sans

preciseI', it cote des demarches et des contenus d'enseignement, les moyens a

metlre en reuvre pour verifier l'atteinle des objeclifs dans Ie but de pemlettre a

I'apprenant, autant qu'a l'enseignant, d'evaluer Ie chemin parcouru ainsi que celui

qu'il reste it parcourir. Autrement dit, tout apprentissage comme tout

enseignement ne peut etre assure sans etre assorti de proced IfCS d'e\"aluation.

Dans l'etape suite, HallS examinons Ie concepi d'ev~dllativn.
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l:valuation des apprentissages

Au cours de ces dernieres annees, dans Ie champ de la production ecrite,

I s r cherches on t explore les trois domaines fondamentaux que sont la structure

du tcxte. I'enseignement du processus d'ecriture et I'evaluation. Ces trois poles

soot au ca;ur de notTe etude. L'evaluation cst partie integrante de I'enseignement et

de I'apprentissage. Du point de vue de Sow-Barry (1999), 1'evaluation releve de la

responsabilite tam de I'eoscignant que de I'apprenant. Nous n'avons pas

I'intemion d'entTcprendre une presentation des theories et travaux qui nourrissent

la reflcxion 3\:!u·eJle sur l'evaluation des ecrits. Nous essayons tout simplement de

souligner ce,.w ~§ait plus important pour notre recherche en faisant un examen

sommairi:' d~ c::-ariques actuelles en cIasse.

Eva/tilltiOtl des apprentissllges en d;dact;qlle de l'ecr;t

Le champ de ['evaluation est tres large, meme en se limitant a

I'apprentissage scolaire, Ie cadre de ce travail, nous traitons uniquement de

I'evaluation des apprentissages en didactique de l'ecrit. Goupil et Lusignan (1993)

definissent I'evaluation dans Ie cadre scolaire comme un jugement qualitatif etJou

quantitatif que I'on porte sur la valeur d'un produit de I'apprentissage ou d'un

processus d'apprentissage. « Ce jllgement a pour bw de.fimrnir d.eo,: dtmn(:cs lIliles

a fa prise de decision dans la poursuite d'ufl bill Oil d'/ln of>j ct~l» (Legendre,

1993, p.573). Depuis 1984, comme Ie note Garcia-f)d)~UK (I (NO), Cardinet

. . , pIllS d"s aSI)~cts in.;tltlllonnds (n~rtitlcnll ll1, bllll~rins de notes)estlmalt gu en v

. I 't d' ne part amt'liorer It'S d<:cISII)nS r.:bIIVt'S a I'apprentissage deeva uer c es u .,' .
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I'apprenant, c'esl-it-dire . d'
, mleux emarquer et comprendre les difficultes de chaque

appr nanl pour l'aider it progresser' d'autre part 'I' I aI" de' , arne IOrer a qu lte

rt'n~ 'l\!,nement en modifl' nl I . t . .' ,. .
~ , "es merventlOns pedagoglques en fonctlOn des effets

d'apprt."nli~sage conslales (Sow-Bary, 1999).

L'evaluation, dans ce cas, rempl it une fonction pedagogique, intervient

pendant la periode d'apprentissage el porte aussi bien sur les resultats que sur les

demarches de l'apprenant.

1)'Pes d'evullllltiotl

G: . i.J. ~! L" signan (1993, p.271) distinguent quatre types d'evaluation :

jormmiv . _0 mce. reflexive et sommative. Pourtant, ils estiment que les

pnnclpaux so - ~ formatif et Ie sommatif dans Ia mesure ou generalement les

deLL, autres s'en inspirent. C'est egalement de ces deux types que notre recherche

fait elat. En outre, bien que tres differents, ces deLL" types d'evaluation sont

complementaires.

L'evaluation formative permet d'aider ]'apprenant a realiser les

apprentissages determines dans les progranmles d'etudes. Seton Scallon (1988),

elle se d6finit comme un processus d'evaluation continue ayant pour objet

d'assurer la progression de chaque individu dans une demarche d'apprentissage,

avec l'intention de modifier la situation d'apprentissag Oll l' rqhme de cette

progression, pour apporter, s'il y a li~lI, des 'UTl\.:110rJti~l! S ou des correctifs

appropries. Selon Ie MEQ (198'a. p. I~ l, c' ,,1 Line ,ul,'''liIt 'h: evalU(l/ive dotll

I'approche est orienlt:e ~'cr-" IItll' (lcl/I'II I'"~ 'u!~"gi(III' iflll/lI!diate aI/pres de

97

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



/'ap/JlY'flalll j) Cette demarche VIse a assurer une progressIOn constante des

app r i.'f11I"sages par Ie biais d'activites correctives ou d'activites d'enrichissement ».

Garcia-Debanc (1990) stipule que dans I'evaluation formative Ie maitre cherche a,

analyser les eHellrs, aen discerner I'origine, pour ajuster son action pedagogique.

De plus, il s'efforce d'associer I'apprenant a une prise de conscience de ses

difficu!tes. l:eva!uation formative est au service de la regulation des

apprentissages et doit en guider la progression Pour Mas (1991), eUe releve, avant

tout, de l'enseignant dans sa c1asse et de son souci de deceler les moindres

difficultes de parcours afin d'apporter les correctifs necessaires avant qu'il ne soit

trop tard. (.~ tr-avail est particulierement laborieux dans Ie domaine de la

production d'e -fits.

Sow-B:i..TJ}· (1999) remarque qu'une evaluation qui est mal con~ue ne peut

pas fournir de base pour ameliorer I'enseignement En effet, les exigences

auxquelles doit satisfaire une production ecrite resten!. Ie plus souvent pour

I'apprenant, mysterieux et insondables. Pourtant, l'apprenant <'st CeftSe enregistrer

des progres quand les consignes sont claires, quand il sait sur queJs points sont

juges les textes. n arrive a rectifier ses resultats grace it une intervention

pedagogique appropriee, et prend enfin conscience de ce qu'd doit apprendre a

faire. Dans I'etat actuel des pratiques, la correction de la redacti n sert avant tout a

controler les acquis de I'apprenant dans Ie domaine de fa t,mgue, de I'orthographe,

de la grammaire ou du vocabulai;;;;.

D'autre part, revaluation C~l die s(>l1lin:llivc qll~lIId l'cl1scignant fait Ie

point periodiquement sur ks connai';';i\nl: '5 t'l ks Incunes de chaque apprenant.
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Selon Ie Ministcre de !'Education du Que'b (1986)"1' "d' d' h ". ec, I s agIt une emarc e qUI

VISt' H PQrter un 'Iu"ement sId 'd 'al' . .. ,. '" ur e egre e re IsatlOn des apprennssages VIses par

un p'r vranlme ou une 'I' t· . I d"'" pelf Ie ermma e e programme ou encore d'un ensemble

equivalent d'apprentissages faits en dehors de I'ecole. Elle se distingue egalement

par sa fonclion de bilan, etant donne qu'elle s'inscrit toujours a la fin d'un

apprentissage (AHaI, !979). Par cette fanclion de bilan, elle aide I'apprenant ase

situer par rappon aI'ensemble des connaissances ou des habiletes qu'il acquiert et

lui revele ce que I'eco!e attendail de lui (Goupil ;;t Lusignan, 1993). Au Ghana, au

niveau du ly'e.e, r ~\'aluation sommative reste la seule responsabilite de West

African E\:~!l ination Council (WAEC) etabli depuis 1952

La sychologie cognitive, et l'enseignement strategique qui en decoule,

sont en train d'operer un changement de perspective. En metlant en evidence les

operations mentales a accomplir pour la construction des apprentissages, ils

montrent toute l'importance d'un enseignement de ces operations et !a necessite de

les evaluer, en plus du produit obtenu: Ie texte (Meirieu, 1987). Meirieu (1987,

p.107) souligne que «ce qui genere lin dispositifdidactiqlll? n'est pas fa definition

d'un o~iectifmais I'hypOlhese sur une operation mentale qu'il jalll eilee/ller pOllr

I'alleindre». Etant donne J'importance accordee it l'evaluation dans notre systeme

scolaire et, de plus en plus dans la vie professionnd! " iI importe que les

apprenants connaissent leurs forces el ! ours f'aibl~ss s et qu'ds Mveloppent des

processus pour mieux gerer leur f'ao;;t.n dt' fall'- et I 'Uf tt'llsion au COllfS des

moments d'evaluation. NotrofL' qUt-' Gaf'°l<1 Lkbanc t'l Mas (I CJS9) ont elabore des
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criteres rour une evaluaf £" • d .. ,IOn 10rmatIVe es ecnts des apprenants, et ont propose

un g.nU de classification pouvant servir d'outil a I'enseignant tout en lui

e po,ant clairement les lieux d'intervention pedagogique. Les criteres peuvent

av II' un role ajouer dans Ie processus redactionnel. TIs servent alancer I'ecriture,

puis it relire et critiqueI' les textes produits en vue d'une eventuelle reecriture.

Enfin, ils permettent de faire une verification entre les consignes de depart et Ie

produit final.

Dans Ie domaine de la didactique des larlgues, j'cnseignement a un double

but: la maitrise des connaissances d'un ou de plusieurs contenus et l'apprentissage

d'une !ang~e. L':~yaiuateur ne peut pas separer Ie contenu de la langue. Au

moment de 'i,' uation. I'enseignant doit etre conscient que ces deux elements

inf1uenc .a performance des apprenants. Le manque de connaissance du

contenu peut affecter I'accomplissement de taches evaJ uant !a performance en

langue (MEQ, 1988b), et un manque de competence en langue cible peut

empecher les apprenants de demontrer leur connaissance dl! contenlJ. Aussi, lors

de I'elaboration de procedes d'evaluation dans un conte>.:te d'enseignement fonde

sur Ie contenu, I'enseignant doit apporter une attention parricuJiere a la

specification de I'instrument de mesure. Ceci reste lID deri que Ie domaine de

l'evaluation en didactique des langues doit reI ever.

Pour I'aspect de J'evaluation, noire etude vise a conrnilre et a mleux

comprendre ce que les enseigna.l1ts du Iyc':e corrigent t't c, nHllelltent par ecrit sur

les productions ecrites de leurs llIdunts r Ii (luir,', n,IUS 1l01lS inlerrogeons aussi

sur les interventions des ensei~m \1 s el ck,; a."pl·~ls sur Il'squels portent leurs
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commcntaircs(aspectsd t t 'd 'd' ., ', u ex e. es I ees a lorthographe, la ponctuatlOn ou la

structure)

Conclusion partielle

Cette ~tllde ayan! comme titre « vers I'enseignement strategique »est

concerne par I'enseignement efficace de la production ecrite dans les lycees dans

la Metropo]e de Cape Coast. file impose la prise en compte des diverses

dimensions impliquees dans I'enseignement de !a langue et du texte, done de

di fferems cadres th~riques, que Ie didacticien a pour tache de combiner de

maniere rc- ..il: c_,c e! coberente. Pour [aire line proposition vers I'apprentissage de

I't:crit ' df ":1. I:'f{" am aux lycees, cela irnplique ala [ois un questionnement sur la

didacti ,ue 1 .ran;;ais ecrit et particulierement en ce qui concerne comment cela

est enseigne.

Le cadre theorique s'est base principalement sur les ecrits en djdactique du

fran~ais en general et en ecriture en particulier. Les elements theoriques retenus

serviront a scruter les contenus et les demarches d'enseignement afro de pouvoir

envisager les ameliorations necessaires aux questions relatiws a ia forn1ation

didactique des enseignants, aux contenus et demarches d'enseignement. Pour

repondre ala question des contenus d'apprentissage et des demarches susceptibles

d'ameliorer I'enseignement de Ja production ecrite au lyc0'. la recherche a

considere comme essentielle I'approche de' I'ensei;;n nlt'nt. C lui-ci sera pris en

compte a travers les pratiqu0s d\~ns<:I~1 <:ment ~t ks '\eli vih~S liees a

101

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



I'apprentiss(lne de fa dema h d'" d . . . .
b rc e ecnture ans Ie but de SaISlf la transmISSIon des

(-ypes de connaissances chez I'apprenant.

L't.~crilure est vue comme un processus constitue de plusieurs operations

en vue de produire, un materiau : Ie texte. Le fait de concevoir I'ecriture comme Ie

jeu de trois composantes- plani flcation, mise en lexte, revision- qui se combinent

dans un processus non lineaire, permettra d'observer de plus pres I'enseignement

de I'ecriture a travers chacune de ses composantes et la maniere dont elles sont

travaillees en c!asse ou dont elles devraient I'etre De plus, Ie texte produit est vu

comme 1a conjugaison de divers sous-systemes, que nous avons du definir et qui

determinen s . or.,;anisation, son environnement et la langue qui I'e».'pose a

travers S<;'5 'i:n::OLsions grammaticales, lexicales et orthographiques. Ce sont ces

domaines que. OJS serons tenus diexplorer dans l'enseignement sur Ie terrain, Les

recherches en pragmatique et en grammaire textuelle ont degage des aspects de

I'environnement du texte et de son organisation que l'on ne petit desormais ignorer

en didactique : buts de I'enonciation, type du texte ou des sequences qui Ie

composent, destinataire, continuite, progression, etc, Les ecrits sur la gra..rnmaire,

I'orthographe et Ie lexique proposent des contenus et des demarches de type

heuristique susceptibles d'arneIiorer I'enseignement de la production ecrite. Par

nos questions, nous aimerons savoir dans queIIe mesure les ens ~maJlts metlent

en pratique ces connaissances et quelles d~mar'hes urilisent-ils pour

I'enseignement de la langue, :,url.ut l'a 'pecl lie .~ ill r )Iunion ~crile. Enfin,

I, . t'rtJ'cllll'e'J'e apDortee it j'cvaJuall fl d<'lb: 1':lpprol'he cognitiviste nous aatten IOn pa . ., I

, d' 'a' er des nll slions I){ ur knll'r d'appr :'h",nder quelles sont lespernlls enVlS, g '. 'I· - t
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interventions des enselgnants a ce propos. Cette recension des ecrits a perrnis

d'elab!ir un 61al de connaissances a partir duqueI nous aurons a envisager Ies

asr: 'CIS de l'cnseignemenl du savoir ecrire. Pour conclure, nous dirons que notre

cadr' tht~rique et la revue de la Jillerature interdisciplinaires, fondes sur des ecrits

r~cents. nous aident a saisir Ja grande complexite du probleme de Ia production

ecrite et permet ainsi de repondre aux questions de recherche. Le chapitre suivant

est consacre ala methodologie du travail.
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CHAPlTRE TROIS

METI-fODOLOGlE DU TRAVAIL

'niroduclion

Ce travail porte sur l'enseignernent du fLE dans les lycees de la Metropole

de Cape Coast. 11 a essentiellement comme objectif d'examiner la pratique de

l'enseignement de la production to"ite dans cette Metropole et de proposer des

demarches pedagogiques qui pourraient ameliarer son enseignement. Ces

demarches sonl basees sur Ie concept de /'enseigncmcnf stra((!gique, un modele

preconise ~. - T:miif (! 992). Rappelons que l'enseignement est dit «strategique»

parce q "1 "~_ 'e l'apprellant et ses strategies d'apprentissage au creur de ses

interventjons (Tardif, 1992; Sow-Barry, 1999). C'est-a-dire. I'enseignement

strategique a comme but de formaliser de fayon systematique ies strategies

d'apprentissage par lesquelles la connaissance s'acquiert. C'est en cela qu'il se

distingue pour l'essentiel des approches pedagogiques traditionnelles. Par rapport

au sujet, nous avons opte pour une enquete aupres des enseignarlts de fran.~ais au

niveau du Iycee de la Metropole de Cape Coast. Mais, les apprenants ne sont pas

entierement negliges; ils sont observes lors des cours de trois enseignants. Mais

avant I'enquete, une emde pilote a ete mene aTamale, la capital' regionale de la

region du nord pour tester les instruments. Les donnees de !'enquelc ant ete

analysecs de fa<;on quantitative ct qualitative (I 'approch" mix! ) pour arriver aux

resul tats du travail. Par approche mixtr, n us en tendons lHlt~ approche ou des

donnees qualitatives sont jurnt'k" it des donnees qUilillirntivt's afin d'enrichir les
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perspectives el les n~sullats de la recherche. Comme Ie signale Van der Maren

( IQ(5), no us ~ouhai Ions priviil~gier Ie croisement d'instruments de collecte des

dOIW0<:., artn de tirer profit de leur avantageuse complementarite.

('e chapitre eXI)liclue I'app . h th" did' . ., roc e eonque e a emarche methodologlque

de !'enquete. Cette partie du travail est presentee de la maniere suivante: la

conception de la recherche, les lieux d'enqucte et choix des publics cibles, la

population cib!e, l'echantil!ollnage, !a procedure de coHecte des donnees, les

methodologies de colleete des donnees (les instruments de mesure), I'etude-pilote,

la demarche ,;hodologique de collecte des donnees au terrain, la procedure de

traitement u~ dvi ees et la conclusion partielle.

Conception de la recberche

Les circonstances d'ordre pratique de cette recherche nous amenent a

choisir la methode descriptive et Ie questionnaire comme un des pnnClpaux

instruments de collecte des donnees. Pour Allaire (1988) et Fraenkel & Wallen

(2000), Ie questionnaire pennet une plus grande chance d'obtention de reponses et

une meilleure garantie de la qualite des donnees recueillies. Le questionnaire offre

la possibilite de motiver les repondants et sans doute de noter en marge des

observations interessantes pour l'interpretation des resultats (So's-Barry, 1999).

L'enquete par questionnaire a ele utilisee dans plusieurs recherch~ de ce genre,

telles que celie de Bibeau et a1 (J 987), ie Ciroupe DI[PE (1 995) el Sow-Bany

(1999) dont nous noliS sornmes inspIre p ~ ur elabor.:r nos instruments de mesure.

ParticlIIierement, Ie qllestiof1l1<lire a ,,'Ie a(bpli~ <It' Sow-Barry (1999) qui a fait son
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etude dans Ie contexte FLS N tr ' . , , , '
, 0 e questlOnnaue VIse a repondre aux besoms du

contexte du FI E Le questionnaire est trouve dans les annexes du travail. Ce

qU{'.llOnmure est concyu pour couvrir I'ensemble des contenus et des pratiques

d' ns~ignement du FLE au Iycec de la MetTopole de Cape Coast et surtout en ce

qui conceme l'enseignement de la production eClite. Gagne (1989), Osuala

(1991), Fraenkel & Wallen (2000) et Neuman (2004) estiment que la demarche

d'investigation que I'on reneontre chez la quasi-unanimite des auteurs qui traitent

de recherche descriptive et explicative est l'enquete ou « survey», qui consiste a

recueillir des donnees a partir d'un echantillon assez representatif, a I'aide de

questionn'" rQ", d'entrevues, Comme Ie note Stem (1983), on ne pouna jamais

preten re c-r :".<CT routes les pratiques d'enseignement d'une langue etant donne

qu'elles som i.'i, .iees. Pourtant, il serait important de connaitTe celles qui sont les

plus utilis~es et leur distribution, et celles qui Ie sont mains au pas du tout

utilisees.

Ce que I'etude decrit est un phenomene complexe, menant en jeu plusieurs

composantes et leurs multiples interactions, Quant aux attentes, nous nous

stimulons du point de vue de Robert (1988), qui indique que !es attentes du

chercheur sont un agent de nullite, Cependant, la transmission d'information

't I lunt'catt'on plus ou moins explieite des fl'~ponses que Ie chercheursouscn a comn

. . I 'et" !'oltrnisse en eonformite avec se5 a!knt's :\"'5 artentes sontJugeralt que e SUJ II

d . 'o·t all'- Iycee<; de la lvk ropole d.: C'apro uctlon eC11 e .~ . - .

b
" '!' - -. 1t atteims A. pilClir dt' IllultilJks inllHrnalillns. nous tironsque nos 0 .IecttlS ~OIel ,

h h per01etle I"teees a Diu, d'mformCliiullS sur l'ens 'ignement de laque cette rec ere e "

-: (' a'l lout .:-n assurant ace
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11\: )urag~s dans la

des conclusions plus solides t fi bl N .e la es. ous tralterons ensuite Ie lieu d'enquete,la

p()pu1alion et I'cchantillon it l'etude, et les methodes et techniques d'investigation.

Lieu d'enquete

Pour recueillir des informations fiables et proches de la realite, nous avons

fait une enquete aupres des enseignants aux Iycees de la Metropole de Cape Coast

dans la region centrale du Ghana. L'enquete est identifiee comme une des

strategies les plus courantes en sciences sociales (Mace, 1988; Blais, 1992 ; Van

der Maren, 1995; Sow-Barry, 1999). L'etude porte sptkifiquement sur

]'enseigne .e { ':e !a production ecrite au Iycee dOn! les caracteristiques ont ete

revel~es ':::r..s 3.. ~ blematique. Elle a cible seulement les enseignants de frans;ais

aux !vcees ·e.'" \1ctropole de Cape Coast. Cette region regroupe un nombre

important d'ec jes publiques et d'enseignants de profils differents (de la Licence,

Ie Mastere, Ie PhD, etc.) comparee aux autres parties du Ghana. Surtout les deux

universites qui forment les futurs enseignants de fran9ais : !'Lniversik de Cape

Coast et celie de Winneba, sont situees dans cette region. Comme Ie suggere

Yiboe (20 10), la region centrale est consideree comme Ie berceau de

l'educatioll au Ghana. La plupart des meilleurs Iycees du pays sont sirucs dans

ceUe region ce qui attire une diversite d'cleves d'autres regions ullssi bien que

d'enseignants. A cote de ces Iycees, se trouvent ceux d la c.ampagne,

consideres comme elant moins t<.juipes. L-en~cigm:nr~n[ ei Ll prcmissage du

frans;ais en tant que langue etrangcr0 nl.'. sont p:l

. In.')J·n<:.. Cllllipt~~ (Yilwc> 201lll. L' fnmc,:nis Il \~st mcme pasplupart des Iycees ,

. l'lan~ c~rl,·lj.ns de c s ~1;l1)li~'cl1ll·nls. ("-:st ILl raison pour laquelleenseigne ~ ~
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nOlls now; sommes interesse aux I . d I . , . , ,ycees e a capltale reglOnale ou Ie fran~aIs est

!~nt: au m':mc titre que les autres disciplines.

Compte tenu de I'objet d'etude, nous avons choisi d'interroger les

nselgnal1ts parce qu'ils sont les principaux utilisateurs des programmes du FLE.

Unt: demarche vers I'cnseigncmcnt :-.tratcgi4ue doit prendre en compte des

opinions des enseignants qui sont 'dirigeants' de la salle de c1asse. Rappelons que

les pratiqucs de I'enseignemcnlJappr(;ntissagc (les methodologies ou les

demarches d'enseignements) dl\ FLE au Ghana sont prescrites par Ie syllabus

constmit par Curriculum, Research Development Division (CRDD). Notre etude

desig! ~e. (Yers r enseignemellt strategique }) VIse la proposition des

s pedagogiques telles que les demarches/approches

redacrionnel" : qui peuvent essentiellement ameliorcr I'cnseignement elu franyais

en general et sunout la production ecrite au Iycee. Nous vouions done recenser et

analyser les points de vue des enseignants en tant qu'executants des programmes

scolaires dans Ie systeme de l'educatiol1 au Ghana. C'est-a-dire. a la fin de eette

etude, nous souhaitons proposer des demarches d'enseignement plus vigoureuses

de la production ecrite qUI se distinguent pour l'essentiel des approches

pedagogiques clites traditionnelles,

Populatioll cible

Grawitz (1988, p,298), dCfini( Ja populC1lion Offillll:', lin 'lIs'mb/ejini 011

'.1' 'd' 'I' t ;le;'I'nl's' iJ I'al'ana .\111' I/:'wf/ld\ PUI'!'rII It's <Jh~ef1"mjonS». DansIfljlnl e emen S « j

./ / P(ll"ldation cihl c/J1IIIifll' Ie.' n.' i~1I IIIIS /IIpri:.I' desque/s nousno!l"c travm, {/ ~ ,

lOB
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donnees est constitue de tons les

publics dans lesquels le fran^ais est enseigne de la Metropole de Cape Coast. Us

sont presentes dans le Tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1: Repartition des lycees de la Metropole de Cape Coast

Nom de FEcole %

Considerant le regroupement recent des lycees au Ghana dans des

categories A a D selon la dotation des ecoles au point de vue d’equipement et de

fonctionnaires de 1’enseignement (Ministry of Education; Ghana, 2009; 'Daily

GraphicApril 4, p. 4, 6 et 12), nous pouvons dire que plus de deux tiers des

lycees de la Metropole de Cape Coast sont dans les categories A et B et les autres

110

seront collectees. L'echantillon de Fetude 

enseignants de fran^ais

4,5
13,6
9,0
4,5
13,6
13,6

St Augustine’s College
Mfantipim School
Adisadel College
Academy of Christ the King
Ghana Nation College
Holy Child SHS
Oguaa Secondary/Technical
School
Wesley Girls’ College
University Practice SHS 
Effutu Senior High School
Total

1
4
3
1

22

Nombre 
d’enseignants 

1 
3 
2 
1 
3 
3

4,1
18,0
13,6
4,1
100

sur les categories des enseignants deja decrites 

en haut. Bref, les enseignants qui ont enseigne le FLE pendant deux ans et plus 

ont ete selectionnes pour 1’enquete. Actuellement, il y a dix (10) etablissements

aux lycees publics de la Metropole de Cape Coast, mais 

1’analyse des donnees a ete basee
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Procedures de collecte des donnees

Les procedures suivantes ont ete adoptees pour la collecte des donnees.

Les questionnaires ont ete distribues aux vingt-deux (22) enseignants trouves

dans les lycees susmentionnes mais seulement dix-neuf (19) ont ete retoumes

pour notre analyse. Deux enseignants n’ont pas retoume leur questionnaire pour

des raisons que nous avons ignore. Aussi, un des enseignants n’a pas satisfait

certains de nos criteres. Au moment de la collecte des donnees, il a fait seulement

cinq mois en tant qu’enseignant au lycee; il venait d’etre employe au temps

partiel apres avoir fini son service national. C’est-a-dire, les informations qu’il

avait donnees n’ont pas ete considerees dans I’analyse. Nwana (1992) postule

Le questionnaire a ete

cherchons. H s’agit de 1'observation de

classe et des entretiens.

Ill

qu’une etude est jugee scientifique et representative quand, parmi les participants, 

quarante pourcent (40%) et plus ont ete impliques. Les dix-neuf (19) participants 

qui ont repondu au questionnaire representent 86,4% du total. Nous pouvons 

conclure que ce pourcentage pourrait etre juge representatif du public cible.

complete par deux autres instruments qui ont aide a

la triangulation des informations que nous

sont dans les categories C. Du point de vue personnel, il n’y a que trois lycees 

publics dans la Metropole de Cape Coast qui se trouvent dans la categorie D. Ce 

phenomene presente la Metropole comme un terrain riche et modele pour une 

etude fiable, valable et plus representative par rapport aux autres Metropoles ou 

Municipalites dans la region centrale.
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Mi-thode de collecte des donnees: instruments de mesure

lift\.' aclivite scientiflgue necessite I'elaboration des instruments de mesure

pi ur III constitution du corpus. Un instrument de mesure introduit une dimension

nouvelle du point de vue des sujets de la recherche. Sa presence peut exercer des

effets specifiques, tout a fait distinets de ceux qu'on veut mesurer. Blais (1993)

preconise Ie choix d'un instrument Ie mains contaminant possible et suggere de

limiter au minimum les effets au ni veau de I'operationnalisation proprement dite.

Dans notre cas, nollS avons con<;u un questionnaire qui s'adapte Ie plus possible a

la dynarnique sociale telle qu'eUe se deroule quand elle ne fait pas I'objet d'une

recherche ,,~.c !i-que. L'observation de classe et les entrevues sont precisement

preparee:> :JUT limiter Ie plus possible des tendances de prejuges dans les

resultats.

Questionnaire

Allaire (1988) suggere que Ie questionnaire est sensIble a la desirabilite

sociale des repondants. Le chercheur veiUera ace que les repondants comprennent

que I'exactitude est I'exigence principale et gu'une reponse negative est aussi

valable qu'une reponse positive. L'auteur enumere plusieurs avantages apropos du

questionnaire selon qu'il est effectue soit par telephone, soit par la poste.

Oppenheim (1992) ajoule que Ie chercheur doi t avail' t s 'nt; ment que les

. d' t trait"s aveC respect parce qu'ils aid 'nt It f:-tire avancer larepon ants son t::

h D I '1 est indic!ue aux ..:rISCI 'naJlts que h rCUSSll' d~ la rechercherecherc e. e P us, I -

de te.llr franchise' et dl" kur sponi<lne'llt' En les r~ndant ainsi
dependra
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responsables il sera facile d t I . ., e comp er sur eur collaboratIon pour la prodUCTIon de

[cpon<:<;' ooncrc-tes P , ""' , our cette raison, notre questIOnnaIre commence par une

pani\:' garantissant les enseignants que Ie contenu des feuillets sera absolument

'0 f dentiel. Le questionnaire est remis aux enseignants par Ie chercheur lui-

meme pour non seulement les encourager de repondre aux questions dans un delai

Ie plus desirable mais aussi pour leur donner I'assistance au cas ou certains

aspects du questionnaire ne seraient pas bien compris.

SeIon Kruidenier et Clement (1986), l'enquete par questionnaire n'est

significative que quand les repondants Iivreot au cnereheur des reponses precises

et aussi ff .~. s . e possible. Chaque serie de questions portant sur une variable

est pre 'd~ c.~ i ectives qu'il n'y a pas une reponse pasiti 'e ou negative et que

I'anonyma e a discretion sont garantis dans I'analyse des donnees.

Le questionnaire prevu pour I'enquete comprend rreme-neuf (39) questions

it choix multiples sur une echelle de trois (3) it cinq (5) types de reponses. n ya

deux series de questions: questions fermees et questions ouvertes, (es demieres

devraient permettre aux enseignants de s'exprimer librement sur ie probleme pose

soit en fran'rais soit en anglais. Ce qui est d'ailleurs eonforme a l'approche

qualitative de I'enquete.

Le questionnaire est divise en deux valets Ie pI' r li'~r conceme les

. bl . d' ndantes el chprche adeh'rminer Ie profd dt': r'r:' ndants, 11 permetvana es In epe - .

d
'11' d dOlln'~es n:lati\' 'S all' ckmen ~ S )clo-(k'l1lo;;raphiques ete recuel If es v' -

£" I d ensei"nar1IS au,' lye' tS lI .... 1<1 I\1drol \. It' d~ Cape Coast. LesprolesSlOnne s es "'..
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demenls socio-demogra h' " AP .ques sont ceux relatIfs a leur age et leur sexe. Les

donIlI:\)' prol'c'<;lonnplles rt t d '. ." . . . - po en sur es questIons qUi ont pour fin de fouIDIr les

rt'Il' '1"Il~ments sur It" . .., ~ . , es carac ensllques et Ie nIveau de formation, l'experience de

tra\'rul et les titres academiques (diplames). Ce volet comprend la premiere

section du questionnaire:

Premiere s~ction : I~s informations sociodemographiques (questions I a2)

et les informations prof~ssionnelles des enseignants

formation (questions 3 a 12).

les conditions et la

Le <:'li .'t? le volet vise a identifier les pratiques didactiques des

enSel",'11'll.ts .~ IT-.h ;;ais au lycee et amontrer comment ils les reaJisent dans leur

enselgne e I e- ce qu'ils en pensent. Ce volet comporte quatre sections:

I. fa deuxieme section du questionnaire cherche a recueillir I'opinion

des professeurs sur l'enseignement de la production ecrite

relativement a la reussite des apprenants a leur competence a

ecrire, aux rapports entre collegues, aux causes des difficultes en

production ecrite et aux solutions apportees (questions i3 a19);

II. la troisieme section aborde les pratiques d\~nseignement de la

production eerite au lycee. Nous cherchons a connaitre les

caraclelistiques et priorites de l'enseignern~nt d la production

ecrite el son importance dans l'enseignt'Ol 'nl dn t'rcuH;ais (questions

20a33);
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la quatrieme a111. acti vites lieessection touche aux

1’enseignement/apprentissage du processus d'ecriture. Pour chacune

des composantes evoquees par Hayes et Flower (1980)

(planifi cation, reecriture, revision), 1'enseignant devait indiquer,

Jamais a Quelquefois, Souvent et Tres souvent, dans quelle mesure

il avait procede aux differentes interventions proposees (34 et 35);

iv.

productions ecrites des apprenants. Les questions sont axees sur la

proportion des textes corriges avec suggestions ou commentaires

ecrits, et le type de commentaires, et les criteres privilegies

(questions 36 a 39).

Dans le questionnaire, il y a les questions specifiques a chacune de ces

sections. L'infbrmation recueillie chez les enseignants est soutenue par d’autres

donnees obtenues lors des observations de classe et des entrevues.

Observation de classe

Contrairement a son caractere complexe, 1’observation, selon Germain

Comme le stipule Robson, (2011, p.315),

115

“As the actions and behaviour of people are a central 
aspect in virtually all real world research, a natural 
and obvious technique is to watch what they do, to 
record this in some way and then to describe, analyze 
and interpret what we have observed ”

(1990), est reconnue comme une etape centrale pour toute etude scientifique.

la cinquieme section examine les pratiques d'evaluation des

sur une echelle de Likert en cinq points allant de Rarement ou
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Selon De Ketele et R" (1996)oeolers , elle represente un processus en soi

dOllt In foochllO premiere est d '11' d' .'. e recuel Ir es mformatIOns primaires sur un objet

pris en ~onsidcration par I'ob,'cctif d'une e'tud L 'th d d' b t'. . e. es me 0 es 0 serva lOn,

qu' ~Ile~ decoulent de la participation ou de la non-participation de I'observateur,

contribu~nt inevitablement it produire des donnees, (Cohen, 1998).

NotTe souci de voir de pres ce qui se passe reellement dans les salles de

classe de frant;.ais nous a pousse afaire trois obser:ations d'une duree d'une heure

dans la classe de trois professeurs (Ies photos des observations se trouvent dans

l'annexe du U1l.vail). Nous avons observe rcnscignf~mf~nt dans la salle de classe

dans Ie ".' ·'-.me heure parce que Ie syllabus du Iycee au Ghana propose

rappro~: e i. _.~~~,<' « integrated approach of leaching language » (CRDD, 20 I0)

qui e:-jg~ ." . ~gration de toutes les competences de la langue. L' enseignant ne

doir pas done favoriser seulement Ie cours de la produc ion ecrite. d'autres

comperences pourraient aussi etre touchees. Mais notre focus est porte sur la

partie concernant I'enseignement de la production ecritc. Notre attention est

portee surtout sur comment la Ieyon de la production ecrite est introduite, les

demarches qui constituent Ie processus redactionnel; les acrivit~s lors de

I'ecriture, celles qui portent sur la reecriture, la remise acorrection de devoirs des

apprenants par l'enseignant et comment ces activites sont g0r(:es par l"t'nscignant.

L'observation s'averc tTes importante dans la r' 'ht'r-:he qualitative.

Beaucoup de recherches en didactique de FI f "OfL OJ ie H~es wr;; I'observation de

classe (Sow-Barry, 19(9). Aujollrd'hlli. tI y a pili;; l'une \'lllglaine d'instruments

d'observation de classe de FI.F (I.. ng. ! 'JS t; MUllomh:lJ1la. 19(3). Dans nne etude
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cri Ii que de ces instrum t d
en s sur es corpus restreints, Germain (1990) en releve

des iT)~uffi:an(;es qu'il met en tr . t' .
OIS ca egones: I) la plupart des grilles

(f(,t servation de la c1asse sont predeterminees, et il donne l'exemple de listes it

wcher ou toute activite didactique non comprise est negligee; 2) la plupart des

grilles portent sur un micro-contexte (examen de tours de parole des eIeves,

modalites de correction de !'erreur, etc.) ou Ie contexte general est presque ignore

; 3) la plupart des instruments ne conduisent pas a etablir des liens entre Ia realite

de classe de FLE et la planification du cours par I'enseignant (dans quelle mesure

par exemple l'enseignant suivre-t-il fideJement son plan de cours ou s'en eloigne-t-

it?).

D'd r~ ia nouvelle approche d'observation de c1asse que propose

Germain (19%). l'activite didactique est la base de J'analyse de !'enseignement. n

ajome qu' it importe cependant de se donner des criteres precis de delimitation. Le

recours it l'activite didactique en tant qu'unite d'observation de classe aide it mieux

comprendre Ie fonctionnement de l'enseignement du FLE et comment les

enseignants affrontent Ie probleme de l'apprentissage de la production ecrile.

Nous abondons dans Ie meme sens que cet auteur quand il avance que cene unite

d'observarion est pleine de promesses puisqu'elle conduit it l'e!aboration de la

theorie de l'enseignement des langues. L'observation de c1<lsse devrait prendre en

compte Ie contexte d'ensemble de maniere a degager les liens existant entre

l'acrivite didactique observee et l'acti ite telle qu'elle ,-5t p!:mifiee par l'enseignant.

Etant donne que nouS (;h~r'hi()IlS a .. 'I Ipn'l dr' c'" 1111 se passe reellement

d I· .tl Ie '\"SS'S no LIS avon:- dlulSI 1I1t<' ob~er\'a(ion non participante quians es sa es ( C n .• <c. ,
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consiste it assister au cours donne quelques heures avant l'entrevue avec

1'c.'!1<:t'lgn,mt line Ielle procedure s'avere indispensable pour saisir la realite de

cla<:s\? afJ.n d'etre inf 'd J d' h- ormee e a emarc e et des pratiques d'enseignement de la

pn_xluction ecrite par I' enseignanl. Woods (1990) stipule que I'observation doit

etre suivie dans un deuxieme temps par des entrevues avec I'enseignant conceme.

Ces entrevues viseot Ii mieux saisir Ie sens de I'information contenue dans Ie

questionnaire soumis bien avant l'observation de classe Ii I'enseignant.

Entrevlle

L'"ntr.:nle est une methode de coJlecte des donnees utilisee dans les

recherch~s .,'it3tives. Elle est, selon Daumais (1984), une des approches

perrine t6 po If l'obtention de I'information desiree. En tant que technique directe

d'cl1ljuc:rc, elk sen Ii interroger des individus isolement ou en groupe et permet de

realiser des prelevements qualitatifs sur leurs motivations profondes ou

comportements (Angers, 1996).

II existe plusieurs types d'entrevues qui varient selon les objectifs, les

conditions de la recherche et les caracteristiques des sujets (Gauthier, t992). Pinto

et Grawitz (1967) distinguaient six types d'entrevues : I'entrevue clinique,

I'entrevue en profondeur, l'entrevue a Hlponse libre, !'entrevue ,entree ou a

themes, l'entrevue aquestions ouvertes et I'entrevue aquestions fem1ees. Comme

I'ont precise Pourtois et Desmet (j 088), Ie questionnaire nl' p<?mlct pas l'echange

en direct du chercheur avec la personne Int "rr ~ee (,dn nOliS )biige it completer

. c- tl'OJ1S pal' d"s enirl?vtl<'" IOro ·m,-ll.:· ~n dCl'il dt' la diversite de cesnos IOlorma " ~- . '

U8
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dernieres, notre recherche est b' I' " , . ", .. asee sur entrevue mdlvlduelle seml-dingee qUi

pennel d\:ntrer en contact direct et personnel avec Ie sujet (Gauthier, 1992). Dans

la 11lt'me iancee, Mucchielli (1996:28) nous apprend que Ie principe Ie plus

fond,mlentaI et qui ne suffit d'aucune exception dans les entrevues est Ie sujvant :

<(/1 jout que l'il1lerviewer soil personnellemenl occeple par ceux qu'i! doit

interroger. s'il sOllhaile qlle les informations recueillies soient vraies et que les

conclusions de /'enlreV1le soien/ volt/hies»,

Nous avoilS interviewe trois parmi les vingt-deux enseignants qUJ sont

choisis d'apres leur longue experience de travail, cinq ans et plus. L'entrevue porte

sur l'ens'igno c t de la production ecrite et Ie point de vue des enseignants

concemad I;; ~rtomlance en production ecrite par des apprenants et comment

~ I

ameliorcr la production ecrite des apprenants pour faciliter

l'enseignementJapprentissage du FLE au Iycee dans la region centrale. U s'avere

important pour connaitre les perceptions des enseignants pour pouvoir proposer

une demarche pedagogique qui pourrait aider a ameliorer l'enscignemcnl de La

production ecrite.

L'entrevue est semi-structuree, Nous avons procede, cornme Ie conseille

Poisson (1990:75) a un melange de comprehension et d'intransigeance pour ne pas

deborder Ie cadre dMini, c'est-a-dire nos delimitations d\:'tu e Nous sommes

'd' I ol'nt de vue de Boutin (1997 p,39) que « l'enJrnue de n'cherche degUi e par ep' ,

1'1 l;jv/'\'e n' ()hlenir de I'in fimnolion, /1 {f1'{lvrt'r d· /'aid', parfois ajaireIype qua / a I ' ' I

les deux »,
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Notre modele d'entrevue est c t 't t d" , 1 .ons rul e mge en ang alS, comme nous

l"aV('n" sigrwl6 dc,!'a ma's I' . .
. . '- ~. I pour es questIOns ouvertes dans Ie questlOnnmre

Lll1!-l(l's est pe!111 is. L'emploi de ce genre de methode permet aux enseignants

illltrviewes l.l"avoir la libertc it s'exprimer, car la majorite des enseignants de FLE

au Ghana sonl plus a ['aise aparler I'anglais (L2) et meme, ils recourent parfois a

la technique de melange de codes (1 'anglais et Ie frauyais), lors des activites en

classe (Yiboe, 20 I 0).

11 s'avere important de decrire brievemenl It deroulement de la session de

l'entrevue que DOUS avons dirige avec Ics trois participants, Rappelons que ces

trois ens~i~ 13.. ts ~iaient ceux qui ont ete observes pe'ndant une heure de COUTS en

situation de das,;e. Le deroulement de la session de r enlrevue est decrit sous la

rubnque e 1arche methodologique de la collecte des donnees a la page' du

travaiL

Notre clape prochaine concerne l'etude pilote faite pour ameIiorer nos

instruments de mesure,

Etude-piJote

Nous avons pilote les instruments de la collecte des d{)mH~es dans des

Iycees de la Metropole de Tamale. Celie etude-pilote vise a combler les lacunes,

s'il yen a, dans la construction des instruments, surtout le questionnaire. Le choix

de la Metropole de Tamale est base sur [a proxinJit~ du Ii lJ au I.:hereheur et aussi

parce que, comme caracteristiques de \(luteS ks villes ..:a~ itales regionales du

Ghana, il ya beaucoup de lyce's O~I Ie F! F est c>ns(~ign(' aT,unale. Ce qui veut

120

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



dire que les deux heux (Tamale et Cape Coast), malgre certaines differences

lLeo.2,raph!(IUes et I . I' ffi
~ - ogls Iques 0 rent presque les memes situations pour

ren:- 'igncmcnl du FLf::.

En gencral, "ctude-pilote menee aupres des enseignants de la Metropole

de Tamale nous a donne des resultats Ires significatifs qui nous ont pennis

d'ajuster les instrumenls el les dispo<,itifs de collecte des donnees pour qu'ils

correspondent au public cible. Ces resultats nous revelent aussi certaines

difficultes de comprehension auxquelles les n~pondants (les enseignants)

pourraient faire face au cours de la colleete des donnees proprement dites. Ceci

est pI I'

surmome.

5igne rassurant par rapport a I'emergenee des strategies pour les

Processus de collecte des informations al'etude-pilote aux Iycees il Tamale

Par rapport ala situation de 1'enseignement du FLE dans la M~tropole de

Cape Coast, celie de Tamale, comme nous avons deja signaie. n'est pas tres

differente. Presentement, il y a dix (10) lycees dans la Metropole de Tamale. De

ce nombre, Ie FLE n'est pas enseigne dans quatre Iycees a cause du manque

d'enseignants de frans;ais. Ces lycees sont: Kalpohin Senior High School ..

Business Senior High School; Islamic Senior High S(:hool ; et I/i!ling Sfilior High

School. Ce qui veut dire qu'acwellement. Ie FLE n'est 'nsei:;ne que dans six

lycees dans celie Mctropo!c. C'ctait dans 1cs :-:ix etablisscments 1ue TlOUS avons

collectes les donnees pour notre etude-pd( Ie L 1mbr d' ensei'"'"nanls de:0

fran~ais dans les six Iyc~e q It' nOlls aV)lb [SIte'S pour III collecle des donnees
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etail nt'ur (9). C'est-a-dire .
, en comparaJson avec la situation decouverte plus tard

dan.; la Ml'tropolc de Ca e C ' . . .
. P oast ou II ya actuellement vmgt-deux enselgnants de

fran\3JS dans les Iycees d I- '11e a VI c, Tamale n'a que neuf; un deficit de treize

'llS tgnants representant 59,0%, du manque des enseignants de FLE dans cette

Mdropole. Nous voulions reproduire ici les noms des Iycees et Ie nombre des

enseignants du FLE dans ces lycees :

Lycees dims la Metropole de Tamale Oil ilY a deJ enseignlillts de FLE

Nom d'ecole

T< 'ma.c' SEnior High School

'-nior High School, Tamale

:'j Our <?s Senior High School

Sonhem School ofBusiness

Presbyterian Senior High School

Nombre d'enseignants

J

?

1

1

I

Tamale Girls' International Senior High School 3

Parmi les enseignants dans ces etablissements. il y a seulement une seule

femme et par cOincidence, elle enseigne au lycee des filles (la sixieme ~ole daJls

la Iiste). Avec une population de 371,351 et plus d'habitants (Ghana Statistical

Service, 2010) a Tamale, Ie nombre actuel d'enseignants de franyais est

insuffisant voire tres inquietant. Cette situation aftirme Ie point de vue de

Kuupole (2012) qu'il y a un manque d'ensc goanls d H.E a t lIS It'S niveaLLx du

systeme de I'education au Ghana d '>u out Ic~ lwi .. r '~t( I~S till nord Ju pays sont

les plus touchees. Commc l'C\l'liquC" Killl!'\)!.- (2(112. p 20). "r·· .. j. Bllt despite all

1),2
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these elli)/'ts and interv,. b.. en IOns y the two governments (Ghana and France),

s!ukcholdf:'rs and or"( . t· '" .
. . . ,., I17lza IOns, 11 IS stJIl eastly observed that the teacher turnout

al allllll! lewds remains ahyslllal(v low".

Qudles sonl les causes majeures de ce phenomene, on se demande ? Peut-etre, un

travail al'avenir doit eire consacre it la decouverte de cette impasse.

D(Uicultes de la col/ecte des dOl/l/ee.\' pOllr I'itude-pilote

Les demarches que nous avons utilise pour la collecte des donnees pour

I'etude-pilote ilOUS ont beaucoup aide aeviter les difficultes les plus graves. Pour

bien cib.er Ie .. b ic de l'etude pilote, nous a\10nS contacte Ie Responsable du

CLEF de Ta..l113]e pour nous foumir des informations necessaires sur les Iycees ou

Ie fran~ais C5i enseigne, ou il y ales enseignants de FLE de la Metropole. Apres

ce renseignement, nous avons essaye de contacter les enseignants achaque Iycee

par telephone afin de fixer un rendez-vous avec eux pour la collecte des

informations. C'etait au uiveau du rendez-vous que nous avons eu des difficultes.

Beaucoup d'enseignants ont I'habitude de venir a ['ecole seulement quand ils ont

cours sinon, ils ne voulaient pas venir. Aussi, a cause du nombre insuffisant

d'enseignants de frans;ais dans la Metropole, certains enseigmmts. a part leur

travail officiel, s'engagent avec d'autres ecoles surtout Ies ecoles .rivecs a temps

partie!. Par consequent, s'ils ne sont pas In dans leurs ecoko: (otTlcielks), c'est-a-

dire, ils se sont engages que/que part au cnseigne dans d'atlrr,-~s ecoles dans la

Metropole. Acause de ces problcmes et puisqul:' nOLlS'!1 no: d0! 'rmine it contacter
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enseignant. Nous ne voulions pas parler de la situation de I’enseignement du

fran£ais

notre etude. Mais nous pensons qu’a 1’avenir, lorsqu’il y existe un etablissement

pour la formation des enseignants de fran^ais pour le niveau JHS (Bagabaga

College of Education) la situation de I’enseignement de fran^ais du niveau college

(JHS) (en termes des chiffres du corps enseignant) serait amelioree.

Les donnees de 1’etude-pilote ont ete depouillees de la meme maniere que

chez les publics cibles a Cape Coast. Comme nous avons deja dit, 1’etude-pilote

nous a equipe des outils necessaires pour prendre a bras-le-corps toutes les

Metropole de Cape Coast.

La section qui suit conceme les processus de la collecte des donnees sur le

allons decrire la demarche methodologique de la collecte desterrain. Nous

124

qui est tres important concemant les enseignants de FLE 

dans les lycees de Tamale est qu’ils ont tous la Licence (B.A. ou B.ED). H y en a 

meme certains qui ont le diplome de Mastere (M.A ou M. Phil). Ce qui veut dire

que la situation de I’enseignement du FLE a Tamale et celle que nous avons 

decouverte plus tard a Cape Coast est presque la meme surtout au niveau du corps

tous les enseignants consideres, il nous a pris presque trois semaines pour trouver 

tous les neuf enseignants pour la collector les donnees.

Par ailleurs, ce

au niveau JHS dans cette Metropole, car ceci n’est pas 1’intention de

nous avons faite plus tard pour ‘les donnees propres’ que nous avons collectees

difficultes que nous avons vecues lors de la collecte des donnees dans la
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donnees aupres des ens . d I ... . elgnants e a Metropole de Cape Coast, Ie terrain de

rt'nqu~·k.

U~marche methodolog,i<lue de la collecte des donnees

La collecte des donnees a debute du 12 septembre au 3 octobre 2016 dans

la r'ilelropole de Cape Coast deux semaines apres la rentree des lycees. Ce qui

correspond au premier trimeslTe de I'annee scolaire au Ghana. L'enquete sur Ie

terrain s'est derouJee pendant trois semaine5 pour des raisons des rendez-vous

manqlles des professeurs Certains enseif,TJ1ants de franc;ais apres avoir fixe la date

avec Ie c' .er..:heur. n' etaient pas presents lorsque nous arrivions it leurs ecoles. Ce

probl~mC' ,,;~{ ca'JSe principalement parce que beaucoup d'enseignants ne sont pas

loges au aTI.p . ou jls enseignent. Alissi, it cause de la nature dll questionnaire,

certains enseignants se plaignaient du temps qu'ils devaient sacrifier pour

repondre aLL\; questions. Malgre eela, la valeur des informations recueillies n'a pas

ete influeneee negativement paree que les participants ont consacn~ assez de

temps pour repondre fidelement aux questions.

Mais avant chaque moment de la collecte des donnees, nOlls etions oblige

de montTer aux enseignants et aux autorites de l'etablissement !a feme du Cher de

Departement de Franc;ais nous autorisant it faire la recherche dans les Iycees dans

la Metropole de Cape Coast. Par exemple, dans un des etablissements. avant que

nous n'ayons la permission d'obscrver Ie cours de l'erK'ignant, b Dirc.::tTice nous

a oblige de produire Ie document de r in~1 illllion yui n '1I~ u ait \.~nvoye afaire une

11 .. [ dan" s'Oll e\l'lhli~"cm 'Ill. Scion dk, l··~ Hlll,)rilCS de ['education (Lete e enquc C J • , ••
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Service G/lilfleen de /'E'd t') d'" d . ... . Ilea IOn ont elen u une teUe actIon dans la situatIon de

clac ~c. car cclI.c action provoquc souvent la dcstruction de I'ordre en classe. Pour

,tic les pcriodcs pour I'cnscigncmcnt en classe ne sont pas suffisantes pour etre

manquees au nom d'une enquete; dans ses mots, 'I'enquete qui n'allait rien

profiter ason (,cole', II now; a pris asscz de temps pour lui convaincre d'accepter

notre demande. Cette situation etait un cas particulier. Nous pensons que la

Metropole de Cape Coast, etant un terrain fecond pour une etude relativement

fiable, attire beaucoup de chercheurs dans Ie domaine didactique pour y mener

leurs enqu~tes. Par consequent, les autorites (les directeurs et les directrices) des

etablissemcnts de\iennent repulsives aux enqueteurs, Bref, la lettre du Chef de

Departcmem rie F,a.TJyais a rendu notre enquete plus ou mains facile acause de la

validire .elk a dOl1llee a notre mission. La lenre du Chef de Departement,

pourrait se rrom'e dans les annexes du travail.

Maintenant, il s'avere necessaire de decrire ta maniere dont nous avons

travaille tout au long pour reaIiser la collecte des donnees n sera question des

processus de collecte de I'infonnation par questionnaire, par observation de classe

et par entrevues.

Processus de collecte de /'illformation par questionnaire

Parler de processus de collecte des donnees par questionnaire. il s'agit des

a 're's non seulel11~nt a la v<lJidation, a la distributlon dumoments cons c

. . . 's aussi a la ~olb;te dt' l'i formation dl,'-!1l ;me Allaire (1988)questlonnalle 11131 . .

II e la prt'miere questJOIl que Ie che!chellJ doir St' poser consiste asenous rappe e qll .
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demander si I'information qUI sera recueillie au moyen de cette technique de

m('sur~' t;;<:l bien celie dont I h h b" . .-. ., e cere eur a esom pour repondre aux ob]ectlfs de sa

rcchn.:he. Dans fcs lignes qui suivent, nous voulons tout d'abord decrire Ies

proc.oSSUS que nOliS avons sui vis pour rendre valide notre questionnaire.

Validmion till questionnaire

II s 'avere indispensable d'adopter certaines dispositions et attitudes pour

satisfaire acertains criteres de validite, de fid6Jite et d'ethique en recherche. Pour

mener a bien la recherche, il est propice de faire en sorte que les instruments de

eolleete des d0nn~s soient appropries a la situation, c'est-a-dire assez elabores

pour e~p":i·;O'f sans ambiguItes les multiples aspects des pratiques

d'ensei::.'1l __ K_.L Le questionnaire que nous avons elabore a pns en compte ces

mises en garde et criteres lors de sa conception. Tout d'abord, Ie questiOlmaire a

ete SOUITljS dans un premier temps aux jugements des coHegues qui ant fait leur

doctorat en FLE et aussi des experts de la Faculte des sciences de I'education a

l'Universite de Cape Coast et celie de Winneba et finalement a nos deux

directeurs de these. Les contributions de ces personnalitcs nOlls ant elc d\me

valeur inestimable pour rendre valable Ie questionnaire pour la collecie des

donnees. NallS n'oublions pas aussi l'etude pilote qui a ete fait ,ila MelrOpale de

Tamale. Suivant les reponses obtenues lors de cette confrontation. l~s items et les

questions qui pretaient aconfusion ant ete progres::;ivement elimines.

Du point de vue de Robert (19R,' j., Ie I.:h ~rdl,'ur doit proceder avec soin it

I'analyse de la demarche scion laqudl' il compte me'iI,'r son travail, de maniere a
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y tracluer toute possl'b'III'te' d" aJ'd'" .
• . lOV lite et y apphquer les correctlfs necessaires

avan1 la coll~cte des info ' t' C' f . .. - rrna Ions. est en e fet Ie contenu sClentIflque de ces

donn ~ s qui est en Jeu. Le chercheur doit aussi veiller it ce que les conclusions de

La rt.'cCherche puissent de maniere justiflee, etre appliquees it d'autres situations que

celles qui sont deja mises en place ou reperees (Robert, 1988).

D'autres etiquelles que nous avons considerees sont I'anonymat du

questionnaire, La presentation des items d'une maniere standard et I'importance de

l'echantillon qui permettent de croire que la recherche est assez proche de la

H~alite. De m~me. !e serieux des enseignants it l'accornplissement de leur tache et

les pre-:a OLn:,;: prises ont aide it recueillir des donnees qu'on peut considerer

comn e dari~-e. ent vraisemblables. Cependant, nous n'oublions pas que ce sont

des opini s er non des faits, des appreciations qui revelent des points de vue

individuels et subjectifs.

Distribwion du questionnaire

Pour creer l'interet chez les enseigl1ants qui ont participe it l'elude afin

d'avoir les infonnations fiables, notis avons pris soin de «vendre>, notre projet

comme Ie suggere Poisson (1990), en montrant c1airernent aux participants que les

principaux benefices de la recherche leur profiteront essentieJ!ement. avant que

les ecoles et les aulTes institutions de fomlation des enseignants t'n b~nd'icient. De

I OilS Personncllcmen! di<;tribUl? h~ questionnair<' dUX \-ingt-deux (22)pus, nous av· -- -

. t de FLE dans les dix (j 0) I cees dilns in Ml:twpol ' de Cape Coast.enselgnan s. -' .

18
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Apres avoir dislribue' Ie quest!' . , , .onnalre, nous sommes retourne apres trOis

JOurs rx'ur ks collcctcr. Mais les enseignants qui n'ont pas termine it l'heure

pr ;vue devaient Ie deposer ala direction de leur ecole pour que nous puissions les

ramas"er pi us t~rd Cerla'lns . t . . fi . d I I'- .". , enselgnan s, apres aVOIr 1m e e remp Ir, nous ont

telephone Toutes ces demarches ont facilite la collecte des donnees. Malgre cette

precaution, deux (2) copies (9, I%) sur vinbrt-deux (22) n'ont pas ete retoumees.

Procedure d'observatiotl de cllIHe et d'etl/revues

En co:: qui conceme ['observation de classe ct I'emrevue, Ie meme jour a

ete coosa're au..\. aerivites. C'est-il-dire, la meme joumee de travail reservee it

I'obs~r.-ario cc d3Sse etait aussi celle des entrevues. Jl fallait premierement avoir

I'accord do;: r .-5eignant d'assister a son cours et puis it est qualifie aussi pour

I'entrevue. Pour la participation au cours, nous avons suivi les cours de trois

enseignants da.l1s Ie detai de quarante minutes par seance. Notre choix des

enseignants it observer est base sur certains criteres. D'ahord, nous preferions

observer Ie caurs des enseignants de la classe de deLLxieme aP..I1ee. Les apprenants

de la premiere annee venaient d'etre admis au momenl de la colleeIe des donnees

; leur classe ne serait pas peut-etre bien organisee parce que, se!on les directeurs

des Iycees visites, les inscriptions n'ont pas ete completernent achevees. Aussi,

nous preferions Ie cours portant sur la production ecrite. Dans certains Iycees, les

periodes ont ete partagees en trois moduks: la production ·nil .. I'expression

orale et la litterature. II faJiait demander aux cl1~\Cigna!liS pour :'alioir ce qu'ils

allaient enseigner ala suite ~t au. si 1'('\0 ·.r·~·nl: . (I-' 1\:n~l'i~tIHll1l. Nous cherchions

it observer les e.nseignanis qUi onl elbt~I_'f1e p,:nclallt au mains cinq ans.
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Finalement. nous considerions la v It'll d. 0 on e personne e e l'enseignant d'etre

observti Inrsqu'jl disp . I C" "'. . cnse e cours. ertams enselgnants ont accepte de remphr Ie

ltl\:~lionnairc mais ant refuse I'idee d'ctre observes lors qu'ils enseignaient.

POUT I'observation propremenl dile, il nfa pas ete question pour nous

d'intervenir d'une maniere quelconque parce que notre objectif etait d'observer

comment les professeurs enseignent la production ecrite. Notre presence dans les

salles de classe n'a pas perturbe de fac;on significative Ie bon deroulement de la

le\on parce que de commun aCl:Ord avec }'enseignant nous nous etions arranoe
~ , '"

pour que I'observation se fasse de fac;on discrete. Nous arrivions toujours

quelquC's lHi.nill~ avant j'entree des apprenants. Ces demiers ne pouvaient done

pas tous s.: -dldre compte de la presence d'un etranger etant donne leur grand

nombre (enrre quarante-huit (48) et soixante-cinq (65) par c] asse).

Apres chaque observation, nous nous retrouvions avec les enseignants

concemes dans la salle de professeurs ou aune place isoi~e pour ['entrevue. Pour

ne pas perdre l'information, nous avions aussi un appareil pour i'enregistrement

des donnees (Ie magnetophone). Les conversations recueiliies des trois entrevues

ont ete reecoutees, evaluees et transcrites par nous-memc. Mais, apres la

transcription, nous avons suscite ('aide d'un collegue qui a fait sa maitrise en

traduction aKwarne Nkrumah University of Science and Technoiogy (KNUST).

II a reecoute les dialogues enregistres et nous a fait cel1aines suggestions pour

ametiorer la transcription. Naus avons rctenu Ie mod ·~I , orthographique (Lemke,

2005) pour la transcription de rei m:ti.:n 'd•.\n l. '\Ilke (200.:'), pour une telle
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trcU1scription les partie . bl . .
,. S qll1 sem ent pertmentes sont manuellement transcntes

en con 'Ilk-riml Ie contexte I I . .. - " e contenu, e temps et les eXlgences de l'entretIen.

! )n( rilllions du derollfement de fa session de l 'entrevue

Comme nOliS raYOnS deja signale a fa page 120 du travail, trois

enselgnants ant ete interviewes arres I'observation de leur COUTS en situation de

classc. Les cours qui ont ere bases spccifiquemcnt sur l'enseignement de la

production 6(,[1te ont ere suivies par la seance de J'en!revue.

:\vam l'entrevuc, un guide d'entrevuc a ete prepare pour que nous evitions

une dc\ia.: __, i ."-.,,~ndue. La seance etait conduite de la maniere informelle et les

questi ns 'onl: e nous l'avons deja dit ont ete preparees en anglais. Cependant,

nous n'8\i0.S pas suivis Ie guide d'une maniere rigide ou militaire. Celtaines

reponses qui exigeaient des retroactions au des clarifications ant eventuellement

necessite certaines questions qui n'ont pas ete necessairement figurees sur Ie

guide que nous avions prealablement prepare. L'ambiance totale de la seance etait

relaxe et c'etait comme celie d'une conversation ou WI echange enrre deux

collegues. Tous les echanges ont ete enregistres mais les interview~ ont ete

anterieurement informes de cet enregistrement. Chaque entrevue a ete suivie du

remerciement de la part de l'intervieweur. Dans les lignes qui suiv.:nt, nous

decrivons les demarches du traitement des donl1'~es.

P,oocedmoe de traitement des donnees

Nous avons choisi deux domal l":S d';lIHlfy~t' qu' sont Ie qllantitatif pour Ie

questionnaire et Ie qualit<1ii f pour les ent,. Wlit'S Moss (1996. P 22) souligne que
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ces deux aprJfOches lorsq , II . I' . ., u e es sont Jume ees, permettent effecnvement « d'aVOIr

IInc \'IS;"n /J///\ COllI! t;, , I ' " cherche a'. . . ) e e e p us nuancee d'lIn phenomene qu'on

,·,'ltIllrcrulre». La recherche a exploite done des apports importants des deux

domaines : cellx du questionnaire et aussi ceux des entrevues. Dans l'etape qui

SUit, nous exposons et expliquons comment les donnees quantitatives et

qual i tatives recuei!!ies sont traitees.

Domaifle d'afla(rse qwmtitlJtive

Lt.'S donn~es brutes collectees par Ie questionnaire ont ete traitees it I'aide

des m<:thcx!cs staristiques du programme Statistical Package Jor Social Solution

(SPSS versi"} '::0 pour windows). Notre etude est de type descriptif done Ie

recours au G_ ..1aine statistique s'avere Ie plus approprie C'est un traitement lisible

et controlabl;;

Notre analyse des reponses au questionnaire a foumi des !istes de

frequences simples de distribution; elle a permis d'identifter ies opinions sur Ies

differents aspects des pratiques d'ecriture enseignees par les enseignants du Iycee

ainsi que les procedes qu'ils utilisent dans I'enseignement. A partir des fr~quences

et des pourcentages obtenus, pour certains items Oll il nous apparaissait pertinent

de faire les tableaux de contingence.

Pour approfondir I'analyse des donnees, nous avons ..:on.;u des tableaux

appropries pour chaque variable e( chaql.le question ailt) de visualiseI' les

indicateurs les plus pertinents Nous avons ain:;i Vt~lIrle si cenaines variables

inclependantes (formation continue i.'t C.X t'f!i.'n 'c' en i.'llst'lgnement du franyais)
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avaient une influence sur les opinions et sur les pratiques d'enseignement et

lh;val U3 !J 0/1 de la nrod t' ", d . . ., ,
I' lIC Jon ecnte es partIcIpants. Nous avons aUSSl cherche a

ql\:oi r si les 01)" d . . . .- , JnJOns es partIcipants sur la proportIOn d'apprenants qill

r ussissent avaient un rapport direct avec leurs pratiques d'enseignement et

d't~vaJ uati on

Domairre d'arra~rse qualitative

Ell ce qui conceme I'analyse des donnees de domaine qualitatif, nous avons

eu recours aux cinq etapes du modele proposecs par L'Ecuyer (1990: 64) a

propos d-a, alyse des entrevues :

la in:. -~ d~s transcriptions des entrevues ;

Ie d ".:::,oupage des entrevues en des enonces plus restreints possedant un

sens complet en eux-memes. L'unite de classification est la categorie qui

est (! line sorte de denominateur COl11l11un auquel pew i:fre ramene Wl/t

naturellement lin ensemble d'enonces qui se ressembienr sans en forcer Ie

sens» ;

Ie processus de categorisation et de classification (la reduction des

categories distinctives par elimination) ;

la description scientifique qui fait ressortir certamt~S particularites

specifiques des differents elements regroupes par categoric;

\'interpretatioJl des relations decrites dans la quatriem~ lap

Les informations cueillies dans les fl'uil!es c1'oDs rVilrion el d'clltr<,vues ont ete

triees de la meme fayon que celles d s qll'"~tlOn:-: OliV rlt~S clans Ie questionnaire.
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NOlls avons procede it I ' , , ,a segmentatIon des reponses et au rassemblement des Idees

senlbhhit,,, Chilclue rppo "d'fi' , , ,.. '" - - , - nse a ete co lee, ce qill a pemus de constItuer les

families et les fn~qllences pour chacune d'eHe. L'ensemble des instruments utilises

pour la cQllecle des donnees a permis une meiHeure lecture et une bonne

interpretation des resultals. NOlons ici que I'observation de c1asse et les entrevues

sont conc;ues comme un complement d'information obtenue it partir de

commentaires des enseignants. Autrement dil, les donnees qualitatives ont sem

d'cxemples pour expliquer les tendances observees grace aux donnees

quantitativcs recueillies par questionnaire,

Conclusion parrieile

A !eTm~ de ce chapitre portant sur la methodologie de la collecte des

dOlln~es, n 'tenons asouLigner qu'en general, Ie questionnaire, l'observation de

classe et \'entrevue constituent les trois principales voies d'acces it l'essentiel des

informations empiriques que nous interpretons dans Ie quatrieme chapitre, n y a

une triangulation entre ces trois sources de donnees qui cher hent I'opinion des

enseignants du Iycee et ce qu'ils executent dans la salle de c1asse en matiere de

production ecrite, Ces methodes et techniques, malgre quelques obstacles

imprevus, ont permis un deroulement tres concluant des traval.LX d terrain,

Le chapitre suivant concerne la presentation et Lmaly;:e d ' donnees

collectees sur Ie terrain, Nous allons presenter les resullat: d !'t.'nqu~te menee

ainsi que I'analyse et I'interpretation dt:s r~'s\ll :lh d ' !'c1klll-.'tc:,
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CHAPITRE QUATRE

PR{<;SENTATION ET ANALYSE DES DONNEES

Introduction

Ce chapitre porte sur 1a presentation des resultats de I'enquete menee ainsi

que leur analyse et leur interpretation Nous avons organise la discussion selon Ie

questionnaire qui a ete servi lars de la colleete des donnees Le chapitre est divise

en cinq sections, Nous voulons done expliquer chaque section dans les \ignes qui

suivent.

La fICmiere section s'articule autour des caracteristiques socio-

demograp' j. cC'S el professionnelles des enseignanrs interroges; elle prend en

compte I''-ge, ie sexe, L'experience en enseignement du franyais, Le niveau de

formation, les condjtions de travail.

La deuxjeme section est axee sur les opmlOns des participants sur

L'enseignement de La production ecrite, n s'agit des questions sur leS points de vue

des enseignants sur la reussite de Leurs apprenants, leurs difficultes el les causes

de ces difficultes, des representations du savoir-ecrire et de !'application des

programmes,

La troisieme section porte sur les pratiqucs d'ens<.'ignement de la

production ecrite, notamment en ce qui concerne Ie 1 mps consacre it la

production ecrite, les techniques Cl Ie. proc~d\lres it fair ~ aJapter it l'ecliture, les

pratiques liees aux aspects te,'iue!S, la prCi.:I~lt)n des l'onslgllcs, les types de textes,
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les demarches et proced "1' I 'ures a utI lser par es apprenants pour reconnaJtre dans

WI\.' phrase Ie, ("on~tit t . 1 ~. , . .. .•.. uan s syntaxIques, es lOnctlOns et les regles d'accord aInSl

que des activites liees aJ'apprentissage de la demarche d'ecriture.

Pour la qllatrieme section, elle traite les activites ancrees sur

l'enseignement/apprentissage des composantes du texte (aspects textuels,

communication, langue) et it I'apprentissage du processus.

FinaJement, la cinquieme section est consacree a des pratiques

d'evaluation. comme les frequences des retroactions aux differentes etapes du

processus d'e..:mure, les elements sur lesquels etayent ces retroactions et les

Egis.: d'eviter les retours en arriere et pour minimiser des repetitions

insignifiantes, noilS avons choisi de faire suivre chaque element des resultats

d'une interpretation et d'une discussion. COIUlne il a ete indique dans l'aspect de la

methodologie du travail, les recits pertinents des entrevues selV1ront aappuyer les

commentaires issus des resultats du questionnaire. Nous avons cherche, de cette

maniere, a apprehender la situation de I'enseignement de I'.:~crit considerant que

les entretiens representent aussi des donnees essentielles pour ['ensemble de notre

analyse. Nous prenons en compte Ie fait que les donnees reclieillies ne refletent

que les perceptions des participants interrogees et le poim d vue d "tll1e persOlme

differe acelui d'autres personnes.
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('llra("t~risti(llieS et les conditions de travail des enseignants interroges

Pour attt.:indre les objectifs du travail, nous nous sommes adresse aux

\1O~t-deux (22) enseignants de FLE dans des etablissements du Iycee dans la

\1etropole de Cape Coast dans la region centrale du Ghana Parmi ce nombre,

comme nous l"avons deja signale dans la methodologie, dix-neuf (19) ont retourne

Ie questionnaire dans Ie delai donne. A part Ie questionnaire, trois (3) enseignants

ont ete interviewes apres avoir etc observes en situation de c1asse. Nous

presentons ensuite les caracteristiques socio-demographiques et professionnelles

des p~uticipan!S

Caracterisnqu.es socio-deffwgraphiques et professiollneLLes

L~ ta~ '-:au 2 represente les caracteristiques des pan:icrpants de I'enquete.

Cet1e panie prend en compte rage, Ie sexe, I'experience en enseignement du

franyais, et comprehension du franryais ecnt.

1J7
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Tableau 2 : Caracteristiques socio-demographiques des enseignants

Sexe2

3
de

et

4 4

9

6 31,6

Comme 1’indique le tableau 2, 1’age de la majorite des participants a

Fetude (57,9%) se situe entre 31 et 40 ans et aussi, plus de deux tiers sont du sexe

masculin, soit 13 representant 68,4% (Q2). Ce resultat signifie que la majorite des

enseignants ont toujours dix ans et plus pour travailler en tant qu’enseignants dans

le systeme de 1’education ghaneen avant leur retraite selon la loi qui gouveme les

Ghana. Done, une intervention positive pour ameliorer

I’enseignement du fran?ais leur sera tous tres avantageuse. Le probleme se situe

au niveau du nombre des femmes par rapport aux hommes qui enseignent le FLE

Metropole. Parmi les dix-neuf enseignants qui ont repondu audans cette

questionnaire les femmes ne sont que six (31.6%) ; ceci est tres decourageant en
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21,1
47,4

13
6

9
6
4

68,4
31,6

47,4
31,6
21,1

Experience 
d’enseignement 
FLE

Categories
25-30ans
31-40ans
41-50ans
51-60ans

Frequences
i 
n
7

No
~T

Pourcentage 
5^ 
57,9 
36,9

Variable
Age

travaux publics au

Comprehension du Parfait 
fran?ais ecrit Presque 

parfait 
Moyen 
Faible

Masculin
Feminine
2 a 3 ans
4 a 6 ans
7 a 9 ans
10 ans
plus
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considerant la proportion d I I'e a popu ahon des femmes par rapport aux hommes au

(in<w<l D'arn~s (;hana St t' t' IS'. . " • a IS Ica ervlce (PHC) (2010) les femmes representent

52.\ % et les hommes ne sont q 48 2°/ L" d ' " I. ue , /0, es lemmes Olvent etre a ors

enrouragees aapprendre Ie fran<;ais puisque naturellement elles sont les premieres

enseignantes des langues surtout au foyer, Du point de vue personnel, les femmes,

en tant que meres, amant beaucoup d'avantages a. enseigner Ie franyais tres bien si

elles sont encouragees.

La majorite des participants a celte etude a au moms quatre ans

d'anciennete (78° 0), c'est-a.-dire, qu'ils ont une longue experience dans

l'enseig e eo au franyais au Iycee, Pourtant, quatre (4) participants representant

2 U % e oJ::[! 0 ans et plus et il n'y a aucun enseignant de FLE dans les Iycees

dans !a \[e '-';. - e de Cape Coast qui n'a pas fait deux ans et pius, Cette situation

est Ie ref1et de ce qui se passe actuellement (de 20 lOa 20] 6) au systeme de

1'6dllcation ghaneen: I'embargo sur I'emploi dans les secteurs publics, Cette

tendance a cree une situation 011 les enseignants dans les secteurs publics sont

beaucoup surcharges et les effectifs des apprenants par classe de\1e.nnent tres

eleves tout en creant un fardeau epouvantable pour des enseig.nants Comme

l'expliquc un des participants a l'entrevllC a propos de l'enscign'mem de la

production ecrite ; « I 'eJlecl!f des apprenants par class!! doil l>rre n;duit, C 'est...a-

dire. Ie Ilombre d'enseignants deji-an(.'(lis doit etre (/ugmcflu; " (F I j.

Ccpendant, I'hclcrogcncilC des (1)2.-::'; cl dc~ cxperi"flces en ens.::ignement

du franc;:ais des enseignants dans CI:Ue Metwpole e"t un ntout precieux et

, .11' hd<'W>-;··I\('lle d<?\' I'll II favuriser la diversite deimportant plllsque ce t. -
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I'information recueillie. En ce qui conceme leur comprehension du franyais ecrit

(Q4). le~ participants estiment it 68,2% qu'elle est paifaite ou presque et

St'uJement six (3 JYYo) qui indiquent moyenne. Sans vouloir mettre en doute leur

d ;o·lmoation. nous sommes porte it croire que cette precision est utile en ce sens

que jusqu'a tout recemment, il est rare de trouver dans Ie systeme de 1'6ducation

ghaneen les enseignants du Iycee qui n'avaient aucune formation pedagogique.

Des formations it distance elahlies par les Universites de Cape Coast et de

Winneba ont beaucoup aide tous les enseignants qui n'ont pas ete fonnes

auparavant pour dcyenir les enseignants professionnels ou formes.

?\o'" 'i: -mons ensuite les formations professionnelles des enseignants

dans ia \1e_:-~1". Ie. Cette partie prend eo compte Ie niveau de I"education Ie plus

ele\'e des p~l:icipants, leur formation en tant qu'ensei/o-nant de franryais, leur

niveau de formation professioonelle Ie plus eleve et aussi nous voulions savoir

s'ils ont eu certaines formations continues dans l'annee en question. Les resultats

sont presentes dans Ie tableau 3.
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PourcentageFrequences

3 15,8

6

7 19 100

8 13

Non 6

Concemant la formation professionnelle des enseignants interroges, les

informations collectees indiquent que tons les participants ont ete formes en tant

qu’enseignant de fran^ais. Selon les resultats, 68,4% des participants ont re^u leur

formation comme enseignants de fran^ais

participants (10,5%) ont indique qu’ils ont eu leur formation professionnelle an

stage professionnel et quatre participants representant 21,1% ont ete formes

niveau de la formation des enseignants. L’implication possible de ce phenomene

est que certains enseignants ont re^u premierement leur formation en tant
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68,4
31,6

12
4

19

63,2
21,1
100

No 
~5~

de Universitaire
Ecole 
Normale 
Stage 
Autres 
Oui

Ecole
Normale
Licence
Mastere 

tant Oui 
de Non

Formation en 
qu 'enseignant 
FLE
Niveau 
formation 
professionnelle 
plus eleve

enseignants a 1’ecole normale. Ces resultats signalent qu’il y a une divergence au

____ Variable_______ Categories
Niveau de formation Baccalaureat 
les plus eleve reque

au niveau universitaire, deux

Avez-vous requ de 
la formation 
continue cette 
annee ?

qu’enseignant a 1’ecole normale (Mount Mary College of Education; Wesley
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College of Education; Bagabaga College of Education; Amedzofe College of

EJucl:l1.io!l . ou Ghewa College of Ed n' ) 'I" "'I ', . _. uca on et a UnIVerslte, I s ont opte pour

B A (Frt'nch) ou B.ED (French). Ce qui veut dire que certains enseignants ont

r';,:u leur fOnl13tion a I'ecole nomale el aussi a ('universite (a Cape Coast ou a

Winneba) ou au stage professionnel en France comme indique par deux

participants. Compte teoll de la formation la plus elevee, tous les participants, 19

(100%) ont indiqllc qu'ils om eu Ie diplorne a runiversite, Nous pouvons done

conclure que les enseignants aux etablissements du lycee de la Metropole de Cape

Coast ont tous obtenus les competences necessaires pour enseigner Ie FLE au

lycee. Mais '0 cornpetences doivent etre de temps en temps renouvelees ou

nuses a '0" , 'es: pourquoi nous voulions savoir si les enseignants ont profite des

fonmlt lOTIS _d:.lUes dans I'annee en question. Par rapport acclte question, treize

(68,4'%) des participants ont indique qu'ils ont profite des formations

professionnelles organisees par Ie Centre Regional pam r Enseignement du

Franyais (CREF) ou l'Association Ghaneenne des Professeurs de Fran;;ais

(GAFT), Mais, six participants representant 31,6% oot dit qu'iis n'ont participe a

aucune formation continue dans ('annce. Dans Ie souci de conna'itre davantagc si

la formation continue que certains enseigllants interroges ont indique d'avoir re;;u

a l'incorporat.ion des competences en eerit. il fallait verifier s'ils om TeyU ou non,

au cours de cette fomation une preparation en enselgnement des aspects de

I'ecriture qui apparaissent dans Ie tableau 4.

1:12
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Jamais Occasionnellcmcnt Souvent VM
No Designation

% F %% %

2 10,2 8 5,641,1 110,2

B 4 21,1 6 331.6 21,0

C le 1 5,6 8 4 21,141,1

D 4 5,6 1 5,621,1 7 36,8 1

E la 5 44 21,1 26,3 21,1

F la 42 6 1 5,610,2 31,6 21,1

7 2 10,2 1 5,6des 3 15,8 36,8G

Le tableau 4 presente les points de vue des 13 (68,4%) participants sur le

contenu de la formation continue qu’ils ont indique d’avoir re^ue dans cette

annee. Les precisions foumies par 1’enquete sur le contenu de la formation

continue re£ue par les participants devoilent que les elements suivants leur ont ete

instruits souvent, voire de maniere intensive : la preparation a I'enseignement de

la demarche d'ecriture, I’orthographe lexicale, le vocabulaire, la syntaxe, la

ponctuation, la redaction et revaluation des productions ecrites. En somme, la

143

9 
A

dire 
structures 
phrases 
Enseigner 
ponctuation? 
enseigner 
production 
ecrite?
Evaluer < 
productions 
ecrites?

majorite des enseignants estime avoir re<?u une formation specifique pour chacun

Enseigner les 
operations de la 
demarche 
d'ecriture

Enseigner
I 'orthographe 
lexicale?
Enseigner 
vocabulaire?
Enseigner la 
syntaxe, c'est-a- 

les 
de

Tableau 4 . Contenu de la formation continue re?ue dans cette annee

De 
maniere 
intensive 

______F % F % F % F % 
Quel est le contenu de la formation, on vous a appris specifiquement a :

2
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(21,1%), ou qui declarent les avoir appris

seulement a 1'occasion sont assez eleves,

Une question ouverte (QI2) posee sur ce qui serait le plus important pour

ameliorer 1’enseignement de la production ecrite a produit beaucoup de reponses

tres importantes. Nous reproduisons certaines de ces reponses : 1’enseignant doit

mettre la primaute sur 1’enseignement du vocabulaire; il faut donner aux

apprenants beaucoup d’activites

d’apprenants par classe soit reduit pour que les enseignants puissent gerer

effectivement leur classe; il faut utiliser beaucoup de supports pedagogiques;

encourager les apprenants a lire parce qu’ils ont le vocabulaire plus restreint;

trouver le manuel pour 1’enseignement du FLE

certains problemes

contribue;

144

indiquent ostensiblement que beaucoup d’enseignants sont conscients des 

problemes de 1’enseignement du ffan£ais au lycee mais ils n’ont pas la capacite 

adequate ou les ressources pedagogiques suffisantes pour les resoudre. Coniine 

1’estime un des participants a propos de la mesure a mettre en place pour resoudre 

de Fenseignement/apprentissage du FLE, voila ce qu’il a

sur la production ecrite; il faut que le nombre

p cts. Il faut cependant preciser que les pourcentages des participants qui 

avoir jamais appris a enseigner les operations de la demarche d'ecriture 

(10,2/o), 1 orthographe lexicale

au lycee, etc. Ces reponses

on ajoute les pourcentages des 

participants qui n ont pas repondu a cette question.

Jepense que les autorites doiventfaire une reflexion tres 
importante a propos du programme du franqais au lycee. 
A mon avis, 3 ans (2 ans et demi) de I'apprentissage du 
franqais est trop court pour avoir un resultat tres 
concret (E2).
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Par ail leurs, I'enseignement strategique decoule largement de la

diSpt
l
f
1l bdJtt": d\:s ressources materielles pedagogiques et des soutiens techniques

lit' Cells'ig-ncllIcnt. Aussi, la question qui suit porte sur la disponibilite des

r :': )Url'eS materielles pedagogiques dans les etablissements du Iycee.

Le tableau 5 presente done les ressources materielles a disposition des

enseignants qui pourraient leur facililer I'enseignemenl/apprentissage du franyais

en general et surtout la production ecrite,

Tableau 5 : Conditions de travail (ressources materielles it disposition)

O. ns I'~nseignement de I'ecrit, I'ecole met-die les ressources materielles it
u""e llis.oos-i rion?

Manuel Guide didactique Dictionnaire
(Iivres)

F % F % F 0/0
.414.C1cfl :: 15 78,9 6 31,6 9 47,4
En nombre inslIffisant 2 10,5 II 57,9 7

En nombre just

sl~tjisam I 5,3 2 10,5 5,3

l!.n assez grm1de
2 10,5quantite 5,3

Dans Ie tableau 5 (QIO), la majorite des participants d6clar n'avoir pas de

manuels (78,9%). Pour les guides didactiques (Ie syllabus par exemple). (31,6%)

n'en a pas et 47, 4% n'a pas de dictionnaires. Les resultats devoilent les

. "1 'eurs des ensei'mants du FLE dans la Metropol' de Cape Coast.mconvemen sma] '"

Pour qu'un enseignement soil eftlcace, it doit s'appuyer slIr d solides supports

didactiques,

14
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NelUs rappelons que Ie bl' d " .pro erne u manuel pour Ie mveau du Iycee eXlste

des annecs et continue d'etre un fardeau majeur pour

l.~ns\.~igncmcntlapprcnti5sagc du franyais au Ghana (Ies trois participants

dcrui"

intcrviewes l"al'firment uussi). Scion Yiboe (2010), au commencement de la

Refomle en 1987, Arc-en-ciel (Mallet, Daaku &Asempa, 1993) a ete adopte par Ie

regime militaire de Rawlings comme Ie manuel officiel de I'enseignement du

franr,:ais. Malheureusement, ce manuel a ere abandonne par beaucoup

d'enscignanrs pour des raIsons differcnles surtout pour la tendance

d'etbnocentrisme eu contenu du livre et les orientations stereotypees de la culture

ghanecnne (y;' " 2(07). Par ailleurs, d'apres Yiboe (2010), Ie defaut majeur du

manuel Ct .a:ors que l'objectif general vise la communicarion en situation

rcelle, les. ax. curs d'Arc-en-ciel n'ont pas pris de position claire en ce qui

conc<::me le choix des principes methodologiques. En Oulre, Arc-en-ciel n'est pas

accompagne du traditionnel materiel complementaire. n n'y a en elTel ni livret

methodologique, ni livre du professeur. II n'y a pas de maleriel pour ['cleve tel

que carner d'exercices, cahier d'images ou cahier de lesls. le premier tome

contient une note pour I'enseignant (page 103 a 112) qui compune des

propositions pour les demarches a suivre. Celle note n"~st pas presemee sous

forme de fiche pedagogique, it s'agit plutot de consignes pour les acrivites de la

premiere page a la page 83. L'enseignant PCllt done proc,~der de maniere a

satisfaire ses propres objeclifs specifiques. Par consequt'l1l. el"apr':s Yiboe (2010),

'1 ' gUl'd> spcci1illllC [)Our I\:n::.cign '!lk'nl ell! fr JI\ais1 n y a pas un ~ \; , .
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('I . .
. 1aque enselgnant adopte sa propre technique afin de
hire 'lC"l ;. . I', (.., lenr a apprenant la connaissance. Tandis que
k: uns transposent les usages traditionnels en classe, les
<llIln.:s cherchcl1t asuivre it la lettre ce qu'ils ont appris au
cours de. leur formation. Par consequent, les demarches
preconlsees dans les programmes scolaires sont
theoriquement possibles, mais pratiquement impossibles.
(Yiboe, 2010, pAS).

La deticience voire Ie manque d'ouvrages de reference renforce l'idee de

developper les competences metacognitives chez les apprenants en vue de leur

permettre d'aJler chercher toutes les ressources que I'environnement exteme

immediat peut leur offrir Ce manque de matenels didaetiques signifie aussi que

pour son -=nstC'ignement de la production ecrite, l'enseil,'11ant ne peut compteI' sur

aucuntC' 1'<:>:': -~ inttC'rne. Meme Ie programme de franl(ais qu'il est cense avoir ne

lui est P~l:' : eni accessible. Notons qu' il y avait d' autres supports pedagogiques

dans i":m'i systeme avant la Refonne de 1987; par exemple, New Practical

French; Pierre et Seydou; Trans-Afrique etc. Mais, ces manuels ant ete taus

abandonnes et certains servent seulement comme les materiels de decor it la

bibliotheque au au bureau des directeurs du Iycee. Or, pour assurer un

enseignement strategique comme l'estime Tardif (J 992). Ie systeme de

I'education doit meltre en place un programme precis et bien organise SeiOll

chaque etape de progression.

Nous examinons ensuite les points de vue exprimes par des enseignants

sur l'enseignement de Ja production ecrite
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Opinions des enseignants

Cette section traite les

Rappelons que 1’enseignement du fran£ais au niveau du lycee a comme

objectif de faire acquerir a 1’apprenant la communication a 1’oral comme a 1’ecrit

(CRDD, 2010). Notre interet porte surtout sur le savoir-ecrire. Done nous

cherchions a recueillir les points de vue des enseignants sur cet aspect concemant

la capacite des apprenants a communiquer a 1’ecrit. Pour obtenir les opinions des

enseignants sur le taux des apprenants qui reussissent a atteindre les objectifs du

savoir-ecrire, les participants ont ete poses la question sur le pourcentage des

apprenants qui reussissent a atteindre les objectifs (du lycee) du savoir-ecrire. La

reponse est presentee dans le tableau 6 ci-dessous :

148

Tableau 6: Opinions des enseignants sur la reussite des apprenants dans le 
domaine du savoir-ecrire

et la difficulte des apprenants, les causes des 

difficultes, leurs propres representations du savoir-ecrire etc.

opinions des enseignants sur quelques points 

concemant 1 enseignement de la production ecrite. Les opinions des participants 

ont ete cueillies sur la reussite

13. Proposition des apprenants qui reussissent a atteindre les objectifs (du lycee) 
 du savoir-ecrire _________ _________________________

Taux de reussite Frequence Pourcentage % 
25% 4 21,1
50% 8 42,1
75% 5 26’3
100________ 1____________ L2______

 Total   12 12?--

Selon la majorite des participants (42,1%), le taux de reussite des 

fran<;ais est 50% (QI3, Tableau 6). Aussi, selon 26,3% des

sur 1’enseignement de la production ecrite

apprenants en
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participants Ie taux de reussite se situe a75%, alors que 21,1% disent 25% et un

p~!rticir[\nl representant 5,3%, dit que c'est 100%. Or, les interviewes ne sont pas

d" acnnd sur Ie taux speci fiquc; certains disent que la moitie des apprenants

r lIs':'issent a atteindre les objectifs (du Iycee) du savoir-ecrire et d'autres disent

que c"est plutot plus de la moitie de leurs apprenants qui reussissent aatteindre les

objectifs (du Iycee) du savoir-ecrire.

NOlls presentons ensuite les rCponses des participants sur ce qu'ils pensent

eux-memes de la notion de la competence it ecrire (Ie savoir-ecrire). Les reponses

des participants sant basees sur la question qui apparait dans Ie tableau 7.

14
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Tableau 7 : Opinions di
la competence a ecrire

No Designation
F % %F

2 10,5 6 831,6 42,1

B 15,8 3 15,8 7 636,8 31,6

C 3 15,8 6 1031,6 52,6

D 8 11 57,942,1

E 315,8 8 515,8 42,1 26,3

bien

10F 1 7 36,8 52,6respecter 1 5,3 53

12 1 5,36 31,6 63,2G

33 15,8 15,86 31,621,1H

Selon le tableau 7, la majorite des participants juge que la competence a

phrases, savoir exprimer sa pensee dans diversessavoir structurer ses

150

bien
son

Plutot 
d’accord

14
A

a Valeur
ManquG

Pas du Plutot 
tout

Savoir 
orthographier son 
texte sans faute 

bien 3 
ses

pas
d’accord
F %

es enseignants sur

Tout 
fait 
d’accord 
F %

ecrire comprend 1'ensemble des elements contenus dans le tableau 7. Savoir-ecrire

ou la competence a ecrire, c'est surtout: savoir orthographier son texte sansfaute,

Savoir 
structurer 
phrases 
Savoir 
structurer 
texte 
Savoir exprimer - 
sa pensee par 
ecrit dans diverses 
drconstances 
Savoir presenter 3 
un texte
calligraphic, 
propre et 
dispose 
Savoir 
les 
caracteristiques 
des types de texte 
qu’on ecrit 
Savoir repondre - 
par ecrit a un 
besoin de
communication 
personnelle et
sociale
Savoir produire 4 
un texte possedant 
des qualites 
litteraire

_______ ________ F %
La competence a 1’ecrit c’est:

2 10,5
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31,6% au mo ins et 57,9% au plus des

ecrire. Dans une moins forte

besoin de communication personnelle et sociale et savoir

texte possedant des qualites litteraires. Au moins 15,8% et au plus

63,2% des participants sont tout a fait d’accord que ces demiers enonces (C, E, G,

H) traduisent le sens du savoir-ecrire. Nous pensons egalement que tous ces

elements dans le tableau 7 font partie du savoir-ecrire. C’est pourquoi le savoir-

ecrire est considere comme un ensemble de competences sophistiquees qui

doivent etre acquises et souvent entrainees (Grabe et Kaplan, 1996).

Par ailleurs, une question qui voulait savoir ce que les enseignants pensent

de la collaboration avec des enseignants des autres matieres dans 1’encadrement

151

de 1'enseignement de 1’ecrit (QI5) a provoque des reponses tres interessantes chez

Les participants ont cite des elements qui nous paraissentles participants.

pertinents. En effet, la majorite d'entre eux, soit 12 sur 19 representant 63,2%, 

pensent que cette collaboration est indispensable et avantageuse dans la pratique 

Selon eux, elle se fait de fa$on harmonieuse grace aux

produire un

proportion, savoir-ecrire c'est aussi : savoir bien 

structurer son texte, savoir presenter un texte calligraphic propre et bien dispose, 

savoir repondre a un

circonstances, savoir respecter les caracteristiques du type de texte qu'on ecrit. 

Pour tous ces items (A, B, C F)

p c pants sont tout a fait d accord avec 1'idee qu'ils traduisent le sens du savoir-

de leur profession.

echanges entre collegues, tandis que certains expriment qu'ils ne voudraient pas 

du tout de collaboration a cause des malentendus sur la responsabilite meme de 

1'enseignement du fran5ais et d’autres matieres scolaires. Certains participants ont 

dit que cette collaboration existe deja parce qu’en tant qu’enseignant au lycee, au
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lieu J 'cnscigner uniquement I fr 'e ancyals (la matiere qu'ils ont ete formes a
enqT~JlCr), 1£1 maiorite des ." enselgnants de francyais accepte egalement 1£1

n::,ponsabilite d\:nscigncT d'autrcs matiercs, par excmple l'anglais. Tous sont

unanimes cependant sur Ie bien-ronde de la collaboration (cf. Q15. question

ouvene). Selonles participants, la collaboration permet I'appreciation reguliere

des apprentissages, Ie renforcement de I'enseignement, I'harmonisation des

methodes, 1£1 complementarit6 entre enseignants, et 1£1 consolidation des

expositions a l'ecri!. Ces points de vue exprimes soutient Ie propos de Cazden

(1985), que la collaboration dans l'enseignernenvapprentissage de la langue

engendre m . ,ironnement social qui elimine Ie plus souvent Ie conflit entre les

acteurs CI 1-= imervenants dans l'environnement de I'education et promeut la

motivation dC'S apprenants. Ceux qui sont reticents a I'idee de collaboration, 1£1

j ugent peu feconde et 1£1 qualifient d'etre source de discussion et

d'incomprehension. Sur 1£1 collaboration d'enseignants de differemes disciplines

d'ailleurs, il nous semble qu'un autre modele d'organisation par Ie niveau

d'enseignementJapprentissage devrait faire I'objet de recherche en vue de juger de

sa pertinence par rapport au modele d'organisation par discipline (groupe

technique) qui est en force aujourd'hui dans certaines ecoles europeennes (Sow-

Barry, J999). Nous aborderons ensuite les opinions des participants sur les

sources des difficultes des apprenants dans Ja production ecrite Cel 3spect est axe

sur la question (Q J6) qui apparait dans Ie tableau 8

152
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Tableau 8 : Opinions d<

No.
Designation

de VMa

16

A 10,5 5 26,3 5 26,3 7 36,8

B 5 26,3 5 26,3 4 21,1 5 26.3

C 1 5,3 2 10,5 8 7 1 5342,1 36,8

D 1 5,3 3 5 1015,8 26,3 52,6

E des 3 2 615,8 10,5 8 31,642,1

F 63,2 5 26,31 5,3 1 1253ses

11 5,3G des 7 6 4 5,336,8 31,6 21,1

et

12 633 2 10,54 21,11 5.3H

52,6 6 31,6102 10,5531
I

163,2 4 21,1 5,31210,510,5 2J

3 15,88 42,110,5231,6K

1 5,33 15,836,8742,1L

63,2 4 21,11215,83531M

153

bon
la

es enseignants sur les difficultes des apprenants

%

de 
I ’originalite par 
le choix et la 
presentation des 
idees 
Bien agencer les 2 
idees dans le 
texte
Lier les elements 6 
du texte en 
utilisant les 
connecteurs
Choisir le type de 8 
texte adapte a la 
situation de 
communication 
Relire et corriger 
le texte_____

25% ou 26% a 51% a Plus 
moins 50% 75% 75%

F % F % F % F
- es P01nts suivants, quels sont ceux pour lesquels vos apprenants
eprouvent des difficultes: 
Utilizer les mots 2 
a bon escient
Employer 
correctement les 
pronoms 
Orthographier 
correctement 
d’un point de vue 
lexical 
Orthographier 
correctement 
d’un point de vue 
grammatical 
Rechercher 
idees 
Organiser 
idees 
Produire 
phrases 
completes 
correctes 
Utiliser a 
escient 
ponctuation 
Manifester
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Les opinions cxprimees par des participants sur les difficultes des apprenants

eliJf>lj.,-;s -nl I\;xistence des bl' , , ., et de. , pro emes a propos des aspects hngulsnques

l'e,,~'ression des idees «d'utilisation it bon escient de la ponctuation [36,8%], la

r 'b r(he des idees [73,9%J »). Ala lumiere de ces chiffres, on peut se demander

comment les apprenants du Iycee arrivent areussir les examens finaux de W ABC.

Ces resultats affirment Ie point de vue de Yiboe (20 I0) que Ie franyais enseigne

au Iycee vise seulement la reussite des examens de WAEC, non pas pour la

communication dans la situation H~elle. Selon Yiboe (2010, p.340), « all Iycee. la

/IIr!thodologie d 'enseignemen/ ne change pas. Les pmfesseurs preparen/les eleves

pour /'exa <'nfl' 'e/ non pour la communication ». Voila ce qu'explique lm des

.1: -;asse, il pal'ail que les appreJlanlS n 'ont pCL5
b.: :i 'oup d'infe,'et en franrais. et Ie tWl.X de leur travail

st moyen. Mais. lellr reslilfal ob/ien/ de WAEC depuis
2{)10 est pIllS all mains encollragean/ (E3)

Bref, que les apprenants maitrisent des aspects linguistiques et de

l'expression des idees au non, Ie but final de la part de !'enseignant est que les

apprenants doivent reussir aux examens finaux de WAEC. Par consequent. des

enseignants font memoriser seulement aux apprenants les elements linguistiques

, produire it l'examen non pas pour Ie but de communication en
pour pouvOlr re

. , . II dans la vie Corrm1c l'ajoutc aussi Yiboe (20 10, p ibid), « les
SItuation ree e· '

. I aticales sont done enseig,nees de maniefi;~ isoi~",. Les aetes de
paJ11Cu es gramm -

. '. t P'IS cncoura"~s en cl as_'t' (aT ils sont \..( nsid,;res comme
commUnICatIon ne son ( '"

\. l':'U"'J't~ d.: I t'xanll'll ). A noIre uvis, si I'cfli..:acite de
non necessaires pour ,I "'. " "

. p ){)rt till t III . d-: r 'uSSik Ik s~s apprenants it
I'cnseignant se mcsurc tOlllour.' par r' I :

] '4

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



I'exalllen final de WI\EC. ee n'est pas diffieile adeviner qu'il va prendre assez de

temps [X'Ul I'm rc- acqlleri r allx apprenants les hahilites langagieres pour pourvoir

eff,\.,tiv rnent communiquer en PLE, soit aI'oral, soit aI'ecrit dans une situation

de con munication n~eUe telle que stipule Ie programme de FLE au lycee.

Nous discutons ensuite ce qui, du point de vue des participants constitue

les causes des difficultes des apprenants Les n~ponses sont presentees dans Ie

tableau 9. Les panicipants devaient marquer leur degre d'accord au de desaccord

apropos d'une liste de difficliites proposees

15'
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a VM
No Designation

%17

1 5,3 2 10,5 5 263 10 52,6

B 10,5 3 15,8 7 736,8 36,8

1 5,3 4 8 1 5,321,1 5 26,342,1

D 10,5 2 10,5 8 7 36,842,1

E 6 5 2634 4 31,621,1 21,1

1 5,37 36,87 36,8103 2 10,5F

11 5735 26,33 15,8G

57,9113 15,815,810,5 32H

des huit facteurs qui apparaissent dans le tableau 9, laCompte tenu

des difficultes des apprenants. Il faut mettre en

156

ne
pas

ne 
pas 

un

Plutot 
d’accord

majorite des participants est plutot d'accord ou tout a fait d'accord avec 1'idee qui

apprenants 2 
pas

Tout ; 
fait 
d’accord 
F %

Si certains----
parce que :

A Le milieu social 
favorise 
I’ecrit
Pen de motivation 2 
pour I'ecrit, la 
societe privilege 
I'oral

C Manque de 
confiance en soi 
Ecart trop grand 2 
entre les objectifs 
et les programmes 
de la production 
ecrite 
La societe 
considere 
Tecrit comme 
objet 
d'enseignement en 
soi 
Les 
n'ecrivent 
assez 
Trop de lacunes 
au cours de la 
scolarite 
anterieure 
Trop d’apprenants 
par classe pour un 
enseignement 
efficace_____

Tableau 9 : Onininn?
apprenants en production ecriteTlycS CaUSCS difr,CuHfc deS

Pas du Plutot 
tout pas 

d’accord 
F %

constituent les causes majeures

evidence que le cas de trois de ces huit facteurs: (1) le fait que le milieu familial

_________F % F % F % F % F
5 apprenants ont de la difficulty & ecrire, c’est generalement
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comme

souhaite pas

157

Bref, selon de Saussure (1995) la langue parlee a plus de valeur que la langue 

ecrite. Mais, nous ne pouvons pas refuter le fait que I’ecrit constitue egalement 

une des competences necessaires pour 1’apprentissage de la langue etrangere 

le stipulent Vygotsky (1985) et Harklau (2002). A 1’ecole, 1’enseignant ne 

seulement que 1'apprenant memorise ou «apprenne par coeur» sa 

du Ghana 1’oral pose toujours beaucoup de problemes

Langue et ecriture sont deux systemes de signes distincts; 
1’unique raison d’etre du second est de representer le 
premier; Fobjet linguistique n’est pas defini par la 
combinaison du mot ecrit et du mot parle; ce dernier 
constitue a lui seul cet objet.
Mais le mot ecrit se mele si intimement au mot parle dont 
il est 1’image, qu’il finit par usurper le role principal; on 
en vient a dormer autant et plus d’importance a la 
representation du signe vocal qu’a ce signe lui-meme. 
C’est comme si 1’on croyait que, pour connaitre 
quelqu’un, il vaut mieux regarder sa photographic que son 
visage... (Saussure 1995, p. 45).

ne favonse pas 1 ecnt, (2) le peu de motivation pour I’ecrit (la societe privilegiant 

1'oral) et (3) le trop grand nombre de lacunes accumulees au cours de la scolarite 

sont tres impressionnants. Pour chacun de ces trois facteurs, au moins 

et au plus 78,9 /o des participants sont d’accord ou tout a fait d'accord avec 

1 idee qu ils constituent des causes majeures des difficultes des apprenants.

Les opinions des participants que la societe favorise plutot foralite que 

1 ecrit (si c est une realite) confirme 1’avis de Saussure (1995) qui met en valeur la 

langue parlee en argumentant pour la primaute de 1’oral sur I’ecrit:

le^on (meme dans le cas

aux apprenants de FLE), il exige aussi que 1’apprenant mette a I’ecrit ce qu’il 

apprend. La pensee que la langue parlee laisse apercevoir la capacite linguistique 

innee du cerveau humain commence a voir le jour, ce qui sera la base de 1’ecole
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generative de Chomsky. L'etre h' ,
umam apprend a parler la langue dans Ie milieu

oil il vit I l'ilcCjllisiti"n dc la lano • .
. . -, ",ue parlee se faIt tres tot et de fa90n spontanee.

La lang.lll' ecrite, (lU contrairc s"· . b. , . acqUlCrt eaucoup plus tard et de fa90n "non-

~JX>nlane ·'.Cequi implicllicclueJal' .. d' , '.,. angue ecnte Oit etre enselgnee a I'apprenant

Notre interet pour ce travai I co '.. . d' I ,. . .nSls,e a eve opper I enselgnement strateglque de

la production ecrite Rappelo'ns ( I" '"., . lue ensclgnement strateglquc hent compte non

seulement des connaissances anterieures, des perceptions et des besoins de

I'apprenant, mais aussi des objectifs d'!ill programme, des exigences des taches

proposees et de I'urilisation des strategies d'apprentissage appropriees (Tardif,

1992). Parmi les Ii guistes modemes, il est gem\raJernent accepte que la langue

ecrite s it aDS;::: S~ culturellernent alms que la langue parlee est biologiquement

transferee de g >rarion en generation. Comme Ie soulib1J1ent Grabe et Kaplan

(1996), Ie sa\'oir-ecrire peut etre considere comme une veritable technologie, a

savoir un ensemble de competences sophistiquees qui doivem erre acquises et

souvent entrainees. II ne s'agit done pas d'une habilete qui accompagne

automatiquement la maruration d'un etre hurnain. Ce qui veut dire que les

. . t'u ent ainsi I'environnement immediat de leurs apprenants
enselgnants qUI cons 1 1

sont obliges de leur enseigner les habiletes de I'ecriture.

Les autres facteurs signales par les participants comme les causes

. I' d renants sont: trop de lacunes au ('Ollrs de /a
majeures des dtfficu tes es app

. . d '(/oprc!nClnls par c/asse pour IIfl flse(!?IIc!mellt
sco/arile anlenellre et trop .J

. . . 'imUI1l r 'pr.?sentan 8-1.::" s nt ({'accord
ejjicace. Seize (16) partiCipants au m

., '5 d'ux fact ·urs L 5 troIS int"fYI~W' s affirment
, fi. " '1 'accord av"C Ct. Cou 'auf a. ({l" '

158
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c

aussl que ce facteur constitue une d "
es causes des diffieultes de leurs apprenants

(voir k~ i!IHlI'Xes). Rappelons I ,..
, que es apprenants du Iyeee sont ISSUS du mveau

colleu~ (JIIS) un systcmc " ...
"". , c 4UI man4ue deja assez d'enseignants (Kuupole, 2012).

. ~I done pas elonmml d" '.1 ., 3VOlr ues apprenants qUI aeeumulent beaueoup de

lacunes au c.ours de la scolarite anterieure. II exige done de la part des enseignants

strategiques d'amener leurs apprenants au niveau requis. Tardif (1992) deerit

I'enseignant strategique comme penseur, preneur de decisions, motivateur,

modele, mediateurs et aussi entraineur. Les enseignants du Iycee doivent etre

dotes de certaines con petences didactiques pour pouvoir prendre des decisions

concretes et ~d3g:)giques pour mettre au niveau les apprenants deja appauvris

par des la -, ,:. :.J sysreme de l'education gbaneen, C'est pourquoi I'adoption de

I'enseign ~m. I;' .:; <,gique en tant que modele de I'enseignement de la production

ecrite est tT~S pertinente.

Compte tenu des effectifs des apprenants par c1asse trop larges, les

. . d emement par les recrutements des enseignants seront tresmterventlons u gouv ~

'I Cit un des interviewes « jf faut que "effect{t' des apprenantsuti es, omme e no e

. 'd' 'f maximum 75 parclasse» (E3), Neanmoins. au-deja cle cepar dasse SOit re 11/· all -

, . d I' 'gnant pour la production ecrite est consider~e
facteur, la motivatiOn e ensel

fbIe de favoriser la reussite des apprentissages.
comme un moyen suscep I

, ." modele pour ses apprenants bien qu'd - it difFicile de
L'enselgnant dOlt etre un

I
, .' "nant 111odele» iNoel-G3udr'3uJI. 19'J6) D'al!

I' , de « ensel" \reunir toutes les qua ltes . :=>

, 'e eJl,'il ellsei!~ne (W(',',;. 1'>S2 cile par
I J' de IJrallCjuer c' -

l'importance pour u
• '. t ,'a P'IS Ie filoindre s,'ntirnenl que la

?I) S' !'cnsclgn n I '
Prefontaine, 1998:- . ,1

]59
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frequcnce d'ecriture des apprenants depend .
. aUSSl de sa propre motivation pour la

tache ~, SlP"!oul de S,I I)r' .. epa ratIOn, on peut se d .
. . emander par quel nurac1e arriverait

la r u.slte deschls apprcnants E, n (ant que des r 'd' ". , erne es ImmedIats aces impasses,

J! (K) t y avon des soutiens aux enscignTants
en forme des motivations et des

I
I.-

i·

t
h
I'
~

recrutements des enseignants.

moyens pour

ameliorer l'enseignemem de la production e'en't L" .._ e. .;s partIcipants soutiennent

Compte lenll des <;outiens a I'e '"" nselgnement, les participants donnent des

aVIs interessants en reponses au .x questions 18 et 19 du questionnaire. Ces

questions ponent sur l'organisativn des ateliers d'ccriture et les

vlvement 'e5

compet nee

r . ",sinons, TIs pensent que les ateliers d'ecriture developpent la

:',:" nndle, car ils permettent la communication de nouvelles

connaIssan e" 1:.1. rxJucrion du materiel didactique adequat e1 exploitent I'esprit

d'equipe.

Les atehers d'ecriture sont inscrits dans Ie cadre des soutiens adonner a

I'enseignant du franyais. Au Ghana, cependant, les ateliers sont integres dans la

formation continue organisee pour les enseignants de temps en temps par Ie CREF

et la GAFT, D'apres un des enseignants interviewcs, une des solUll ns aux

problemes de l'enseignement du FLE est l'organisation n~glllicre d' la tom1ation

continue aux enseignements: « Chaqlle at/nee,;J falll ewbiir ta formarion

continue des enseigt/anfs line affaire obligalOire» (E I) L'org::tnisarioll de la

formation continue pour les enseignants dt! rLf e'i tell en l"nt rare all Ghana parce

, t' ,-to lc oOllvcm..:m.::nl et ~ t-'mn c qui f lImir Ie:: ressourccs
que tres souven , c e~ '" '

edT t t'01' <; la 'Onll)("1 n"<' ! n f6-;",nndk ,kl11ande qlle soient
surtout les Ion s, Oll e ., (

16

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



dvln

remplies un certain nombr d d' ,
e e con luons telles que la motivation des enseignants,

13 n: ~ulanlc des atp-hers I d '
~ '-" a ocumentatlOn et un cadre approprie, Or, la pratique

de,' HteiJers d'ccriture n'est p" • I" Gh' ' , ., as regu lere au ana a cause du soutlen madequat

par Ie <.1ouvemement a' eel ' C' 1 ' ,
b -. exerclce pro.esslonne , Pour aVOIr un enselgnant

sU3tegique, sa formation initiale et continue est tres importante (Tardif, 1992), Le

gouvemement du Ghana doit revoir sa maniere de tout laisser aux epaules de la

France en ce qui conceme la contribution des fonds pour organiser les formations

continues pour les enseignants du FLE,

En plus. comple tenu de l'amelioration de I'enseignemenl de la production

ecrite $l.JIt(] . a' ycee (Q 19) les recommandations proposees sont les suivantes :

donl1er pi 'de cmps ala production ecrite des les premieres annees, ameliorer

les demar" C5 didactiques et encourager la formation et Ie perfectionnement en

creant un environnement materiel et social plus convivial (bibliotheques,

normalisation des effectifs de classe, bref une collaboration saine entre differents

intervenants), encourager Ie travail de groupe des apprenants, chaque cours donne

doit etre suivi des activites d'ecriture etc. Ces points de vue sont aussi fonement

rei teres par les interviewes, Nous discutons dans les lignes qui sw\'ent les

pratiques d'enseignement de la production ecrite dans les etablissem DtS liu Iycee

dans la Melropole de Cape Coast.

Pratiques d'enseignement de la production ecrite

Cette partie porte specifiql1cment sur les praliqu s d" seignement de la

d
. "t'e R'lp!)clon.; Cjue !" fm<llilc eli: 1\:Il:'wil.!lldH('U( (st In lransmissionpro uctlOn ecn , , ,- ' '

de la culture hl1maine d' :xp~rt: iI nails (lin "i i' .:n:lnl u un parlenaire dans

161
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doter les apprenants a devenir des partenaires dans 1’enseignement/apprentissage.

La premiere question tente de savoir si les participants consacrent assez de leur

temps du cours specifiquement a 1’enseignement de la production ecrite.

Autrement dit, nous voulions savoir si les participants adoptent 1’enseignement

qui tient compte des activites d’ecriture, d’exercices, etc. Cette premiere question

(Q20) demande uniquement la reponse, tout le temps, de temps en temps ou pas

du tout ou non. Le resultat est presente dans le tableau 10.

Tableau 10 : Pratiques d’enseignement de la production ecrite (a)

VMduTout temps
DesignationNo

F %%F
20

2 10,526,3 4 21,18 42,1

les resultats, 13 participants representant 68,4% ont donne leurSelon

de temps du cours specifiquement a

temps [26,3%] et de temps

162

priorites du temps que les enseignants consacrent 

expressement a 1 enseignement de la production ecrite et comment ils essaient de

». Nous aimerions connaitre les

affirmation qu’ils consacrent assez

1’enseignement de la production ecrite, tout le temps ou de temps en temps (tout le 

en temps [42,1]). Mais, 4 (21,2%) participants ont dit

De temps 
en temps 
F %

Pas < 
tout 
F %

gnement/appientissage), ou, comme le formulent Premack et Premack 

(1996, p.304) « reduire la di sparite entre les actes du novice qui sont 

observes et les standards internes du pedagogue 

caracteristiques et les

Pouvez-vous dire 
que vous consacrez 5 
assez de votre
temps de cours 
specifiquement a 
I 'enseignement de 
la production 
ecrite ? _________ _
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qu'ils ne consacrent pas loul d '
e temps pour enselgner la production ecrite et 2

(10,5%,.) pnrticipants n'ot d' , , , ' ,
Il onne aucune reponse, VOIla la descnpnon d'un des

In! rVI we~ de son cours de la d t' "pro uc Jon ecote ; « ",normalement, je discute Ie

.11;<" a ridi[!er avec leI' a' ,, .. pprenanls el ensemhle nous essayons de fournir des

nponses au slijel ), F3 Par ·ran'port ; 'I ' "d "I '" . to a ecs resu tats, e est eVI ent qu 1 y a eertams

enseignants de FLE d,ms la Metrorole de Cape Coast qlli n'enseignent pas aleurs

apprenants les processus efficaces pour la redaction d'un texte ou la production

ecrite. Le manque de temps consacre aI'eoscigncmenl de la production ecrite par

les enseignants de FLE a beaucoup de consequences negatives sur les

comper nc.

(20 I0). Ie S<::U

apprenan

~'tionnelles des apprenants au Iye-ce, Comme I'estime Yiboe

de la production ecrite en fLE est tres difficile pour les

e peuvent pas construire des phrases correcles et completes en

fran~ais. ,,5010' '171, quelques eleves memorisent des redaClions modeles el les

reproduisenl a l'namen, C'est leur attitude dans les auTres matieres ') (Yiboe,

2010, p.S8). Les trois interviewes semblent affirmer ce phenom~ne ; <... pmfois,

ifs copient seulement la nidactioll modele qu'ils /rollveflt qlle{ql/~ part surtout

dans des livres » (E1). Ce qui veut dire que lorsque les apprenants ne sont pas

bien prepares pour pouvoir s'engager dans I'activite de la production xrile a\'cc

courage, ils cherchent seulement des moyens faciles d'accommoo r I ur la 'line:

'copier dcs tcxtes deja rediges par quelqu 'un ou dans des livres', lin moyen qui

. ' 'ur<lg.~r ('appropriation d'S l:Ompt;lCn "S .I' x.:ri!tLl n langue
ne peut Jamals enco _

etrangere telle que Ie FLE
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Nous voulions qui se passe en classe au niveau de la
pratique de 1’enseignement

VM
moyenne

No Designation
FF %

21

8 42,1 5 26,3 4 2 10,521,1

B 131 5 263 68,45,3

1 5,38 42,16 31.610,5 2 10,5C

52,6 1 5,36 1036,61 5,35,31D

164

de 
ou 
de

Aucune 
part

de la majorite des participants. Par ailleurs, parmi les items, etude de notions et de 

el syntaxiques, a obtenu le pourcentage le plus eleve.phenomenes grammaticaux

Une 
petite 
part 
F % %

de la production ecrite. Ces informations sont 

solhcitees chez les participants par 1’emploi de la question 21 . Ceci est presente 

dans le tableau 11.

aussi savoir ce

Une part Une 
grande 
part 
F %

les phenomenes de coherence et de syntaxes, auquel un

Tableau 11 . Pratiques d’enseignement de la production ecrite (b)

faire observer

pourcentage eleve de participants ne consacre aucune part de temps (42,1%), tous 

les autres items re?oivent une part moyenne et une grande part du temps de la part

_________ F %_____________________________ __  
Dans votre enseignement de la production ecrite, quelle part attribuez- 
vous aux types d’activites suivants ?

A Analyse de textes 
simples pour y 
faire observer les 
phenomenes de 
coherence et de 
svntaxe 

•f

Etude de notions - 
et de phenomenes 
grammaticaux et 
syntaxiques.
Exercices formels 2 
et dictees
(preparees ou de 
contrdle). 
Redaction 
textes simples 
de parties 
textes

Par rapport aux resultats, sauf 1’item "analyse de textes simples pour y
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expiicite

Treize (13) participants representant 6850/, t affi ' .
, 0 on nne aVOIr consacre une grande

p<1I1i~~ de leur temps pOur l'enseignement de I .
a grarnmarre et de la syntaxe.

<.;cncr,;IkJllcnt, la crique la plus vive de l'enseignement du FLE au Ghana est Ie

lilil qu'il y ail trop d'allenlion accordee it l'enseignement de la grarrrrnaire aux

d ~f cns d'autres aspects de la langue (Yiboe, 2010, Kuupole, 2012). Corrrrne

I'explique Yiboe (20 I0, p.SS), ( I 'enseignement de fa langue etrangere est base

sur les regles grammaticales. I,e pr(~fe5.~el1r explique les regles de grammaire et

demande aI/x apprenants de les appliquer dans des exercices oraux 0/1 ecrits ».

Ce phenomene est oriente plutOI vers l'enseignemcnt base sur la grammaire

ill u'aboutit qu'a l'acquisition d'clCmenls linguistiques de la langue

sans !~ utiliser. Pour Kuupole (20) 2, p.30-3!), la mise en pratique de

voire traditionnelles est la cause majeure du manque de la

communication chez les apprenants du FLE au Ghana.

11 d I the arammar-franslalion
... most reachers stT t op e (e;chifw which cmells
(traditional method) oj angl1:/

the
lanf?,/;;ge: grammar,

on the stmc/ural eleme~ts These 'aspec/s of ihe
b 1 pronunC/G/IOn. _

voca wary, .' hie Jor communicatIOn. are
language, though m~Tspe~sa 'e Ollt of con/ex/. The basic
often taught in isolatIOn, t~:c role . play. repeliriofls..
techniques here are d ((em drills, which 1/'. if d" loglles an pa > _ •

memorisatIOn 0 /G .., help the leamers (0 at,ellll/
, . e do not neceSSGll ycOUlS , ..

"ofnmunicative abilrtres. )0 I0) et
" en haut par Yiboe (-t decrite. , de I' enseignel11en ,

Celte mamere , 'Ie~ reslilrats du questionnaire ne
exposee par .

Kuupole (2012), et qui a etc aUSSl . . ''.1'" (.;,)it :'1 roml. soit
I rr;Hl~( ~. . 'n ·I'IOS In Clll:-;llt:OIcallO "

'1' la <;onunu I d FLEpeut pas encourage _ '1-' , 'Ii, ites en c asse e
j 'J r' lilt, t":> ,ll, n t l III

I ,'on nOllS pOl! .a I'ecrit). En cone U~I •

165
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au Ghana sont choisies avant tout POur que
I'apprenant puisse acquerir les

structures grammaticales dont il a besoin p ",
our reusSIT a Son examen final mais

non pas puur qu'il cmploie la langue dans la Sl'tuatl'o d ", II
n e commUllicatlOn ree e.

Pl)l!r encourager la communication (a l'oral et it I'ecrit) en FLE, comme Ie

suggere Kuupole (20 t2), il fallait y avoir Ie melange des methodologies (la

grammaire explicite et implicite, et des approches cOmmunicatives); «there is

therefore the need 10 develop the communicative abilities oflearners ofFrench by

blending the slmclum/, communicative and nOlional-functional approaches,

which are more praclical-oriemed» (Kuupole, 2012, p. 31).

Ce demie int de vue est la finalite de I'cnscignement strategique, car ee

• .1 ',,,ei.mement vise adoter l'apprenant avec ("autonomie d'utiliser lamoJe e ut' ~ __

~ - 'a siruation de communication n~elle. Qu'est-ce qui constituent done

I S d<> I'enseignement de la production ecrite? Cette partie s'interessees comenu ~ .

I', aux aspects teXluels et aussi aux contenusaux contenus d'enseignement les

linguistiqucs de la production ecrite. Lesd'cnseignemcnt lies aux aspects

h et procedures iiees aux pratiquessont centn~es sur les demarc esquestions

d'enseignement par les enseignants.

COlltellllS d'ellseigllemellt

. tete questionne$ SlIT les contenus. les enselgnants on
Pour cette sectIon, . . CIS

" . Ios pr~lliqu'$ !lees aux aspe. t P'iltieulterement « c.. t "Is favonsen, • .
d'enselgnemen qu I 'd ,~I'I' s aux pratlques

, f lC' lIf ,
de01ar..:he. t p.' s» et <de_

textuels et lingLUstlque donI il s'agit de
. ,~ -rill' -de prulll.·1101l

L '$ '1l'li\'itr.~d'enseigncment».

16
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I'enseignement des techno
Iques et des procedur

es POur fai
type de tcxtc dcmande et a . re adapter I'ecriture au

11 destlOataire II ' .. s aglt aussi d .
aux aspl;cls textuels (ling' . es pratIques connectees

ulStIques) les d'
, emarches et proced ' .

(0'$ 'Iements de la h. ures denselgnement
. prase (conslltuants tI .

, onctlOns gramm f aI
proposees aux a . a IC es), les activites

pprenants dans Ie t '1raval su I
I' a syntaxe et I'orthographe

grammaticale en classe et les aulres pI' 'd .oce ures llIchees sur la "£1 .

I
" . ven catIon de

ecnture. Ces activites so t IIn ce es sur lescj II, , ue es nous avons interroge les

participants, C'esHi-dire leurs ~ ., p<;;rceplJons sont prises en compte dans l'analyse

des donnees portant sur I . . , .es actlvlles susmentlOnnees. Notre interet global porte

sur la proportion du temps consacre a ces actl'Vl'te's en relation avec

e la p d' .'ro uctlon ecnte, Nous discutons lOut d'abord les contenus

d' e .sci:;;: ~ t':l lies aux aspects textuels,

Comenus d' 't1seignement lies aux aspects textllels

Le tableau 12 ala page 168 presente I'importance aHouee a!'enseignement

des contenus didactiques en production eerite. U est queslion de l'enseignement

des techniques, des procedes ou des manieres de faire pour faire adapter l'ecriture

des apprenants au type de texte demande (Q.22) et all destinataire (Q.23), et des

. I d I" "'Itl'on IQ ?4) Los r<~s\lltats d1! 't us sont presentes
rapporte, es marques e cnonc, . \ ~ .

contenus lies aux aspects textuels que sont les SlTllctures des differents types de

textes, les regles de coherence et de progression thematique du texte, les

organisateurs textuels, les substituts, les aspects et les temps v"rbaux, Ie discours

dans Ie tableau 12,

16/

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



un peu

F F % FF %
22

apprenants des Des
A 4 21,1

23 avez-vous enseigne a vos apprenants des techniques des

B 4 21,1 9 1 5,347,4 5 263

24

C 2 10,5 4 6 7 36,821,1 31,6

D 83 8 42,1 42,115,8

4 21,17 36,88 42,1E

21,14

8 42,126,155531H

1 5,321,1442,1821,14I

Nous voyons que les pourcentages de

168

F
G

8
6

42,1
31,6

6
12

31,6
63,2

1
1

5,3
5,3

VOS 
>our:

68,4Faire adapter 1 
leur ecrit au 
type de texte 
demande
Dans quelle mesure 
procedes pour: 
Faire adapter - 
leur ecrit au 
destinataire ?

(Q 22 Q 23 et Q.24) sont tres marginaux. En general, tous les contenus que 

contient le tableau 12 sont enseignes moyennement

ceux qui indiquent n'enseignent pas

ou beaucoup par la majorite

%

du tout les contenus qui apparaissent dans ce tableau portant sur les questions

%

Dans quelle mesure enseignez-vous, les elements suivants en ce qui conceme 
le texte et la situation de communication ? 
Les structures 
de differents 
types de texte 
Les regies de 
coherence et 
de progression 
thematique 
Les 
organisateurs 
textuels 
Les substituts 
Les aspects et 
les temps 
verbaux 
Le discours
rapporte 
Les marques 
de 
I 'enonciateur

No Designation

Dans quelle mesure avez-vous, enseigne a 
techniques, des procedes manieres de faire pi

" ' , 5,3 }

ras au 
tout 
F %

Tableau^: Aspects textuels de la production ecrit*

-— P.

**------------------------- a r*______ _____ _

ivwyenuemeni jaeaucoup vivi
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des participants. II faut cependant I

mettre I aCcent Sur les regles de coherence et de
progression Ihemaliqlle, d'une part t I .

, e es technzques, les procMes et les manieres
de loire pour .I1lire adapter I'ecritllre a tv d

11 _pe e texte demande au destinataire,
J'au1re part. Ces deux items sont declares 't . .

ere moyennement (47,4%) ams! que

bcollcoup (21,1%) enseignes par la maiorite d . . L
" es participants. es poureentages

des participants qui disent n'enseigner que peu de ces eontenus ne sont que

negl igeables. lis varient entre 0% et 21, I%. NOlons ici que Ie syllabus du franc;:ais

au Iycec n'est pas plu..'i spccifiquement explicitc sur l'cnseignement de ees items

susmentionnes, mais pour assurer que les apprenants comprennent bien ee qui

constirue une production ecrite tres efficace, ils doivent etre conscients de ees

~s importants. II est done eonseille d'expliquer ces elements de

mam r I.

phrases s

!icite aux apprenants en donnant des exemp!es par des textes ou des

pIes. Ce qui veut dire que, ('usage des documents authentiques doit

etre encourage: les teJl.1es litteraires, les textes juridiqucs. les textes historiques et

d'autres textes dans Ie domaine joumalier s'averent exigeant dans

. de la roduction eClite. L 'enseignement de lal'enseignementJapprentIssage p

. reeonise [a methodologie traditionnelle
lanoue de la maniere abstTlure comme p

~

I Struetion des connais 'anee.s chez les, tieHe dans a conn'a plus une place tres essen

.' d'aujourd'hui.cognitivistes/constmCtlVlstes

,." . ll~ r 'pr 's'ntant 68,4%pc1r1lc I .U ..

. ." t- lil m<:sure de fairellpr" 'n .ill ~a· !t'urs
I fllen'il/U.l' 'lit .disent qu'ils cnscigncnt

" . [-'rrO";5 accordent12. l~s ensclgnanlS n, ~ :=
. d' e' dans Ie tableau ,Comme 10 IqU

en imj' quant moye1lnemenl ou
., , "rande importtU1ce

aux contenus indtques Ullt :=

I I" tableau 12, 13I> se on ~heal/COUp. Par exemp t,
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urs que nous avons observe. {(NOire cours pour aujourd'hlli est

adapter leur ecrit au ty
'Pe de text ..J.e «emand'e et 211o/r d'

hi'{/uCOUP a leurs app , 0 Isent qu'ils enseignent
renants la m

esure de faire ..J

I
.J • , a«apter lel ' . ..J

( crna!1vC, (cpcndanl 11' eCrtt «e type
, notre observation d

es COurs des tr . .
affirrne certaines de' OIS enselgnants n'a pas

ces assertions L .
'. . . . es enselgnants observes
JI1,ervlewes ont commenc' Ie Curs COurs

et plus tard

apres avo' , .Ir eent Ie sujet au tableau.
Ensuite, ils ont fail des expl icalions du lexte a 'd' ,

. . . re Ige alors que les apprenants
reslalent sIlencleux, ils (Ie:;; a " .'.,.. pprcnants) n etalent 'pas engages dans allcune activite

pour renforcer leur acquisitions des Com ~ _".
. pelence~ d ecnre. Apres cela, ils ant ete

demandes d'ecrire ou essayer d" . - (. . ..eenrc sur Ie sUJet lriutes) it la maison, Naus

prenons I'exemple de ce qu'un des enseignants observes a dit aux apprenants ala

fin

termiw' ....el . we hm'e finished the lesson for today. lake your exercise books and

wriTe, - (j 'oi/eci them tomorrow for marking ii. La majeure partie des processus

d'enseignement de la production ecrite n'a ete suivi, Ce.,t-a-dire, a la fin du

cours, Les apprenants ant ete demandes seulement de remettre ia copie finale tors

du prochain cours, Par I'observation, it a ete d~coll\lerr aussi que tes enseignants

ne consacrent pas beaucoup de temps it enseigner certains aspects tex1uels

contrairement it ce que les resultats du questionnaire ant indique. Par exemple,

selon Ie tableau 12, 8 participants representant 42, I% consacrent respectivement

b d I r temps pour ensei'm' r / 8 ri''?! s d. coherence
moyennement ou eOUCOlJ[J e ell ""

. ' . M' .. I r- de noIre obs<;'f\'< ti~ln . ..: lfe' :.tSserrion n'est
et de progresSIOn fhemotJ(jlJt!. al~ 0 ~

., ,.~ ;.dilC INS \lu 1.'(,uP.'. l. 'imr li,mion possible
pas Ie reflet de ce qtll Scsi P ~~l; n r",.

. d'~' I" r"O[))1,c:, d's !)<lnicipanls. Peut-etre
. . I' 'nc .,~ ,IllS I' \,est qu'il y a certalllcS mG,) 11. [(. <;, '
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que la cause de ces inc h'
o erences obse '

, rvees est notre '
des Jnconvenients de I' b' presence dans la classe '

o servation d' ' un
ITecte est que Ie su'

developpe la lendance d ~et ou la personne observee
e cacher ses hab'

ltudes quotidienn
poUVQOS aussi conclure qu'il ' es, Cependant, nous

paraJl que des part' ,lClpants o'oot I .
pour tJnseigner ces aspe t d pas a competence

( C S e la p d 'ro uctlOn ecrite, En effet, ils ont donne des
reponses seulement pour leur sauver des embarras, Leur sensibilisation de cet
aspect de la lallO"ue it trave d-

b rs es formations co t' ,.n mues s avere essentielle Lh . es
p otos des classes observec~ sc t - _ '.. rouvem a I annexe du travail.

NOlls rrailons ensuile les contenus d'en '. selgnement lies aux aspects

COllienus l'>nseignement lies aux aspects lingllisliques

Cc c partie examioe deux elements Iinguistiques pnnClpaux: Ie

vocabulaire et la morphologie, Pour Ie vocabulaire, la que:-.-tion a ete posee sur les

elements suivants : la synonymie, I'autonomie, Ie champ lexi -a! et Ie ni\'eau (Ie

registre) de la langue, En ce qui concerne fa morphologie, la question est

formulee autour des aspects suivants; la nature des rnOlS el des grollpes

.syn/axiques .. les fone/ions des grollpes de mOlS: /es srl1lClUres de phrases: la

pone/llanon et les regles d'aeeord, Comme indique dans Ie tabieau XIll. la reponse

varie selon I'echelle de pas dll tout .. lin pell ; moyellnemenf jU,qU'il h 'a1lcmtp. La

demande de I'etude, 3 cctte etape, CST de savoir la m~~l d,lnS laquclle ces

, • ' > _ I es repon-l's qui onl l't Ilt~ctees aupres
elements linguistiCJues son! ~ns~lgOtS' -

, , • ~>, d' -It' I!lbleclu 1.\ (',In pag. 17_)
des participants sonl prl'sentl: S (!!lS

171

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



la linguistique de la production ecrite

Moyennement Beaucoup VM
No Designation F F % F %

26 morphologic, dans quelle mesure enseignez-vous les

A
2 10,5 4 21,1 6 631,6 1 5,331,6

B

C 1 5,3

La ponctuationD 2 10,5 2 10,5 8 42,1 5 263 2 10,5

Les regies d'accordE 1 35,3 15 115,8 78,9 5,3

Selon le tableau 13, compte tenu du vocabulaire, sauf le champ lexical et

le niveau (registre) de langue (7 et 3 participants representant 36,6 et 15,8%

enseigner un pen la synonymic et 1 antonymie baissent a 10,5 /o et a 5,3 /o

enseigner moyennement

En

172

elements suivants ?
La nature des mots et des 
groupes syntaxiques

5 26,3
1 5,3

4
2

5
4
4
3

26,3
21,1
21,1
10,5

8
7
5
7

42,1
31,6
263
36,8

36,8
36,8

3
8

4
7
3
6

21,1
36,8
15,8
31,6

15,8
42,1

Les fonctions des groupes 
de mots
Les structures de phrases

morphologic (Q26).

morphologie, (items A, B, C, D et E Q26), c'etaient 6 participants 

(representant 31,1% qui indiquent enseigner un peu ou pas du tout la nature des

Tableau 13 : Aspects lies a

25 
A 
B 
C 
D

respectivement), les pourcentages des enseignants qui disent ne pas enseigner ou

%

respectivement D’une fa?on generale, les enseignants participants disent 

ou beaucoup le vocabulaire (Q25, A a D), et la

21,1 7
10,5 7

Pas du Un peu 
tout 
F % F %

1 5,3

L 'antonymie j $
Le champ lexical 7 3^ 8
Le niveau (registre) de 3 15 3 
langue ’
Du point de vue de la syntaxe et de la
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SUI\,';;' r

mots et des groupes syntaxiques, 9 (47 0

. AYo) les fonctions, 4 (21,1%) la
ponctuatlOn et 3 (158%) la stru tu d

' . c re es phrases, a10rs qu'au contraire 18,
(94.7%) discnt travailler movennement b

- ou eaucoup les regles d'accord en c1asse

(it m E Q26). II apparait done qu'il ya une I' ' '.
egere vanatlOn entre les personnes

inlcrrogees autour dcs aspeCl~ linguistiques. Alors que certaines disent qu'ils

enseignent un peu ou pas dl/ Ifill I certains elements Iinguistiques, les autres

indiqucnt qu' ils les enscigncnt heal/coup On se demande alors si Ie programme

conyu pour Ie niveau Iycee a certaines variations au niveau du contenu chez les

enseignants dans la Metropole de Cape Coast. Or, ce qui est certain a propos de

cette situ3tiOn, est qu'il paralt que chaque enseignanl poursuit Ie syllabus selon sa

pro. r~ ."),, e ou la simation dans leur etablissement, c'est-a-dire, qu'ils ne

.,,, .-d~lement Ie syllabus. ny a un constat aussi que les enseignants ne

comp.ennen! pas bien certains aspects linguistiqucs. n fallait qu'ils aient des

formations specifiques sur ces elements Iinguistiques pour les enseignants pour

qu'ils puissent les enseigner aux apprenants.

. I 11 b s pour I'enseignement de fran<;ais au niveauEn ce qw concerne e sy a u

recommandalions du genre «l1'enseigner
du Iycee, on retrouve assez souvent des .

. t e ()ramIe marge de ma.nceuvre qUI. I' . I'ensewnan un '" -qu'au besoin», ce qUi aJsse a '" . .

. . II dans la mesure OU ce dcmier peut eVlter
• rt n 13lsser-a ersous-entend meme un ce m

d . petence. de krn' s u de sa propre
Ie manque e com

d'enseigner un contenu par

motivation.
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Demarches d'enseignement en gramm .
atre et en orthographe

U~S dbllllrciles lingll;stiqlles : les proeedllr .
es en gramnunre et en ortllOgraphe

Nous presentons dans cette rubrique les tableaux 14 15 16 et 17 les
" ,

r ':,:ultats sur les demarches et les procedures d'enseignement en grammaire et

orthographe. Nous voulions savoir (Tableau 14) si les participants enseignent les

demarches amettre en a:uvrc par lcs apprcnants pour reconnaitre les constituants

de la phrase (le verbe, Ie nom, Ie Groupe Nominal (GN), Ie Groupe Verbal (GV),

les propositions subordonnees, etc., ou une fanction, l'attribut. Les resultats qui

portent sur deux questions, (Q.31 et Q.32) sont presentes dans Ie tableau 14 de

manier'C s:yn ' e.que.
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VM
No Designation F F F% F
31 vos apprenants comment ils doivent reconnaitre

D 2 10,5 2 10,5 8 6 1 5342,1 31,6

E 2 10,5 3 15,8 8 6 31,642,1

32 une

phrase

7 5,364 31,121,1C 5,3

64 21,14 21,115,8D

Selon le tableau 14, d’une maniere generale, ceux qui ne les enseignent

les enseignent que rarement sont de loin en nombre

175

A
B

4
1

21,1
53

4
1

21,1
53

6
9

31,6
47,4

5
8

26,3
42,1

A
B
C

2
1

10,5 
53

2
2
1

10,5
10,5
5.3

6
7
7

31,6
36,8
36,8

11
8
10

57,9
42,1
52,6

% % %

pas du tout et ceux qui ne 

inferieur par rapport a ceux qui les enseignent quelquefois et tres souvent. Les 

pourcentages de ceux qui disent ne jamais enseigner ces demarches varient de 0 a 

10 5% Ceux qui les enseigneraient rarement se situent entre 10,5 et 26,3%. 

Prenons par exemple, le cas d’uw determinant, il y a au total 2 (10, 5%) des

emarches enseignees aux apprenants pour la reconnaissance 

des elements de la phrase

Enseignez-vous a
dans une phrase...

Un verbe ?
Un nom ?
Un
determinant ?
Un groupe de 
nom ?
Un groupe 
verbal ?
Enseignez-vous a vos apprenants comment ils doivent reconnaitre dans

Pas du Rarement Quelquefois Souvent 
tout 
F %

Un attribut ?
Une 
proposition 
subordonnee ?
Un adjectif 1 
faisant partie 
du groupe du 
nom ?
Un adjectif 3 
faisant partie 
du groupe du 
verbe ? 

36,8 1

31,6 2 10,5
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participants qui ant indiq ,
ue ne I 'enseignent

. pas dll tOlit OU I' .
raremen/. Aussi sept P t' . ne enselgnent que

, ar IClpants (36 80/,) .
, 0 et hUit Participants (42 10/,) " ,

rc;;pecti vement les e . ' 0 ont mdlque
nselgnent qllelqllejois et Sal

.... ~/.Ce~~ilire~~
qUI I enselgnent sont presque 15 '.

participants, representant 78 90/, N
, o. ous pouvons

conclure que ceux qui ont . d' .
In Ique qu'ils enseignent Ies items quelquejois et

souvenl sont beaucoup' une . d' .
, In Icahon que ces elements grammaticaux sont

enselgnes aux apprenants dans les I ce .d '
y es ans la Metropole de Cape Cape Coast.

Cependant, nous identifion<: .. . .
.. certames vanatIOns au niveau des reponses.

Par exemple. pour' 'attribut ce ....,. ., ux qUI out mdlque I'cnseignent Sal/vent ne sont

que cinq (:;) participants, representant (26,6%). Ce qui signific qu'il y a rarement

:~ ollie dans I'utilisation du syllabus parmi les enseignants dans la

:\1 ~tro ,e. Par consequent, les resultats montreOi encore qu'il y a des

inC03erences au niveau des pratiques de !'enseignement en general au niveau du

lycee. Un phenomene qui soutient encore Yiboe (20 I0) d Kuupole (2012) que Ie

fran9ais est enseigne n'importe comment au niveau du Iycee sans une

consideration particuliere de la methodologie et des techniques mises en place par

Ie syllabus. Nous pensons que ces incoherences dans des pratiques de

I'enseignement du FLE sont les consequences Liu manque d manuel designe a
. . . . t . pel! pres la mcm d'Jpres le tableau 14

I· enselgnement du FLE. La SItuatIOn es a

. d d' s al!X appremmts di\l1S Ie travail sur la
(Q33) qui tTaite des pratlques eman ee ' .

syntaxe et j'orthographe (grammaticak)
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orthographe et en syntaxe

VM

F % F F %

33

A 10,5 6 31,6 11 57,9

B 1 53 3 15,8 8 42,1 36,87

C 2 10,5 6 1 5,36 31,6 4 21,131,6

la 4D 4 7 4 21,121,1 36,821,1

3 1 5,315,8263 8 42,110,5 52E

5,347,4 136,8 975,315,31F

a la question (Q33) montrent que les enseignants desLes reponses

dans la Metropole de Cape Coast sont tres

57,9%), aux

177

eux- 
une 

qu'ils

regie
a

en 
des

No. Designation

un
de 

pour 
une

Tableau 15: Pratiques scolaires en

%

etablissements du lycee

majoritairement abonnes (la reponse (A) par exemple, 11 participants representant 

conceptions behavioristes qui consistent a enseigner les regies aux

sur la syntaxe et Forthographe grammaticale, 
aux apprenants:
- - 2

Dans le travail 
demandez-vous 

D’apprendre 
les regies avant 
de faire les 
exercices? 
D’observer 
ensemble 
phrases 
decouvrir 
regie ? 
Formuler 
memes 
regie 
decouvrent? 
Comparer 
regie 
decouverte a 
celle des autres 
et a cede de 
I ’enseignant ? 
Discuter 
equipe 
observations 
faites sur les 
phrases ? 
Verifier dans 
leur propre
texte et/ou chez 
les pairs 
rapplication 
d’une 
qu'on 
apprise?

F %

Pas du Rarement Quelquefois Souvent 
tout 
F %
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cxcrClccs

apprenants avant que ceux .-Cl n' rapp lquent les regl .

d
' , . es appnses en fonction des
evaluatIon C. ette '

.. . methode s'oppose a II d
C(}l:!.'1Illvlsles/constructivistes '. . ce e e

qUI inSistent sur I ' "
a necesslte de placer I'

dans un environnement d'ap . apprenant
prentlssage favorabl . I '

. e a a decouverte personnelle des
connalssanccs. Ccpcndant '1

, I nous semble "1
qu I y a certains niveaux de

collaboration parmi les ap"r
I' enants. Celte II b. co a oration a ete initiee par des

enselgnants: la reponse a la quesl' . . .Ion «( venfier dan I. s eur propre texte et/ou chez

les pai.rs I'application d'unc r·',le . , .
0.;;; qu on a appnse? )} (Q. 33f) montre qu'en effet,

environ 16, (84,2%) affirment qu'ils obI" .' I' . Igent a eurs apprenants Ii Ie faire

qu /ql/es fois ou SOllvent. Une affirmation '" . . . .maJ0ntaJrement positive qUi sounent Ie

.nt de vue de Cazden (1985) que les apprenants travaillent mieux quand il y

~xis.e u .e collaborati.on positive entre eux dans la salle de classe. C'est-li-dire,

l' 1 seig Jan! qui fait travailler ses apprenants en paire ou en groupe pour qu'ils

trouvent une solution aux problemes mutuels, cree chez ses apprenants, une

orientation positive vel'S la collaboration en partenaire en classe. La niponse Ii la

question (33.f) est aussi revelatrice d'une conception modeme de l'enseignement

de la grammaire ou l'apprenant essaie de verifier les regles apprises dans d'autres

contextes de l'apprentissage. II fallait done de la part de l'emeignant de rendre

, h . . t de K''''\Shen 1985);,;e qu'il enseigne aux
tres clair (<< compre enSlve mpll )} " .

plll
'sscnt l'appliqucr dnns d':l\ltre~ situations de

apprenants pour que ceux-ci

J
" ortant sur les activit's Ii' ',' ai'apprentissage des

I' apprentissage. Le tabl eau - P

demarches d'ecritllre.
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Activitcs lices al'apprentissage des d'
emarches d'ecriture

f.es demarches liees Ii l'appreflti d
ssage /l processus d'ecriture

Les resuhats de J'enquete it propos des a n" "t' I" . I' " d
c \I] es lees a apprennssage es

demarches d'ecriture apparaissent dans les tableaux 16 et 17. Le tableau 16 traite

des interventions dans l'enseignement d'aspects lies it la planification de la

redaction d'un texte (Q34), tandis que Ie tableau 16 traite de celles liees a

l'amelioration d'un texte et it la releclure finale (Q3S). Les etapes du processus ont

ete analysees de fayon amieux saisir comment les enseignants en tiennent compte

et quelles activites ils proposent Ii leurs apprenanls pour que ceux-ci les

res ie..

d' b d I reponses aux questions liees aux~ous presentons a or es

d aspects axes sur la planification de lainteryeions dans I'enseignement es

I ' I 16. elles portent sur la. Les reponses sont presentees dans e lab eaureda...uon.

question 34.
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planification de ia redaction d’un texte

Jamais Souvent VM
No Designation F % F %
34

texte et a la relecture finale dans, quelle

A 1 5,1 4 21,1 6 31,6 7 36,8 1 5,3

B 21,1 6 31,6 6 31,6 3 15,8

C 5.3 4 721,1 6 1 5336,8 31,6

D 5 26,3 6 24 2 10,5 10,531,6 21,1

6 6 31,6 4 21,1E 3 31,615,8

7 36,8 4 21,17 36,81 5,3F

Dans le tableau 16, il parait que la majorite des participants n’instruit que

etude et analyse de texte d’auteurs»,discussion et par

180

la 
d’un

les 
a 
a 

leur

Tres 
souvent 
F %

relies a 1'amelioration d’un 
; mesure faites-vous les

d’un 4 
la

rarement oujamais et quelquefois (63,2%) leurs apprenants, a construire un plan 

avant la redaction. Aussi, treize participants (representant 68, 4%) ont indique 

tres souvent un plan type d'un texte a rediger aux

%

Interventions dans I’enseignement d'aspects lies a la

Quelque 
fois 
F % F

^FECadye de11'enseignement d'aspects 

interventions suivantes ?
Presentation d'un 
plan type du texte 
a rediger 
De monde 
plan avant 
redaction 
Faire preparer le 1 
texte a rediger par 
recherche d'idees, 
echanges, 
discussions 
Preparation du 
texte a rediger par 
etude et analyse 
de texte d'auteurs. 
Donner des 
principes et des 
regies pour 
preparation 
texte. 
Aider 
apprenants 
preparer, 
planifier 
texte.

qu’ils presentent souvent ou

apprenants. Par ailleurs, «la preparation du texte a rediger par recherche d’idees

(echange et
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«I'enseignement des pr/' ,nClpes et d '. es regles POur la' ,
(I d'aide aux apprenanls if la " preparallOn d'lln texte », et

pn~paralion et ala I '
" _ p anification d I

t If l,;ct ues SOllvenl et Ires e eurs leXles» sont
souvent par la rna' '-

Jonte des enseignan E
pourcenlages des participants " l:> ts, n effet, les

qUldlSentq "I I':u I s lont Souvenl c " , ,
l'i 80/. ' 36 8o/r es acnvltes vanent de

" -0 a , 0 et ceux qui les font I 'res SOl/vent '. se sltuent entre 10,5% et 36 8%

Toulefols, ceux Clui font "'. ' ,<lremel1l o' ,
, u JamalS et quelquefois ces activites sont

relatlvement eleves (5 3'Yc it '168°/, ° " /0 pour rare .men! ou/amais et 21,1% a36,8%

pour que/quefois), I] en est de rn' .
eme pour les consells relatifs a aider les

apprenants it. preparer, a planifier leur te t .
X e ou nous trouvons des pourcentages

assez imponants de parti . 'd'· .clpants qUI Isent Ie faJ re souvent (36,8%) et tres souvent

(::.\ ),

Treize participants representant (68,4%) des enquetes disent aider souvem

OU ir;s SOlfvem les apprenants it preparer et planifier leur texte. Mais les questions

(Q34.A et B) indiquent une difference dans l'intervention de l'enseignanl Dans Ie

premier cas, pour que les apprenants puissent planifier leur redaction, l'enseignant

les guide it. prepareI' au tableau un plan type Les enseignants ont en effet

I'habitude de faire travailler leurs apprenants apartir de «plan type.s)} qui sont

des modeles stereotypes de plans (peuH~tre de WAEC), done ils ne peuvent

'd I' d r ron tres comparable dans la construction d'tm texte
gUl er apprenant que e lay

, d d' t t J'ale des enseiommts faIt qu les apprenants
particulier. Cette attltu e IC a or "

, ' concerne l'a prcmi=,sl:!c du processus
n'aient aucune autonomle cn ce qUI

Y
·, ~ no I Il) r~\;1 qu' ks apprcnants ont

d'ecriture en FLE (Yiboc, 2(10). 100<- \-

. ' . ,. Ill()J~'1 'S faite''; p:lr leurs enseignants,

!'h b' ' I I 'lU I"s el~ Inll' ~a lt11de ck copier e P iln , .
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Nous pensons que cette habi d .
tu e devlent obligeante chez I

ces derniers ne sont pas pe . , . es apprenants parce que
mus d aVOI! leur .

autonomle de tra ·Uval e!.

Quand un enseignant est d' .IrecM en donn d '.
ant es pnnclpes et des regles u

les apprenants devraient sui q e
vre pour rediger leur t .

,. " exte, II se considere comme
I artIsan pnnclpal du processus'd .pe ago"1 que et .

. 0 par VOle de consequence, il devient

comme Ie Juge, Prefontaine (199X) I •. {( e maitre d'ceu d I' .... vre» e actlvlte en ce sens

qu'il demeure I'unique conlroleur des directiv . .es. Les pnnclpes et les regles que

donne l'enseignant sont entre autres (Ill" I-- p ans canevas» ou «plans types». n s'agit

comme nous l'avons dit ci-haut de plans Si" . ., lereotypes qUI ne refletent pas parfois

les pl..rUcuJariles du texte a redi"er Par la f~ron dont '1 t .o . "" I S son transITUS aux

", ceux-ci s'en servent de fa~on mecanique, sans avoir vraiment integre

3.lssances et sans trap se soucier du type de texte demande. L'usage des

ecrile selon ce que demande WAEC N. (E1)

lans types de WAEC peut s'expliquer par Ie manque de soutien didactique

dans Jes etablissements scoJaires au Ghana dans Ie sens qu'il condamne bon

nombre d'enseignants it rester assez traditionneis tout en amenant ies apprenants a

un obstacle. Comme I'indique un des interviewe.s apropos de renseignement du

processus de la redaction: «Mais, nailS enseignons pOllr 'file fes apprenants

. d r,rl AEC A t nle/lt dit nOIlS ensei.f!..nolls fa productioll
reussissent l'e.xamen e rr.fl· II re . -

encore a I\~tap de la plani fication
Les enseignants qui interviennent

. 11 'nl ali il" P~U\' nt ",neon:: Ie faire dans
semblent considerer que c'est j'ultll11e 11101 c v

. t' Fn d·,!{(\itlve les resultats font
les productions ecri les de leurs a 1pren<ltl " ' .

. .. .nl I'tllit'1110mie de l'apprenant ne
d

· . ·eli" qUI pIOn,
ressortir que les nouvdlils "nUll v.
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sont pas encouragees par une grande proportion de participants. Quand on sait que

la production ecrite suit une demarche de resolution de problemes, il semble

irnporlan t que I'accent soit mis sur cet aspect du processus d'ecriture (cf. Ie cadre

thcori que).

NOlls prescntons dans Ie prochain volet, I'aspect de I'analyse qui porte sur

les interventions dans l'enseignement d'aspects lies aI'amelioration d'un texte et a

la relecture finale. Cette partie est presentee dans Ie tableau \7.
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Tableau:!? Interventions dans fenseignement d’aspects lies a Vamelioration 
d’un texte et a la relecture finale 

Jamais VMSouventNo Designation
% %% F %35

A 5,3126,3 7 10,5221,1

B 2 21,110,5 6 431,6 7 36,8

C 5,312 21,1410,5 4 821,1 42,1

D 10,527 7 36,815,8 36,8

autre

21,149 47,431,66E

5,3I42,1831,6621,14F

de

15,8347,4931,665,31G
et

5,3147,4936,8710,52H

15,8352,61021,1410,52
I

1 5,331,6636,8726,35
J
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ta 
la 

texte:

Tres 
souvent 
F %

Aider les apprenants a 5 
faire plus d'un 
brouillon de leur texte 
Faire retravailler un 
texte dejd ecrit. 
Donner des principes 
et des regies pour 
reecrire ou reformuler 
Amener les apprenants 3 

des 
des 
des 

la

a faire 
commentaires, 
suggestions, 
critiques sur 
version non finale du 
texte d'un 
apprenant.
Faire travailler les 
apprenants en paires 
et en groupes 
restreints.
Faire verifier que les 
structures de phrases 
sont appropriees et les 
transformer au besoin 
a I'aide 
manipulations 
linguistiques. 
Faire verifier 
pertinence

aux 
des 
de

correction d'epreuves.
Demander aax
apprenants 
corriger des fautes 
signalees par un autre 
apprenant, ---------- -

la 
la 

precision des elements 
(description, 
explication, 
argumentation). 
Faire revoir 
continuite et 
precision du 
ordre des idees, 
justesse des mots. 
Faire realiser 
apprenants 
exercices

Quclque 
fois

— _____ _________F % F % F % F % F
Dans le cadre de 1’enseignement d'aspects relids a 1’a melioration d’un texte et a 
la relecture tinale dans, quelle mesure faites-vous les interventions suivantes ?

36,8 4
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En effet, pour ces activites, les

pourcentages des enseignants interrooes qui Ie. "
b ne es lontJamms a leurs apprenants

varient entTe 5,3% et 26,3%. Ceux des enseionants . ICC' l.i: '
b qlll es lont llure que queJols

Par rapport it la question 3S (Tabl
eau 17) 'I ', . ' t appanut que plu d I ' "

des participants n'aide jamais I sea mOitIe
eurs apprenants ' f '

. ,.. a aue plus d'un brouillon du texte
a n;tb gt:r au ne Ie font que I. que quejois L '. ,

o a maJOnte des repondants n'amene
iamais les apprenants it faire des '
, commentalres d '

, es suggestIons, des critiques sur
la version finale du texte d'un aut

re apprenant, la verification des structures de

phrases a l'aide de manipulations linguistiques,

se situent entre 21,1 % et 36,80/0. Les resul tats ne sont pas etonnants dans la

mesure ou la revision etant un aspect important dans Ie processus redactionnel,

n'es as 'explicitement' integree et recommandee par Ie syllabus du Iycee

(CRDD, 2010), Pour encourager les enseignants d'adopter cet aspect du processus

r~da '.tionnel, il fallait leurs organiser des formations continues au niveau du

CREF ou de la GAFT concernant l'enseignement des processus redaclionnels tels

que proposes par Hayes et Flower (1980) et Hayes (1996). Les concepts de ces

d ' 't 'de're's par les de'cideurs du pfOQramme du lycee surtoutauteurs Olvent e re canst ~

, d ' 'rite Dans ce cas, les enseignants ne
pour l'enselgnement de la pro uctlOn ec .

o • • nt de l'enseignement de la langue.
peuvent plus neghger cet aspect uuporta

dO" 'crit appliquef deS regles el des
Par ailleurs, retravailler un texte eJa e .

. ,troint" verifier la pertinence et
'ller en groupes re, " ."'

principes pour reformuler, tTaVa] .
. . I "nioll" M'llll1Cntations). revOir la

, 0 • , , (d scripMns. cxp 1(,;(. ' . -
la preCISIOn des elements e, , '

. 'j~ _ .,( jUSlt':,se des mots), realIser
. . 0te (ordre d<)s Il ,e~' .

continuite et Ia preCISiOn du tex . . 0

, . c\ 'S t'aules slgnalees par un
t comgel ..

,'orrec'.ll·ons d'~pr'111ves edes exercices de v
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autre apprenant, devraient eIre so
liven( et tres So

uvent recommandes par l'autorite
de reducation. Selon les resultats, les

pourcentages des participants qui
recommandent ces demieres activites a Ie

urs apprenants varient entre 21 I et,
60.0%. et surtout ceux des participants . I

qw es proposent Ires SOllVent sont situes
entre 5.3% et 52,6%. D'une fa«On generale t t . .

, ou es ces Interventions au tableau 17

sont privil<~giees par les enseignants Elahlir lin plan ana I' ',J . t'd
'. ..' n. ,a reuactlOn e m er

les apprenanls (I faire plus d'un hroui/lon de leur leXle (Tableau 17) sont

privilegies par 36,8% des participants. Aussi, amener les apprenanls afaire des

commemaires, des suggeslions. des crilique.\. slIrla version jinale du LexLe d'un

aillre apprenam sont aussi favorises par au moins 47,4% des participants. Mais,

jail' r ;r{ i r que les slructures de phrases sonl appropriees elles transfonner au

SOil , l'aide de manipulations linguisfiques (Tableau 17) sont les moins

'1' -..;.. Les items BeG H et J (Tableau 17) soot souvent utilises par la quasi-U 1'::),- _ _ , , ,

toralite des enseignants interroges. Etant donne que Ia pltlpart des aspects lies au

, , . 't traite clairement au programme officiel, lesprocessus d ecnture ne SOl pas

t" I", font probablement. . d'sent qu'ils les font avec leurs apprenan _. ,--enselgnants qw I

. .., . d 't e'lTe recommandee. Nous abordons. .., U e InitIative qUI 01de leur propre InitIative. n

explore Ies pratiques de rivaluaiion de lafinalement !'aspect du travail qui

production ecrite des apprenants.

Pratiques d'evaluation
. . t··il parler de I'evaluation

'1 ill"lplore les cnsc1gnan ~ ,
Certe fracl'jon du traval

I '11'" l' '\'3Iuation est un. 11' Rapp '.11Il, , ,,-
, '. . d leurs appr ildl ..

des productions centes e· . , I" run pr)grammc d'cludes sont
I .' ()tlJ\~\ II , (. .~ :i vrn fi('r 51processus qUI con:' st

186

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



atteints (Kuupole, Yiboe & 1<.
uUpole,2016) TI

. . . comprend' I
reclIedllf des enseigneme t ega ement et surtout de

n s sur la p .
rogresslOn des app .

rennssages.

Dans cette partie les '.
, partIcIpants etaient demandes d d '

d~s retroactions (feed-back) f: . e onner la frequence
Mes Sur les travaux de r' .

. .. edactlOn des apprenants aux
dlff~rents constltuanls du pro ' ' .cessus decnture d" d'

. . ' In lquer les elements sur lesquels
portent les retroactions ainsi c I .Jue e pOids des c 'f ".n eres utIlIses. TIs ont ete sollicites

egalement de montrer Ie pourcenta e d .
g es textes pns en compte pour determiner la

note finale des apprenants et la fr' .•>.:quencc moyenne des redactions demandees aux

apprenants en classe et adomicile.

Compte tenu du nombre des retroactions sur les actes de la demarche

d'<,:<: ' .. ~ il est presente sur Ie lableau 18 que c'est rarement ou jamais et

qll . 1# ~fois seulement que la plupart des participants les foumissent aux

apprenanrs aux etapes de la planification et du brouillon En effet, les participants

qui accomplissent rarement ou jamais des corrections avec suggestions ou

commentaires ecrits a ces deux etapes representent respeetivement 31,6% et

26,6%, et ceux qui les font quelqu~fois sont 26,6% et 2!, I%. Pourtant, les

proportions de ceux qui font Sal/vent et tres so/trent des retroactions aces deux

't 'I' bl (planification 4? 1% et brouiilon. 47,4%). Deux
e apes sont non neg 1gea es ' -,

, 'd bl I' Ie fait que plus de la mOllie d s panicipants disent
eVl ences sem ent exp lquer

. .' ..~ des retroactions i11'~tape du brouil!on. La
falre raremenl oUjan/Gis ou quclque,/o l

..

I . t;· de' rravail (t's eff,'-:li fs des classes elant
premiere evidence porte Sllr les moe all S

f i re1roa 'nons it toules les
., sf eli ftj(d~ de 'alfi? .

en general tres I mportanls. I
N Ir' obs~rvafion des cours des

d h i: anpr,·n. nt
etapes el Ii I'intenl ion ..; -: 'lljU r
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enseignants soutient ce fait. Par ailleurs .

, COmme exphque par certains
enseignants, Ie nombre des apprenant

s par c\asse a une grande disposition de les
lb;ouragu de faire frequemment une eval' ,. .

uatIon. L evaluation parait comme un

g.rand fardcau pour des enseignants en 'd' . .
COnSl erant les effecnfs eleves de chaque

classe. Comme un des interviewes a r"r '. I '. ,
el ere, « a mollvatLOIl de I enseignallt est

Ires indispensahfe. Si Ie nomhre dec (IP I ' .
., prenants par c asse eSI redwt cela peut

Illotiver /'ellseignGnL it donner aux apprellonts beaucoup d'exercices en classe»

(E2/ La seconde evidence cst relative it I'impression la plus repandue, dans Ie

systeme scolaire, it propos de I'evaluation des apprentissages. Celle-ci est surtout

sommative. Les enseignants tentent it peine de faire de l'evaluation formative,

rs a I'occasion des evaluations sommatives ou dans un but sommatif

( C "5 '~rartrapage, bonus, etc.). Par consequent, des apprenants ne sont pas

part' is ''-ll prepares meme pour l'examen final qui est la priorite de WAEC.

Comme Ie remarque Ie chef examinateur apropos de la dicli~e des candidats de

I, . '-;f de WAEC et cite par Yiboe (20 I0) :examen somma"

. . "( n'avaient jamais fait de dicke
... ils ont ecnt comme SIS . al habet ni ponetuationn e connrossent m P .
auparavant. s n ont eerit ks poncruanonst Quelques-uns . _ou encore accen , . I a la place des lettr.::~

d I ttres mmuscu es . . den lettre et es e ropres. Us avalent .::s, pour des noms P .
maj uscules memes ete}) «etait}) d.::p !lS,

i » « que », « , .. d'problemes avec.« qu, e lurielle et fenllnlne ,es
etc La terminroson de Ja fo~m P (WAEC, 2006 cite

, .' 'oalement problematlque
mots etmt e", 6 57)

Y'b 20 lOp 5 - . ,
dans 1 oe, " " . L\ anprenants au Iycee

'. OUI '[ant,d <.It ,
. 'evaluation forrnatl ve p , .

Bref, Ie manque de I . d \I.; AEC a iouJours des
. tHUan \,," , .....I'evf\luatlon SOl. '

I'orientation concrete avant "'nl~ns Les resultats
·I~.,· ~"'n " .<; dcin~ ,

I u s g,11 1
, SlIr '~

retombees plus neganvtlS
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Quelque fois Souvent VM

No Designation F F% F %

36 suggestions ouavec

A 6 31,6 15,85 26,6 326,6 5

B du 5,315 21,126,6 4 5 426,621,1

C 1 5,357,9111 5 26,653 1 5,3

37

1 5.377Les idees du texte ? 31A
7642B

47,4 2 10,596 31,65,311 5,3C

8 42,17 36,84 21,1D

12 63,226,651 5,35,31E

8 42,17 36,810,5210,52F

15 26,6 5,326,6526,6515,83I

fonction d'attribution des notes a valeur sommative prend sa placeCette

189

5,3

10,5

15,8

21,1

36,8

31,6

36,8

36,8La fagon de 
structurer le texte ? 
L'orlhographe et la 
ponctuation ?
La syntaxe des 
phrases.
L 'emploi des 
temps, la 
conjugaison des 
verbes
Ce que I’apprenant 
doit faire pour 
ameliorer le texte 
Ce que I’apprenant
a particulierement 
bien reussi

Tableau 18. Commentaires ecrits sur les productions ecrites des apprenants

Rarement 
ou jamais 
F % %

dans le systeme scolatre ghaneen et constitue la principal source de motivation 

d s apprenants Bien souvent, elle est d'ailleurs consideree comme le seul type

Dans quelle mesure faites-vous. des corrections 
commentaires ecrits lors des travaux de redaction de texte?

A I'etape de la
planification.
A Vetape
brouillon.
A I'etape de la
version finale
Sur quoi portent vos commentaires ecrits ?

Tres 
souvent 
F %

e qui constitue les commentaires des enseignants sur les productions 

s des apprenants sont presentes dans le tableau 18. Les reponses portent sur 

les Q 36 et Q 37.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



d'6val uation pertinent pa I' .r enselgIl I'ant ul-mem . .

d
' ' e cunSI que les .

agents e I education (r autres autontes et
esponsables ",.

llUmstenels et ad . .
parents, etc). Nous pensons mlmstrateurs scolaires,

que la plus haute'
Importance de prend

ks strateg.ies de mot' . re en compte.. Ivallon des apprenants, c'est ce . ,
'. . . qUi reieve de la preparation

des enselgnants (cf. les comp rt
o ements affectifs Chapitre 1).

Nous crayons que les etapes de la planification et du brouillon sont

essentielles pour la qualite d I .e a production ecrite. Malheureusement, des

enseignants interro(Jes dhlarent f~ .
b - ,me mremel11 ou jan/ais des corrections ecrites

au moment de la planiftcalion. II ya lie' d' Q' •II e.llmer que ces enselgnants ne savent

cert::unemem pas que cette etape merite une attention singuliere dans la

proou,:: '. ( . ecnte. En effet, Ie scripteur bien instruit apporte en temps opportun

,. i1cations susceptibles d'ameliorer la quaiite du texte prevu (Flower et

Hayes, 1980 et Hayes, 1996). L'enseignant pourrait, a cette premiere etape du

processus d'ecriture, amener I'apprenant qui est par exemple hors-sujet ou qui a

mal ceme son desrinataire a se reajuster atemps Voila toute I'importance de

I'intervention de l'enseignant aI'(~tape de la planification du texle.

P
, I' 't de la version finale (Q36.Cl. une forte maiorite des

ar contre, a e ape .

. . . d' ~' nt (26 6%) et tres souvent (57.9°0) d6 retroactions,
partIcipants qUi It laIre sauve ,

. ' d t tandis que 1O.5~,o distnt n'en faire que
soIt 84,2% de I'ensemble des repon an s '

.' I I(ol(l' ('5' On est loin de COl!Ct'Yl,ir \'ecriture comme une
rarement ou .Wmms ou que q C) .

. d ,.. r 'tour~ ies reprises et des. suppose t~ c, - .

demarche complexe, recursiVe. qUI
'I Fn "Ius de ce qui a deja ete dit,

. , . :. rnduil <!cceplflt' " ,
correctIons aV3nt d arnver a ,lJ1 P .

. . u; v,'u! _11I'tIlI moins une note
'1 • r )I)cir II la "onlnunl~ q ,
I parrut que c'esl surtout pOll \.'
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soit deposee it l'intention de «continuous assessment» (Ie controle continu) ala

direction de l'etablissement pOur chaque apprenant, que l'enseignant profite de

l'~laPC finale pour faire ses commentaires ecrits. Regardons ensuite Ie poids

at'(t'rd':' allX criteres d'evaluation comme indiques par Ies participants sur Ie

tableau J9.

1 1
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No Designation
F %

38
soit 1c type, a 1'aide des criteres de correction

A 1 9 18 5347,4 68,4
B 1 5,3 3 15,8 4 1121,1 573
C e 2 103 2 1 5,314 73,710,5

D 1 5,3 3 15,8 6 931,6 47,4

E des 8 110 52,6 5,342,1

F

5 26,3 6 5 3 15,831,6 263

G des

1 5,38 4 21,13 3 42,115,8 15,8

2 1036 7 36,82 31,62 10,5H 10,5

11 57,97 36,81 5,3I

J
12 63,25 26,31 5,35,31

8 42,16 31.62 10315,83K

5 26,315,83

5 2636 31,621,1421,14N

19

criteres «la longueur du texte», «L’emploi correct des

192

L
M

8
6

42,1
31,6

3
13

15,8
68,4

Un poids VM 
important 
F %

T.M.a„ „: Poa, a„„r(K gui crji.ra d,

Compte tenu du poids accorde aux criteres qui apparaissent dans le tableau 

la grande majorite des participants (minimum pour assurer la coherence de 

15 8% a 68,4%) disent accorder un poids moyen et important a chacun des

i n— 1 11 vRa 1 aiae acs cni
P°lds accorderiez-vous a chacun d’entre eux ?

5,3

Un poids Un poids 
mini me moyen 
F % F %

Aucun 
poids 
F %

Pour ^valuer un textc, quel qu'en

Le plan d’ensemble - 
du texte
La propriety des mots 
employes 
L 'orthography 
d ’usage 
L ’orthographe 
grammaticale 
La correction 
phrases (syntaxe et 
ponctuation) 
L’eniploi correct des 
formes de reprises 
(pronoms, etc) pour 
assurer la coherence 
du texte 
La pertinence 
connecteurs choisis 
(conjonctions, 
adverbe etc) 
Le choix des idees en 
fonction du
destinataire 
L ’adaptation du
niveau (registre) de 
langue a la situation 
de communication 
Le respect des regies 
de composition du 
type de texte choisi 
La presentation 
materielle du texte 
La longueur du texte 
Le respect de la 
consigne 
La qualite du style

criteres. Cependant les
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formes de reprises (pronom
, ' s, etc) relYQivent de la

participants un poids m' , Part de plus de 31,6% des
IOLme. POur Ie

'. s autres critere I
participants qUI ne leurads, es pourcentages des

CCor ent Iqu lin poids m' .
Inlmllm se s'tu

42,2%. Ce qui signifie I 1 ent entre 10,5% et
que a orand .

b e maJorite (73 7 0/ .
. ' /0 au maXImum) I

accordent 1m poids moyen t' eurs
. e Important, On peut se d

., . emander pourquoi un nombre
el ve de repondants n'accord ' ,e qu un pOlds '.

mlnrmllm ou nul a«L'e I'mp 01 correct
des formes de reprises (pro' noms etc) pour' assurer la coherence du texte»

(57,<)%), it la « qualite du style;) (42 1% . '
, ) et a la «longueur du texte» (42, 1%).

L 'interpn~tation possible que nous JUV d .
,fl( (lOS onner a ce phenomene est que soient

les participants ne comprennent pas b . . ,len ce que slgnifient ces items ou ils ne

CUWIl ;J,J5-$C' pas bien la valeur importante que ces items contribuent a la

-berite. Ce qui semble particulierement inquletant. Par exemple, la

style ehoisi pour presenter ses idees dans la production ecrite est tres

importante ainsi que la longllellret la coherence du te~, Tous ces items rendent

tres importants la planification du texte, car c'est au ni....eau de la planification que

l'on considere surtout Ie style achoisir pour presenter ses idees et la longlleur du

texte. La grande proportion d'enseignants qui accorde peu ou pas de poids aces

items ne peut pas contester Ie fail qu'ils sont conuibuteurs aux difficultes qui

eprouvaient leurs

coherentes comme

t
'prodw' re des phrases compl~t~. correctes et

apprenan s a

. . . d I tableau !9 Ces contra ictions semblent
mdlque ans e

, , nil d maniere pertinente,
I - d dit'fICldte it llW

lequel les enseignants ont Ie p ll~ e

d
~ rn' \lion en lin~uistique (Paret et

. '" ",d,1 trilla qu.:'t' 0 .< -
vralsemblablement a ,-au. t: ol

. I I Ie pourraient ;tre I " aspe'ls de la langue sur
conflrmer que la syntaxe et e s Y
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1’universite doivent

apprenants en classe et/ou a domicile et qui sont ensuite corriges. Pour cet aspect,

d’abord, il apparait que les participants donnent des ecrits a rediger aussi bien en

classe qu'a domicile. Mais sur la frequence de ces ecrits, il y a une grande

diversite. Pour les travaux donnes a faire en classe, une majorite relative des

participants (42,1%) dit le faire une fois tous les quinze jours. Un autre

pourcentage assez important (31,6%) dit le faire au moins une fois par mois. En

outre, il y a 15,8% qui ne donne qu’un seul travail ecrit a faire en classe tous les

deux mois ou plus. A 1'oppose de

d'enseignants, 15, 8% qui donne une redaction par semaine.

194

que tous les enseignants de FLE formes a 

obligatoirement

2
6
8
3

10,5
31,6
42,1
15,8

F
2
3
9
4

A 
domicile 

% 
10,5 
15,8 
47,4 
21,1

Par ailleurs, le tableau 20 presente la frequence des textes demandes aux

ces demiers, il y a un autre groupe

Chartrand, 1990). Ce qui veut dire

Tableau 20 : Frequence d’evaluation en classe et a domicile 

39 A quelle frequence moyenne demandez-vous a vos En classe 
apprenants de rediger un texts que vous avez ensuite 
corrige?______ __ ________ _______

une fois tous les deux mois ou plus
Environ une fois par mois 
Environ une fois par quinze 
Environ une fois par semaine ou plus 

 
Valeurs marquantes -------------------

accomplir certaines formations de 
’ gu‘ q Les cours en linguistique a 1’universite ne doivent pas etre toujours 

umquement la pnorite aux etudiants es-lettres ou B.A French. Bref, la formation 

continue s avere ties importante pour beaucoup d’enseignants au lycee pour 

pourvoir leur dotes des competences necessaires pour efficacement enseigner la 

langue fran^aise et surtout en ce qui conceme la production ecrite.
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En ce qui con I
ceme es redactions .

faItes en classe, il y a done un
pourcentage de 42, 1% d'enseignants '. .

qUI dit corng fi .er une DIS par quinzaine au
moms des textes redines par Ie

'" urs apprenants. A' d "1ormCI e, la majorite
(representant 47,4%) dit en exiger chaql '. .

Ie qUtnze Jour; Vlennent ensuite ceux qui

dorment un ecri t a rediger adomicile au' c . .
moms une lOIS par semarne (21,1%).

Seu!. 10,5% ne donne qu'un travail ehaque deux mois. Entin, 15,8% des

participants declare donner un texte ecrit it rediger une fois par mois. Vu que dans

certains lycees dans la Metrorole de Cape Coast, les effeetifs par classe soient

environ 65 a 70, les enseignants qui prennent en charge plus de trois c1asse et

plus, c'e-st-a-dire des la premiere jusqu'i.! l.roi~icme annee trouveraient iI corriger

au "i:> 195 a 210 copies dans Ie mois. lndubitablement, cela est peu

c''- • e, mais se camprend mieux quand on sait que les travaux des groupes

nt ,1U 'cnt utilises pour reduire Ie nombre d'ecrits acorriger : seul un te>:te par

d'une strategie de survie que

. os ouvons-nous rirer dans ces analyses? Les
apprentissages. QueUes conclusJO P ,

d l'as[)ect consacre a la S)lllhese des. 1t dormees ansreponses a ces questIOns SOl

d · renants et plus) est evalue. Bien souvent done, il s'agit Iii pourgroupe e cmq app

, .• ( 0 184 Tabieau 18. Q35 E), davantageI' enseignant, COIDlne nous 1avons note pa.,e, .

de developper de maniere optimum les

resultats.

Synthese des resultats

. t- pNl~minC'nts sui\'ants : 1) les
I" pnH ~ ".~

. 0US rekv()I1S <'
Dans cette synthes

e
n ',' d' 'nseicrnemcnt de

I' 'hl'ix J~s p"m_l lI :> 1:. .,
l 'rr ts .'lIr L· l •

effectifs des apprcnanls ont cs . . t )0 continue inadequate des
.J La lorn}.! I'

"n,eq;nful.S ,
la production ecritc des

1 5
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probleme particulier dans les lycees ou 1’on retrouve des salles de classe de

D abord, il a ete remarque qu’il y a le taux de surcharge des classes de 

FLE dans certains lycees dans la Metropole de Cape Coast. C’est remarque qu’il y 

a I insuffisance des capacites d'accueil des etablissements qui n'augmentent pas 

proportionnellement a 1'accroissement du nombre d'apprenants. Ce phenomene est 

plus remarque dans beaucoup de lycees de la Metropole. Cette situation pose un

1) Les effectifs plethoriques des apprenants ont les effets sur le choix des 

pratiques d enseignement de la production ecrite des enseignants

quarante (45) a soixante (65) apprenants de FLE. La situation se traduit 

notamment par la revision des methodes, des techniques et des procedes 

pedagogiques d'enseignement. Par exemple, 42,1% des participants dit qu’ils ne 

corrigent qu’wne fois par quinzaine des textes rediges par leurs apprenants 

(Tableau 20). Des participants ont indique qu’ils font ce choix a cause du nombre 

des feuilles qu’ils devraient corriger chaque fois qu’ils donnent des exercices aux 

apprenants. Aussi, cette situation ne permet pas une bonne structuration des 

connaissances aux apprenants. Par exemple, selon les resultats, c’est seulement 

15,8% des participants qui indiquent qu’ils demandent a leurs apprenants de 

rediger un texte une fois par semaine comrne activites d’evaluation formative, les 

autres ne le font qu’une fois par trois semaines ou plus. Des remarques d’un des 

trois interviews expliquent tout; «Surtout les effectifs des classes trap eleves 

196

tonants , 3) 1 imprecision des demarches didactiques employees par les 

gnants , 4) la precante des conditions de travail ; 5) la diversite et 

1'mcoherence des opinions des participants.
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[. ..]. C'est difficile if c .
" ornger beaucou

. P de /euilles d
sen'lOl/'Ie »), Nous pen"o es appl'enants dans_ ns que les une

autorites de 1'&1 '
t- I I . I ucatlOn doive t . ,
.:>C on c n.:g ement d'U n agli tres vite

neseo en 201 .
0, la taille d'un I

d0passer 25/30 apprenants e c asse ne devrait pas
Ce seuil est conseill'

. , e pour toutes les ecoles (Toua
2010) Les autontes de I"d . ' ,

C Ucatlon, c'est-a-di .re, Ie SeMce Gh' d
rEducation (GES I' aneen e

, :.,) ((lit rec.:ruter I d' .P us enselgnants de FLE pour sauver la

situation.

2) LafomwFion conTinue incu!ellllmc d'" ...
. <-J cflletgllall1s

La formation continue in d' . .a equate des enselgnants est aussi un des problemes

I' ;;: frappants deeouverts par cette etude Beaucoup de participants n'ont pas

sc relative de renseignement de ia production ecrite. lis ne savent pas

gu cf leurs apprenants a planifier leur production ecrite. Par consequent, ils se

limitent it la presentation du plan type ou « pseudo-plan»: introduction,

developpemenl el conclusion sans prendre en compte Ie type de texte arediger.

Ensuite, ils font des redactions modeles au tabkau pour que leurs apprenants

puissent copier et rnemoriser. «1/.1' (Ies apprenmlls) ne veL/lent pa,' rejlechir ellx-

memes. Dans cltaque occasion, its veuleut reprodllire ce qu '011 it'lIl' donne en

, H <; et Flower (l'180)
comme celles que proposees par 3ye-

I ·Iass d HE au Ghana est tOlYOurs
ce phenomene quand it rernarque que a c -

. . I "r'll" ", d - 'h ix des methodes
d

['odes el 1(1( (l1< < • '

dominee par Ie melange eS v

I I preml
'er interviewe Beaucoup de panicipants sont

casse» (E 1), remarque e . ..

d I
, seigncmcnt des d~mar ~hes redactionnelles

reconnus faibles surtout ans ell
Yibo<~ (20 I0) atteste a

d'enseignel11ent.
197
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Notre observation faite en I
c asse de FLE

, ' et l'ent
rnalntemr un certain ' reVUe rnontrent quprestige au ' e pour

pres de Ie
. 'I" I urs apprenants I

pl'lVI l,;glcnt es domaines "I ' es enseignants
ou I s se sentent pius a' I' 'alse au d' ,

IH1portants, Par con' etnment d'autres aussi
sequent I

. " ' e constat general fait
I enselgnemenl/apprentissage de la' est que

production ecrite est marginalise,

Aussi. fa majorite des enseignanls 'eSSate seulement de preparer leurs

apprenants pOL I .Ir a rClIssite dc r'cxamen sommalif de WAEC sans prendre en

compte l'objeclif primordial d I' 'r '. e , en~el6nanlJapprentissage du FLE au Iycee qui

vise la communication aI'oral comme it ), .. ' ,.ecnle. C eSl pourquoi ils se contentent

du slogan .( ... rnais La majo '1' (d .n e es apprenantSj arrive areussir ['examen final

d' W j F - t"1 C 'e"! ce . t"._ , _. qlll eSI res Important 1> (E2). Reussir ('examen et c'est tout?

o . se. sc cette question.

Ren que notre recherche n'ait pas pour objectif de veri fier Ie rapport entre les

differentes formations reyues par les enseignants de fran<;ais du lycee et Ie niveau

de performance des apprenants en franyais, I'on peut se poser des questions sur la

pertinence des formations initiales et continues qUI ont ete proposees aux

enseignants de franyais. Ces formations se sont-elles appuyees sur une analyse des

besoins reels de formation? Au regard des opinions memes de: enscignants sur ce

"1 'a!' I t I nl'veau de leurs apprenants en production ecrite,
qu I S re tsent en c asse e sur e

I
, . . de celles-ci laisse a M,:irer Des ateliers de
on peut dire que la pertinence .

, -I' ..> .. bl'-' rolllm . t'af1irment la majorile des

d
. ,. . . l dOl1c Ill' Isn~ll,a ~.

pro uctton ecnle s aVCl"cn ' ... .
('es aiel iNS d,)iyent c uvrir la fomlation en

participants a la question (Q IR)
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I' internet pour animer leurs cours

su

\' enseignement

TICE pour augmenter la capacite des
enseignants a profiter de l'emploi de

:3) I, 'imprcl,;ision des demarches did r
ac lques des enseignants

La precarite des conditions de travail (I .
e manque des matenels pedagogiques)

laissc entrevoir toutes les difficultcs lices 11 I" tJ .
enselgnemen l"apprentissage de la

production ecrite dans les Iycees dans la Metropole de Cape Coast. Plus de 78,9%

(Tableau V) des enseignants intcrrog\~s declarent n'avoir aucnn manuel et d'autres

ressources materielles: Ie syllabus, les livres, Ie dictionnaire pour faciliter leur

enseignement Le probleme du manuel et d'autres materiels pedagogiques dans Ie

sys:~ ~ e r education du Ghana est affirme pClr d'autre5 travaux comme Yiboe

{20 (I), ~ -uupole (2012). Or, renseignement efficace depend largement surtout

,. sponibilite des ressources materielles pedagogiques. La consequence

majeure du manque de ressources pedagogiques est l"imprecision des demarches

. ts L'ensei!!uementJapprentissae:e se dirige n' importedidactiques des enselgnan . b ~

1 '0 I? \ Le modele de
Ie notent Yiboe (2010) et Kuupo e (_. -,comment, comme

P
eut pas etre reaiise si les appuis a

strategique ne

51 les demarches. ne sont pas disponibles et
I' enseignement/apprennssage

t Pas bien structurees.. . d' . eillent ne son 'pedagoglques enselgn

. ")n~ des participO)/".
I . . 'e lies 0/~tn ( .4) La diversite et f'inco leI en<; .

ninillfl5 d _ participants it
. " 'c i'incoherer.ce d". t

L d· .t' et parfOls n,en, .
a IverSl.e· .' 1':' 'rpr '131ion exhaustive

. d. dltllcd' ,n,. ~ a i ell 1I. d oS qt.lc~t1cn. .
propos de certames en. I" c'lracterisllques des

• • l'pUIS ~ •
nlantl,":tt' l'

5...:~t
des resultats. C'e phenomcll
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participants jusqu'aux contenus et '
pratIques d'ensei

gnement et d'evaluation ainsi
que pour Ie choix des activites I" '

lees aux co t
n enus d'enseignements et aux

den larches d'ecriture, Dans ces cond'ti '
Ions, II n'a pas ete facile pour nous de

dt.-gag0r de consensus Sur certains faits rem '0
arques, n peut penser que, malgre les

precautions prises, il est sans doute difficile d' • h . .
empec er que les enselgnants sOlent

craintifs a propos des consequences de leurs reponses . . d'
, ce qUI a pu mtra U1re un

detour qui accentue Ie cote positif de I'image qu'ils veulent projeter de leurs

interventions didactiques. N()lre observation en general est que les enseignants du

FLE des Iycees dans la ~letropole de Cape Coast developpent des habitudes de

cacher des informations pertinentes aux chercheurs Cette observation est faite a

rra\'~~ 'crtamcs remarques des enseignants lors de notre enquete. Les remarques

sont :

ri 'n " :

c -aque fois que VOl~S venez iei, apres vos ellquptes, nous n 'enlendOlls

"f qll 'esl-ce que vous cherchez encore? ..nOIl5 sommes fatigues » ..

- -' II ~ utres ecoles, iei nous n 'avons aU('1I11 probleme» etc.« pourquol pas a. ej aux a

. sont difficiles a cacher, par exemple, lesOr, il y a certains phenomenes qUI

effectifs eleves de c1asse.

. e les participams ne sont pas lOllS
Aussi, I'etude revele effectivement Ie faIt qu .

'I . nil'ication du «Savoir-eCnrell. En revanche, II
d'accord sur Ie sens adonner a a slg .

la proportion d'apprenants qUI
.' converoentes sur

bl d ' r des OplOians '"
sem e se egage . ":1"e d __ resultats de

. "t Par ailleurs, JI se de~,::-
d non ecn e. (

reussissent en pro uc . . t" 1portance que revet
"f" Je In •. ,. fait Cllf15('le" 0 ,

.:' ts sont tOlll d ' ,
l'enquete que les pat llClpan \. ~ .. rmins d'entre eux, a

'0 r,n"at' t-. ,li.,. d 1 C(\ lJ r~ r . ...
. " " I'i nter1(~ur t • . d t'la productIOn ecnte a - .. 'IHoue a la pro uc IOn

"t' .. I' III f !lIP~ ,!I ili . lH I:"'U \,
." r' \'oqucOl'occasion deS entrevue., .
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ecrite et le
du programme du lycee, surtout en

sont prepares pour le WAEC). H est essentiel a notre avis que les enseignants

aient une nouvelle vision de ce que represente le

puissent, par la meme occasion,

I'enseignement. C'est seulement de cette fa^on qu’on redonnerait une peau neuve a

la production ecrite au lycee en particulier et a I'enseignement de la production

ecrite en general.

Conclusion partielle

Du fait de nos analyses, nous sommes

201

sont aussi tres diversifiees en ce qui conceme leurs 

interventions a 1'interieur d>

« savoir-ecrire» pour qu'ils

en mesure d’apporter quelques

caractere trop ambitieux 

considerant le delai du

elements de reponse aux

se doter d'une nouvelle organisation de

I'enseignement de la production ecrite dans la classe de FLE dans les lycees dans 

au Ghana? », La mauvaise maitrise de la productionMetropole de Cape Coast, 

ecrite des apprenants, constatee par les enseignants eux-memes (Q13, Tableau 6 

et Q16 Tableau 8) est une situation fortement ressentie dans les etablissements du 

lycee dans la Metropole de Cape Coast. Par exemple, selon les participants plus 

de 50% des apprenants ne reussissent pas dans le domaine du savoir-ecrire. Ce qui 

veut dire que plus de la moitie des apprenants ne reussit pas a communiquer a

lu processus d'ecriture et leurs pratiques d'evaluation.

L enseignement du processus d'ecriture est presque inexistant et revaluation quant 

a elle, se reduit presque a la dimension sommative (a la fin de trimestre pour les 

apprenants de la premiere et de la deuxieme annee et ceux de la troisieme annee

questions de depart. QI. « Quelle est la situation de

programme (deux (2) ans et demi). Les declarations des

enseignants interroges
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l'ecrit comme Ie stipule I
e programme du FLE

. I" . , du Iycee au Gh ..
(Ollte Importance a accord ' ana. Ce qUi Justifie

er a I'e .nselgnement d Ie a prod .
nouS vt:oons de Ie remarquer I' • uctlOn ecrite. Comme

, enquete men'
ee sur Ies pratiques d

de recuei Iii r un certain n b e c1asse a permis
om re d'indi "ces revelateurs d'incoh'

activites de la classe et les b' 'f erences entre les
o ~ectl s de l'ensei

,. . gnement du franyais. Pour tenter
d mtrodUlre plus d'homogenet' d I .I.e Ms Ienselgnement, nous serons ame ' ,. Ma~~

un certam nombre de principes t d'· .. e onentatlons ,,' 'I .",enera es qUi serviront de base a
des recommandations plus specif' rI-/Ues pour un programme d'etude.

Notre deuxieme question (Q2). (I Our:/lr:\ sonlle e difj{r. I' ._. ., l'Jleu les au nlveall des

re!les didactiques qui e' ., I' .mpec lent approprwtioll de la production ecrite

ch~-= 'S a'prenanls en FLE aux etab/issements du Iyeee dans la Mbropo/e de

Ca, <' eva -(~ ». Nos resultats (par Ie questionnaire. l'entrevue, les observations de

ciass~::) ont montre une preparation insuffisante des enseignants. Ces demiers

sont rdativement demunis face aux demarches a eoneprendre pour amener

I'apprenant it acquerir les connaissances requises dans Ie domaine de la production

·1 d rt ut it I'absence de
. . .... ndilions d(' traYllI u,'S su

assocler. Aussi. les mauval~es c0 .
. II ..... " I·-s h\Te:- dicli 11lllaires etc) dans

. ... - .Is k ~\ ..lllll.. .

supports p~dagoglques (Ic:> mtll
lliv

. .

ecrite. On a I'impression que les enseignants, assez mal prepares a leurs

responsabilites dans Ie transfert des connaissances. sont souven! abandonnes it

, . L ruel ne leur indique pas de fa~on claire comment
eux-memes. e programme ac

f
. I apprenants it construire eux-memes leurs

avonser Ie transfert pour amener es

11. b
reci-e pa, lll~ clalrt'll1enl les contenus

propres connaissances. Le sy a uS ne r ~ "
0

"';'1"11'''''' r (' ndirionndles a y"es pr ~ Col. ,U ~ ~

pertinents ni surtout les COIlIHlIssa.nc
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des classes a effectifs eleves ne f ' .
avonsent pas I' ,

enselgIlement de la production
ecrite. Par exemple, selon Ies resuitats 7890 .

, , Yo des ensel'gnant t 'd' ,s on III lque qu'ils
n\)nl aucun manuel pour faciliter l' '

enselgnement du FLE. Pour remedier acette

situ(1tion. i1 faudrait doter les ecoles desmi' ,. .
anue s, des dictIonnalres, des livres, etc,

Cependant, les moyens actuels du gouveme t
men ne semblent pas rendre possible,

a court et meme it long terme une telle action Un a tr 'I' d I', . u e e ement e so unon est

une fomlation continue des enselgnants mieux adaptee aux besoins des

apprenants, ce qui semble un 0bjectif plus realiste. Et pour I'atteindre, c'est

indispensable que l'ecole se dote au prealabie d'un outil qui foumisse des objectifs

plus precis. plus clairs et plus developpes en ce qui conceme la production 6crite.

('est, j nous proposerons une demarche plus pratique pour !'enseignement

u FLE ill repondre it notre demiere question (Q3) qui veut savoir « qllel

'tiS tgn'm til strategique en termes de demarches didactiqlles pOllvons-nolis

J I d cion ecrite dans lesproposer pour ame/iorer I 'enseignemellt (, e a pro lie,

1 M · ole ie Cape Coo,f) }J. Cette partie sera
elablissements du Iycee dans a elrop £ ...

, . . traite les perspectives didacriques du travaiL
presentee dans Ie demler chapltre qUI
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CIIAPITRE ClNQ

CONCLUSIONS GENERAL
ES,RECOMME

NDATIONSETSYNTHESE

Introduction

Ce chapitre englohe Ies conclusions .generales de l'etude I

d
' ' ~

recOl11man .atlons aux divers acteurs de I'enseigneme t I' '. . n et apprenhssage du

tran~als langue etrangere parf I"~ lCU lerement I'enseignement de la production ecrite

aux lycees de la Metropole de C Cape oast, la synthese generale de I'etude et les

perspectives du travail ulterieur.

Conclusions generales de l'(~tude

P r conc!ure, regardons encore les principaux resultats de I'etude font

r n constat austere sur Ie developpement des competences en ecriture des

apprenants et une incapacite des enseignams acemer OU a situer vraiment les

difficultes des apprenants ; et donc apouvoir intervenir de maniere pertinente. Ce

constat est fait !orsqu'on considere: (a) Ie pourcentage des apprenants qui ont des

difficultes au niveau des composantes de la production ecrite (tableau 8) ; (b) des

. . . Dt a' atteindre les objectifs de I'enseignement de la
apprenants qUI reUSSISSe -

m6thodologie grammaire
, .' d leur~ a n 'n' [lIS tl;lbleau 16). Ces

I
crtle e . t

systematiquemcnt la pro( uetlO
n (;

, , ' (reO; HUlU\ ais ll1ais au-dela, il Ya
, p'lrl1,~enl P<1~ •

resultats, superf'icielkmclIl. n ap , , .'
, I 'I ' rdk~i,)llS iJ 'ilir,',

beallcoup adecollvriJ' d alls:-I Ian (l

d
. .' I' (t bl u 5) , (c) les ensei!!nanls qui discnt enseigner

pro uctJOn ecnte au ycee a ea, ~

. d'" t d'autres aspects de la langue (l'emploi de la
seulement la grammatre au etl lmen

traditionnelle) (tabkau 13) : (d) eva)uer
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ghancCI1, Pour Ie cote des ensetgnants, il s'agit des conditions liees it leur

orientation vcrs l'enseignement du contenu et de 1a demarche de la production

I en
,vial/llfl/' ado!l/ 'Ill la stralegie

(I es .\< ,~

Ics (;1 '\"~ i //IIi 'r iI'S rt!pollses aI/x

conJlictuelle qui comi,\'/e if afl/t!/iN
ni 'uli"c \\'( ir annexe), il devient tres

questions », A trav'rs i'ClltrcVUi;;. en Pi
l

" '

Comme l'estime Yiboe (2010368)

potentialite de pouvoir affronter les activites de la production ecrite. Ce

h
. , ., d ostures et du manque de [ormation continue des

p enomene arnve a cause es p

"

Is approchcnt les proct~SSUS :r ;criture au plaisir
enseignants. Par consequent,

• • > I': Illation sonlma!iv ' au oi\' au du lycee,
seulement de WAEC qUJ organist: eva

pelivent les aider a faire conduire l'apprenant a decouvrir lui-meme et sa

ecnte, Certains enseignants negligent carrement les processus nidactionnels qui

Deux facteurs chis expliquent les di fficulte's de I' ., . enselgnement de la

, . , ecrite ; un des faeteurs peut etre attribue aux enseignants eux-memes

'I I':.l rre yient directement des conditions inhibees dans Ie systeme de I'education

Ces resultats ne seraient que I .
a momdre .

, .' Partie de la real' . .
I cnsclgncment de la prod ' '. Ite de la situation de

uctlOn ecnte d
, . ' aos les lycees dan I '

loa<.;1 Or, II y a des incoh' s a Metropole de Cape
erences ou des .contradictions d'"eJa relevee ('

qut'~t'(1nnaire, I'enlrevue et l" s a travers Ie
observation du f 'alt sur Ie terrain)

discerner un manque clair de . ' on peut y
comprehension des exio '<:>ences dun enseignement

oriente vel's la construction par I'
apprenant de ses apprentissaoes<:> , vcrs un

enselgnement strategique, A I'aide des m'th d . ,e 0 es statIShques du programme

Statistical Package for Service Solution (SPSS) , .. ' " ,lemon 20, II a ete possible de

proceder au traitement des donnees brutes
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evident que 1a plupart des enseignants I

nont pas la c '" .
'. apacIte pedagoglque bien

raffinee pour enselgner plus '"
PartlCu!Ierement I

. es processus d'ecriture et
d'0valuat.ion des productions ecrites E .

. n ce qUI Concern I l'e e lacteur Iiee au systeme
cducaLif ghaneen, on decouvre qll'il I

Ya e manque d '.e motivation de I'enseignant

de FLE ; Ie manguC/I' insuffisance de sup rt 'da .
po s pe goglques et les effectifs tres

eleves des classes dans certains Iycees En efD t d .
. e, es enselgnants de FLE dans

cette Metropole se sentent nco!i"es par les autorl'te's (I )
o '" e gouvernernent surtout au

niveau de leur motivation pour enseif,'J1er Ie FLE. Comme Ie signale un des

interviewes : «Chaql/e /ni.1 qlle nOIiS n01/1 plaignol1s aI/pres des alltorites, elles

naus disen1 simplement que Ie gouvernemellt n '(/ pas les moyens)I (£2).

'<4'I<"".',,,t. considerant la politique recente du gouvemement de construire un

h:c' ..:!.an:;; .::haque communaute au Ghana, nous pensons qu'au fur et amesure, Ie

roo l~ e du surcharge des enseignants par rapports aux effectifs tres eleves des

classes de FLE peut etre reduit.

. I' que certains soutiens technique et didactiqueLe chapltre quatre sou 19ne .

, . 'saae du FLE surtout a la
doivent etre accordes a l'enseignemenIJapprenu~. '"

. ennlt Cest-a-dire. il y a la necessite
production ecrite pour ameliorer son enselgn

1;;. '

D . e1le~ d " en<;eiQ:nants vers les
d

· " all'ser les pratiques pro esSlOnn . . . ~e reonenter et relOC

I cluclion eente lxlSC:, SUI les apports
I' i nement de a pro

principes couranls de ense g . .
.. la produ,tion ecnte comme

conslderent
cognitivistes/constructivistes qUI . .

I
lit fini conIIne c'dait d;U1S I> pass.:.

I me un procIprocessus, non p us com

.' ,11' '1>1 If du'{ t~l\:t~llfS :
sl ~:s<::nll' 1;; ....

. - _, t orienta.1I nEn pnnclpe, I.d e
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I) pour guider Ie h'c OIl( des contenus d' .
, h d apprentIssao d

met 0 ologiques de I I oe et es demarches
a c asse et, par COnSequent,

?'-J pour guider la for .matlOn des en .
selgnants appeIes ai .

pOllrqlloi nos propositions . , ntervemr. C'est
sont destmees aux .

. , . enselgnants et aux autorites
de I education aUJ< Iycees de I M'

a etropole de Cape Coast au Ghana

Cette etude pourrait Aetre un instrument de reference pour les

MetropoleslMunicipaux de la regIOn et aussi pour les enseignants d'autres

niveaux d'apprentissage du FLE.

Recommandations

~ - DS que I'objectif global de l'enseignememfapprentissage du FLE du

h;c~~ _. ~ een est d'amener les apprenants a communiquer a roral comrne a

I't\~ri. Les resultats du travail montrent que les enseignants emploient des

strategies d'enseignement qui ne cherchent qu'a prepar.:r les apprenants pour les

examens de WAEC. NollS admettons que la reussitc d'S apprenants a l'examen de

WABC est tres importante, car eela constitue un Ms objectifs de

I'enseignement/apprentissage du FLE au lycee. Elle donne de juger la

performance globale des apprenants ala fin de leur etude au lyc~ Elle permet

. . .' \' . ""ite et aux autres instinuions de haul niveau
aussl aux apprenants I' acces a umvel ~
,. ons (ue les strateg l6 qui vis~nt seulement

d apprentlssage. Cependant, nous pens I
.' I . . IllllWliv ' ne pourraient pas

r "eva uallOI1 ~a prepareI' les apprcnants pOll
, ' " w;rt'>$'lir S t~t les demarches

1
. til o iIl1~tli,tH11I· •...

umquement les doter avec ce 01
1

• •

d
. i \ {un"II' surtout a reerit en

.. 01 r "OI1\\1\\1nl'lll r :ut.· ::>

plus pratiques pour pOllY \.0
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situation de communication
reelle. No

, . us pensons qu I
I' cnselgnement du FLE d 't • e a nouvelle vision de

01 etre de f; .aue COtnmun'
cornrm: il I'teril dans une s'tu" Iquer les apprenants it l'oral

I allon reelle d
e communication.

f(ecomrrWf7(Jaliuns aur; en I'e ... . Ignants

Notre recommandation ste. que les cours d I .
.' e a productIOn ecrite doivent
etre authentlques et vraisemblabl' . I , ..es a a reallte d I . de a vIe es apprenants non pas

seulement pour fairc rCll5>sir al'cxamcn

Aussi, par rapport aux resultats .. po!Jr que l'enseignement strategique

reussisse ren::;cignanl devrail jouer un r61 . d·'e Importanl e fayon a permettre aux

" ,e ,ams de construire les strategies communicatives it I'ecrit en c1asse de

fran ~ai;;.. Le professeur devrait mettre I'accent SUI l'enseignement de la production

ecnte parriculierement SUI les processus redaetionnels en classe de langue

~trangere afm d'augmenter la participation active des apprcnants. L'enseignement

explicite et implicite de la grammaire fran~aise en classe de FLE serait un choix

de l'enseignant. En ce qui conceme l'enseignement explicite, l'enseignant est

cense porter un jugement de valeur sur la production de [. apprenant Pour Yiboe

(20 I0) I
,· I . . n' e d'i professeur pOllrrait avoir d~" efl~ts nHastes sur

, .eva uatlOn nega v' -

, . , L stion cst des lors de m'sura les avantages
I apprentlssage de I apprenant. a que

. ..ft d ouvoir fajre 1m (h0i)~ jUlticiellx, Comme
des deux modes d'enselgnement a tn e p

. . . S'5 norm '5 et s~~ ;'It!entes specifiques,
chaque institution scolalre est regie par ~

. . ,.[, . I lui I.'(.n\'i at pour enseigner la
,. . ',.-l i 'I' I appl o~ it WI I

I· enselgnant ne pournlll 'Ill au()P . . .
. J. it 'lilll1ll,'nCcr par Ics actiVIleS

I'cn~I'Ig:i1a II ,) , .
production ccriic. F:-;~cnli"lIl'll1erl ,
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avant l'ecriture, pendant l'ecriture et ' , ,
reVIsIOn ou I ' . ,

es actlvltes de post-ecriture
avec les apprenants, Ce Sont des rn' .

ecaOlsrnes qui perrnettent de rnaximiser la
contri bUlion des apprenants afin de '

creer des conditions favorables a
ren:-eignemenl et l'apprentissage du FLE

surtout la production ecrite. Les
~nseignants devraient aussi evaluer reguliere t (I" I' .

rnen eva uation [onnatlve) les

competences de leurs apprenilnts a I'ecrit pour operer les reajustements

necessaires Ie pi us rapidement possible. Finalement pour etablir une veritable

competence communicative a I'cerit en ciassc de FLE dans les lycees dans la

Metropole de Cape Coast, Ies enseignants devraient tolerer les modeles de

communication a l'ecrit anterieurcment acquis par les apprenants. Cette strategie

po .;t " ffilettre les apprenants de tirer des avantages de ce qu'ils ont

pr~a]8blc, .ent appris pour resoudre les nouvelles taches proposees par leur

p- Ie:: r.

J • de'cl'dellrs de I'edllcation dans fa "Jecropole de Cape CoastRecommanaafzons aux .

d ' 'd de l'~ducation du !yc~ d'accorder uneNallS propasons aux eCl eurs

. d Cranrais ei surtout l'enseignement" . ntlapprentlssage u ~importance a I enselgneme

, '>wants du FLE afin, t ollaborer avec les en~el_ ., "t Jls devnuen Cde la productIOn ecn e, ,
'd OitlU?;S pour 3mmer leurles supports pc ago", ' v.. 1 Ianerue et l'usage ( .

de redynamlser a <:> , '_. ere des lancrues
, " I lllultilinguisme. I appren.l~.sa=- 0

ctense par e
cours. Le Ghana est cara ..' 'lU monde exterieur

'tt'ant une ouvertUf", ,
atout perm'" . . , .

vivantes etrangeres est un ,.' " l" du fran~31s eent
I P.r~n~ ~~~l..:', . 'f11~nt.:t a·. I' 'n . 'ilT"~

(Y'b 2010). POllr [i\von,cr ", C . n\ 'rtre en place un
I ae, , I' d,'Vf;\1 'nl

, la M,2IWI'l\)
\' 'ducati()11 all, d la langue.les decideurs de c· 1'.I<1pft'lllissage e

,. ~.;.;or dl: I

clh'()lIrd~nl1i1
systeme d'ense ignel11Cnr
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C'est ce qui pennet de .retenIr I" "Interet des
s'ex pri mer en ecriture de la langu . apprenants afin qu'ils puissent

e etrangere. L
rnr'~'igncmcntJapprentissage 'un des problemes souleve par

du franc;:ais au Gha
na est Ie s f

CQmme Ie nole Yiboe (2010)' ou len financier.
, Souvent Ie chefd' ., etablissement res

majorite du budc'et aux d' erve une grande
b epartemenls des .

. SCiences physiques et des sciences
~conomlques au dctriment d I'u (epartement de I

. s angues. Les programmes du
departement des langues sont ainsi ab . .

. andonnes Constlluant une demotivation pour

les enselgnants. Comme Ie revele n' .
. Olre etude, beaucoup de Iycees dans la

Metropole de Cape Coast manq I ..uent es matenels pedagogiques surtout les

departements de fran<;ais. Par exemple 78 90/, d I .
, , 0 e a populatIOn enquetee n'a

au ill

ma_.ud pour I'enseignement de la production ecrite.Egalement, 31.6% n'a

guide didactique; et aussi 47, 4% des enquet6s ont indique qu'ils n'ont

"ctionnaire au livre it consulter pour ameliorer I'enseignement de la

production ecrite (Tableau 5). Nous suggerons aux decideurs de ('education de

valoriser I'enseignementJapprentissage des langues en mettant sur la meme

echelle d'importance des mesures de soutien financier Le somien financier va

permettre aux enseignants du franc;:ais de procurer les livres er Ics manuels qui

pourraient ameIiorer l'enseigncmcnt de la production ecrite car un enseignant

prend des decisions concretes all ~neflce de ses
strategique c'est celui qui

apprenants (Tardif (1992).

. .. ( ubrion en'lU ;r~e m:Ul'llie la comp~tence a
Par ailleurs la mUJonte de la p IP ,

"t d la C0rnnwnication pour
. . " d l'!llfi.)rn1 ,,(J(ln

utillser les Technologll:s e .
:(~.s m;Ull\11 111 celie competence de

l'E' (1"'1('1::). u.·..·IUCOUp d\:II,j!nselgnement L L>~

2]0
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telecharger des inforrnatio '
ns utlles de I" t

. . ill ernet POur bie '
cause pnnclpale de ce d' . n anlmer leur COurs, La

emler defaut est Ie
. . manque de f, ,

p0nod,quc pour de tern ormation continue
ps en temps mettre ' ,

a JOur les com .t
I'Cf1!'eigllemcnl Nous pe ences de

. , pensons que In rna' '.
~onle des ensei

, . ' . . gnants du FLE n'est pas
Olen adapte a la vie moderne d Ie a lechnolooi C",e. e constat est base I" ', ' sur e .lUt que
beaucoup d ensel l1 nanls se pl' ' ,

b <llgncnt qu'lls n'ont Ipas es supports pedagogiques

(les livres, les manuels, etc) comme rindi u .
q e les resultats du questionnaire

(tableau 5) alors qu'il y a des materiels (I II b. e sy a us du programme du FLE du

Iycee, par exemple) sur I'internet q "IU lIS peuvent en profiter pour animer leurs

COllfS. La consequence du manque de materiel pedagogique est que

eot est fait de maniere desorganisee, Comme Ie remarque Yiboe

, . '. \ lcti(Hl ecritc not:lm rnent a\'
factltter l'ensclgnement de la pro(\

(2010\. l,,:~ pratiques d'enseignemcnt du franc;ais n'ont aucune orientation

,'. ~c: t'i 'e. La formation continue des enseiS'!lants sontient financierement par les

d~cideurs de l'education de cette Metropole est aJors tres exigeante pour faire les

enseignants adapter aux nouvelles techniques et melhod logies de l'enseignement

pOUT gu'ils acquissent des orientations sur l'usage de 1'internet.

II faut aussi que les decideurs de ('education dans cene Metropole

. . . 'e! / ports pedaQ;ogiqut's (I~s livres, les
fourmssent aux Iycees les maten s sup - -

. I s cassettes-videos. les tel?visions. etc) pour
magazines et surtout les proJecteurs, e

k~ classes des

effectifs 6levees.
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Recommandations a I 'A 'sSOClation Gh .
aneenne des p ,f;

((i/U'T) roJesseurs de Fran<;ais

La GAFT devrait c 'd'
onSI erer l'adoption d'u

l' cnscignement dll franpais . n manuel specifique pour
y au mveau du I 'ycee. Cette til h d . ,

I
' c e Olt etre exercee en

co laboralton avec les autorit'· d (" .cs c educatIOn . ., surtout Ie Mllllstre de l'Ed .

J
'r . d ucatlOn

et ,nst Itut e Curriculum a dR'n esearch De I . .ve opment DIVision dll Ministere de

I'Education du Ghana 'La con"! . ,. ., ruction d'. un manuel unique pour I'enseignement

<In FLE va egalement syst.ematiser r· .'. ensl:lgnement/apprentissage de la production

ecrite pour eviter la tendance d'enseigner d I .. .I e a manlere desordonnee.

En rapport avec cette proposition. les universites devraient aussi

prepareI' les futurs enseif,'1lants pour les besoins linguistiques et

es pour pouvoir enseigner effectivement Ie franyais en general et

surtout la production ecrite. Le constat fait lors de I'entrevue avec les trois

enseignants est qu'ils n'ont pas assez d'informations sur les processus

d'enseignement de la production ecrite leis que propos~s . ar Hayes et Flower

(1980) et d'autres nouvelles theories sur I'enseignement de la production ecrite.

Les
' . . . a' plan type ou «pseudo-plan)} 

enselgnants se limltent touJours ,I

I' introduction, Ie contenu et la conclusion comme Merit ala page 197. Au-deli! de

, nseianants ne sa....e: t pas les processus
ce plan type, il parait que certams e '" -

. pprenants des com '[ 'IK~.s it I'ecrit. Nous
redactionnels qui peuvent donner all-X a

, .t' a'e"r'li 'nl rdomlUkr I 'ut:: programmes
. . d nlver~l es ""

pensons que les autontcs I~S u .
, ' 'I' I' . l"'lilllcnh'n! du FL.E au terrain (au

, , .' t> ..~ ,Ins' L U - -
pour qu'j]s s'adaptcnt Dld1 a ' . .. ~ail,' In nouvelle onentatJon

, , k J(l pr,\Jul'O< n. '
lycee). Surtout a l't'n:;"I~n('n1t'n! l '

12
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des etudiants (Ies futurs enseignant d
s u FLE) doit etre '.

, . canahsee vers les nouveaux
concepts de I enselgnement qui m tt '

e ent I accent SUr I' .
autononue de l'apprenant.

!<c('omm(/ndations aI/X apprenants

Vne des limitations anotre enguete '
est gu elle ne touche pas directement

Ies apprenants mais comme Ie note Broussea (1987) I "
u , es apprenants ont un role

important a jouer dans Ie domaine didaclique surto t ' [' . .
u a appropnahon de la

langue etrangere. A I" in~lar de Tagliante (1994), nous proposons aux apprenants

de saisir toutes les occasions de pratiquer l'cerit en classe de FLE avec leurs

enseignants et leurs colleges. En dehors de la c1asse, ils pourraient communiquer

en c.:n "c en fran~ais avec des personnes qui parlent Ie fran~ais ou les autres

•• :> en forme des correspondances simples. Comme Ie suggere Yiboe

(20 IG). il serait bien de saisir toutes les occasion,. entre autres, d'etre en contact

avec Ie fran~ais en feuilletant des Iivres de tout ordre, en regardant des films

fran~ais, en cherchant des informations sur les pays francophones Ce qui veut

d · t etre oisifs dans l'enscignemcntlapprentissage
dire que les apprenants ne Olven

de la production ecrite.

rennent des nSQues de faire des
Egalement, il faut que les apprenants p '.

. . 'I' ~crit et de Caire foncnonner leur
, . er leur mtentIOn a (; ,

erreurs en cherchant a e>qmm .
. he"irer si un besomdOlvent pas ' .

interlangue. Les apprenants ne .
L'. "'ll'lnl ohaneen dOlt. 'h ?OlOl .'Ii''''. '"t 't SClltlr (VI oe, -

d'approfondisscment se 31 _ d> modifier leur
_j . • ;tre t: 'alu~r allll "

.. et 'lernaIh t:1 a
apprendre a estimer lcs acqU!~ ' l .';1 -',I ",)~,ibk, les Cleves

II ' ()00 . ~, ,. ,
. G'II'I'r-ftli II .,

interlangue. Comme ie ,lIpul<' '10 ~'
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214

n I 'cae 'apprentissages,

Recomrnandations de l'enseignement strategique de la production ecrite

I
, d" 't en fait la senle f role d'apprentlssage
apprentissage en auto- Jrect!On SOl

d
' - ' definissent ce qu '0 ap 1~ I'''autonomie de

possible, et que les con ItlOnS qUI -
,_ d 'I;' is f(lndan1 (,lUX de l'a,te d'apprendre,

l'apprentissage" sont en Ialt es e vn1Gn -

aux
conlrain es psvl'h ,~ucl<lks ui agissent sur la

parce qu'elles appartienl1<?nt
, "UIIlI 11t' d ,it pas iouer Ie role passif

" 1 ' 1"'.\',\ t'I·11pl'I'llle _1 11<' I lIpph-' -
cognrtlon mmalOe. \. , '

l'apprentissage de la langue. Little (1994) et Riiey P996) estiment que

Afin de mettre en pratique I'enseignemenl strat~gique. I'enseignant doit

favoriser J'elaboration et I'application de strategies d'apprenrissage par l'apprenant

L'autonomie de l'apprenant est tres indispensahk da s !'cnscigncment et

en vue de rendre celui-ci autonome dans 1a resolution de ses problemes d'ecriture,

peuvent vivre la langu 'e en lmm 'erSlon en

f
passant une '

pays rancophone pou ' partie des var saVOIr bien cances dans un
comment' .

(
' r s expnmer ' I'
1:$ pays rancophones' a oral comme . )" '

pourralent etre en Af ' a ecnt.
nque au lu '

I atlfs parlent la langue dan p s mleux en France ou les
s toutes les aff 'aires quotid'

Lt'gendre (1993, p, 67) a lennes, Comme Ie note
pprendre, est un « processus d' . , ,

changement, dynami< ' acqulSltLO/I Oil de
jlle et tnlerne (/ Ia personne I, aquelle mue pa I d' '

v%nlt! de deve/o ' r e eSlr et la
ppemenl, cons/mit ,J,Ie nouvelles ', . . representations explicalives

coherentes et dllrahles de son reel [ ], . ,., ". Les chercheurs cognitivistcs s'entendent

aUSSI pour affirmer que I'on ap . 'prc;TIa en frJnclion de ce que I'on sait deja. En ce

sens. les cOlmaissances dont d'ISpOSC I'apprenant (gcncralement appelees

c. :'l 3:- C8 anterieures) Jouent un "Iro e majeur dans fa construction de
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quand il s'agit de l'enseignement/appre ,.;nllssage
po~itionne au centre.

de la langue, il doit etre

Pour acccder Ie but de I' ,
., enselgnement strategique

~n:;eJgnement, JI faJlait suivre I " 'es troiS etapes:

en planifiant son

I. 10 preparation de /'antJl'cnt'n lssage,
..
II. 10 preparation dl.l CfJtllenu.

Ill, l'applicatifJfl et I'imegralioll dll cOlltellu (cf Mode'le d W' ., e Isconsm

Department of Public Instruction; Goupil et Lusignan, 1993),

La limitation de ce modele est qu'il etail desi"ne pour FLM fFLS' .. t- malS pournut

elf;;' tii'5ec dans Ie cas de FLE a cause de sa praticabilite. II faut aussi se,

..' '~cr des conditions affectives (attitudes et motivations) dans lesquelles

t', r<>, ant aborde la tache et qui collaborent directement dans les composantes de

la motivation scolaire, II faut egalement considerer Ie mode d'evaluation et en

quoi porte cette evaluation, En general, Ie, mahode~ d'e\aluation les plus

rcpandues sont celles dont nouS avons parlees dans la revue de la litterature:

l'evaluation fonnative et l'evaluation sommative, Nous regardons de pres

d
' , I t'on fonctionnent au profit de r cnseignement

comment ces deux types eva ua 1 -

strategique,

, ,,' I t 'on sommmil'e
Evaluation jormatlve et eva 1/a I

, e'Jll"a',f d\·nl r nUle incertitude au
, t -v~lenle "permet a tOU ~J'

t d"s p, rent.' l Ll paf1enair<,s et amis de
L'evaJ uatioll

, ' d - ap 'n:nanls
mveau des ensel!:!.nants. e'- , )1 n~ des apprentissages (Sow-

J. <; la 011" en I ,"

I
, . ' '\ " "IlPcl cill.ecole, Elle Joue un 1'0 Ct. ,,<: •

21S
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uniquement noter: l'evaluation

de I'aide it

Barry, 1999). Par ailleurs 'al
, ev uer depasse

comprend egalement des in" .
lormanons

pour determiner la nature
apportcr it chacun des apprenant (Ga .

s rCla-Debanc, 1990).

L'observation de I'enscignement d I '
ans es Iycees dans la Metropole de

Cape Coast et les resultats de notre enquete nOUSI'-"orment
lUi que I'evaluation

sommative, la priorite de WAEC t . d' ,
es pflmor lale dans les ecoles au detriment de

l'evaluation formative, Voila ce qU'indl'que un d 't ' , E I 'I' " es ill ervlewes « ~n c asse, I

parair que les apprerWlI/s n 'onl pm heal/COUp d'interel, enfranrrais, et Ie taux de

leur trava.il est moyen, Mais les resullals de /'ex(/men de WAEC depuis 2010 est

P liS 011 moins encourageafl/ » (E3). D'apr(.'S Sow-Barry (1999), dans Ie processus

""'""5-<CiE cment/apprentissage, I'evaluation formative doit permettre aI'enseignant

. .'G~ o. der ses demarches et methodes pedagogiques sur ('organisation et la

co .strucnon du savoir de l'apprenant en fonction de son savoir anterieur,

L'evaluation formative necessite aussi un changemcnt d'attitude de la part de

I'.' (Alt t 2001) Par ail leurs it faut que les autorites de ['educationenselgnant e " ,

, . . t des probll~mes qui pourraient engendrer I'adoptionohaneennes sOlent conSClen es
b

, . d aux aoprenant~ l'entree aI'universite. Lad'un unique type d'evaluatlOn qUi onne ,

SOl11 mati ve engendre de nombreuxl'evaluationpratique excessive de

, . . ,Is conroivent Ie pro2res par ce type. I orps mstltutlOnne y , -inconvenients bien que es c

d q Ie Olodifi~ lme situation devenue
) On compren Id'evaluation (voir l'annexe '

" I d r rt' ',er 1'5 Mfauts constates
. . 't as etre facile Jl ""'t ess('n\l(' e. -

tradItion ne saural p
tradl!ionnd et d'accorder a. " d' !'en,eignt'l1lent

dans les pratiques d'evaIWItIOl> t

, I' " . lIn~'Il:llre." " 1ll1e r a",· ,I'evaluation 1ortnatlV,
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Recommandmions au niveall de ['evaluation

Pour cristalliser sa pratiq d" . . , ,
ue enselgnant strateglque c'est recommande a

I' en,,\;; ign<Jnl (du Iycee) (Sow-Barry,1999) d'examiner periodiquement I'evaluation

formative des nouvelles connaissances, de discuter avec l'apprenant de la valeur

de ses connaissances, des objets qui doivent etre ameliores et des elements qui ont

d~ja atteint un niveau acceptable de mail rise. L'evaluation peut egalement etre en

f0n11C d'unc redaction Courte pour tester la eonnaissance prealablement acquise

par les apprenants. C'est ainsi que l'enseih1Jlant participe ala construction de la

connaissance de l'apprenant (Sow-Barry, 19(9)

d . ce qw conceme J'evaluationE~alement, notre recomman allon en

dan I'enseignemenl car celle-ci~-\;-rr, . \'e consiste a I'integrer constamment s _

. d l'apprenant Ceun soutien a toutes les connaJssances e .Cl .sn ue

rapport aux pratiques classiques det fi rme une rupture parrepositionnemen 0

sequencesdesfinlaqu'an'intervenaitI'evaluation qUi

1'1) 0 pomi de vue personne,. (Mhouli 20",. ud'enseignementiapprentIssage, . ,

. I fatiques pIvotees surI • aI alion fo mlatl ve et es p. ent dune ev u
l'integratIOn constarnm . _. e de l'ecriture

.' bles pour line dldadl<]ud" riture sont mdlspensa .
Ie processus ec . . pIllS de courage a

• -I e W1 bon scnpteur qUi aura, l'apprenaJ1t a e r
susceptible d amener . d,,' r~hec.

. WAEC sans aVOlr pettI" .. ommatlve de -braver l'evaluatIOn s

2]7
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Recommandations .
ali nlveali des d'

. emarches d' .enselgllement

Pour ce qui est des
demarches d'e .. , nselgnement )

precise que Ie contenu d . ' e programme actue)
ne evralt p •as etre enseigne

mais grace ii de nomb au moyen de cours theoriques
reux exerc' ,

Ices pratIques (CRDD, 2010) :

.. .the teacher he . .d _ 1.\ 10 SIIl/Ule ev I .
or. el 10 mOlivate Ihe st d . elY esson 111 real life in
fio ' . II ents 10 see F:' h

I' commllnlcation I lenc as a lancnzage
anc nO! a mer b' O'

expecled 10 "'lIide "I d . e Sl1 'jeCI. Teachers are
. ,.", 1/ el1l\' 10 ex/?- h'ISsues introduced .' F' . I ess I ell' own ideas on

'. 1I.\ll1g 'fench ji" II
wmlenfrJrm (eRDa 2('1( .:. Il5t ora yond Ihen in

, .J J, p. VIII).

!\his en n~a)ite, au-dela de cette r ..P Oposlllon, en parcourant Ie syllabus on ne

troUYC p ~ d d'as e emarches specifiques poul/ant faciliter Ie transfert des

.;: . SJS: nces surtout en ce qui co ".nceme 'ensclgnement de la production ecrite.

Br~-, Ie programme actuel est peu etoffe Etant donne que Ie niveau lycee est un

rransitoire, c'est aussi conyu comme line revision et un renforcement des

acqUiS du niveau college (lliS). En fait, les contenus et les demarches

methodologiques doivent etre soigneusement choisis pour que Ie but Ie plus desire

puisse etre atteint au niveau de I'enseignement/apprentissage dll FLE.

Nous recommandons aux decideurs du programme du lycee de developper

les contenus de l't~tude, des textes dont les types correspondent mieux aLLX formes

que les apprenants rene-ontrent dans la vie quoridienne. Done. l~ textes de types

I
"f t n'f Ie narratif et Ie de~criptif. d,)i,'ent errol conl;lIS alltollrs

exp Icall et argumen a ., "

. , . bl bl'" ' la realite de la vie i' r:l~ pn:nant. Us doivent
des evenements vralseOl a. "'~ a

. . '0 Irant' d<,,,i<Y 'Ill I'enst'mble des textes qui
etre des textes courants L~s kxt~ I • '-

. . II' '001 produtls pour informer, faire
ont une visee gC!1"rakmtl ! l!llliwm

' ,

18
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retlechir, convaincre etc L
, . es textes co

. , . urants s'opposent
l,lteralres qui ont pour but d" . entre autres aux textes

emoUVolr et de divertir.

Nalls voulons aussi rev .
Olr Ie processus d" .

ecnture pour Ie capt d
systerne de \" I .' er ans notre

• C( UC(ltlon surtout .au OIveau du 1 'ycee. Nous nous inspirons du
process LIS de I'cnscigncmcllt d I .e a productIOn . .precol11se par Hayes et Flower

(1980) pour faire cette recomm d .
an atlOn. Notre choix est base sur Ie fait que ce

processus place j'apprcnant au ueur de I'· .cllselgnementiapprentissage de la

production ecrite.

Recommandations de I'Ens " .elgnememiappren/lssage du processus d'ecrilUre

La pratique actuelle de I'enseignement de I'ecnrure dans les lycees dans la

. !~f"pole de Cape Coast est traclitionnelle comme Ie revelell! nos resultats

tl'd S ignernent des regles grammaticales, reproduction des productions ecrite

model es des enseignants mot it mot par les apprcnants, etc) ; et Yiboe, 2010 &

Kuupole, 2012) ont bien confirrne ce phenomene Commc 'cstime Reuter (1996.

p. 14): « La redaction se presenle de fail comme une .lynlhese «( magiqllel> des

mitres enseignements, essentiellement les «solls-systemes" de la langue:

J h vocabzllaire. cmlJ·lI.~.aison [..J. ("esc mix e!eves it
ort lOgrap e, syntaxe,

I . Ie rer»)
apprendre, par eux-memes, comment es 111 g .

de j 'ellSeignernent de la re<iacti)n adOpletl par des
La demarche ~

. I PIS n compte Ie processus
enseignants dans les Iycees au Ghana n(~ [len '

. . 'I ORO) pour d \nn~r au:( appren3l1lS I'aulonomie.
d'ecriture d'Hayes el flower t·

. , I ~ 'i"n,'!1\'nl iHl Iycecl, car les exercices
. l' "enl,I" e en '"

l.'ecritme ne fait pas 1'0 Jet { (II
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Synthese generale de I"te ude

Ce travail a essaye de
. revisiter les pratiques ' '

plouucllon ecrite dans I I ' de Ienselgnement de la
es ycees dan I 's a Metropole de Ca .

(( Vers {'enseigneme I " " pe Coast. Sous Ie tItre
n. ,SI1 ateglque de fa r . ,

. P OdUCIIO/l ecrite)} la th'
d <.:xplorer lcs objcl'tifs . ' ese a tente

, SU IVimIs faire l'etat d I'
, " e leu de I'enseignement de la

productlOn ecnte dans Ie" I .'
::> ycees de la Metropol d C, e e ape Coast et proposer des

demarches d 'el1seigneme t . .. n slrateglque susceptibles d' 'd I .al er es enselgnants de ce

niveau d'ameliorer la competence des ' . .apprenants en ecnture. Pour aborder cette

question a fond nous nous som ., mes appuye sur une methodologie que nous

J ::--:on5 tft?5 appropries pour !'entamer. Le cadre theorique choisi e·st celui de

e cognitiviste/construcliviste adaplCe arenseignement de 1a production

:?'(' . c. Developpee depuis 1980 pour I'enseignement/apprentissage de la

rodu'rion ecrite, c'est une theorie basee sur Ie processus d'ecriture soit en Lt,

soit L2 au en langue etrangere. II s'agit du mudeie de Hayes et Flower (1980)

base sur les operations mentales developpecs pendant la production ecrite et

d'illustrer Ie cheminement du scripteur en situation d'ecriture En tant que mesure

pour atteindre Ie but desire, l'environnement du scripteur est segmente en trois

la fornudation deaussi dan

composantes inter-liees: Ie conteh'te de production, la memoire a long terme du

. 1 d' h d'e'criMe proprement rute. Prenall I en compte la
scnpteur et a emarc e

, . ' . . de'le repris par Garcia-DC' ane. Fayol, Ie groupe
metacogmtlOn du scnpteur, ce 1110

.d'.f (1')92) ~ert du eadr, d'analyse du processus
DIEPE, et soutenu par Tal I -

. I.."<luroup d<~ ,hJadicicns, Le modele aide

d' ' . d t d.'.< anne~s pour II'ecnture pen an ,.'
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production ecrite

. -I- demande. Ce sont lesot qu' l <I

l'r~ux chercheurs, enik n)I1l-' ,

d differenlesrecursivite es .

. I' vn-el- V1rave: t." ,,'ac('ouwme
comprendre et <I • 1'01

"l-,;n[< t:lesqut;ls s,. .f>'S surl1ecessal ~- '.elements

de la r,idaction d\m texte,. . s pour la didactiqueComme pnnclpe

. d fawn it placer les apprenants. son enseHmement e ,. 't ganlser '"
I'enselgnant devral or .' . , s processus (Tardif,

. . favorisent la reahsatlOn ae
d· . d'ecnture qUI .

dans des con ItlOns, les operanons
i s'adossent sm. ue les processus qu

1992). Ce qUI veut dire q . I .lIe el rh'ision.
' n mise en'1 d'ecriture: pkmijlcatlO .

supposees dans tout travat Ie role de la
x ap f",nan IS. d monlrer au,

l 'enselgnant e ,t iel pour dies amener aC'est essen du pro..: 'ssus el e
composantes

des processus de I'enseiguement de laPropositions de I'organisation

Pour les apprenanls du Iycee, une meilleure connaissance de ce que

suppose vraiment la production ecrile sembie indispensable. Nous recommandons

. . 't d tee par lesne Ie'S demarches suivantes comme Ie moyen qw pourralt e re a op

:mts pour pouvoir amcliorer !'enseignement de Ia production ecrite.

au Ghana qui nous amene (I relever lesformes que prennent I'examen ».

d 'enlrainement a une permutalion d'elhnellls et d'ensembfes d'elements en vue

d 'ohlenir des phrases gramn/(Jliealement correCles. [. .. .] fa realite pedagogiqlle

proposes, it propos de la redaction ,. ,
n ImpOsent pas de reflexion sur la tache a

mener. R6flechissons it ce que <lit I' d' '.
un es IntelVlewes ; « .... nous enseignons fa

prl)t!u<:Iion eerile selon ee que demande WAEC (EI). Comme Ie note aussi Yiboe

(2010. pS6): « .... Ie resu/lal n'est pas la communication, //lais line strategie
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soulignant aussi la d'ffi
1 lculte d'une telle d'

emarche qui
connmssances proceduraIes " met en ceuvre des

speclfiques mais diffi '
, . lCllement fo aI'

declarative (Reuter, 1996) rm Isables de faryon
, Dne telle demarche presu

I'enseignant puisse exp I ' ppose en revanche que
oser ul-meme Comment faire '

19( 2), cela rcnforce ano. " , selVlr de modele (Tardif,
uveau I eXlgence d'ens . ,

" , elgnants bIen formes et capables
d en:;~lgner Ie processus t" ,

~ ., , ( \:cnre. Les r
p ocessus de la production ecrite sont

presentes pratiquement ci-joints :

I, La Planification

Le niveau de la planificalion est Ie fait initial arealiser dans la production

e~.e, SeIon Flower et Hayes (1981 3-:> '1 ', p. 1_), I S agtt d'« line representation

inrn . d s connaissances qlli devronl eIre IIli/iie.es pour ecrire lin lexle », Sow-

Ba..~' ( 1999) ajoute qu'afin de conduire abien une planification, il necessite une

sin ation de communication et la presence effective de sous-processus : preciser

des buts d'ecriture, produire des idees et les organiser. Au lieu de se focaIiser sur

la presentation du plan type ou «pseudo-plan}) . inlroduC!iilll. developpemenl el

conclusion, l'enseignant devrait creer des plans plus pr~cisement adaptes aux

types de textes it produire (explication, argumentation, description..etc) avec ses

apprenants, D'apres Flower et Hayes (1981). l'enseignanl doit conduire

'd et un encadrement appropri~, a se pr~parer a
l'apprenant, avec un gUl age

, ' d I 'f!' (011 mel1lale d'abord, en re ~hNchanl des idees
l'ecnture par une phase e p ani lea I ,

.' .., ~ l' tt~ur du ~ujei. du hut 't du destinataire du
en fonction de sa slluatlOn coml11 v <::11 e ,

, .", Ilbl." d'lnf1uer ~ur la production de son
texte en tenant comple des fa'leurs SLb~<::P .,

'1."'\"(.1' it nne ...·!;lbNali,m plus fonl1elle quant
\" r 'n'lI\l f 'texte. SL1bseCJllel11l11<~nt, ,1I'P' ,
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it la fayon d'organiser Ie Contenu en fi .
onctlOn du type d t ". .

. u exte a ecnre. D'apres
Flower et Hayes (1981), I'enseignant doit '

s assurer que I'apprenant est capable
d'organiscr ses idees en fonctio d

n e sa connaissance du sujet, des attentes du
ll:cleur et de la slructure du LexIe aprod' L" .

mre. enselgnant dOlt amener I'apprenant
Ii saisir la planification d'une tach d" .

e ecnture comme un exercice de resolution de

problemes, qui peut etre segmenttS en sOus-problemes et Imites un avant l'autre.

II s'avcrc necessaire de bien renforcer que les etapes du processus

d'ec.riture s'unissent les unes dans les autres, de maniere qu'il peut y avoir des

modifications apportees ala planification aiors que Ie scripteur est en situation de

mise en exte et de revision (Hayes et Flower, 1980). L'ecriture ne consiste plus

. res

imarche lineaire mais s'appuie sur l'intcrrelalion d'activites cognitives

e-s a diverses etapes ou sous-etapes du processus de la production ecrite

(Ha~'e-s et Flower, 1980). Par ailleurs, la didaclique de I'el~ril s'interesse a une

demarche de resolution de problemes (Ie conte>."1e de la tache. la memoire along

terme du sClipteur et les processus d'ecriture).

2. La mise en texte

, a;crire son premier brouilloll,
C'est l'etape ou l'apprenant comment;e I:: •

r 0 'stique ace qui a de- con.;u (cf. Cadre
c'est-a.-dire, qu'il donne une forme lI1",Ul

sons it I',mseig-nant d'arnener, . de l'ecn tore, nous propo, -
theorique). A ce mveau . .

d "3 phnillcatlOn. des aspectsomple e ~ ,, " " son tex-te en lenan I c
l'apprenant a redl",er h' ., ()\J du lien entre les

j la "t) 'renl~d l'>,te et (Ie ,,, '. .. d e et elll g nrc u e ,
ItnlWlstlques u lyp - . . I t il transformer son

~ a ~'! Ire
I' Inpl'~n' -

0\: ura"a ''''idees. II cloit egakl11~nt e '"
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texte au Cours de la ' .
redaction

fonctionnement de I Ia angue.

afin d Ie e rendre coherent et agreable au

3 La revision

Le defaut maieur" remarqu' d. e ans la prati ue d' .
production ecrite dans Ie' I ' q enselgnement de la

s ycees dans la Met Iropo e de Cape C t I'
manifeste de la t ". oas est absence

JOISleme composante du processus d'ecriture 1 ,..
'It '" ' a reVISIOn Les

resu ats ont revele que j I .(ans es cla~ses de FLE Ie .. . ' s pratlques des enseignants se

limltent essentiellement a I' .a C(Jrrectlon de ia redaction fimale de l'enseignant

(tableau 17). C'est-a-dire, les ensei"nants . , .
c corngent a peme les brouillons des

ap r">mij IS b bl• '. ~, pro a ement acause des effectifs 'I " d Ie e\es e eurs classes ou Ie temps

. rait defaut. La majorile n'oblige meme pas les apprenants it faire un

au a reviser leur texte avant qu'ils ne remettent la version finale. Par

co se uent, les apprenant . ds ne reyOlVent pas e nirroactions sur leur fayon de

proceder. En depit des constatations du tableau 17 (el Chapitre 4, Q36) ou les

participants reconnaissent faire SOllvel1l el IreS SOli" nt 16 (94, I%) des

comrnentaires ecrits al'etape de la version fmale, Ie fait de n 'gliger la revision du

processus d'ecriture transforrne une deficience fondamentaie au point de vue du

modele d'ecriture cognitiviste. Du point de vue cognitivisleCOnSlnIctiviste

1) preciser les buts dt? la rt'h;tult?

. .' bl'; d' soutGnir ,'appremll I it \.·\'[\\f'r~nJrt' que reviser
1980). L'enselgnanl e~t 0 Ige " ..

. .' I f'll"" nil 'liX ach:l':lIn' des etapes soit:
I n'a" c ,.v

son texte c'est plll~ que se re lr~. I '-

p;lf ,""l1\pk re\·oir la c.oherence,

l'enseignant devrait etre aperyu par l'apprenant comme till panenmre it part

bl d I
, . t r dans la revision de S(11l (exle (llayes et Flower,

entiere, capa e e onen e . , '
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l'enrichissement des 'd'
I ees, Ie sen ds u texte et C •

(

k laUe une "fi
texte ortllographe gram . ven cation de surface du

matlcale et lexicale) . 2) I'
I' . ' re Ire Ie t xt
lonctlOn du resultat v" , e e pour I'evaluer (en

Ise et a I'aide de di '
. fferents savoirs) . 3)

probleme potentiel' 4) id . ' se stopper sur un
, entJfier Ie problem' ,

.. , e , 5) resoudre Ie bl' .,
dlfferents savoirs it I', .d d' . pro erne (grace a

, al e outlls et it l'aide de
Ie texte (par . personnes-ressources); 6) modifier

aJouts, Suppressions I. remp acements) .pws 7) finir la relecture
(Bisaillon, 1994).

Nous proposons a I' .. ensel f/nanl dp, .. •.." - eonQUlre 1apprenant vers la pratique de

la revision en evitant de lui d· ".onner une VISion Imeaire (Sow-Barry, 1999). Nous

pre, :: fiS egaIement que I'e' b"- nselgnant 0 lIgr: I' apprenant it relire son texte et d'en

-=5"1 ffi-= j'in"~ret en tenant compte d 1 ... . . e a situatIOn de communication, d'evaluer la

LC, la precision et I'organisation des elements

:\"ous recommandons aussi que l"enseigna.'1t de FLE assiste leurs

apprenants it. corriger leur texte en recourant ades m~thodes d'autocorrection et a

consulter au besoin les ressources didactiques disponibl".s pour enfin presenter un

texte correct. Le travail d'ecriture s'acheve par une evaluation de la demarche

prise par les apprenants afin de degager leurs habiletes et leurs ditflcultes aecrire.

A l'egard d'une telle demarche, il faut que I'enseignanr guide!'a prenant pour que

d
I. tIes a' ;co're e les solutions les

I
. . I" les causes e ses DOS ac . ~

ce Ul-CI trouve U1-meme '

pillS appropriees.

I
,· I .. "'I'" (hIcnselgnement. '~pprc ~ l~ ,,,,'

d'cnirur,' d.:vmil conduirc les
Grosso modo. noUS pensons que la \'ulgarisation de
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apprenants du lyce'e a' I'acq , ,
U1sltion d'h b'l '

I
'f" . ' a I etes scripturalescelOlllves, plus assurees et

Finalement nous, recomm dan ons aux ens '
M tropole de prendre en elgnants de FLE dans la

comrIe Ie fail qu" 'ecnre et ensei '"
une bonne comprehe . gner a ecnre supposent

nSlon du rrocessus d" ,
ecnture et que la conscience de

contraler davantage ce' .
qUI cOnstllue I" ,ecnture est un puissant facteur de

motivation pour des apprenants

Conclusion partielle

Ce demier chapitre du tl ,.raval a ete consacre aux recommandations et it la

oenerale de \' 'tud L'~ . e e. analyse des donnees portant sur I'enseignement

de FLE. aniculierement, I'enseignement de la production ecrite dans les Iycees

de la Metropole de Cape Coast a etabli beaucoup d'insuffisances liees aux

demarches d'enseignement mises en pratique dans les Iyc~es de la ~.1elropole, Les

plus graves insuffisances ont ete revelees 11 I'enseigllemem de la production

ecrite; Ie type d'enseignement ; les genres d'cvaiuation d<:s apprcnlissages ;

l'enseignement des techniques d'expression el langue et te processus d'ecriture, La

decouverte et ranalyse de ces defauls nouS ont propuis~e a preciser des

recommandations plus praticables en vue de stimuler ks enseignants vers

" I I production ecrite. L' en~~icl1 ment ~trategique
l'enseigne01ent strateg1que (e a -

. , " . " . (lrametres qui font en s ftC que \'enseignant
vIse a determmer les prtnClpaux P

,"" .> cloll<; k Pf\.)~~~:; IS de la cOllstruction

d
' f N)il >XPI e~~l v.. ". -

soutient l'apprenant une a,;-,~' .

graduelle de la connais. "n,e
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Les recommand .
atJons faite

. S Sont autours
production ecrite bas' de I'enseignement d 1essurl~ . e a

processus red~"';

f
./. <Mlonnels divi .

f' ant Ication, fa mise s~ en trois parti~ : la
en texte et I '.

a revIsion. NOllS .

recommandations soient . Souhaltons que ces
pnses en co

mpte par les intervenan d '
"haneen et les e . ts u systeme educatif
"" nselgnanLs au re

P s duque! cette recherche est .
redoubler leurs efforts cr JI. 'f. menee pour

) eell S pour am61iorer I' .
f . enselgnementlapprentissage du
ran~aJs. Swtout pour I d"es cCldeurs de 1" d '. . e ucallOn au niveau Iycee de la

Metropole de Cape Coast, nous ' .
. pensons qu JIs devralent apporter leur soutien ala

fon-nation continue des enseio' . cia .cnants ns Ie domame de !'organisation reguliere

des ateliers d'ecriture et la dotation : [' ~ d "regu lere cs !ycees ai'aspect financier et

3t~ .el sans lequel tout programme serait inutile

Pour mieux concretiser Ie resultat nous avans elabore dans ce chapitre des

d~mar hes susceptibles de rendre les contenus plus pratiques aux apprenants.

II revient en outre aux concepteurs de programme de formation des

enseignants du Iycee, un enseignement du processus d'~criture. un enseignement

strategique des differents types de connaissances, Ie rout comrMte par une solide

formation en evaluation des apprentissages. Les enselgnan doivent etre

conscients de )'importance et de la place que doit ace fder desormais

I
, la producll'On ecrite et se faire par ia m'me occasion, une
enseignement de

. d~f"( du«s3voir-eerirei>.
nouvelle representation de la t: Inl Ion "

, . l' 11, uyC'!Ies demarches
. n J'une !onmn!oll ,I

La mise en aOimano
I· - 'liS"" ."n:\I1 ts, qui occupent

Ie' en~el ~n:ln(~. ,'~ - y ~

methodologiques es1 ur~ej\le pour ~ ~

U6
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une position primordiale dans Ie s ste . .

Y me educatlf, ont droit it plus d'attention,
d'ccollte et de soutien. n est grand t

emps POur les enseignants «praticiens» de
penser it. line pedagogie fonctionnelle qui as' 'I" .

pue a epanoulssement de I'apprenant.

Dans Ie domaine de I'enseignement/apprentissage des langues, I'epoque des

pourvoyeurs de connaissances est revalue. Desormais, par I'enseignement

slTalegique, Ie role de I'enseignanl eSI de faire apprendre en faisant enchainer les

connaissances que les apprenanlS anI deja, de leur proposer des moyens de

chercher et de Irouver d'autres connaissances, tout en les aidant it les organiser.

L'apprenant doit eIre considert Comme un panenaire, un collaborateur, un pole

indispensable, un aeteur de I'appui didaetique qu'il faul motiver et encourager it

e r de la cIasse (Sow-Barry, 1999).

L 'obljgarion qill incombe aux enseib'IlaI1ts est de faire leurs apprenants

un element de dans Ie processus deconsid~rer la production ecrite comme

I'enseignement/apprentissage du FLE.

.. a.fi de lesdes enseib'Ilants pralJClenS InPar ailleurs, la motivation

. ! activites d'acquisition qui engagent les apprenants, 0lr sur toutes es
encourager a a

o
, . e~rite devient

. . de la proauwon \.
I • nnement/apprennssageI ~wsd~seI5" .

dans e proc '.' ne motivation ui Ie pOllsse a
h !'apprenant sera eXCI tee u

tres urgente. pourtant, c ez '. nl d~s solutions ases
. "hercher progressl \ em~

. . .' lentatlOn et a rec . '
proceder par expenn . , . '3 'r~ a la synthese

. d tra\iml <,st c n.derniere partie 1I. (
problemes d'ecrilure. La

g!obale de l'elUdc.

2 7
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d'enseignement de I
a production eCrite d .

epUiS des ann'
selectionne pour notre tr '1 ees 1980. Nous l'avons

aval it cause de ces b' .
enefices impressifs.

Certaines parties d I .
u eXlque, de la 0ram' ,

b maIre, de lorthographe et de la
structure elu texte Sill' les I

que s se fondent l'e .
. nselgnement de la production ecrite

representent les clements de
nos analyses des dOlmees de I'etude. La recherche a

aborde rorganisation texlueJle t 1\
e e que conyue dans les ecrits thecriques

pertinents pour pouvolr comprend I . ,
re a compleXlte de la matiere et des regles en

tant que mat<~riaux d'une production 'crit.1 )..
<: e ue qua Ite. Admettons qu'iJ ne suffit

pas de connaitre theoriquement les types de textes ou les regles de grammaire

P If 'e\ienir un scripteur competent, mais il faut aussi pouvoir mettre en a:uvre

- i aissances proceduraJes et conditionnelles pour eJaborer ses strategies et

'<?.:'i : per une reflexion metacognitive. L'etude a essaye d'aborder I'organisation

te,,:tlle e teile que conyue dans les ecrits theoriques pertinents pour pouvoir

comprendre la complexite de la matiere et des regies en tant que materielles

centrales d'une production ecrite. C'est inestimable d'admerrre aussi que Ie

d" 'ture de'pend e'galement de revaluation periodique des apprenaots.processus ecn .

L
" al . r tt' st un des nombrils de cene chaine. L'enseignant est
ev uatton lorma ve e

ts pour qu'en demier ressort ceux-ci arrivent it
appele it evaluer ses apprenan

't' luer et devenlr all1onomes. Negliger
clevelopper la capacite de s au oeva

" . I' roCCSStlS dc I'(;c!l1CCltion If f ,ut pas t'()llduire a la
I'evaluatlon fonnatlve dans e P

., . ' .. t I'amelioratil'n tit' \' lI\"? proJuire (Garcia-
prise de decision et a I action VlS,Jn . .

.' I t: 1 fH 'lli" est Ires Importante et
d' 'q 'c I e 'il 1I~\ \01 •

Dehanc, 1990). Cc qui VCW lr, l!
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differents elements impliques dans la competence a ecrire nous a permis et 1’aide

de nos objectifs d’elaborer des instruments de collecte de donnees empiriques

fiables et bien ciblees (questionnaire, entrevue et observation). Ces instruments

exigeant surtout pour

230

au lycee, est oblige de pouvoir 

’oral mais aussi a 1’ecrit. Cet objectif

Tenant compte de cette demande du programme de la part de 1’apprenant, 

1 approche methodologique que nous avons faite le socle de notre modele pour 

1 enseignement strategique tente de determiner la competence a ecrire en trois 

principales composantes : processus, produit et scripteur. Cette precision des

sont fondes sur des considerations theoriques portant essentiellement sur la 

production ecrite. Ceci a rendu possible la collecte des informations necessaires a 

la description des conditions et des pratiques de 1'enseignement du franqais ecnt 

sur le terrain choisi- la Metropole de Cape Coast.

doit etre accordee la meme
te que celle donnee a revaluation sommative 

dans I’enseignenmt/apprentissage du FLF da i -
E dans le systeme educatif ghaneen.

Notre proposition, vers 

evidence la necessite de construire et 

connaissances (declaratives, procedurales

.• traditionnel observe dans le programme devient tres 
1'enseignement du type

favoriser uniquement 1'acquisition des connaissances

1'enseignement strategique : le projet qui met en 

d'activer chez 1’apprenant trois types de 

et conditionnelles), contrairement a

En ce qui conceme 1’obiectif Ha
J el enseignement/apprentissage du FLE au 

Gl™a’ ''W™™. i la fin de sa forma<„ 

commumquer en franqais non seulement a 1 

fait appel a une didactique de 1’ecriture appropriee et soigneusement elaboree.
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formation des

comment les apprenants gerent leur propre apprentissage. Les recherches a

1’avenir devraient aussi diriger lews investigations vers comment 1’adoption des

TICEs par les enseignants powraient enrichir 1’enseignement/apprentissage du

FLE. Des le debut de cette etude, nous avons constate que le manque des

231

connaissances en TICE joue un role dans le choix des strategies d’enseignement 

supports/ materiels pedagogiques que les

nous avons utilise

ne serait qu’un reve si

des enseignants. Par exemple, certains

dans lews ecoles pourraient etre trouves sw

sw le passage des strategies d’imitation aux 

strategies d appropriation de 1’apprenant. C’est-a-dire, la recherche devrait etudier

Perspectives pour des travaux uiterieurs

cette connaissance. Us ne savent pas se 

I’enseignement/apprentissage. L'ensdgnement swigiq® 

les enseignants ne sent pas dotes de connaissance en TICE.

enseignants di sent non existants

I’intemet. Le cas partioulier esc le syllabus; le syllabus que

dans cette enqueue se trouve sur intentet Or. 1. m.lonte des ense.gnants ."a pas 

servir internet en tant que soutien dans

Nous ne pretendons pas avoir fait un travail absolu. Notre recherche 

constitue une base pow un travail ulteriew sw la modification et la reconstruction 

des modeles, plus particulierement

^•aratives chez l.appreMM
iojet vers 1’enseignement strategique, la 

enseignants de FLF d
ait etre adaptee aux besoins communicatifs

des apprenants surtout au niveau de r - ■
ecnture. Les methodes d’enseignement 

devraient etre adaptees aux besoin.
s apprenants pour les asswer 1’autonomie 

dans 1’enseignement/apprentissage du FLE.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



linguistique textuelle, theorie el pratique de I'analyse

Adam, J.-M. (
plans d’organisati composantes: pour une theorie d'ensemble des 

Hoyer, J.-P. Dionne et P. Raymond, Evaluer le

Allaire, A. (1988). Questionnaire: mesure verbale du comportement. In M. Robert (dir.), 
Fondements et etapes de la recherche scientifique en psychologie, 229- 275. 
Quebec: Edisem, 3e Edition.

REFERENCES
(1_994). <<Les et ses

. ~ —ion»: In J.-Y. r
Savoir~lire 163-197 I T x. xxxiyiuuiiu, nvuitKr te197. Montreal: Les Editions Logiques. Inc

Adam, J.-M. (1992). Les textes- tv
explication et dialogue. R^C'1' descriPlion’ argumentation,

Juillet-septembre^ the°nque d une typologie sequentielle. Revue ELA, 83,

Adam, J.-M. (1990). Elements de
textuelle. Liege: Mardaga.

Adam, J. M. (1985). «Quels types de textes?». Le Franqais dans le monde, 192, 39-4.

Allal, L. (1979). Vers une pratique de revaluation formative. Materiel de formation 
continue des enseignants. Bruxelles: Editions De Boeck-Wesmael S.A.

Altet, M. (2001). Pratiques d'evaluation et communication en classe, dans G. Figari & M 
Accouche. L’activite evaluative reinterrogee. Regards scolaires et 
socioprofessionnels. Bruxelles : De Boeck Universite, 18.

Amuzu, D. S. Y. (2001). L’impact de 1’ewe et 1’anglais sur 1’enseignement/apprentissage 
du franqais langue etrangere au Ghana. In Kuupole, D.D. (ed). New trends in 
languages in contact in west Africa, 1-9. Takoradi: St Francis Press.

Amuzu D S Y (2000) Problemes de bilinguisme au Ghana. In: Kuupole, D.D. (ed.) 
Coexistence of Languages in West Africa. A Socio-linguistic Perspective, 72-87. 
Takoradi: St Francis Press.

Anderson, J. R. (1985). ((Cognitive psychology and its implications,,. Revue Franqaise de 
Pedagogic, 113,93-133.

Anderson I. W„ & Bums R. B. (1989). Research in classrooms, the study of teachers, 

teaching, and instruction. Oxford : Pergamon Press.

Andre T (1986). Problem Solving and Educat^^

M. (1996). P^‘ a /« ~

CEC inc.
Angoujard, A. (1994). 0— ** —“

232

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



233

ses propres strategies d'acquisition ». Le FDM

Applebee, A. (1986). The Reading 7?
Schools. Princeton, NJ- N t ep°rJ Card: Progress Towards Excellence in 
Educational Testing Service Assessment of Educational Progress,

Armand, F. (1995). Ejfet de 1’inte
texte sur la comprehensin ra?tlOn entre hs schemas du lecteur el la structure du 
de doctorat. Universite de MonXf inf°matifs par des ^ves de 6* an™e- 111656

Que Sais'je? No' 223 °' Paris; Presses
Asselain, Y-C. (2001). «Decouvrir

317:43, Paris: Hachette.

Astolfi, J. P_, & Develay, M. (1989). La didactique des sciences, coll. Que sais-je? Paris: 
Presses umversitaires de France.

Bailly, D. (1985). « Quelques asPec^s des strategies d'apprentissage de langue seconde ».

Barre De Miniac, C. (1995a). Genese du rapport a i'ecriture. Lyon: Voies Livres.

Barre De Miniac, C. (1995b). «Note synthese sur la didactique de I'ecriture ». Revue 
Franqaise de Pedagogic, 113, 93- 133.

Beaugrande (de), R. (1982). Psychology and composition: pas;, present and future. In M. 
Nystrand (dir.), What writers know: The language Process and structure of written 
discourse, 211-267. New York: Academic Press.

Beaupre, C. (1991). Cohesion et coherence dans I'ecriture d'un recit interactif a 
1'ordinateur. These de doctorat. Universite de Montreal, Faculte des sciences de 
1'education, Departement d'etudes en education et d'administration de 1'education.

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The Psychology of Written Composition. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Berrouarcl M (2000) Un cadre d’enseignement-apprentissage de strategies de revision 
de texte aupres d'eleves en difficult d'adaptation et d'apprentissage integres dans 
un cheminement particulier temporaire an secondaire. Rapport de Recherche de 
la maitrise en Education (M.Ed.) Universite du Quebec.

R, „ T c Paret M -C, & Therien, M. (1987). L'enseignement du fronts :
c°" * Co“eil * '**** Q“bec:

Editeur officiel.

X 0^4). —k’ 

hX” S’’106'Paris:

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



An educator comments. TESOL

234

par la revision de ses textes. In S.-G. 
enseignement de la grammaire, 311-328.

IREM de Bordeaux.

Canvat, K. (1996). Types de textes et genres textuels. Problematique et enjeux. Enjeux, 
37/38, 5-29.

Cappeau, P. et Savelli, M. (1996). Quelle grammaire pour le texte?. Reperes. 14, 201- 

212.

Bronckart, J.-P. (1985). Le fonctionnement des discours. Un modele psychologique et une 
methode d'analyse. Neuchatel, Paris, Delachaux et Niestle.

Brousseau, G. (1987). Etudes en didaclique des mathematiques, Universite de Bordeaux-

. oVUiQ Tn Philosophy of Education Yearbook. Champaign .Carr D. (1999). Is teaching a skill !. in. rnuosupuy j 
Philosophy of Education Society.

Carter T. S. (2000). Lu coherence mile. Pour une mile pedagogic de PecrU. 

Paris : L’Harmattan.
Cazden, C. B. (1985). Social contextjj^eadinf 595-610. 3rd Edition.

Celce-Murcia, M. (1992). Fo™'
Ouarlerfy, 26(2). 404-409

Blain, R. (1995). AnDrend™ -
Chartrand (dir) Poyj orthoSraPhier 
Montreal: «

Blais, A. (1992). Le sondage. In M Robert 
scientifique en pedaeovio qa i F°ndements et etapes de la recherche

* S , joI-398. Quebec, Canada: Edisem.
Blais, J.-G. (1993). Mesurer u

reponse choisie portant suM^T-3 eCnr®' ™Se * l essai PrototyPes d'items a 
education, 18 (1), 59.94 cohesion semantique. Mesure et evaluation en

dm classe doe tes etrangeres. Paris :

Boudreau, G. (1995)_ Les processus cognitifs en production de textes et 1'intervention 
pe agogique. J.-Y. Boyer, J.-P. Dionne et P. Raymond (dir.), La production de 
textes. Vers un modele d'enseignement de I’ecriture, 221-253. Montreal: Editions 
Logiques.

Boutin, G. (1997). L'entretien de recherche qualitatif. Sainte-Foy: Presses de 1’universite 
du Quebec.

Bransford, J., Sherwood, R., Vye, N., & Rieser, J. (1986): «Teaching thinking and 
problem solving. Research Foundations». American Psychologist, 41, 1078- 
1089.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



enseignement de la grammaire (version

un apprentissage rigoureux de la

Chartrand, S. G. (1995b). Apprendre la grammaire par une demarche active de 
decouverte. In S.G. Chartrand (dir.), Pour un nouvel enseignement de la 
grammaire, 195-274. Montreal: Editions Logiques.

Chartrand, S.G (1995c). Developper des convergences entre la didactique du franpais 
langue premiere (LI) et la didactique langue seconde (L2). Bulletin de 
Association Quebecoise des Enseignants et Enseignantes de Frangais Langue 
Seconde, 16(3), 28-43.

Chartrand, S. G. (1995d). Pistes didactiques pour enseigner la production de textes 
argumentative. Quebec frangais, 91, 35-37.

q c HQ94) Propositions didactiques pour 1’enseignement du frangais 
X- .classes P—q-s. Ae . ACLA, >6 (!).

11-23.
Chartrand, S. G., * P-t, M-O OW —

. , C fl 989) Enseignement de la grammaire: quels objectifs, 
Chartrand, S. G. & Paret, M.-C (1989), tnse 8

quelles demarches?. Bulletin de I ACLA, U
c. .' z1996) Contribution a un debat sur la didactque du

Chaumont, M. Or^aphe: avcc on «
235

Charolles, M. (1978). Enseignement Plessi°n. Pans: Hachette-Education.
38. Paris, Larousse, 7-41. co^1®rence du texte. Langue Frangaise,

Charolles, M. (1993). Les plans d' « '
Moirand et al. eds. BarcourJ^aniSation du discours et leurs interactions. In S.
Lang, 301-315. gwsliques de discours specialises, Berne, Peter

Chartrand, S. G. (1997) Les <. j.
104, 42-45. P eS ^une Sr^maire du texte. Quebec frangais,

Chartrand, S. G. (1996). Pour un nouvel , 
com gee). Montreal. Editions Logiques.

Chartrand, S.G. (1995). Les manuels favorisent-ils 
syntaxe? Quebec frangais, 75, 47-49.

Chartrand, S. G. (1995a). Modele pour une didactique du discours argumentatif ecrit en 
classe de frangais. Montreal, Universite de Montreal: Publications de la Faculte 
des sciences de 1'education.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



E{ Hfallut apprendre a ecrire a

contraintes textuelles: le cas des

236

Chervel, A. (1995). L'enseigne
2, 1880- 1939. paris : INRP/Econ^Jdca ° lecole primaire- Textes officials, tome 

Chervel, A. (1977). Histoire de la ernm ■
tons les petits Franks. Paris: Se ffibho^qu apprendre “ &crire “

Chervel, A., & Manesse, D. (J98m r ,.
1987. Paris: Calmann-Levy ° dlCt€e' Les Fran?ais el I’orthographe: 1873- 

Chevallard, Y. (1985). In transposition <1J •
Paris: Edition La Pensee sanv ' actl<^ue sav°ir savant an savoir enseigne.

j. ' . ' ,r r ’ en comPte des elements discursifs dans I'enseignement du 
Jranqais au ogo. cohesion et coherence dans une perspective de comprehension.

ese de doctorat, Universite Montreal, Faculte des sciences de I'education, 
Departement de didactique.

Clarke, S. C. T. (1970). General teaching theory. Journal of Teacher Education, 21(3), 
403-416.

Paris: Edition La Pensee sauvage.

Chis , , & Filliollet, J. (1987). La typologie des discours. Langue franchise, 74, 3-9.

Ch°mSuit955) ,,ruca" New York: H™d

Cisse, A. (1990). La prise

Cohen, A. D. (2003). The learner's side of foreign language learning: Where do styles, 
strategies and tasks meet? In International Review of Applied Linguistics, 41(4).

Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second Language. Essex: 
Pearson Education Limited.

Cole, M. (1996). Cultural psychology. Cambridge : Harvard University Press.

Combettes B (1995) Tendances actuelles dans I’enseignement du fran$ais LI. La 
linguistique appliquee aujourd'hui. problems et methodes. Amsterdam: De 

Werelt.

Combettes, B. (1990). Grammaire de phrase et 
constructions detachees. Verbum, 149-163.

Combettes, B. (1978). Ordre des elements de la phrase et linguistique du texte. Prmiques. 

13,91-101.
, U- A H9831 NA theory of writing processw In M. Martlew 

Cooper, C. R., & Matsuhashi, A _(ty»Z janzuage Development and Educational 
Idl The Psychology’ of Written ws 5 
Perspea^. Toronto: John Wiley»

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



237

non directif. In B. Gauthier (dir), Recherche sociale,

Universite de Montreal.

Curriculum Research and Develonmpnt tv • ■

Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire de didactique des langt.es. Paris : CLE Intrenational

CUQ’ 1 J/ 1 (20°2) C0WS de didacticP‘e du franqais langue etrangere et
seconde. Presses umversitaires de Grenoble.

Daumais, J -P. (1984). L’entretien
250-274. Quebec: PUQ.

David, J., & Plane, S. (1996). L'apprentissage de 1'ecriture de I'ecole au college. Paris : 
PUF, L’educateur.

De Ketele, J.-M., & Roegiers, X. (1996). Methodologie du recueil d'informalions. 
Fondements des methodes d'observations, de questionnaires, d'interviews et 
d'etudes de documents. Paris: De-Boeck Universite.

De Koninck, Z., & Boucher, E. (1993). Ecrire en LI ou en L2: processus distincts ou 
comparables. Bulletin de I'Association Quebecoise des Enseignantes et 
Enseignants du Franqais Langue Seconde, 14(2-3), 27-50.

de Saussure, F. (1995). Cours de linguistique generale. Paris : Editions Payot & Rivages.

de Saussure, F. (1986). Course ,» gener.l In C. W£ * A
Riedl inger (Eds.) & R Hams (Trans). La Salle, IL. Open Court.

De-Souga. A. Y. M (2013).
*cfa"? Th“e de doc,or“ u™,y of c,p,!

Coast. .
Deschenes A 3 (>938). M -s. «.nograph.es de

pJctobX Quebec; Presses de ronr.e-s.re du Quebec.

’ ‘ ement?' Quelques conditions necessaires et
Dessus, P. (2008). Q^68^^de p°da80gie’ 6dltIons’

pp.139-158.

Connaire, C. M„ & Raymon. p
didactique des langues. Montreaf " 7/7 Production ecrite en

Connaire C (19991 rp ■ "Educatlf et Culture! inc.
^ ^^ Lep0lntsurIalectwe p

Costa. D (1984) (•!.,.) Aspeclt d. ntemanonal.
depuis 1945. Material pourJ^ dujranqais langue etrangere

Cunanan, A. (1988). A Survey of A ***
Anglophone High Schools and Cod™0 ^ashs Required of Students in
Universite de Montreal 6^eS ln ^°^eSes in Quebec. These de doctorat.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



238

texte: Psychologic cognitive de la production verbale 
me.

\ cognitive process theory of writing. College 
d Communication, 32, 365-387.

. c j (1994). Pauses relecture et processus d'ecriture. Revue 

'£PimceSMl'^all«^<2>2'1V22'i .
mF <2000). » d‘s'W ‘Va'"a'‘ "

Fraenkel, J. R., Wallen, N. ■ ( w_Hill Companies.
(4th ed). San Francisco. McGra

Diller, A. M., & Recanati, F. (1979) La
Dumortier J. L. (19971 pnilP Pragmatique. Langue franqaise, 42, 3-20

our une grammair
Dupont, D. (1984). L'enseignemen 41/42’77'102’

quelques propositions pour Belgique’ dix ans apres la revolution:
sciences de I'education, 1(3), 32-518™ de Marches et de contenus. Les

Duquette, L„ & Reniej D , 
d’autonomie et environnemem d'aPP™tissage dans un contexte
Hypermedia etappt-entissaSe deTrmQila' Chamer’ T et Pothier> M- (°irs)>

PP ntissage des langues, Etudes de linguisdque appljqu^ j 1(/
Ericson D. P., & Ellett F S (19sm 1,

teaching. Educational Theory, f311(1 C3USal °f

’ Reperes,genetique: une autre entree dans la production d’ecrits.

Fayol, M. (1997). Des idees au I ‘
or ale et ecrite. Pans : PUF Le psychologi

Fayol, M. (1996) (dir.). L etude en temps reel de la production du langage ecrit, pourquoi 
et comment. Comment etudier 1’ecriture et son acquisition?. Etudes de 
Linguistique Appliquee, 101, 8-13.

Fayol, M. (1994). Les Strategies d'Apprentissage/Apprentissage des Strategies. Revue
Franqaise de Pedagogic, 106:91. Paris: Institut National de Recherche Pedagogic.

Fenstermacher G. D. (1986). Philosophy of research on teaching: Three aspects. In M. C.
Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching, 37-49 (3e ed.). New York : 
MacMillan.

Fiadzawoo, J. K. (2012). Influence de la syntaxe anglaise sur I'ecrit des apprenants de 
FLE Le cas de quelques ecoles dans la metropole de Cape Coast au Ghana. 
Sarrebruck: Editions Universitaires Europeennes.

Flavell, J. M. (1979). Metacognition and cognitive monitoring:Anew area of cognitive- 
developmental inquiri. American Psychologist, 34,906- .

Fleming K. G. (1980). Catena of leam.ng and teaching. Journal of Philosophy of 

Education, 14 (1), 39-51.

Flower, L„ & Hayes, J. R (1981). A
Composition ant. 

Fortier, G, & Prefontaine,

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



Metz: Centre d'analyse

et 1’enseignement reflexif,. Revue 2

classe de langue seconde.

239

L Elaboration 
• des textes c

didactique et acquisition

Garcia-Debanc, C. (1995). Incidei 
redactionnels. In L 
textes. Vers 
Logiques.

Garcia-Debanc, C. 
77,3-24.

et la production d'ecrits.

Gagne E. D. (1985). The •
Br°™ & c^y- °f *** Learning. Bosl„; LMe.

G»^, G, Lazure, R. Sp™,8et.c„
dufrancais ,?pe’ F’ et a^989)- Recherches en 

9 S male^lle. Bruxelles: De Boeck Universite.
incidences de la j

1 L. Y. Boyer, J -p n; re eS ^ac^es d'ecriture sur les processus 
modele ^enseignement P’ Raymond La production de 

couture, 194-220. Montreal: Editions

<1W). Bnseig™™ lfe la Iangoe K prodTC.on dtojE

Garcia-Debanc, C. (1990). L’eleve et 
syntaxique de 1'universite de Metz

Garcia Debanc(1989X Criteres d'evaluation des ecrits d'eleves. In H. 

coll. Rapport deRecherche123-169. INRP.

Gardner R.C (1983). Learning another language: A true psychological experiments 
Journal of language and Social Psychology, 22,19-240.

Gauthier, B. (1992). Recherche sociale: de la problematique a la collecte de donnees. 
Sainte-Foy : Presses de 1’universite du Quebec.

Geiger-Jaillet, A. (2005), Le bilinguisme pour grandir, Naitre bilingue ou le devenir par 
recole, Paris, L’Harmattan.

Germain, C., & Seguin, H. (1998). Lepoint sur la grammaire. Paris: Cle International.

Genevay, E. (1995). S’il vous plait ... invente-moi une grammaire!. In S.G. Chartrand 
(dir.), Pour un nouvel enseignement de la grammaire, 51-82. Montreal. Editions 
Logiques.

Germain C (1995a). Faut-il enseigner la grammaire dans un cours de langue seconde?. 
In S.G. Chartrand (dir.), Pourun nouvel enseignement de la grammaire, 397-417. 

Montreal: Editions Logiques.

Germain, C. (1995b). La didactique des langues
'ACLA, 18(2), 43-57.

Germain, C. (1990). La structure hierarchique d une le5on en

Bulletin de 2 ACLA, J2(2), 7
Aif 11992) Elaboration et application dune gn e 

Gervais, F„ & Noel-Gaudreault, M. Aleves. In CL. Prefontaine et
d'analyse de la coherence/cohesionju' enl et apprentissage (p. 137-
M. Lebrun (dir.), L« lecture etLecritur 
158). Montreal: Editions Logiques.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



pratique

of thinking and Cognitive Instruction, 241-

240

g"7 S“St7rViCe <2°'0)' (PHC). Accra: GSS.

Grabe, W„ & Kaplan, R. B. (i996x
linguistics perspective. New York- Lon PraCtiCe writinS: An applied

Grev.sse, M (2°05). L‘Pal1 Bmielles; De

dans les mtmoir^\.emploi des connecteurs comme outils d’argumentation 
MdmotedX t deS ^diants de de "ape Coast.
Memotre de Master of Philosophy Cape Coast, University ofCape Coast.

Groupe DDEPE. (1995). Savoir ecrire au secondaire. Etude comparative aupres de 
re popu ations francophones d’Europe et d’Amerique. Pedagogique en 

developpement. Bruxelles ; De Boeck. Universite.

Goupil, G & Lusignan, G. (1993). Apprentissage et enseignement en milieu scolaire. 
Quebec : Gaetan Morin Editeur.

Guellec, F. (2015). Apprentissage et dynamique de mobilisation de I’apprenant- 
proposition d'un cadre synthetique et analytique dans le but de qualifier les 
systemes didactiques et leurs medias numeriques. Marseille: Academic d’Aix- 
Marseille.

Haas, G., & Lorrot, D. (1996). De la grammaire a la linguistique par une 
reflexive de 1'orthographe. Reperes, 14, 161-181.

Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. New York: Longman.

Halte, J.-F. (1995). Interaction: une problematique a la ffontiere In J.-L. Chiss. J. David 
et Y. Reuter, Didactique du franqais etat d’une discipline, 63-78. Paris: Edition 
Nathan.

Harklau, L. (2002). The role of writing in classroom second language acquisition. 
Journal of Second Language Writing, 11 (3) 29-35.

Haves T R Cl 995) Un nouveau modele du processus d'ecriture. Traduit par Fortier. G., 
H9951 InJ-Y Boyer J.-P. Dionne, P. Raymond, La production de textes. Vers 
„ Jdele ‘ : EdtonS' L°Siq"eS-

„ , .> rtooat Modale revise du processus d'ecriture. Traduit par Fortier, G,
HayeS’/, oos/h J Y Boyer J-P Dionne, P. Raymond, La production de textes. Vers

51-ST “ ; D,8',UeS-
Hayes, I. R. (1990). Individuals and 241- 263.

L. Idol (dir.), Dimensions of thinking ana g 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.

t Schriver K., Stratman, I, & Carey, L. (1987). Cognitive
Hayes, J. R-, Flower, L., ^cnnv , Rosenberg (Ed.), Advances in Applied

processes in revision.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



analysis. In P. Mosenthal

Huot, H. (1981). Enseignement du franqais el linguistique. Paris: Colin.

241

Holyoak, K. J. (1990). Problem solving. In D.N. Osherson & E.E. Smith (dir), Thinking.
An Invitation to Cognitive Science, 117-146. Cambridge: MIT Press.

Huot, H. (1985). Et voila pourquoi ils savent lire. Propos realise sur I'etat de 
1’enseignement du fran^ais en France. Paris: Minerve.

Psycholinguistics Vol 2 
Crabndge. UK: Cambridge

Hayes, J. R„ & Flower, L. (19831 , J 
introduction to protocol anal * ^covenng cognitive processes in writing: an 
(dir), Research on Writing Mosenthal> L Tamor et S.A. Walmsley

g Ip. 206-220). New York: Longman.
Hayes, J. R., & Flower, L (198B a ... ~

’ W Granger,^entllying the organization of writing processes. In 
NT-1 awfp ^Stemberg (dir.), Cognitive Processes in Writing, (3-30), Hillsdale. 
NJ. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Heller, M. (1986). How do you know what you know? Metacognitive modeling in the 
content area. Journal of Reading, 29(5), 415-422.

Heurley, L. (1994). Traitement de textes proceduraux- etude de psycholinguistique 
cognitive des processus de production et de comprehension chez des adultes non 
experts. These de doctorat en psychologic. Uni versite de Bourgogne, Dijon.

 ^^dng and Language Processing.

Hymes D (1984) Ethnographic monitoring. In Trueba, H. et Guthrie, G. (Eds.), Culture 
'and bilingual classroom; Studies in classroom ethnography, 56 -58. Rowley, MA, 
Newbury House.

Hymes, D. (1984). Vers la competence de communication, Paris : Hatier-Credif [edition 

originale: 1973].
Jakobson, R. (1963). Essais de linguistique generale, Paris: Editions de Minuit, coll.

Points.
Comnosin0 in a second language. In A. Matsuhashi (Ed.),

Jo“s-

Chicago.
tv-1 TA (1983) Strategies of Discourse Comprehension. New 

Kintsch, E„ & Van Dijk, T. A. (19^-
York: Academic Press.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



and Implications. New York:

242

^Presentation

Leoa^.er, C^“^„TSorehe. VUeylield. 
au collegial, rans .

• actuel de I'Education. Paris : Montreal: Editions
Legendre, R. (1993). Dicltonnatre actuel a

Guerin-Eska.

Of meaning in memory. Hillsdale, NJ: Lawrence
Kintsch, W. (1974). The

Erlbraum.

Krashen, S, D (19RSA 77 r
Longman InpUt ^Pothesis: lssues

Krashen, S. D. (1985) Lanzua
Alemany Press. " c^^tion and Language Education. San Francisco :

, S D. (1984). Writing-Research, Theory, Application. Cambridge: Pergamon.

Kropp, D. (1988). Languages of Ghana. London: Kegan Paul. Inc.

?!ment’R <1986)- of Context on the Composition and
r a l0^S ln- Second language Acquisition. Quebec: international
Center for Research on Bilingualism.

Kuupole D. D. (2012). From the savannah to the coast lands in search of knowledge 
t rough the French language; a herd boys’ tale. An inaugural lecture: University 
ofCape Coast.

Kuupole, D. D. (2001). Quelques problemes redactionnels chez les apprenants ghaneens: 
une etude de cas. In Cahiers du CERLECHS. Ouagadougou: Universite de 
Ouagadougou.

Kuupole, D. D., Yiboe, K. T., & Kuupole, A. (2016). Principles and methods of teaching 
French as foreign language. Cape Coast. CoDEUCC.

Kwawu, A. (2001). L’enchainement des phrases dans la gestion des textes courts des 
etudiants defranqais de « level 100 » de I’universite de Cape Coast. Memoire de 
Master of Philosophy Cape Coast, University of Cape Coast.

Lafortune, L.» & St-Pierre, L., (1996). L’affectivite et la metacognition dans la classe. 
Montreal: Editions Logiques.

Lalande J -P et Gagne, G (1988). L’apprentissage de 1’orthographe lexicale: proposition 
d’un modele general. Etudes de linguistique appliquee, 71.

Lave, I (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge : 
Cambridge University Press.

R. (19,0). ““
GPS et concept de soi. Sillery, Mc-

& Brassart, A. (1991). Les strategies de lecture/ecriture

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



syntaxe, semantique, pragma tique.

243

Mace, G. (1988). Guide d'elaboration d'un projet de recherche. Laval, Canada: Les 
Presses de 1'universite.

Lundquist, L. (1983). La coherence textuelle: 
Copenhague, Nyt. Nordisk Forlag.

Little, D. (1994). Freedom 
autonomy through the

college et au lycee. In. M. Develay (dir.) 
une encyclopedic aujourd'hui (p.

Lemke, J. L. (2005). Textual nor
London- ° l"CS’ d,SC0Wse and social dynamics. Taylor & Francis:

Levesque, R. (1997). Les effets d'u
et les attitudes des etudiants C°U'S un've,s',a'l'e non marginal stir les perceptions 
Un. versite de Montreal. Tome de

learn and compulsion to interact: promoting learner

* &e Learning, Hong Kong University of Science and Technology.

Long, M. (1983). «Inside the Black Box: Methodological issues in classroom research on 
guage learnings In H.W. Seliger et M.H. Long (red.), Classroom Oriental 

Research in Second Language Acquisition, 3-36. Rowley, Mass: Newburry 
House.

Macmillan C. J. B., & Garrison J. W. (1988). A logical theory of teaching. Erotetics and 
intentionality. Dordrecht: Kluwer.

Manesse, D., & Peretti, I. (1995). Le fran^ais au
Savoirs scolaires et didactiques des disciplines:
79-93). Paris: ESF.

Manorohanta, C M A (1993). Les pratiques d'enseignement du franqais langue seconde 
a Madagascar. These de doctoral. Universite de Montreal, Departement de 
linguistique.

Mallet, J. C, Daaku, F. & Asempa, S. (1993). L’Arc-en-ciel. Hong Kong, Macmillan 

Press Ltd.
Mas M (1991). Savoir eorire: Cast lout » systme. Ess« d'anrdyse did.otique du 

« savoir Lire » pour 1'ecele Mm*« DTO>-

Matsuhashi, A. (1987). 197-233. Nomood, NJ:
Writing in Real The. Moaeung
Ablex

. nianning- The tempo of written discourse production.

Meirieu, P. (.987), APPr^. .*■

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



244

Moffet, J. D. (1992). Developper la conscience d'ecrire. Vers un modele d'enseignement 
integre et d'aide a la redaction au collegial. In C. 1. Prefontaine et M. Lebrun 
(dir.), La lecture et 1'ecriture (p. 83-103). Montreal: Les Editions Logiques.

Moffet, J. D. (1993). Le transfert : Le transfert: Le bon ou le mauvais genie de 
1'apprentissage. Quebec franqais, 88, 34-36.

Moirand, S. (1979). Situation d’ecrit. Paris: Cle international.

Moss, P. A. (1996). Enlarging the dialogue in educational measurement: Voices 
from interpretive research traditions. Educational Researcher, 25(1), 20-28, 43.

Mucchielli, A. (1996). Dictionnaires des methodes qualitatives en sciences humaines et 
sociale. Paris: Armand Colin.

Nadeau, M. (1996). Identification des categories et accord des mots. Reperes 14, 141- 

159.

Mhouti, A. E. (2012). L'eval
superieur. modeles en usage et ^es formations dans I'enseignement
Oujda, Maroc, les 24-25 avnl f™cipaux d^s ■ Au Colloque international, a

r , n12012-http://esto.ump.ma/coleval.
Ministere de 1’Education du Quebec fl9TO d

enseignement secondaire n zk 225'• Pr°grammes d'Etudes: Le frangais
■ Quebec : Gouvemement du Quebec

Ministere de 1’Education du Quebec x
formative. Fascicules 3 t 4 n ' ^emen^ de docimologie. L'evaluation
pedagogique. 6 Quebec: Direction generale du developpement

MiniSt^^«J??C(7a?n Qu6bec (1988b>- du domaine, Francis langue 
doc-i6-3422-06-Qu6bec: DireX 8“

Ministry of Education (2009). ‘Daily Graphic’- April 4, p. 4, 6 et 12).

Ministry ol ^^CRDE)07) TeaChing SyUabus For French (Senior High Schools)

Nadeau M (1995) La reussite des accords grammaticaux, comment relever le defi?_ In. 
S G Sand (coll.), Pour un nouvel enseignement de la grammar, 275- 310. 

Montreal : Les Editions Logiques.

Neuman, W. L. (2004). to
(3rd Ed) New York: Pearson.

, mise a I’essai d'un programme d'enseignement de la
Ngoulo, N. (1996). Concep t tpxiuelles a I'Universite de Bangui. These de doctoral, 

cohesion et de la coherence 
Universite de Montreal.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



Books Nigeria PLC.

245

kl Learning Strategic.
’ress.

■s in Second Language

de la maitrise de la syntaxe dans les classes
In M. Lebrun et MX. Paret (dir.), L'heterogeneite

■ la classe de frangais. Actes du Ve colloque 
fianqais langue matemelle, 137-143. Neuchatel:

Paquier, E., & Balser, J. (2001). Strategies d'apprentissage. Le FDM 317:45. Paris: 
Hachette.

Paret, M.-C., Laporte, M., & Chartrand, S-G. (1996). La coherence textuelle dans les 
textes de jeunes quebecois: coordonnees d'une recherche. Revue ACLA, 18(1), 67- 
83.

Paret’ ^2 iSeTsTch^md (dir^S  ̂un nouvelenseignement de la 

grammaire, 107-134. Montreal: Editions Logiques.

Paret, M.-C. (1993). L'heterogeneite de 
pluriethniques du secondare. L 
des apprenants: Un deft pour 
international de didactique du 1
Delachaux et Niestle.

O'Malley, J. M„ & Chamot A U C 
^quisUion. Cambridge ; Cambridge University pi

0PP New YoS': Printer PiMsZuSted"8”Interviewin^ and Attitude Measurement.

Publishers ^fnt,O^uction 10 research methodology. Onitsha, Nigeria: Africa Fep

Ouellet, L (1985). Quen est-il de 1 habilete a ecrire des eleves du 2' secondaire?. Vie 
pedagogique, 35, 21-43.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: what every teacher should know. 
New York: Newbury House/Harper Collins.

Oxford, R. L. (1992). Research on Second Language Learning Strategies. In Annual 
Review of Applied Linguistics, 13.

Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering 
and comprehension-monitoring activities: Cognition and Instruction, 1(2), 117- 
175.

Paret, M.-C. (2000). Enseigner « strategiquement» la grammaire. Montreal : Universite 
de Montreal.

Noel-Gaudreault, M. (199n s
maitres de fran^ais. dans la formation des

Nwana, C. (1992). Introduction toed
Books Nigeria PLC uc<*tional research. Ibadan: Heinneman Educational

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



grammaire
et pourquoi faire?. Quebec

et instrumentation en sciences

246

Paret, M,-C. (1992a). La
franqais, 84,32-34. &‘a‘,lrnaire en classe laquelle?

Paret, M.-C. (1992b). C™stn,clions „ ..„ , , 
heterogenes. Etudes de Linn * /• Icu^tes syntaxiques d'eleves de classes 
langues-cultures, 87, 77-89 ^Ues ^ppliquee. Revue de Didactologie des

Paret, M.-C., & Chartrand, S. G (loom nv 
de la grammaire Les ,ri bJect,*s societe et modeles d’enseignement

and instructio^ln^'p90? H°W melaco§nition can promote academic learning 

Co^

Pascal, N- (2001). Laprogression en didactique du texte argumentatif ecrit. Universite 
de Montreal : RCLA CJAL.

Patry, R. (1993). L analyse de niveau discursif en linguistique: coherence et cohesion. In 
J. L. Nespoulous. Tendances actuelles en linguistique generale (p. 109- 143). 
Paris/Neuchatel: Delachaux et Niestle.

Pepin, L. (1998). La coherence textuelle. L‘evaluer et I'enseigner. Pour en savoir plus en 
grammaire du texte. Laval (Quebec) : Groupe Beauchemin.

Perraudeau, M. (2006). Les strategies d'apprentissage. Comment accompagner les eleves 
dans Tappropriation des savoirs. Paris: Armand Colin.

Pekarek Doehler, S. (2005). De la nature situee des competences. In J-P. Bronckat, E. 
Bulea & M. Pouliot (Eds). Repenser Tenseignement des langues : comment 
identifier et exploiter les competences, pp.41-68. Septentrion.

Petitjean, A. (1989). Les typologies textuelles. Classer les textes. Pratiques, 62, 86- 125.

Pienemann M (1989). Psychological constraints on the teachability of languages. 
Studies in Second Language Acquisition, 6, 186-124.

Pienemann, M. (1984). Is language teachable? Psycholinguistic experiments and 
hypotheses. Applied Linguistics, 10(1), 52 79.

Pinto, R„ Grawitz, M. (1967). Methodes de sciences sociales. Paris: Dalloz, 2' edition.
p. ’ / nqqm yers 1‘amelioration des textes ecrits. Dossier d'habilitation a diriger 

*Xfer*7un1versite de Provence, Aix-en Provence.

Poisson,Y. (1990). £« reefer*
1’universite du Quebec.

Pourtois J P & Desmet, H. (1988)-
Liege: Pierre Mariaga.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



nouvel enseignement de la

247

une didactique de I

Reuter, Y. (1995). Les relations lectures-ecriture dans le champ de la didactique. 
Pratiques, 86, 5-26.

Richards, J., & Platt, J. (1992). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied 
Linguistics. Essex: Longman.

Richterich, R. (1989). De la transversalite et des specificites: pour une didactique a 
imaginer. Langue franqaise. 82, 82-84.

Riley P (1996) The Guru and the Conjurer: aspects of counselling for self-access, in 
BENSON P., VOLER P. (forthcoming), Learner Independence for Language 
Learning, HKU, Hong Kong.

Robert, P. (2002). Le nouveau petit robert.

(1988) (dir.), Fondements et

. Paris : Dictionnaire Robert.

1 etaves de la recherche scientifique en Robert, A. (1988) (dir.), ronaemcru. .1 etapes ae 
psychologic. Quebec, Canada: Edisem.

Robson C (201U Real WorldReeeareK (3- Ed). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Rope. H. (,990).
Editions Universitaires.

Ry,e G (1973) Lanodon d'espn.(Ttsd. S. Stetn-GiOet). Pads: Payot-

Scallon, G. (,938). V—** ' * *

Presses 1’Universite Laval.

Prefontaine, C.l. (1998). £cn>eez
 ,  . eigner a ecrire. Montreal: Les Editions Logiques.

Prefontaine, C. L, Fortier, G. (1992) Rp • „ .
aux enseignants. In C. I Pref -S°ln a^e du scripteur et soutien
enseignement et apprentissagT^\.rLw\ (dir’)’ L° leCiUre * l'*criiure’ 

n . „ s -Montreal. Les Editions Logiques, 105-136.
Premack, D., & Premack A. J (i9961 w. . ,

have more of it than others in n ™ animals lack Pedagogy and some cultures

Raimes, A. (1991). Out of th- ~
TESOL Quarterly. 25 3 ° * Emergmg Editions in the teaching of writing.

Raimes, A. (1987). Exploring through Writing. New York: St. Marlin's Press.

Reboul, S. (1995). Une demarche en grammaire: de 1'analyse de documents originaux a la 
redaction. In S. G. Chartrand (dir.), Pour un 
grammaire, 255-274. Montreal: Editions Logiques.

Reboul O. (1981). La philosophic de Teducation (3e ed.). Paris : P.U.F.

Reuter, Y. (1996). Enseigner et apprendre a ecrire. Construire
’ecriture. Paris : ESF Editeur.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



248

Schneuwly, Y, B., Rosat, M-C., & Dolz, J. (1996). Les organisateurs textuels dans quatre 
types d’ecrits. Etude chez des eleves de dix, douze et quatorze ans. Langue 
franchise 81,40-58.

Shueli, T. J. (1988). Teaching and learning as problem solving. (Research Paper) 
Communication presentee au Colloque Metaphors of Classrom Research de 
1'Arnerican Educational Research Association, New Orleans, avril 1988.

Sirnard C (1995) Examen d’une tradition scolaire: la dictee. In S.G. Chartrand (dir.) 
Tw urtnouvel enseignement de la grammaire, 327-367. Montreal: Editions

Logiques.
Sirnard, C. (1994). Pour un enseignement plus systematique du lexique. Quebec francs, 

92, 28-34.
Simard, C. (1993). Prolegomenes a la didaetiqae. * I'ACLA, 15(1), 59-73.

Sow-Barry, A. (>999). E^W™‘
Conakry et propositions „
Universite de Montreal.

Stem, H. ()983).
Press.

en H'annee du secondaire a 
d'amenagement de programme. These de doctoral,

Sandon, J.M. (1994). La revisi
etmaltrite‘‘e^>emXtXS“lo“BTu3 APPren,is“^ d'un savoir-faire 

Scarcella, R„ Oxford, R.L. (1992) r, , ’ ’ ”143’

the communicative classrnn™ n aPestry °f language learning: the individual in 
o °°m-Boston MA: Heinle and Heinle
Scardamaha, M., Bereiter C. & c i

writing ability. In M Nvstr 0982). The Role of Production Factors in
and stature of written disZr^e^ Prm

Scheffler, I. (2003). Le langage de I education (Trad. M. Le Du). Paris : Klincksieck.

SCh'ledSj ^urTm'^^ e‘ DiSCOWS: ChaineS de r^rence et redenomination.
XZede laTbotg^ W ™Se de

Schneuwly, B.( 1991). Diversification et progression en DFLM 1'apport des typologies.
Etudes de linguistique appliquee, 83, 131-14.

Schneuwly, B. (1987). Les capacites humaines sont des constructions sociales. Essai sur 
la theorie de Vygotsky. Journal europeen de Psychologic de VEducation, 1, 5-7.

Schneuwly, B. (1986). Quelle typologie de textes pour 1'enseignement? Une typologie 
des typologies. In J.-L, Chiss et al., Apprendre-Enseigner a produire des textes 
ecrits, 53-63. Paris: De Boeck-Universite.

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



contexte scolaire. Ville St-Laurent: Editions De

249

Tardif, J. (1992). Pour un 
cognitive. Montreal:

Toresse, B. (1974). La 
OCDL.

Les^ditT^L^ strat^^(lue' I'apport de la psychologic 

nouvelle pedagogic du franqais. Les aclivites specifiques. Paris :

Toua. L. (2010). Developpement de la production orale dans des classes de grande taille. 
as u cours anglais en contexte francophone au Cameroun. Linguistique. 

https://dumas. ccsd. cnrs.fr/dumas.

Trevi He, M-C., & Duquette, L. (1996). Enseigner le vocabulaire en classe de langue. 
Paris: Nathan.

Vandendorpe, C. (1997). Maximes et marqueurs textuels. Enjeux 41 /42, 103- 107.

Van der Maren, J. M. (1995). Methodes de recherche pour I’education. Montreal : 
Presses de 1’Universite de Montreal, et Bruxelles : De Boeck Uni versite.

Van Grunderbeeck, N. (1995). Pour enseigner strategiquement, dans la realite 
quotidienne d’une classe, comment s'y prendre? Enseignement strategique. 
Quebec franqais, 96,23.

Viau, R. (1994). La motivation en 
Renouveau.

Vial, J. (1970). Pedagogic de 1’orthographe fran^aise, Paris: PUF, educateur.

Vigner, G. (2001). Enseigner le frames comme langue seconde. Paris: CLE 

International.

Strauss S. (2005).Teaching as a nat. i
practice and teacher education \n ^°®n'l've ability: Implications for classroom
P^ology and social change J 'llemer & S- White (Eds.), Developmental

Tagli„e. c, <1994, La de: J: X: ~ “ --
6 • vans . CLE International.

Tardif, J. (1993). Pour un enseignement i
35-39. P us en plus strategique. Quebec franqais, 89,

,, , T c /1Q0T1 Prehistory of the development of written language. In L.S.
y8 V^sky,‘SeX* 4, 131-144. (J. Crick 4 R. Richer, Eds.. M. J. Heil, 

Trans.). New York: Plenum.

Vygotsky, L. S. (1985). te™ «
p 11986) «The teaching of learning strategies)). In M.

Wei"%^k* dM)a£*»rf »",eaohins <2nd edi,ion)-

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



syntax: writing

psycholinguistic and

250

Weissberg, B. (2000). Develoom
syntax: »riling of English

West African Examination Council, (20061 cki.fo . ,
West African Examination Co , "S Rep”rt' A“rA«““

MZjrv-vtz UnC1 (2017). (www.ghanawaec.org/ABOUT
WAEC/History.aSpx).CMte le 14-02-2017.

Wolff, D. (2000) Second language writing: a few remarks on 
tnstructtonal ^eS, Learning and InsLction, 1^ U2

WOOdS,Commiinir9t0)’ Contexts Underlying Second Language Teaching.
Communication presentee lors du XXle Colloque de I’ACLA. College 
umversitaire de Saint-Boniface.

Yiboe, K. (2010). Enseignement/apprentissage du franqais au Ghana : ecarts entre la 
culture d'enseignement et la culture d apprentissage. These de doctorat. 
Strasbourg.

Yiboe, K. (2007). Analyse des principes methodologiques dans l’Arc-en-ciel, Methode de 
FLE au Ghana. Memoire de Master 2 Recherches-Didactique Franqais Langue 
Etrangere, Strasbourg, Universite Marc Bloch.

Yiboe, K. (2001). Probleme de transfert negatif de la langue premiere dans 
I ’apprentissage de franqais en tant que langue etrangere : Le cas des apprenants 
au niveau Senior Secondary dans le district de Ho. Memoire de Master of 
Philosophy Cape Coast, University of Cape Coast.

Yilmaz, Z. (2004). Enseignement strategique dans 1’apprentissage d’une langue 
etrangere. Anadolu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi Cilt 14, Sayil, 107-114

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



ANNEXES

ANNEXE 1- QUESTIONNAIRE

c) Licence

d) Mastere

le franfais en tant que langue etrangere?
6. Etes-vous

251

Parfaite
Presque parfaite
Moyenne 
Faible

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Autres, precisez

forme(e) a enseigner

Formations profession nelles

5. En votre qualite d'enseignant du lycee quel 
re?ue? (Marquez et completez

a) Baccalaureat

b) Ecole Normale

1 niveau de formation les plus eleve 
uniquement les parties qui vous concement)

Q ESTIONNAIRE DESTINE AU PROFESSEUR

Caractenstiques socio-demographiques et professionnelles 

questions suivante^311’ rep°ndre en inscrivant 1'information requise aux

1. Age (marquez la rubrique qui correspond a votre cas)

[ ] 25-30 ans [] 31-40 ans [ ] 41-50 ans [ ] 51-60 ans

2. Sexe: [ ] Masculin [ ] Feminin

3. Quelle est votre pratique d’enseignement du fran^ais au lycee?

[ ] 1 a 3ans [ ] 4 a 6ans [ ] 7 a 9 ans [ ] 10 ans et plus

4. Diriez-vous que votre comprehension de 1’enseignement du fran^ais ecrit est 
(marquez une seule case):
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Universitaire [ ] Ecole normale [ ]

Oui [ ]

1 2 3 4

[ ][ ][ ]

[ ][ ][ 1[]

[ ][ ][ ][]

[ ][ ][ ]

252

1
2
3

[ ] 
[ 1

[ ]

[ ] 
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

10. Dans 
materielles suivantes 
case appropriee).

Aucune
En nombre suffisant
En nombre juste suffisant

de phrases?

(e) A enseigner la ponctuation?

(d). A enseigner la production cerite?

(g) A evaluer des productions ecrites?

le cadre de votre enseignement de 1'ecnt
a votre disposition? (Repondez a la question

[ 1 Oui [ ] Non
7. Si oui, vous f

Stages [ ]

Autres, preci sez .

formation continuetetaanneeT6trang®re’ avez-vous beneficie de la

[]

I’ecole met-elle les ressources 
en marquant la

Non [ ]

. ' & tA?°Ur C^acune des questions ci-dessous, vous avez quatre possibility 
e reponse ( euillez marquer la case qui correspond a votre choix):

Jamais ]
Occasionnellement 2
Souvent 3
De maniere intensive 4

etes forme a quel niveau?

Quel est le contenu de la formation, on vous a appris specifiquement:

(a) A enseigner les operations de la demarche d’ecriture (preparation, 
planification, redaction, revision, correction) [ ]

(b) A enseigner 1’orthographe lexicale? [ ]

(c) . A enseigner le vocabulaire? [ ]

(d) A enseigner la syntaxe, c’est-a-dire les structures

[]
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En assez grande quantite
4

1 2 3 4
Manuels

[ ] [ ][ ]

U [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] []

100 [ ]

253

SECTION II : Avis des professeurs sur 1'enseignement de la production 
ecrite

1
2
3
4

25% [ ]

14. Dans quelle mesure etes-vous plus 
suivantes sur L 
choix).

Pas du tout d accord
Plutot pas d'accord
Plutot d’accord
Tout a fait d'accord

. , . ripst- (choisissez au moins un) 
Savoir ecrire, cest.

75% [ ]

ou moins d'accord avec chacune des idees 
la competence a ecrire? (marquez la case qui correspond a votre

Expliquer ce qui a votre avis pourrait etre le plus important pour ameliorer 
1 enseignement de la production ecrite ? (vous pouvez donner votre reponse en 
anglais ou en franpais)

11. Comment evaluez-vous le
pouvez donner votre 
fran^ais)  

Cette section voudrait recueillir votre avis sur quelques points concemant 
1'enseignement de la production ecrite. Veuillez repondre en inscrivant 
1’information requise aux endroits appropries ou en marquant la case 
correspondant a votre reponse.

13. A votre avis, environ quelle proportion de vos apprenants reussissent a 
atteindre les objectifs du lycee dans le domaine du savoir ecrire? (marquez le % 
qui correspond a votre choix)

50% [ ]

Guides didactiques ou pedag„giq„es (le syl|,bus) 

Dictionnaire/livres
[]

programme officiel de fran^ais au lycee ? (vous
reponse en anglais ou en
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2 43a.

[ 1 [ ]e.

[ ] [ ]f.

[] [ ] [ ] [ J

[] [ ] [ ]
h.

[] [ ] [ ]

a. [ ][ ]

[ ][ ]

[ ][ ]c. [ ]

1
2
3
4

[ ] 
[ ] 
[ ]

[ ] 
[ 1 
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ 1

[ ] 
[ ] 
[ ]

[ ] 
[ ] 
[ ]

en
en

[ ]
i avec
[ ]

ceux pour lesquels vos apprenants16. Parmi les points suivants, quels sont 
eprouvent des difficultes.

b. Savoir biei

e.
f. Organiser ses 

g-

) []
ectement d'un point de

;ctementd'un point devue
[]
[]
[]

jn structurer ses phrases !!
Savow bien structurer son texte
cia2°lr J*15™ Sa P^ee ecrit dans diverses 
circonstances
Savoir presenter un texte bien
bien dispose

en anglais

[] 
calligraphic, propre et

Savoir respecter les caracteristiques propres au type du texte 
qu’on ecrit (argumentation, description, 
explication, etc.) j j

g. Savoir repondre par ecrit a un besoin de communication 
personnels et sociale [ ] [ ]
Savoir produire un texte possedant des 
qualites litteraires [ ] [ ]

15. Que pensez-vous de la collaboration avec des enseignants d’autres 
matieres (surtout anglais) dans le cadre de 1'enseignement de 1'ecrit 
fran^ais? (vous pouvez donner votre reponse en anglais ou 
fran^ais)

25% ou moins
26% a 50%
51% a 75%
plus de 75 %

Utiliser les mots a bon escient (proprietes des termes;
choix des synonymes, etc.)  i

b. Employer correctement les pronoms, (en relation 
leur antecedent dans le texte) 
Orthographier corrc.
vue lexical

d. Orthographier corre<
grammatical
Rechercher des idees

-~3idees
phrases compile.

254
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[ ] [ ] [ ]1.

[] [ ] [ ] [ ]

avec les causes des difficultes en

321

a.
[ ][ ]

b.
[ ] [ ]

c. [ ][ ]

[ ][ 1

e.
[ ][ ][ ]

f.
255

Pas du tout d'accord 
Plutot pas d'accord 
Plutot d'accord 
Tout a fait d'accord

1
2
3
4

[]
[]

[ ] 
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] 
[ 1

[ ]
[ 1

[ 1
[ ]

[ ]
[ ]

Marquez une case par cause

Si certains apprenants ont de la difficulte a ecrire, c'est generalement parce que:

4

correctes
h- Utiliser a bon <

Manifesterdel'origi
des idees

ils evoluent dans un milieu social et familial qui ne 
valorise pas 1'ecrit. 11 [ 1
ils sont peu motives pour 1'ecrit; on est dans une societe 

qui privilegie 1'oral.
Ils manquent de confiance en eux et n'imaginent pas 
qu'ils peuvent reussir. 

d ily a un ecart trop grand entre les Objecufset les 
programmes d'enseignement de 1'ecrit et les capacites 

olZToZ I'eorit n'est pas tmnsldere comma n„ obj« 

d'enseignement en soi, II ostdoncdiffiedea^ 

ZZe™»«“'“'d™''e'"pasas5“

escient la ponetuation (j [] j| 

ginalite par le choix et la presentation

J. Bien. K ito dms teMe 11 11

(coni Pt 65 en Ut'11Sant les c°mecteurs appropries 
(conjonctrnns, adverbes, prepositions, etc.) [ ] 

hoisir le type de texte adapte a la situation de 
communication (ex. expliquer, raconter, 
argumenter...)

m. Relire et corriger le texte
n. Produire un texte d'une presentation 

materielle acceptable
Autre, precisez

17. Dans quelle mesure etes-vous d’accord 
expression ecrite.
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[ ] [ ]

[ ] [ ]

SECTION III: Pratiques d’enseignement de la production ecrite

[ ]

256

(a) Tout le temps

(b) .De temps en temps

(c) Pas du tout

21. Dans votre ensei 
aux types <-----

1
2
3

L-VOUS 

quatre possibilites de reponses.

[] []
nes au cours de leur scolarite

[J []

19. A votre avis, quels sont les aspects a considerer pour 1'amelioration de 
1 enseignement de la production ecrite surtout au lycee? (vous pouvez donner 
votre reponse en anglais ou en
fran^ais)  

 

d'ecriture, exercices, etc.)? (marquez la case qi

[ ]

Cette partie porte precisement sur les pratiques d’enseignement de la production 
ecrite. Nous voudrions connaitre les caracteristiques et les priorites du temps que 
vous consacrez distinctement a 1'enseignement de la production ecrite.

20 Pouvez-vous dire que vous consacrez assez de votre temps de cours 
specifiquement a 1’enseignement de la production ecrite (enseignement, activites 

AVPrcices. etc.)? (marquez la case qui correspondant a votre choix)

d’exercices a Pecrit
g- Ilsontaccumuletropdelacu. 

anterieure au niveau de FLE

[ 1
jgnement de la production ecrite, quelle part attribuez- 

________ ~___ & __________ 4—itac

 d.activites suivants? (Vous avez c 
Marquez selon votre choix)

Aucune part
Une petite part
Une part moyenne

. r . q e^e mesure des ateliers d'ecriture peuvent-ils contribuer au 
ve oppement e votre competence professionnelle? (vous pouvez donner votre 

reponse en . .- . . n anglais ou en
tran^ais)  

efficace et un^uit^alaHe d3^ P°UF permettre un

D autres raisons'? fvniw , I- 1
franqais).. pouvez donner votre reponse en anglais ou en
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Une grande part
4

2 3 4

[ ] [ ]

[ 1 [ ] [ ]

controle).
[] [ ] I ] I J

[ 1 [ 1 [ ]

Pas du tout I ] Un peu [ ] Moyennement [ ] Beaucoup [ ]

Beaucoup [ ]Moyennement [ ]Un peu [ ]Pas du tout [ ]

4321

[ ][ ]

[ ][ ]

[ ][ ]c.

257

Pas du tout 
Un peu 
Moyenne 
Beaucoup

23. Dans quelle mesure enseignez-vous a vos apprenants des techniques, des 
procedes ou des manieres de faire, pour adapter leur ecriture au destinataire (age, 
education, situation, etc.)?

24. Dans quelle mesure enseignez-vous, les elements suivants en ce qui conceme 
le texte simple et la situation de communication comme presents par le syllabus?

1
2
3
4

d. Redaction de textes simples ou de parties de 

textes

phenomenes
[ ]

:nes grammaticaux et
[]

22. Dans quelle r 
procedes pour adapter leur ecriture au 
description, argumentation, explication)?

b. Etude de notions et de phenome. 
syntaxiques.

c. Exercices formels et dictees (preparees ou de

[]

mesure enseignez-vous a vos apprenants des techniques ou des 
type de texte demande (narration,

b. us l“
texte.

d. U^XiWU («P™e par P-
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[ ] [ ] [ ] [ ]

1 2 2 4

[] [ ] [ ] [ ]

b. L'antonymie (un mot dont le sens est oppose a celui

d'un autre) [] [ ] [ ] [ ]

[] [ ] [ ] [ ]se rapportent a une meme notion, un objet)

[ ] [ ] [ ]d. Le niveau (ou registre) de langue? []

de la syntaxe et de la morphologic, dans quelle mesure

4321

a.
[ ][ ][ ][]

[ 1[ 1[ ][]

[ ][ ][ ][]
subordonnees, etc.)

258

Pas du tout 
Un peu 
Moyennement 
Beaucoup

1
2
3
4

1
2
3
4

[ ]
[ ]

[ ]
[ J

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

un sens proche)

26. Du point de vue 
enseignez-vous, les elements suivants?

C. Le champ lexical (['ensemble des mots qui, dans un texte,

a. La synonym ie (mots qui ont le meme sens ou

ire enseignez-vous 

synonyme, etc.)
r J?;81*®5 «'«imps vertau,. 
' citation)11'5 raPP0rt8 (d'SCOUrs

La nature des mots et des groupes syntaxiques: groupes 

du nom, du verbe, etc. (classes grammaticales)

b. Les fonctions des groupes de mots

(sujet. complement, etc.)

c. Les structures de phrase {simples. complexes,

25. En vocabulaire, dans quelle mesu. 

Pas du tout 
Un peu 
Moyennement 
Beaucoup
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[] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

au phenomene de la redaction

1

Quelque fois 2
Souvent 3

Tres souvent 4

2 3 4

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

texte donne [] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

apprenants des textes ayant des destinataires

[ ]

[ ]

259

1
2
3
4

d. Faire adopter 1’information sur le sujet traite aux circonstances 
de la communication (intention de 1'auteur, point de vue, effet 
escompte) [] [ 1

28. Faites-vous produire par vos 
autres que vous?

d- La ponctuation

e. Les regies d’accord

S les interventions suivantes? 
Jamais

b. Faire modifier le vocabulaire ou le niveau de langue
d’un texte pour 1’adapter au(x) destinataire(s) [ ]

c. Faire imaginer ou decouvrir le destinataire d’un

Jamais
Quelquefois
Souvent
Tres souvent

29. Dans quelle proportion les productions ecrites demandees ont-elles ete 

redigees en classe ?

1

a. Faire relever dans un texte ce qui n’est pas adapte au 
destinataire [ j

a) La plupart des textes ont ete rediges entidrenreat e„ classe

b) La plupart des textes oat M rediges en maj.ure partie en classe

c) La plupart des textes ent etd rediges en nrajeure panic a fatdneur
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de la classe
[ ]

[ J

1 3

a) un verbe [] [ ] [ ] [ ]

b) un nom [] [ ] [ ] [ ]

c) un determinant [ ] [ ] [ ][]

d) un groupe nominal [ ] [ ][ ][]

e) un groupe verbal (le verbe et ses complements

[ ] [ ][ ][]obligatoires)

apprenants quelles demarches utiliser pour reconnaitrevos

4321

[ ][ ][ ][]

[ ][ ][ ][]

I ] [ ][ ][]

[ ][ ][ 1[]

260

32. Enseignez-vous a 
dans une phrase:

Pas du tout 
Rarement 
Quelquefois

31. Enseignez-vous a vos 
phrase

a) un attribut ?

b) une proposition subordonnee?

c) un adjectif faisant partie du groupe du nom?

d) un adjectif faisant partie du groupe du verbe?

1
2
3

30. Voyez-vous des 
pouvez dormer que vous voudriez aj outer (vous 

anglais soit en fran?ais
elements d'explication 

votre reponse soit en

apprenants comment ils doivent reconnaitre dans 
2

“>L" P1“P“ 'eX"S ■» “ » I'exlgricur

de la classe

une
4
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Toujours
4

sur la

Pas du tout
1

Rarement
2

3

4

1 2 3 4

exercices [] [ ] [ ]

[ ] [ ]

d) de comparer la regie qu'ils decouvrent a celles

des autres et a celle du professeur? [] [ ] [ ] [ ]

a)

[ ][] [ ] [ ]

b)

[ ][ ][ ][]

261

Jamais 
Quelquefois 
Souvent 
Tres souvent

Quelquefois

Toujours

les phrases?

de verifier dans leur propre texte et/ou dans celui d’un

33. Dans le travail 
aux apprenants:

de discuter en equipes des observations qu'ils font sur

autre apprenant fapplication d'une regie qu on a

[] [ ] [ ] [ ]

c) de formuler eux- memes une regie qu'ils decouvrent? [ ] [ ]

apprise?

SECTION IV : Activates liees a 1'apprentissage de demarche d'ecriture

34 Dans le cadre de taseignement d'aspects lies a la preparation et a la 
plantation de la redaction d'on texte, failes-vous les mterventtons su.van.es?

1
2
3
4

et 1 orthographe grammaticale, demandez-vous

a) d’apprendre les regies avant de faire les

b) de commencer par observer un ensemble de phrases pour 

decouvrir une regie (de construction de phrase

ou d'accord)?

[ ]
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1 2 3 4

[ ] [ J

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ J [ ]

1 2 3 4

[ ] [ ]

[ 1 [ ]

[ 1 [ ][ ]

[ ][ ]

[ 1 [ ]

[ ][ ]

Jamais 
Quelquefois 
Souvent 
Tres souvent

1
2
3
4

35.]
la relecture finale, faites-vous les interventions suivantes?

presenter vous-meme un 

b) Demander de vous 

de comm

a) Aider les apprenants a faire plus d'un brouillon de
leur texte [ ] [ ]
b) Demander aux apprenants de retravailler, en vue d’ameliorer,

un texte qu'ils ont deja produit [ ] [ ]

c) Donner des principes et des regies pour reecrire
ou reformuler t 1

d) Amener les apprenants a faire des commentates, des suggestions, 
des critiques, sur la version non finale du texte

d’un autre

e) Faire traveller les apprenants en paires ou en

groupes res^e,nts structures de phrases sent appropriees

linguistiques (deplacements, substitutes, ( j
S^vdri^P^nence et la precision des elements

262

plantypedutextearediger.[] [] 

remettreun plan du texte avant 
encer a rediger. |

d) 4 de

d“unntextS PrinCiPeS deS r"gleS P°Ur la ^paration

f) Aider les apprenants a preparer, a planifier leur 
texte. [ ] [ ]

Dans le cadre de 1'enseignement d'aspects lies a 1'amelioration d'un texte et a

University of Cape Coast       https://ir.ucc.edu.gh/xmlui

Digitized by Sam Jonah Library



h. [ ] [ ]

[ ] [ 1 [ ]

[] [] [ ]

[ ] [ ]

suggestions ou

2 31 4

4321

[ ][ ][ ][]

des verbes

[ ][ ][ ][]

263

a) A 1'etape de la planification
b) A 1'etape du (des) brouillon(s)
c) A 1'etape de la version finale

2
3
4

1
2
3
4

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ] 
[ J 
[ ] 
[ ]

[ 1
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ 1
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Rarement ou jamais 1 
Quelquefois 
Souvent
Tres souvent

37. Sur quoi portent vos commentaires ecrits?
Rarement ou jamais
Quelquefois
Souvent
Tres souvent

[]

►rriger les fautes signalees par
[] [ ]

j. Demander aux apprenants de coi 
un autre apprenant

i. Faire realiser aux apprenants des exercices de 
correction d’epreuve

a) Les idees du texte?

b) La fatpon de structurer te texte?
c) L'orthographe et la ponctuation?

d) La syntaxe des phrases
e) L'emploi des temps, la conjugaison
f) Ce que I'apprenant doit faire pour ameliorer 

le texte?

qui constituent la description, I’explication, ou 
1’argumentation, selon le cas. []

Faire revoir la continuite et la progression du texte: ordre 
des idees, justesse des mots ou expressions 
de reprises. [ 1

SECTION V : Pratiques d’evaluation

Les questions suivantes implorent les enseignants a parler de revaluation des 
productions ecrites de leurs apprenants

36. Dans quelle mesure faites-vous des corrections avec 
commentaires ecrits lors des travaux de redaction de textes?
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[] [ ] [ ] [ ]

correction

I 2 3 4

[]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

264

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[ ]
[ ]
[ ]

[ 1
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ 1 
[ ]

[ ]
[ 1
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ J

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

j) Le respect des regies de composition du type de 
texte choisi
k) La presentation materielle du texte
l) La longueur du texte
m) Le respect de la consigne
n) La qualite du style

39. A quelle frequence moyenne 
texte que vous i-----
En classe

38. Pour evalr— 
suivants, < 
Aucun poids 
Un poids minime 
Un poids moyen 
Un poids important

g) Ce que 1'appi 
reussi?

i) L'adaptation du niveau (registre) de langue a la situation 
de communication [ ]

renanta Particulierement bien

a) Le plan d'ensemble du texte
b) La propriety des mots employes
c) L'orthographe d'usage

---------demandez-vous a vos apprenants de rediger un 
avez ensuite corrige (sanctionne ou non par une note)?

Cochez une seule case
a) Approximativement une fols tons les deux mois on plus [ ]

b) Approximativement une fois parc) Approximariveinent une Ibis par quinzaine
d) Approximalivemenl une fo.s par semauie

quel poids accord^ez^vou/^11^ ^P6’ *i aide des critdres de 
)ids j vous a chacun d'entre eux?

2
3
4

d) L orthographe grammaticale [ j
e) La correction des phrases (syntaxe et ponctuation) [ ]
f) L emploi correct des formes de reprises (pronoms, etc.)
pour assurer la coherence du texte. [ ]

g) La pertinence des connecteurs choisis (conjonction,
adverbe, etc. [ ]
h) Le choix des idees en fonction du destinataire [ ]
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A domicile

[1

265

[1
[1

Cochez une seule case
a) Approximativement une fois tons les deux mois ou moins
b) Approximativement une fois par mois [ 1
c) Approximativement une fois par quinzaine
d) Approximativement une fois par semaine ou plus
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1- For how

2.

3.

4.

recommended by the syllabus?

7. What do you think are the causes of these challenges?

8. In your opinion, what should be done to solve these problems?

9. What challenges do you face in terms of teaching your students Written

Expression?

266

the challenges faced by your students in terms of Written 

Expression?

suggest should be put in place to improve the

Expression in French?

12. What is your view about the time allocated for teaching of French?

6. What are

13. What new measures do you

teaching and learning of French in Ghana?

ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTREVUE

many years have you been teaching French?

ow do you incorporate written expression in your teaching?

do you rate your students’ performance in Written Expression?

Do you teach your students processes for writing a composition?

5. Are you conversant with the laid down procedure for teaching written 

Expression as

10. How do you want to be helped to overcome your challenges?

11. In your opinion, what should be the main focus of teaching Written
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Echelle

1 2 3 4

0

(Adapts de Sow-Barry, 1999)

267

7. Cloture de la 
le?on

Points 
faibles

Points 
Forts

3. Presenter 
Pintroduction

4. Fournir des 
explications 
claires

5. Susciter la 
participation

6.Communiquer 
aisement avec 
ressources

Insister sur les points importants
Faire un resume, synthese /la 
concl us ion _________

Formuler sur les objectifs 
Expliquer le contenu avec 
exemples precis________
Informer sur les taches 
concretes

Echanger, solliciter des 
interventions_______________
Etre souple, renforcer________
Inciter par des gestes, mimiques, 
humour 

Varier les stimuli
Coordonner les mouvements 
Controler les actes et le temps

Donner les interets au cours 
Stimuler la motivation
Relier a un contexte pertinent

" “ tNE''E 3 : GRILLE D’OBSERVATION

de competence pedagogique par observation

2. Formuler par ecrit le plan de la lecon 
Igrgajable a Fobservation du cours)
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L’ENTREVUE

QN- Question

E— Interviewe

I.

3. QN : Comment appreciez-vous la performance de vos apprenants en

production ecrite ?

le syllabus pour enseigner la

268

El : Ce n’est pas du tout bon. Vous discutez le sujet en classe avec les 
apprenants, a la fin, Us copient seulement ce que vous avez discute avec eux. 
Surtout si vous leur demandez de faire la redaction a la maison. Parfois, ils 
copient seulement la redaction modele quits trouvent quelque part surtout dans 
des livres.

Extraits de 1’entrevue
1 ■ QN . Il y a combien d’annees que vous enseignez le fran^ais au lycee ?

Qu ily a 16 ans, en septembre, j ’aurai 17 ans dans cet etablissement.

2’ QN : Dans quelle maniere integrez-vous 1’expression ecrite/la production 
ecrite dans votre enseignement du fran^ais ?

El . Du point de vue personnel, chaque semaine qu’on introduit une legon, c’est 
important de donner aux apprenants une composition de faire a la maison meme 
si vous n allez pas ramasser les feuilles pour la correction. C’est ce que j’ai 
I 'habitude de faire.

ANNEXE 4:CORPUS ORAUX

4. QN : Est-ce que vous les enseignez le processus d’ecriture ?

El ' Ou’esl-ce que cela veut dire ? Moi, comme d'habitude, je traite d’abord le 
suiet en classe J’explique et ecris au tableau les points essentiels pour les 

J t taut Le temps nous fait defaut, mais parfois si on a assez de 
ml surie (one Mon model,) el Ils le eoplenl pour rMser

a la maison^

5. QN : Quel est les demarches precisees par 

production ecrite ?
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6- QN : Quelles

8. QN : A votre avis, qu’est-ce qui doit etre fait pour resoudre ces

problemes ?

269

El : D’abord, les enseignants doivent etre motives. L’enseignement dufranqais 
doit etre pris serieusement au niveau JHS ou meme au niveau primaire. L ’effectif 
des apprenants par classe doit etre reduit, c’est-a-dire, le nombre d’enseignants 
de frangais doit etre augmente.

sont beaucoup. Le manque de vocabulaire, leurs phrases sont 
’ le manque d originalite etc. Les apprenants ne veulent 

occasion, ils veulent reproduire ce qu ’on

9. QN : Quelles nouvelles mesures suggerez-vous qu’on mette sur place pour 

ameliorer l’enseignement et 1’apprentissage du franpais au Ghana ?

F i . Les e—nants doivent etre motives pour qu ’ils redouble* leurs efforts. Par

doit pas etre trap & deformation continue pour les enseignants. Amon 
etc. On doltyaVOlcha^ue ann-e les autorites etablissent la formation continue des 
^seignZsune ‘affaire obligatoire» (El).

LL\ . La majorite des apprenants avant qu ’ils ne viennent id n ’ont aucun niveau 
en frangais. Ils ne veulent pas lire et I ’heure de rencontre en classe n ’est pas 
suffisante. Les effectifs des classes sont trop decourageants. C’est-a-dire, dans 
certaines classes, les apprenants sont trop nombreux.

sont les difficultes auxquelles les apprenants font face en 

termes de la redaction de la production ecrite ?

E1 : Les difficultes 
souvent mal construites, i 
pas reflechir eux-memes. Dans chaque 
leur donne en classe.

I. QN : Quelles sont selon vous les causes de ces difficultes ?

difficile a nreeivpr as •
, r r. Mais, nous enseignons pour que les 

amen de WAEC. Autrement dit, nous enseignons la 
^Ue demande WAEC. Le syllabus ne fait aucune 
processus a suivre pour enseigner la production

El: Hmmm, c’est 
apprenants reussissent a l><- 
production ecrite selon ce 
precision sur la maniere/le 
ecrite.
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Entrevue 2
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3.QN : Quelles sont les difficultes auxquelles les apprenants font face en

quelle maniere integrez-vous 1’expression ecrite/la production 

ecrite dans votre enseignement du franfais ?

E2: Dans cet etablissement. lapModepour lefrariQais est d-jd dMs-e gn . 
L expression orale/ Vocabulaire et I’expression ecrite. Done, la production ecrite 
n est ensetgne que lejeudi. Ce n ’est pas tous les jours

E2 : Elies manquent le vocabulaire pour pouvoir s ’exprimer. Certaines aiment 
reproduire mot a mot ce qui est enseigne en classe. La construction des phrases 
leur pose de probleme. Certaines ecrivent hors sujet quand elles sont donnees le 
devoir en production ecrire. Elies ont aussi I’habitude de copier dans les livres 
surtout quand il s’agit de devoir a faire a la maison. Elles disent toujours qu’il 
n’y apersonnepour les aider en dehors de la classe lorsqu "elles sont internes.

E2 . Vraiment, je ne peux pas dire qu "elles sont tres bonnes mais la majorite 
arrive a reussir Vexamen final de WAEC et c "est ce qui est tres important.

4.QN : Quelles sont selon vous les causes de ces difficultes ?

E2 * La majorite des apprenants a une connaissance faible enfrangais du niveau 
IHS Au Ivcee elles ne prennent pas serieusement lesfrangais. Surtout, il n"y a

la lecture et n pas favorabie, De plus> nous

la
quarante minutes.

et1Sei8neZ le fran<?ais au lycee il y a combien d’annees?

j ’enseignais a JHS nnur t ^e^anQais y a sePt ans. Mais avant au lycee, 
puur irois ans.

IE Extraits de 1’entrevue

QN , Comment appreciez-vous la performance de vos etudiants en expression 
ecrite ?
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7.QN: A votre avis, qu’est-ce qui doit etre fait pour resoudre les

problemes de la production ecrite chez les apprenants?
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E2. La motivation de I’enseignant est tres indispensable. Si le nombre des 
apprenants par classe est reduit cela peut motiver I’enseigner d donner aux 
apprenants beaucoup d’exercices en classe. On doit y avoir les supports 
pedagogiques tres suffisants. Par exemple, a cet etablissement, il y avait un 
projecteur, mais c’etait gate, c’est tout. Le manque de manuel nous pose 
egalement beaucoup de probleme. Les autorites (GES) doivent decider un manuel 
precis pour le niveau SHS.

es precisees par le syllabus pour enseigner

8.QN Quelles nouvelles mesures suggerez-vous qu’on mette sur place pour 

ameliorer I’enseignement et 1’apprentissage du fran?ais au Ghana ?

F? ■ Je nense que les autorites doivent faire une reflexion tres important a 
propos du programme dufrun^ au lycla. A 3 anu (2 a„ « de
proposaup s un r.sultat [res concret Le manque de
franqais est rop , [es enseignants n 'est pas bon. Chaque fois
formation des autOrites, elles nous disent simplement que le
que nous nouspla gn Tout d&pend de I’enseignant qui est deja affaibli
gouvernement n a paste moyen.

es enseignez les processus a suivre pour ecriture ?
E2 * O ' * d r
Par exemple : Ifintroduce & r^^er ?ar ^es aPPrena^is etape par etape,
defaut, c’est tout ce aw °rsamsation et la conclusion. Le temps nous fait 

e Que le temps me permet de faire.

6-QN : Quelles sont les demarchi

la production ecrite ?

/j j v*ens de vous dire ; nous avons Vintroduction, puis le contenu et
ftnalement la conclusion. Chaque texte a rediger suit cette demarche. Meme le

erne e WAEC demande aux candidats de suivre le meme format. Mais 
jranc ement, le syllabus n est pas explicite sur la demarche a suivre pour 
enseigner la production ecrite, tout depend de I’enseignant. Ce qui veut dire que 
la demarche employee se differe dun enseignant a I’autre. L’essentiel, ce que 
I apprenant doit reussir a I’examen final.
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in. Extraits de 1’entrevue

Entrevue 3

c’est-a-dire, il y a presque 13
ans.

production ecrite ?

des racines du niveau JHS (lycee
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E3 : En classe, il parait que les apprenants n’ont pas beaucoup d’interet 
enfranqais, et le taux de leur travail est moyen. Mais, leurs resultats de 
I’examen de WAEC depuis 2010 est plus ou moins encourageant.

3. QN : Comment appreciez-vous la performance de vos etudiants en

4 QN : Quelles sont les difficultes auxquelles les etudiants font face en 

termes d’expression ecrite ?

2. QN . Dans quelle maniere integrez-vous F expression ecrite/la 

production ecrite dans votre enseignement du fran^ais ?

E3 : Normalement, je discute le sujet a rediger avec les apprenants et 
ensemble nous essayons de fournir des reponses au sujet. Mais, le constat 
est que les apprenants essaient seulement a memoriser ce que nous faisons 
ou discutons ensemble en classe. Vraiment, leur niveau est ires bas.

E 3 • Pour les difficultes des apprenants en production ecrite, il y en a 
h aucoup Les apprenants construisent mal des phrases. Ils manquent le 
..eabulaire P°" “

<P“ memoriser les piposes * Vensei^t Je perse ve
‘esproMemes des oppress d‘ JHS

inferieur).

par le las de travail a fare M it, 
ires serieux. a eureusement, les apprenants ne sont pas aussi

Q ya combien d annees que vous enseignez le fran^ais au lycee ? 

E3 : J enseigne le fran^ais depuis 2004,
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7. QN : Est-ce que vous les enseignez le processus d’ecriture ou les

demarches a suivre pour rediger une redaction, par exemple?

causes des difficultes de vos

E3 : Oui, de temps en temps, c’estplutot fatiguant, parce que je dois repeter la 
meme chose plusieurs fois. Je leur dis souvent que lorsqu’ils ecrivent, Us doivent 
commencer par I’introduction, le contenu et la conclusion. Mais, je me demande 
s ’ils prennent serieusement cette demanche. Ils ecrivent n ’importe comment, mais 
ce nest pas seulement le cas du franqais. D’autres matieres aussi, surtout 
ranglais. En general, les apprenants ne savent pas planifier leur travail. Ils se 
precipitent trop lors des activites d ecriture.

8 QN Quelles nouvelles mesures suggerez-vous qu’on mette sur place pour 
ameliorer 1’enseignement et 1’apprentissage du fran?ais au Ghana ?

n,abord jgpense que la motivation est tres importants. Au Ghana, les
■ , ’d„ francais ne sont pas motives, meme les apprenants aussi. Ici

enseignan s J „ . manuels ni les livres pour ies apprenants.
(cet ^abllssement)' ent apprendre a lire. Aussi, le programme du
Comment les appr ambuieux Deux ans et demi pour le franqais, n 'est 
franqais au ycee $ veu[ent que les apprenants reussissent, le
pas sufpsant. bi ‘es “

273

votre avis,

QN. A votre avis, qu est-ce qui doit etrefait pour resoudre ces problemes ?

E3: Il faillait avoir des manuels, il faut fairs la formation continue des 
enseignants du FLE obligatoire ; ilfaut que les effectifs des classes soient reduits 
au maximum de 25 apprenants par classe. H faut ameliorer 1’enseignement du 
franqais au niveau JHS ; le franqais doit etre obligatoire meme des niveau 
primaire etc.

Quelles sont les 
apprenants en production ecrite ?

manque de manuef^f^ ' mmqUe de formation de base; le 
d’interet des annre^ , matirielles pedagogues ; le manque
motivation d ” S P°Ur 1 aPPrentissage du franqais ; le manque de prZamme d ^puis, le

desirahl U eSt tres cours P°ur realiser le resultat le plus
ZZ SWtOUt les e#ec,ifs des ^es trop sieves pour enseigner la 
productton ecrite. C'est difficile a corriger beaucoup de feuilles des 
apprenants dans une semaine.

5- QN : A
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programme doit etre au moins trois ans. On doit y avoir des livres, des 
magasins, le dictionnaire etc et surtout le manuel est tres important. Un 
sejour au pays francophone pour deux ou trois mois pour les apprenants et 
leurs enseignants est aussi important. Finalement, je pense que nous les 
enseignants dufranqais sommes trop surcharges. C’est moi seul, qui enseigne 
le frangais dans cette ecole. Les effectifs des apprenants rangent de 38 a 47 
par classe. Vous pouvez imaginer le tas de travail que je fais chaque semaine.

C ’est vraiment fatiguant.
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