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s p é c i f i é s c i t 

du cycle 3 (volet 1)  

                                                                    Une double responsabilité :  
 

1) Consolider les apprentissages fondamentaux engagés au cycle 2  

2) Permettre une meilleure transition entre l’école et le collège en assurant continuité et  

Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances travaillées. À partir des repères de 

progressivité indiqués, les différentes étapes des apprentissages doivent être adaptées par les équipes pédagogiques à l’âge et 

au rythme d’acquisition des élèves1 afin de favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme fournit égale-

ment des repères de programmation afin de faciliter la répartition des thèmes d’enseignement entre les trois années du cycle, 

cette répartition pouvant être aménagée en fonction du projet pédagogique du cycle ou de conditions spécifiques (classes à 

plusieurs niveaux, notamment). La classe de 6ème occupe une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de 

s’adapter au rythme, à l’organisation pédagogique et au cadre de vie du collège tout en se situant dans la continuité des ap-

prentissages engagés au CM1 et au CM2. Ce programme de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les 

savoirs constitués des disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches et leurs méthodes spécifiques. Pris en charge 

à l’école par un même professeur polyvalent qui peut ainsi travailler à des acquisitions communes à plusieurs enseignements 

et établir des liens entre les différents domaines du socle commun, l’enseignement de ces savoirs constitués est assuré en 

6ème par plusieurs professeurs spécialistes de leur discipline qui contribuent collectivement, grâce à des thématiques com-

munes et aux liens établis entre les disciplines, à l’acquisition des compétences définies par le socle.  

Objectifs d’apprentissage Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d’abord pour objectif de stabiliser et d’affermir pour tous les 

élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2, à commencer par ceux des langages. Le cycle 2 a permis  

l’acquisition des outils de la lecture et de l’écriture de la langue française. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les 

mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le langage 

oral, qui conditionne également l’ensemble des apprentissages, continue à faire l’objet d’une attention constante et d’un tra-

vail spécifique. De manière générale, la maitrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer à tous les 

élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la 

scolarité. Les élèves commencent l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale dès la première année du cycle 

2. Au cycle 3, cet apprentissage se poursuit de manière à atteindre un niveau de compétence homogène dans toutes les activi-

tés langagières et à développer une maitrise plus grande de certaines d’entre elles. L’intégration des spécificités culturelles 

aux apprentissages linguistiques contribue à développer la prise de recul et le vivre-ensemble. En ce qui concerne les langages 

scientifiques, le cycle 3 poursuit la construction des nombres entiers et de leur système de désignation notamment pour les 

grands nombres. Il introduit la connaissance des fractions et des nombres décimaux.  
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L’acquisition des quatre opérations sur les nombres, sans négliger la mémorisation de faits numériques et l’automatisation de 

modules de calcul, se continue dans ce cycle. Les notions mathématiques étudiées prendront tout leur sens dans la résolution 

de problèmes qui justifie leur acquisition. Le cycle 3 installe également tous les éléments qui permettent de décrire, observer, 

caractériser les objets qui nous entourent : formes géométriques, attributs caractéristiques, grandeurs attachées et nombres 

qui permettent de mesurer ces grandeurs. D’une façon plus spécifique, l’élève va acquérir les bases de langages scientifiques 

qui lui permettent de formuler et de résoudre des problèmes, de traiter des données. Il est formé à utiliser des représentations 

variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels (schémas, dessins d’observation, maquettes…) et à organiser des 

données de nature variée à l’aide de tableaux, graphiques ou diagrammes qu’il est capable de produire et d’exploiter. Dans le 

domaine des arts, en arts plastiques ainsi qu’en éducation musicale, le cycle 3 marque le passage d’activités servant principale-

ment des objectifs d’expression, à l’investigation progressive par l’élève, à travers une pratique réelle, des moyens, des tech-

niques et des démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maitriser les codes des langages artistiques étudiés 

et développent ainsi une capacité accrue d’attention et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la créa-

tion, en découvrent les lieux et participent ainsi pleinement à l’élaboration du Parcours d’éducation artistique et culturelle.  

L’acquisition d’une culture artistique diversifiée et structurée est renforcée au cycle 3 par l’introduction d’un enseignement 

d’histoire des arts, transversal aux différents enseignements. L’éducation physique et sportive occupe une place originale où le 

corps, la motricité, l’action et l’engagement de soi sont au cœur des apprentissages et assure une contribution essentielle à 

l’éducation à la santé. Par la confrontation à des problèmes moteurs variés et la rencontre avec les autres, dans différents jeux 

et activités physiques et sportives, les élèves poursuivent au cycle 3 l’exploration de leurs possibilités motrices et renforcent 

leurs premières compétences. Pour tous ces langages, les élèves deviennent de plus en plus conscients des moyens qu’ils utili-

sent pour s’exprimer et communiquer et sont capables de réfléchir sur le choix et l’utilisation de ceux-ci. La langue française et 

la langue étrangère ou régionale étudiée deviennent un objet d’observation, de comparaison et de réflexion. Les élèves acquiè-

rent la capacité de raisonner sur la langue, de commencer à en percevoir le système et d’appliquer ces raisonnements pour 

l’orthographe. Ils deviennent également conscients des moyens à mettre en œuvre pour apprendre et résoudre des pro-

blèmes. Les stratégies utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des capacités métaco-

gnitives qui leur permettent de choisir les méthodes de travail les plus appropriées. Les élèves se familiarisent avec différentes 

sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger l’origine et la pertinence de ces informations 

dans l’univers du numérique. Le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage spécifique, 

en lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En gagnant en aisance et en assurance dans leur utili-

sation des langages et en devenant capables de réfléchir aux méthodes pour apprendre et réaliser les tâches qui leur sont de-

mandées, les élèves acquièrent une autonomie qui leur permet de devenir acteurs de leurs apprentissages et de mieux organi-

ser leur travail personnel. 

  

Le cycle 2 a permis un premier ordonnancement des connaissances sur le monde qui se poursuit au cycle 3 avec l’entrée dans 

les différents champs disciplinaires. Ainsi, l’histoire et la géographie poursuivent la construction par les élèves de leur rapport 

au temps et à l’espace, les rendent conscients de leur inscription dans le temps long de l’humanité comme dans les différents 

espaces qu’ils habitent. Les élèves découvrent comment la démarche historique permet d’apporter des réponses aux interro-

gations et apprennent à distinguer histoire et fiction. La géographie leur permet de passer progressivement d’une représenta-

tion personnelle et affective des espaces à une connaissance plus objective du monde en élargissant leur horizon et en ques-

tionnant les relations des individus et des sociétés avec les lieux à différentes échelles. L’enseignement des sciences et de la 

technologie au cycle 3 a pour objectif de faire acquérir aux élèves une première culture scientifique et technique indispensable 

à la description et la compréhension du monde et des grands défis de l’humanité. Les élèves apprennent à adopter une ap-

proche rationnelle du monde en proposant des explications et des solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technique. 

Les situations où ils mobilisent savoir et savoir-faire pour mener une tâche complexe sont introduites progressivement puis 

privilégiées, tout comme la démarche de projet qui favorisera l’interaction entre les différents enseignements.  

Dans le domaine des arts, de l’éducation physique et sportive et de la littérature, en lien avec le Parcours d’éducation artistique 

et culturelle, les élèves sont amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier production et récep-

tion des œuvres dans une rencontre active et sensible. me, les professeurs peuvent consulter la partie « Éducation aux médias 

et à l’information » du programme de cycle 4.  
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 Le cycle 3 développe et structure ainsi la capacité des élèves à situer ce qu’ils expérimentent et à se situer par rapport aux 

productions des artistes. Il garantit l’acquisition d’une culture commune, physique, sportive et artistique contribuant, avec les 

autres enseignements, à la formation du citoyen. De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus 

abstraite qui favorise le raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches complexes. Ils sont incités à agir de manière res-

ponsable et à coopérer à travers la réalisation de projets, à créer et à produire un nombre significatifs d’écrits, à mener à bien 

des réalisations de tous ordres. L’éducation aux médias et à l’information mise en place depuis le cycle 2 permet de familiariser 

les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du savoir. Ils sont conduits à développer le sens 

de l’observation, la curiosité, l’esprit critique et, de manière plus générale, l’autonomie de la pensée. Pour la classe de 6ème, 

les professeurs peuvent consulter la partie « Éducation aux médias et à l’information » du programme de cycle 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dans le texte qui suit, le terme « élève(s) » désigne indifféremment les filles et les garçons scolarisés. 

2  Dans le texte qui suit, le terme « professeur(s) » désigne indifféremment les femmes et les hommes qui exercent cette profession.  
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                   Volet 2 : contribution essentielle des différents enseignements  

au  socle commun  

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  

Ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant régionales, des langages scientifiques,  

des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps. 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite 

de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages. 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale  

et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles.  

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ;  

il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes. 

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine 

Ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace,  

à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain 

Les enseignements Volet 3 

Français 

Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au 

service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le langage oral, qui con-

ditionne également l’ensemble des apprentissages et constitue aussi un moyen d’entrer dans la culture de l’écrit, continue à 

faire l’objet d’une attention constante et d’un travail spécifique. De manière générale, la maitrise de la langue reste un objectif 

central du cycle 3 et l’intégration de la classe de 6ème au cycle doit permettre d’assurer à tous les élèves une autonomie suffi-

sante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité. Le champ du fran-

çais articule donc des activités de lecture, d’écriture et d’oral, régulières et quantitativement importantes, complétées par des 

activités plus spécifiques dédiées à l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d’en comprendre le 

fonctionnement et d’en acquérir les règles. Les activités langagières (s’exprimer à l’oral, lire, écrire) sont prépondérantes dans 

l’enseignement du français, en lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture littéraire commune. En lecture, 

l’enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en confrontant les élèves à des textes et des documents plus 

complexes. La pratique de l’écriture doit être quotidienne, les situations d’écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite 

des projets ou les besoins des disciplines. La langue fait l’objet d’une attention constante en lecture et dans les situations d’ex-

pression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement et des séances spécifiques sont consacrées à son 

étude de manière à structurer les connaissances. Le transfert de ces connaissances lors des activités d’écriture en particulier et 

dans toutes les activités mettant en œuvre le langage fait l’objet d’un enseignement explicite. La littérature est également une 

part essentielle de l’enseignement du français : elle développe l’imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à 

la construction de soi. Elle est donnée à lire ou à entendre et nourrit également les activités d’écriture. Au cycle 3, les textes 

littéraires font l’objet d’une approche plus approfondie qui vise à développer des compétences d’interprétation et à construire 

une première culture littéraire et artistique. Cette culture littéraire est structurée autour de grandes entrées pour chaque an-

née du cycle. En 6ème, une thématique complémentaire est au choix du professeur. En CM1 et CM2, l’ensemble de l’enseigne-

ment du français revient aux professeurs des écoles et les activités d’oral, de lecture et d’écriture sont intégrées dans l’en-

semble des enseignements. En 6ème, cet enseignement est assuré par le professeur de français, spécialiste de littérature et de 

langue française. Tous les autres enseignements concourent à la maitrise de la langue.  
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Compétences travaillées Domaines du 

socle commun 

Comprendre et s’exprimer à l’oral 

- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu.  

- Parler en prenant en compte son auditoire.  

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.  

- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit.  

1, 2, 3 

 

 

Lire 

- Lire avec fluidité.   

- Comprendre un texte littéraire et l’interpréter.   

- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.  

- Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.  
 

 1, 5  

Ecrire 

- Écrire à la main de manière fluide et efficace.  

- Écrire avec un clavier rapidement et efficacement.  

- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.   

- Produire des écrits variés.  

- Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.  

- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et réviser.  
 

 1  

Comprendre le fonctionnement de la langue 

- Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit.   

- Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots.   

- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.  

- Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier.  

- Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec son sens ; distinguer phrase simple et phrase 

complexe.  
 

1,2 

Le tableau synoptique du socle commun de connaissances, de compétences et de culture se trouve sur les sites :  

http://www.ifp-npdc.fr/le-nouveau-socle-commun/ 

http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_6604_3.pdf 

http://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2015/05/Socle-commun-tableau.pdf 

http://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2015/05/synth%C3%A8se-socle-couleur.pdf 
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 Langage oral 

 

 

Mots-clés 

Langage oral = continuité et interaction avec lecture/écriture-explications-informations-points de 

vue-débat-affiner la pensée-apprentissage explicite-expression et compréhension sont essentielles 

pour mieux maîtriser l’écrit-langue écrite = accès à un oral mieux maîtrisé-lecture à haute voix-

récitation de textes = complément à compréhension de textes-mémorisation = appui pour expres-

sion personnelle-interactions verbales-échanges-régularité, fréquences des activités orales-séances 

d’apprentissage-identification de critères de réussite par les élèves eux-mêmes-utilisation d’écrits 

de travail : brouillons, notes, plans, schémas, lexiques… pour organiser le propos-écrits supports 

aux présentations orales : notes, affiches, schémas, présentation numérique-appropriation de for-

mules, manières de ire, lexique-comparaison de la langue oral et écrite-connaissance du fonction-

nement de la langue 

 

Attendus  

de fin  

de cycle  

- Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter 

au texte  

- Dire de mémoire un texte à haute voix  

- Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou 

autre outil numérique  

- Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réac-

tions ou des points de vue  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un 

discours, un texte lu  

- Attention portée aux éléments vocaux et gestuels lors de 

l’audition d’un texte ou d’un message (segmentation, accen-

tuation, intonation, discrimination entre des sonorités 

proches…) et repérage de leurs effets.  

* Maintien d’une attention orientée en fonction du but.  

* Identification et mémorisation des informations impor-

tantes, enchainements et mise en relation de ces informations 

ainsi que des informations implicites.  

* Repérage et prise en compte des caractéristiques des diffé-

rents genres de discours (récit, compte rendu, reformulation, 

exposé, argumentation …), du lexique et des références cultu-

relles liés au domaine du message ou du texte entendu.  

* Repérage d’éventuelles difficultés de compréhension et ver-

balisation de ces difficultés et des moyens d’y répondre.  

* Vigilance critique par rapport au langage écouté.  

- tǊŀǝǉǳŜ ŘŜ ƧŜǳȄ ŘΩŞŎƻǳǘŜ όǇƻǳǊ ǊŞŀƎƛǊΣ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜΣ 

ŜǘŎΦύΦ 

- ;ŎƻǳǘŜ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾŀǊƛŞǎ όǘŜȄǘŜǎ ƭǳǎΣ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ŀǳπ

ŘƛƻΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǾƛŘŞƻΣ ƭŜœƻƴ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭŜύ Ŝǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ 

ŘƛǾŜǊǎŜǎ όŞŎƻǳǘŜǊ ǳƴ ǊŞŎƛǘΣ ǳƴ ǇƻŝƳŜ ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ Ł Şƭŀōƻπ

ǊŜǊ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƳŜƴǘŀƭŜǎΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǎŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭŀ 

ƭŀƴƎǳŜ Τ ŞŎƻǳǘŜǊ Ŝǘ ǾƻƛǊ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ǳƴŜ ŞƳƛǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ 

ŀŎǉǳŞǊƛǊ Ŝǘ ŜƴǊƛŎƘƛǊ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΣ ŎƻƴŦǊƻƴǘŜǊ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ 

ŘŜ ǾǳŜΣ ŀƴŀƭȅǎŜǊ ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴΦΦΦύΦ  

- wŜǎǝǘǳǝƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ŜƴǘŜƴŘǳŜǎΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΣ ŘŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘŞŘƛŞǎ 

ǇƻǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǎƻƴΣ ŜƴǘŜƴŘǊŜ Ŝǘ ǊŞŜƴǘŜƴŘǊŜ ǳƴ ǇǊƻǇƻǎΣ 

ǳƴŜ ƭŜŎǘǳǊŜΣ ǳƴŜ ŞƳƛǎǎƛƻƴΦ  

- 9ȄǇƭƛŎƛǘŀǝƻƴ ŘŜǎ ǊŜǇŝǊŜǎ ǇǊƛǎ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ όƛƴǘƻƴŀǝƻƴΣ 

ƛŘŜƴǝŬŎŀǝƻƴ Řǳ ǘƘŝƳŜ ƻǳ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎΣ Ƴƻǘǎ ŎƭŞǎΣ ǊŜπ

ǇǊƛǎŜǎΣ ƭƛŜƴǎ ƭƻƎƛǉǳŜǎ ƻǳ ŎƘǊƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎΧύΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǾŀǊƛŞŜǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ǎŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴπ

ǎƛƻƴ Υ ǊŞǇŞǝǝƻƴΣ ǊŀǇǇŜƭ ƻǳ ǊŜŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎ Τ ǊŞŎŀǇƛπ

ǘǳƭŀǝƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎΣ ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴ Τ ǊŜŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴΣ ǊŀǇǇŜƭ 

Řǳ ǊŞŎƛǘ όζ ǊŀŎƻƴǘŀƎŜ ηύ Τ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ όŘŜǎǎƛƴΣ ƧŜǳ 

ǘƘŞŃǘǊŀƭΧύ Τ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƴƻǘŜǎΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Parler en prenant en compte son auditoire : 

- pour partager un point de vue personnel, des sentiments, 

des connaissances  

- pour oraliser une œuvre de la littérature orale ou écrite  

- pour tenir un propos élaboré et continu relevant d’un genre 

de l’oral.  

* Mobilisation des ressources de la voix et du corps pour être 

entendu et compris (clarté de l’articulation, débit, rythme, 

volume de la voix, ton, accentuation, souffle ; communication 

non-verbale : regard, posture du corps, gestuelle, mimiques). 

* Organisation et structuration du propos selon le genre de 

discours ; mobilisation des formes, des tournures et du lexique 

appropriés (conte ou récit, compte rendu, présentation d’un 

ouvrage, présentation des résultats d’une recherche docu-

mentaire ; description, explication, justification, présentation 

d’un point de vue argumenté, etc.). 

 * Techniques de mise en voix des textes littéraires (poésie, 

théâtre en particulier).  

* Techniques de mémorisation des textes présentés ou inter-

prétés.  

- CƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎ ŘŜ ǊŞŀŎǝƻƴǎ Ł ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǎ ƻǊŀǳȄΣ Ł ǳƴŜ ƭŜŎǘǳǊŜΣ 

Ł ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘΩŀǊǘΣ Ł ǳƴ ŬƭƳΣ Ł ǳƴ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜΣ ŜǘŎΦ  

-ƧǳǎǝŬŎŀǝƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘƻƛȄΣ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜΦ  

- tŀǊǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǎǎŜƴǝΣ ŘΩŞƳƻǝƻƴǎΣ ŘŜ ǎŜƴǝƳŜƴǘǎΦ  

- !ǇǇǊŜƴǝǎǎŀƎŜ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ǊŀŎƻƴǘŜǊΣ ŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł 

ǊŀŎƻƴǘŜǊ ŘŜǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ όŜƴ ƎǊƻǳǇŜ ƻǳ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜπ

ƳŜƴǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎύΦ  

- ¢ǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŀǝƻƴ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ Ł ƭƛǊŜ ƻǳ Ł ŘƛǊŜ ŘŜ ƳŞƳƻƛǊŜΦ  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾƻƛȄ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜǎ ŀǳ 

ƳƻȅŜƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΦ  

- wŞŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩŜȄǇƻǎŞǎΣ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎΣ ŘŜ ŘƛǎŎƻǳǊǎΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩƻǊŀǳȄ Ŝǘ ŘΩŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ όōǊƻǳƛƭƭƻƴǎ ƻǊŀǳȄ Ŝǘ 

ŞŎǊƛǘǎΣ ƴƻǘŜǎΣ ŬŎƘŜǎΣ ŎŀǊǘŜǎ ƘŜǳǊƛǎǝǉǳŜǎΣ Ǉƭŀƴǎύ ǇƻǳǊ ǇǊŞǇŀǊŜǊ 

ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜ ŞƭŀōƻǊŞŜǎΦ  

- /ƻƴǎǝǘǳǝƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ƭƛƴƎǳƛǎǝǉǳŜ όƳƻǘǎΣ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎΣ 

ŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩŞŎǊƛǘǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎ 

όƴƻǘŜǎΣ ŀŶŎƘŜǎΣ ǎŎƘŞƳŀǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜύΦ  

- 9ƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ŀǳŘƛƻ ƻǳ ǾƛŘŞƻ ǇƻǳǊ ŀƴŀƭȅǎŜǊ Ŝǘ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 

ƭŜǎ ǇǊŜǎǘŀǝƻƴǎΦ  

Participer à des échanges dans des situations de communica-

tion diversifiées (séances d’apprentissage ordinaire, séances 

de régulation de la vie de classe, jeux de rôles improvisés ou 

préparés).  

 

* Prise en compte de la parole des différents interlocuteurs 

dans un débat et identification des points de vue exprimés.  

* Présentation d’une idée, d’un point de vue en tenant 

compte des autres points de vue exprimés (approbation, con-

testation, apport de compléments, reformulations…) 

* Mobilisation d’actes langagiers qui engagent celui qui parle. 

* Mobilisation de stratégies argumentatives : recours à des 

exemples, réfutation, récapitulation…  

* Respect des règles conversationnelles (quantité, qualité, 

clarté et concision, relation avec le propos).  

* Organisation du propos.   

* Construction et mobilisation de moyens d’expression 

(lexique, formules, types de phrase, enchainements…).  

* Mise à distance de l’expérience et mobilisation des connais-

sances (formulation et reformulation, explicitation des dé-

marches, des contenus, des procédures, etc.).  

* Identification et différenciation de ce qui relève du singulier, 

les exemples, et du général, les propriétés.  

* Lexique des enseignements et disciplines.  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘŜǎ ƭŀƴƎŀƎƛŜǊǎ ŜƴƎŀƎŜŀƴǘ ƭŜ ƭƻŎǳǘŜǳǊ 

όŜȄǇǊƛƳŜǊ ǳƴ ǊŜŦǳǎΣ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜ ŎƘƻǎŜΣ ǎΩŜȄŎǳǎŜǊΣ ǊŜƳŜǊπ

ŎƛŜǊύ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƧŜǳȄ ŘŜ ǊƾƭŜΦ  

- tǊŞǇŀǊŀǝƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ƻǳ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł Ƴƻōƛƭƛπ

ǎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ όƛŘŞŜǎΣ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎΣ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ƭƛƴƎǳƛǎπ

ǝǉǳŜ Υ ƳƻǘǎΣ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎΣ ŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎύΦ  

- LƴǘŜǊǾƛŜǿǎ όǊŞŜƭƭŜǎ ƻǳ ŬŎǝǾŜǎύΦ  

- 5ŞōŀǘǎΣ ŀǾŜŎ ǊƾƭŜǎ ƛŘŜƴǝŬŞǎΦ  

- wŜŎƘŜǊŎƘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘΩŀǊƎǳƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ŞǘŀȅŜǊ 

ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜΣ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜǊΦ  

- ¢ǊƛΣ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǘǊƻǳǾŞǎΦ  

- tǊŞǇŀǊŀǝƻƴ ŜƴǘǊŜ ǇŀƛǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǝŎƛǇŀǝƻƴ Ł ǳƴ ŘŞōŀǘ 

όǇǊŞǇŀǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎΣ ŘŜǎ ŦƻǊƳǳƭŜǎΣ Řǳ 

ƭŜȄƛǉǳŜ Ł ƳƻōƛƭƛǎŜǊΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ Τ Ŝƴπ

ǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜύΦ  

- wŞŎŀǇƛǘǳƭŀǝƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎΣ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ ŜȄǇǊƛƳŞǎΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit  

 - Règles régulant les échanges ; repérage du respect ou non 

de ces règles dans les propos d’un pair, aide à la reformula-

tion.  

- Prise en compte de critères d’évaluation explicites élaborés 

collectivement pour les présentations orales.  

- Autocorrection après écoute (reformulations).  

- Fonctionnement de la syntaxe de la langue orale (prosodie, 

juxtaposition, répétitions et ajustements, importance des 

verbes) et comparaison avec l’écrit.  

- Relevé et réemploi de mots, d’expressions et de formula-

tions.  

- tŀǊǝŎƛǇŀǝƻƴ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǝƻƴ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘŜ ǊŝƎƭŜǎΣ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ 

ŘŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎΦ  

- aƛǎŜǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǝƻƴ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊǎ όζ ƎŀǊŘƛŜƴǎ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ηύ ƻǳ 

ŘŜ Ŏƻ-ŞǾŀƭǳŀǘŜǳǊǎ όŀǾŜŎ ƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊύ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ  

ǾŀǊƛŞŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎŞǎΣ ŘŜ ŘŞōŀǘǎΣ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΦ  

- !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎ ƻǳ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Ł ǇŀǊǝǊ 

ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎΦ  

- /ƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜ ŎƻǊǇǳǎ ƻǊŀǳȄ όŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ǎƛǘǳŀπ

ǝƻƴǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ƻǳ ŘŜ ƧŜǳȄ ŘŜ ǊƾƭŜύ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜΦ  

L’enjeu principal du cycle 3 est de conduire l’élève à développer des compétences langagières complexes en situation de  

réception et en situation de production. Dès lors, les élèves sont confrontés non plus seulement à des messages mais à des 

propos et discours complexes (nature des informations, organisation, implicite plus important, notamment en sixième).  

Les élèves produisent des propos oraux organisés dès le CM1 et le CM2, des présentations orales plus formalisées en classe de 

sixième. Les compétences linguistiques (syntaxe, lexique) et les connaissances communicationnelles, renforcées en fin de 

cycle, permettent aux élèves d’adopter une attitude de vigilance critique efficace. Il convient de programmer des situations qui 

permettent aux élèves de se confronter à la diversité des activités langagières en prenant en compte, pour la progressivité, les 

facteurs suivants : 

  

• éléments de la situation (familiarité du contexte, nature et présence des interlocuteurs …)  

• caractéristiques des supports de travail et /ou des discours produits (longueur, complexité, degré de familiarité …)  

• modalités pédagogiques (de l’étayage vers l’autonomie).  
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Repères de progressivité 



 Lecture et compréhension de l’écrit 

Mots-clés Former l’élève lecteur-lecture orale silencieuse fluide suffisamment rapide pour continuer le travail de com-

préhension et d’interprétation-poursuite du travail sur le code + entrainement lectures à haute voix et silen-

cieuse si besoin-situations de lecture nombreuses et régulières-supports riches et variés du point de vue lin-

guistique et des contenus-autonomie-complexité croissante des textes-stratégies efficaces-écouter des 

textes lus ou racontés-lectures expressives-partage d’impressions-articulation de l’étude de la langue 

Attendus  

de fin  

de cycle  

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.  

- Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, 

images) pour apprendre dans les différentes disciplines.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Renforcer la fluidité de la lecture  

- Mémorisation de mots fréquents et irréguliers.  

- Mise en œuvre efficace et rapide du décodage.  

- Prise en compte des groupes syntaxiques (groupes de mots 

avec une unité de sens), des marques de ponctuation.  

- tƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŘƛŶŎǳƭǘŞǎ ŘŜ ŘŞŎƻŘŀƎŜΣ 

ŀŎǝǾƛǘŞǎ ǎǇŞŎƛŬǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƎǊŀǇƘŝƳŜǎ Ŝǘ ǇƘƻƴŝƳŜǎ ƛŘŜƴǝŬŞǎ 

ŎƻƳƳŜ Ǉƻǎŀƴǘ ǇǊƻōƭŝƳŜΦ  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ Ł ƘŀǳǘŜ ǾƻƛȄ Υ ƭŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ǊŜƭŜŎǘǳǊŜΣ 

ƭŜŎǘǳǊŜ ǇŀǊ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ƳƻǘǎΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ǎΩŜƴǘǊŀƛƴŜǊ Ŝǘ ǎΩŞŎƻǳǘŜǊΦ  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ǎƛƭŜƴŎƛŜǳǎŜΦ  

Comprendre un texte littéraire et l’interpréter   

* Mise en œuvre d’une démarche de compréhension à partir 

d’un texte entendu ou lu : identification et mémorisation des 

informations importantes, en particulier des personnages, de 

leurs actions et de leurs relations (récits, théâtre), mise en 

relation de ces informations, repérage et mise en relation des 

liens logiques et chronologiques, mise en relation du texte 

avec ses propres connaissances, interprétations à partir de la 

mise en relation d’indices, explicites ou implicites, internes au 

texte ou externes (inférences).  

* Identification du genre et de ses enjeux ; mobilisation des 

expériences antérieures de lecture et des connaissances qui 

en sont issues (univers, personnages-types, scripts…) et mise 

en relation explicite du texte lu avec les textes lus antérieure-

ment et les connaissances culturelles des lecteurs et/ou des 

destinataires.  

* Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances 

portant sur l’univers évoqué par les textes.  

* Mise en relation de textes et d’images.  

* Construction des caractéristiques et spécificités des genres 

littéraires (conte, fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) et 

des formes associant texte et image (album, bande dessinée). 

* Construction de notions littéraires (fiction/réalité, person-

nage, stéréotypes propres aux différents genres) et premiers 

éléments de contextualisation dans l’histoire littéraire.  

                                      5ŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǎƛǘǳŀǝƻƴ Υ  

¶ ;ŎƻǳǘŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜǎ ƭǳǎ ƻǳ ǊŀŎƻƴǘŞǎΣ ŘŜ ŘƛũŞǊŜƴǘǎ 

ƎŜƴǊŜǎ όŎƻƴǘŜǎΣ ǊƻƳŀƴǎΣ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΣ ǘƘŞŃǘǊŜΣ ǇƻŞǎƛŜύΣ Ŝƴ 

ƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ƻǳ Ŝƴ ŜȄǘǊŀƛǘǎΦ  

¶ [ŜŎǘǳǊŜ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩǆǳǾǊŜǎ ŘŜ 

ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ƎŜƴǊŜǎΣ Ǉƭǳǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ŝǘ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳȄ ŎŀǇŀπ

ŎƛǘŞǎ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ƭŜŎǘŜǳǊǎΦ  

 

tǊŀǝǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŘŜǎ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘΩǳƴ 

ǘŜȄǘŜ Υ ǊŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ όǘŜȄǘŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜύ Τ 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ǎǳǊƭƛƎƴŀƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ Τ ŞŎǊƛǘǳǊŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ 

ŀǾŜŎ ƭŜ ǘŜȄǘŜ Τ ǊŜǇŞǊŀƎŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŘŞǎƛƎƴŀπ

ǝƻƴǎ Τ ǊŜǇŞǊŀƎŜ ŘŜ Ƴƻǘǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ Τ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴǎ 

ŘŜƳŀƴŘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎΣ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜǎ ƻǳ 

ƛƳǇƭƛŎƛǘŜǎ όƛƴŦŞǊŜƴŎŜǎύ Τ ƧǳǎǝŬŎŀǝƻƴǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ŀǾŜŎ ǊŜǘƻǳǊ 

ŀǳ ǘŜȄǘŜΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǾŀǊƛŞŜǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ǎŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ 

ŘŜǎ ǘŜȄǘŜǎ Υ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴǎΣ ǇŀǊŀǇƘǊŀǎŜΣ ǊŜŦƻǊƳǳƭŀπ

ǝƻƴΣ ǝǘǊŜǎ ŘŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎΣ ǊŀǇǇŜƭ Řǳ ǊŞŎƛǘ όζ ǊŀŎƻƴǘŀƎŜ ηύΣ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ όŘŜǎǎƛƴΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŎŝƴŜ ŀǾŜŎ ƳŀǊƛƻƴπ

ƴŜǧŜǎ ƻǳ ƧŜǳ ǘƘŞŃǘǊŀƭΧύΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Convocation de son expérience et de sa connaissance du 

monde pour exprimer une réaction, un point de vue ou un 

jugement sur un texte ou un ouvrage.  

* Mise en voix d’un texte après préparation.  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ǎŜǎ ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜΣ 

ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ Ŝǘ ŘΩŜƴ ŘŞōŀǧǊŜΣ ŘŜ 

ŎƻƴŦǊƻƴǘŜǊ ŘŜǎ ƧǳƎŜƳŜƴǘǎ Υ ŘŞōŀǘǎ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝŦǎΣ ŎŜǊŎƭŜǎ ŘŜ 

ƭŜŎǘǳǊŜΣ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎΣ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǾƻƛȄ ŀǾŜŎ ƧǳǎǝŬŎŀǝƻƴ 

ŘŜǎ ŎƘƻƛȄΦ - 9ƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ŎŜǎ ŀŎǝǾƛǘŞǎ 

ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜǎ ƭŜŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ Υ ŎŀƘƛŜǊǎ ƻǳ ŎŀǊƴŜǘǎ 

ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜΣ ŀŶŎƘŀƎŜǎ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜǎΣ ōƭƻƎǎΦ  

- hǳǝƭǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŘŜǊ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ŘŜǎ ƭƛǾǊŜǎ ƭǳǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ǆǳǾǊŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞŜǎ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řǳ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 

ŘϥŞŘǳŎŀǝƻƴ ŀǊǝǎǝǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜύ Υ ŎŀƘƛŜǊǎ ƻǳ ŎŀǊƴŜǘǎ ŘŜ ƭŜŎπ

ǘǳǊŜΣ ŀƴǘƘƻƭƻƎƛŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ǇƻǊǜƻƭƛƻǎΧ   

 

Comprendre des textes, des documents et des images et les 

interpréter  

* Mise en œuvre d’une démarche de compréhension :  

identification et hiérarchisation des informations importantes, 

mise en relation de ces informations, repérage et mise en  

relation des liens logiques et chronologiques, interprétations à 

partir de la mise en relation d’indices, explicites ou implicites 

(inférences).  

* Explicitation des relations et des éléments de cohérence 

externes (situations d’énonciation et visée du ou des docu-

ments, contexte, nature et source des documents, etc.).  

* Mobilisation des connaissances lexicales.  

Identification, construction de caractéristiques et spécificités 

des genres propres aux enseignements et disciplines.  

Identification, construction de caractéristiques et de spécifici-

tés de formes d’expression et de représentation (image,  

tableau, graphique, schéma, diagramme).  

* Apprentissage explicite de la mise en relation des informa-

tions dans le cas de documents associant plusieurs supports 

(texte, image, schéma, tableau, graphique…) ou de documents 

avec des liens hypertextes.  

* Mise en relation explicite du document lu avec d’autres  

documents lus antérieurement et avec les connaissances  

culturelles, historiques, géographiques, scientifiques ou tech-

niques des élèves.  

* Identification de la portée des informations contenues dans 

le ou les documents : singulières (exemple, expérience,  

illustration)  ou générales (caractéristiques, propriétés) 

- [ŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ Ŝǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǾŀǊƛŞǎ Υ ǘŜȄǘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇƻǎƛǘŜǎ όŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ǘŜȄǘŜǎΣ ƛƳŀƎŜǎΣ ǎŎƘŞƳŀǎΣ 

ǘŀōƭŜŀǳȄΣ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΧΣ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŘƻǳōƭŜ-ǇŀƎŜ ŘŜ ƳŀƴǳŜƭύΣ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƛŎƻƴƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ όǘŀōƭŜŀǳȄΣ ŘŜǎǎƛƴǎΣ ǇƘƻǘƻƎǊŀπ

ǇƘƛŜǎύΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ όŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ Ƙȅπ

ǇŜǊǘŜȄǘŜǎΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŀǎǎƻŎƛŀƴǘ ǘŜȄǘŜΣ ƛƳŀƎŜǎ ς ŬȄŜǎ ƻǳ ŀƴƛπ

ƳŞŜǎ ςΣ ǎƻƴǎύΦ  

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƛŎƻƴƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Τ ǊŜπ

ŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǘŜȄǘǳŀƭƛǎŀǝƻƴ Τ ŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴ ŘΩƘȅǇƻπ

ǘƘŝǎŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ Ł ǇŀǊπ

ǝǊ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾŀǊƛŞǎ Řŀƴǎ ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ Υ ǊŜπ

ŎƘŜǊŎƘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴƴŜƳŜƴǘǎΣ Ŏƻƴǎπ

ǘǊǳŎǝƻƴ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ Řƻπ

ŎǳƳŜƴǘǎ Υ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇƻǎƛǘŜǎ 

όŎƻƳǇƻǎƛǝƻƴΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴΣ ƛŘŜƴǝŬŎŀǝƻƴ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎύ Τ 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ǎǳǊƭƛƎƴŀƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ Τ ŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ όƭƛǎǘŜǎΣ 

ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƴƻǘŜǎύ Τ ǊŜǇŞǊŀƎŜ ŘŜ Ƴƻǘǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ Τ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Ł ŘŜǎ 

ǉǳŜǎǝƻƴǎ ŘŜƳŀƴŘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎΣ ŜȄǇƭƛπ

ŎƛǘŜǎ ƻǳ ƛƳǇƭƛŎƛǘŜǎ όƛƴŦŞǊŜƴŎŜǎύΣ Řŀƴǎ ǳƴ ƳşƳŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƻǳ 

ŜƴǘǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Τ ƧǳǎǝŬŎŀǝƻƴǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜǎΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǾŀǊƛŞŜǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊ ǎŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ 

ŘŜǎ ǘŜȄǘŜǎ Υ ǊŀǇǇŜƭ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎΣ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Ł ŘŜǎ 

ǉǳŜǎǝƻƴǎΣ ǇŀǊŀǇƘǊŀǎŜΣ ǊŜŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴΣ ǝǘǊŜǎ ŘŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎΣ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ όǘŀōƭŜŀǳΣ ǎŎƘŞƳŀΣ ŘŜǎǎƛƴΣ ŎŀǊǘŜ ƘŜǳπ

ǊƛǎǝǉǳŜΧύΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ǇŜǊǎǇŜŎǝǾŜ 

ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΣ ŘŜ ŎƻƴŦǊƻƴǘŜǊ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ƧǳƎŜƳŜƴǘǎ Υ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƻǳ  

ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎΣ ŘŞōŀǘǎΦ  



Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de 

lecteur autonome   

* Justifications possibles de son interprétation ou de ses ré-

ponses; appui sur le texte et sur les autres connaissances mo-

bilisées.  

* Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer. 

*Maintien d’une attitude active et réflexive : vigilance relative 

à l’objectif (compréhension, buts de la lecture) ; adaptation de 

la lecture à ses objectifs ; demande d’aide ; mise en œuvre de 

stratégies pour résoudre ses difficultés …  

* Recours spontané à la lecture pour les besoins de l’appren-

tissage ou les besoins personnels.  

* Autonomie dans le choix d’un ouvrage adapté à son niveau 

de lecture, selon ses gouts et ses besoins.  

- ;ŎƘŀƴƎŜǎ ŎƻƴǎǝǘǳǝŦǎ ŘŜǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘǎ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ 

Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎΦ  

- WǳǎǝŬŎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ όƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴΣ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ǘǊƻǳπ

ǾŞŜǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ΧύΣ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǝƻƴ ŘŜǎ 

ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ŎŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎΦ  

- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ƭŜȄƛǉǳŜ 

ƛƴŎƻƴƴǳ όŎƻƴǘŜȄǘŜΣ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜΣ ǊŀǇǇŜƭ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ 

ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ƻǳ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞύΦ  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳ ōǳǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞ όƭŜŎǘǳǊŜ 

ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƭƭŜΣ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ƭŜŎǘǳǊŜ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜΣ ƭŜŎǘǳǊŜ 

ŎǳǊǎƛǾŜΧύΣ ŀǳ ǎǳǇǇƻǊǘ όǇŀǇƛŜǊκƴǳƳŞǊƛǉǳŜύ Ŝǘ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ 

ƭΩŞŎǊƛǘ όƭƛƴŞŀƛǊŜκƴƻƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜύΦ  

- CǊŞǉǳŜƴǘŀǝƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŘŜǎ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜǎ Ŝǘ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ŘƻŎǳπ

ƳŜƴǘŀǝƻƴ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Υ ōƛπ

ōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜΣ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ Ŝǘ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀπ

ǝƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ƻǳ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜΣ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ƻǳ ƳŞŘƛŀǘƘŝǉǳŜ Řǳ 

Repères de progressivité 

En CM1 et CM2, l’entrainement à la lecture à haute voix pour acquérir la fluidité et la rapidité nécessaires à une bonne  

compréhension doit être poursuivi pour l’ensemble des élèves et en particulier pour ceux qui ont encore des difficultés de  

décodage. Ces difficultés sont identifiées et font l’objet de situations d’apprentissage spécifiques (mémorisation progressive 

d’éléments, situations de lecture découverte et d’entrainement, travail ciblé sur certaines correspondances graphèmes-

phonèmes), et d’entrainement à la lecture à haute voix et silencieuse (lectures et relectures). Pour les élèves qui n’auraient 

pas suffisamment automatisé le décodage à l’entrée en 6ème, l’entrainement doit être poursuivi. L’utilisation d’enregistre-

ments numériques peut aider les élèves à identifier leurs difficultés et à renforcer l’efficacité des situations d’entrainement à la 

lecture à voix haute. Des temps suffisants de lecture silencieuse doivent être également ménagés tout au long du cycle.  

Les temps d’apprentissage dévolus aux activités de compréhension, leur fréquence et leur régularité sont les conditions de la 

construction d’un rapport à la lecture en situation d’autonomie. En 6ème, les professeurs de français ont plus spécifiquement 

la charge d’affermir et de développer les compétences de lecture liées à la compréhension et l’interprétation des textes litté-

raires, mais sont amenés également à faire lire des textes documentaires, des articles de presse, des documents composites 

(pages de manuel par exemple) ou numériques en fonction des besoins de la discipline. Ces lectures doivent également faire 

l’objet d’un travail spécifique de compréhension en fonction des besoins des élèves. Même si les élèves à l’entrée au cycle 3 ne 

disposent pas tous d’une lecture suffisamment fluide pour accéder au sens de l’ensemble des textes auxquels ils doivent être 

confrontés, les modalités de travail mises en œuvre (lecture oralisée par le professeur, travail collaboratif entre pairs, lecture 

oralisée entre pairs, textes numériques audio) permettent de confronter les apprentis lecteurs à des tâches cognitives de haut 

niveau indispensables à la construction des attendus de fin de cycle. 

 Au cycle 3, la quantité de lecture doit augmenter significativement en même temps que doit commencer à se construire et se 

structurer la culture littéraire des élèves. Doivent ainsi être lus au moins : 

- en CM1 : cinq ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et deux œuvres classiques ;  

- en CM2 : quatre ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques ;  

-     en     6ème    :    trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques.  

Ces ouvrages et ces œuvres doivent relever de genres variés : contes, romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, recueils 

de poésie, albums de bande dessinée, albums. Ils sont lus de préférence dans leur intégralité, en particulier pour les ouvrages 

de littérature de jeunesse, ou peuvent faire l’objet de parcours de lecture pour les œuvres les plus longues ou les plus  

exigeantes. Quelle que soit la forme de lecture choisie, les élèves doivent avoir accès aux ouvrages eux-mêmes, non à des pho-

tocopies ou des extraits dans des manuels. Il s’agit de passer progressivement au cours du cycle d’une lecture accompagnée 

par le professeur en classe à une lecture autonome, y compris hors de la classe.  
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Les textes et ouvrages donnés à lire aux élèves sont adaptés à leur âge, du point de vue de la complexité linguistique, des 

thèmes traités et des connaissances à mobiliser. On pourra se reporter aux listes de préconisations ministérielles pour leur 

choix. Ces lectures s’organisent autour d’entrées qui appellent les mises en relation entre les textes et d’autres documents ou 

œuvres artistiques. La lecture d’œuvres intégrales est ainsi mise en relation avec des extraits d’autres œuvres ainsi qu’avec des 

œuvres iconographiques ou cinématographiques. Chaque année, dans le cadre du parcours d'éducation artistique et cultu-

relle, une œuvre cinématographique au moins est vue et étudiée par la classe. Au cours du cycle, si l’offre culturelle le permet, 

les élèves assistent à au moins une représentation théâtrale. À défaut, des captations peuvent être utilisées. Les progressions 

dans la lecture des œuvres littéraires dépendent essentiellement des textes et des œuvres données à lire aux 14 élèves : 

langue plus élaborée et plus riche, part plus importante de l’implicite, éloignement de l’univers de référence des élèves, 

formes littéraires nouvelles… Mais il s’agit également de développer au cours du cycle une posture de lecteur attentif au fonc-

tionnement des textes, sensible à leurs effets esthétiques, conscient des valeurs qu’ils portent, et de structurer progressive-

ment une culture littéraire. 

 Les activités de lecture mêlent de manière indissociable compréhension et interprétation. Elles supposent à la fois une appro-

priation subjective des œuvres et des textes lus, une verbalisation de ses expériences de lecteur et un partage collectif des 

lectures pour faire la part des interprétations que les textes autorisent et de celles qui sont propres au lecteur. L’écriture est 

aussi un moyen d’entrer dans la lecture littéraire et de mieux percevoir les effets d’une œuvre, qu’il s’agisse d’écrire pour gar-

der des traces de sa réception dans un cahier ou carnet de lecture, d’écrire en réponse à une consigne dans un genre détermi-

né pour chercher ensuite dans la lecture des réponses à des problèmes d’écriture, d’écrire dans les blancs d’un texte ou en 

s’inspirant du modèle qu’il fournit.  

CM1 et CM2 6ème 

Les connaissances sur le fonctionnement des textes littéraire 

doivent se développer de manière empirique à travers les 

activités de lecture. Les connaissances liées au contexte des 

œuvres (situation dans le temps, mise en relation avec des 

faits historiques et culturels) sont apportées pour résoudre 

des problèmes de compréhension et d’interprétation et enri-

chir la lecture. Les activités de lecture doivent permettre aux 

élèves de verbaliser, à l’oral ou à l’écrit, leur réception des 

textes et des œuvres : reformulation ou paraphrase, mise en 

relation avec son expérience et ses connaissances, mise en 

relation avec d’autres lectures ou d’autres œuvres, expression 

d’émotions, de jugements, à l’égard des personnages notam-

ment. Des temps de mise en commun sont également néces-

saires, en classe entière ou en sous-groupe, à la fois pour par-

tager les expériences de lecture et apprendre à en rendre 

compte, pour s’assurer de la compréhension des textes en 

confrontant ce que les élèves en disent à ce qui est écrit, pour 

susciter des rapprochements avec son expérience du monde 

ou avec des textes ou œuvres déjà connus, pour identifier ce 

qui peut faire l’objet d’interprétations et envisager les inter-

prétations possibles. Il s’agit d’apprendre aux élèves à ques-

tionner eux-mêmes les textes, non à répondre à des question-

naires qui baliseraient pour eux la lecture. Il est possible d’en-

trer également dans la lecture par un questionnement qui 

amène à résoudre des problèmes de compréhension et 

d’interprétation qui ont été repérés au préalable. Selon les 

cas, ces questionnements peuvent donner lieu à un débat 

délibératif (pour résoudre un désaccord de compréhension 

auquel le texte permet de répondre sans ambigüité) ou à un 

débat interprétatif (lorsque le texte laisse ouverts les pos-

sibles).  

On poursuit les activités de lecture et on conforte les objectifs 

d’apprentissage déjà évoqués. On vise en outre une première 

formalisation de notions littéraires et un début d’analyse du 

fonctionnement du texte littéraire afin de structurer le rap-

port des élèves aux œuvres : identification du genre à partir 

de ses caractéristiques, mise en évidence de la structure 

d’une œuvre, réflexion sur certains procédés remarquables, 

identification d’une intention d’auteur, mise en évidence de la 

portée symbolique ou éthique d’un texte ou d’une œuvre. 

Mais ces éléments d’analyse ne sont pas une fin en soi et doi-

vent permettre d’enrichir la lecture première des élèves sans 

s’y substituer. On vise également une première structuration 

de la culture littéraire des élèves en travaillant sur la mémoire 

des œuvres lues les années précédentes, en sollicitant les rap-

prochements entre les œuvres, littéraires, iconographiques et 

cinématographiques, en confortant les repères déjà posés et 

en en construisant d’autres, en lien avec les programmes 

d’histoire et d’histoire des arts chaque fois que cela est pos-

sible. La lecture des textes et des œuvres se fait selon diverses 

modalités : lecture cursive pour les ouvrages que les élèves 

peuvent lire de manière autonome, lecture accompagnée 

d’une œuvre intégrale ou parcours de lecture dans une 

œuvre, éventuellement différencié selon les élèves, groupe-

ments de texte. Pour les élèves dyslexiques ou pour ceux dont 

la lecture n’est pas suffisamment aisée pour lire seuls des 

œuvres longues, on peut proposer une version audio, dispo-

nible en ligne, comme alternative à lecture du texte ou en 

complément de celle-ci.  
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CM1 et CM2 6ème 

Les objectifs d’apprentissage sont les suivants :  

•  identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui 

les font agir, leurs relations et l’évolution de ces relations ;  

• comprendre l’enchainement chronologique et causal des 

événements d’un récit, percevoir les effets de leur mise en 

intrigue ; 

• repérer l’ancrage spatio-temporel d’un récit pour en déduire 

son rapport au réel et construire la distinction fiction réalité ; 

commencer à organiser un classement des œuvres littéraires 

en fonction de leur rapport à la réalité (récits réalistes, histo-

riques, merveilleux, fantastiques, de science-fiction ou d’anti-

cipation, biographiques …) ; 

• comprendre que la poésie est une autre façon de dire le 

monde ; dégager quelques-uns des traits récurrents et fonda-

mentaux du langage poétique (exploration des ressources du 

langage, libertés envers la logique ordinaire, rôle des images, 

référent incertain, expression d’une sensibilité particulière et 

d’émotions) ; 

• découvrir différentes formes théâtrales ; recourir à la mise 

en voix ou la mise en espace pour en comprendre le fonction-

nement ; 

• comprendre et interpréter des images, les mettre en relation 

avec les textes (albums, bandes dessinées) ; 

 • repérer certaines références culturelles, faire des liens entre 

les textes et les œuvres, comparer la mise en situation des 

stéréotypes ; 

• mettre en lien les textes avec le monde et les savoirs sur le 

monde ; 

 • identifier des valeurs, notamment lorsqu’elles sont portées 

par des personnages, et en discuter à partir de son expérience 

ou du rapprochement avec d’autres textes ou œuvres.  

 

Dans les classes à double niveau, les mêmes textes et œuvres 

peuvent être donnés à lire aux élèves de CM1 et de CM2.  

On veillera à ce que les élèves de CM1 puissent faire état de 

leur réception des textes afin de repérer les obstacles éven-

tuels à leur compréhension et de leur permettre de formuler 

des hypothèses d’interprétation en fonction de leur niveau de 

lecture. On tirera profit également des échanges avec les 

élèves plus avancés pour enrichir la lecture de tous.  
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 Écriture 

Mots-clés Poursuite de l’entraînement à l’écriture cursive-automatisation-rapidité-efficacité-apprentissage méthodique 

de l’écriture sur clavier et traitement de texte-pratique régulière et quotidienne de l’écriture-supports variés-

objectifs divers-développer la réflexion-écriture créative-conduite de projets d’écriture-cahier de brouillon = 

véritable outil de travail-posture d’auteur-situations de réécriture et de révision-valorisation du processus 

engagé par l’élève-vigilance orthographique par l’élève-autonomie-valorisation de la construction d’un rap-

port à la norme écrite 

Attendus  

de fin  

de cycle  

- Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire.  

- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités  

orthographiques étudiées au cours du cycle.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Écrire à la main de manière fluide et efficace 

* Automatisation des gestes de l’écriture cursive. 

* Entrainement a la copie pour développer rapidité et 

efficacité. 

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement 

* Apprentissage méthodique de l’usage du clavier. 

* Entrainement a l’écriture sur ordinateur. 

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ƎǳƛŘŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ƎŜǎǘŜ ƎǊŀǇƘƻƳƻǘŜǳǊ 

ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ Ŝƴ ƻƴǘ ōŜǎƻƛƴΦ 

- ¢ŀŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻǇƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇŀƎŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ Υ ǇƻŝƳŜǎ Ŝǘ 

ŎƘŀƴǎƻƴǎ Ł ƳŞƳƻǊƛǎŜǊΣ ŀƴǘƘƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎΣ 

ǎȅƴǘƘŝǎŜǎ Ŝǘ ǊŞǎǳƳŞǎΣ ƻǳǝƭǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎΣ ƳŜǎǎŀƎŜ ŀǳȄ 

ǇŀǊŜƴǘǎ Χ 

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩǳǝƭƛǎŀǝƻƴ Řǳ ŎƭŀǾƛŜǊ όǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜ 

ŀǾŜŎ ǳƴ ŘƛŘŀŎǝŎƛŜƭύΦ 

- ¢ŃŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻǇƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇŀƎŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

wŜŎƻǳǊƛǊ Ł ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ǊŞƅŞŎƘƛǊ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ 

ϝ Ecrits de travail pour formuler des impressions de lecture, 

émettre des hypothèses, articuler des idées, hiérarchiser, 

lister. 

* Ecrits de travail pour reformuler, produire des conclusions 

provisoires, des résumés. 

-wŜŎƻǳǊǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊ Ł ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ŀǳȄ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ŘŜǎ ŀǇπ

ǇǊŜƴǝǎǎŀƎŜǎ Υ ŀǳ ŘŞōǳǘ ǇƻǳǊ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǎ ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴǎΣ ǊŜƴŘǊŜ 

ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǎŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ƻǳ ŦƻǊƳǳƭŜǊ ŘŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ Τ Ŝƴ 

ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴǎΣ ǊŜƭŜǾŞΣ ŎƭŀǎǎŞΣ 

ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ŘŜǎ ŦŀƛǘǎΣ ŘŜǎ ƛŘŞŜǎ Τ Ŝƴ Ŭƴ ŘŜ ǎŞŀƴŎŜ ǇƻǳǊ 

ǊŜŦƻǊƳǳƭŜǊΣ ǎȅƴǘƘŞǝǎŜǊ ƻǳ ǊŞǎǳƳŜǊΦ  

- ¦ǎŀƎŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘΩǳƴ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜ ōǊƻǳƛƭƭƻƴ ƻǳ ǇƭŀŎŜ ŘŞŘƛŞŜ Ł ŎŜǎ 

ŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƘƛŜǊ ƻǳ ŎƭŀǎǎŜǳǊ ŘŜ ŦǊŀƴœŀƛǎ ƻǳ ŘŜǎ 

ŀǳǘǊŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎΦ  

Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité d’écriture  

* Connaissance des caractéristiques principales des différents 

genres d’écrits à produire.  

* Construction d’une posture d’auteur.  

* Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de 

production de textes : convoquer un univers de référence, un 

matériau linguistique, trouver et organiser des idées, élaborer 

des phrases, les enchainer avec cohérence, élaborer des  

paragraphes ou d’autres formes d’organisation textuelles.  

* Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail.   

* Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des 

mots, règles d’accord, ponctuation, organisateurs du  

discours…).  

* Mobilisation des outils liés à l’étude de la langue à  

disposition dans la classe.  

- 5ŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǝƴǳƛǘŞ Řǳ ŎȅŎƭŜ нΣ ŘƛŎǘŞŜ Ł ƭΩŀŘǳƭǘŜ ƻǳ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ 

ƻǳǝƭǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ όǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ǾƻŎŀƭŜύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ 

ƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŘƛŶŎǳƭǘŞǎ Ł ŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜΦ  

- !ǳ /aм Ŝǘ ŀǳ /aнΣ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ ǉǳƻǝŘƛŜƴƴŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ 

ŘΩŞŎǊƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ ƛƴǘŞƎǊŞǎ ŀǳȄ ǎŞŀƴŎŜǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǝǎǎŀƎŜ Τ ŞŎǊƛǘǎ 

ƭƻƴƎǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŀƳǇƭŜǳǊΦ 9ƴ 

сŝƳŜ Σ ǇǊŀǝǉǳŜǎ ŘΩŞŎǊƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ Ŝǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘ ƭŀ 

ǎŞǉǳŜƴŎŜΣ Ŝǘ ŘΩŞŎǊƛǘǎ ƭƻƴƎǎ ǎǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩǳƴŜ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŞπ

ǉǳŜƴŎŜǎΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƭŜŎǘǳǊŜǎ όǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜΣ ŞŎǊƛǘǳǊŜ 

ŎǊŞŀǝǾŜύΦ  

- wƛǘǳŜƭǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜΣ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘŜȄǘŜǎ ǎŜǊǾŀƴǘ ŘŜ Ƴƻπ

ŘŝƭŜǎΣ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŦƻǊƳŜƭƭŜǎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾŀǊƛŞǎ όǘŜȄǘŜǎΣ 

ƛƳŀƎŜǎΣ ǎƻƴǎύΣ ŘŜ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ Ł ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞΣ Ł 

ƭΩƛƳŀƎƛƴŀǝƻƴ Χ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

 - !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘŜƳǇǎΣ ǎŜǳƭ ƻǳ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎΣ Ŝƴ 

ǇǊŜƴŀƴǘ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ŘŜǎ ŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ όōǊƻǳƛƭƭƻƴǎΣ ƴƻǘŜǎΣ  

ŘŜǎǎƛƴǎΣ ŎŀǊǘŜǎ ƘŜǳǊƛǎǝǉǳŜǎΣ ƭƛǎǘŜǎύΣ ǎǳǊ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ǘŜȄǘŜǎ ƎŞƴŞǊŀǝŦǎΦ  

- wŞƅŜȄƛƻƴ ǇǊŞǇŀǊŀǘƻƛǊŜΣ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ƻǳ Ŝƴ ǎƻǳǎ-ƎǊƻǳǇŜΣ ǎǳǊ 

ƭΩŞŎǊƛǘ ŀǧŜƴŘǳ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜΦ  

- tǊŀǝǉǳŜ ŘŜ ŦƻǊƳŜǎ ǘŜȄǘǳŜƭƭŜǎ ǾŀǊƛŞŜǎ Υ ŞŎǊƛǘǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ƎŜƴǊŜǎ ƭƛǧŞǊŀƛǊŜǎ ƭǳǎ Ŝǘ ǇǊŀǝǉǳŞǎ Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎ Τ ŞŎǊƛǘǎ 

ǎǇŞŎƛŬǉǳŜǎ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ Τ ŞŎǊƛǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ Ŝƴ  

ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎΣ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜπ

ƳŜƴǘΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩƻǳǝƭǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ όƳŀǘŞǊƛŀǳ ƭƛƴƎǳƛǎǝǉǳŜ ŘŞƧŁ  

Ŏƻƴƴǳ ƻǳ ǇǊŞǇŀǊŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ŘŜƳŀƴŘŞŜΣ ƻǳǝƭǎ ƻǊǘƘƻπ

ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ ƎǳƛŘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜŎǘǳǊŜΣ ŘƛŎǝƻƴƴŀƛǊŜǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΣ ǘǊŀƛǘŜπ

ƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘŜȄǘŜΣ ŎƻǊǊŜŎǘŜǳǊǎ ƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎύΦ  

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son 

texte  

* Conception de l’écriture comme un processus inscrit dans la 

durée.  

* Mise à distance de son texte pour l’évaluer. 

* Expérimentation de nouvelles consignes d’écriture.   

* Enrichissement, recherche de formulations plus adéquates.  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘŜƳǇǎΦ  

- tŀǊǘŀƎŜ ŘŜǎ ŞŎǊƛǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ Ł ŘŜǳȄ ƻǳ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƎǊƻǳǇŜΣ 

Ŝƴ ǇŀǊǝŎǳƭƛŜǊ ŀǳ ƳƻȅŜƴ Řǳ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΦ  

- wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ǘŜȄǘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ Ł 

ǇŀǊǝǊ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǘŜȄǘǳŜƭƭŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ  

ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊΦ  

- ;ŎǊƛǘǳǊŜ ŘŜ ǾŀǊƛŀǝƻƴǎΣ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎΦ  

- ;ƭŀōƻǊŀǝƻƴ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘŜ ƎǳƛŘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜŎǘǳǊŜΦ  

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, 

transcrire et réviser  

* En lien avec la lecture, prise de conscience des éléments qui 

assurent la cohérence du texte (connecteurs logiques, tempo-

rels, reprises anaphoriques, temps verbaux) pour repérer des 

dysfonctionnements.   

* En lien avec la lecture et l’étude de la langue, mobilisation 

des connaissances portant sur la ponctuation (utilité, usage, 

participation au sens du texte) et sur la syntaxe (la phrase 

comme unité de sens).  

* Prise en compte de la notion de paragraphe et des formes 

d’organisation du texte propres aux différents genres et types 

d’écrits.  

* En lien avec l’étude de la langue, mobilisation des  

connaissances portant sur l’orthographe grammaticale :  

accord du verbe avec le sujet ; morphologie verbale en fonc-

tion des temps ; accord du déterminant et de l’adjectif avec le 

nom ; accord de l’attribut du sujet.  

Mobilisation des connaissances portant sur l’orthographe  

lexicale et capacité à vérifier l’orthographe des mots dont on 

doute avec les outils disponibles dans la classe.  

- wŜƭŜŎǘǳǊŜ Ł ǾƻƛȄ ƘŀǳǘŜ ŘΩǳƴ ǘŜȄǘŜ ǇŀǊ ǎƻƴ ŀǳǘŜǳǊ ƻǳ ǇŀǊ ǳƴ 

ǇŀƛǊΦ  

- /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ǳƴŜ ƳşƳŜ Ŏƻƴπ

ǎƛƎƴŜΦ  

- wŜƭŜŎǘǳǊŜǎ ŎƛōƭŞŜǎ όǎǳǊ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜΣ ŘŜ ƳƻǊǇƘƻπ

ƭƻƎƛŜ ƻǳ ŘŜ ǎȅƴǘŀȄŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞǎ Ŝƴ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜύΦ  

- LƴǘŜǊǾŜƴǝƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜǎ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜȄǘŜ όŎƻǊǊŜŎǝƻƴǎΣ ƳƻŘƛŬŎŀπ

ǝƻƴǎύ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ¢.L ƻǳ ǎǳǊ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜȄǘŜ όǘŜȄǘŜ ǇǊƻƧŜǘŞύΦ 

- ;ƭŀōƻǊŀǝƻƴ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘŜ ƎǊƛƭƭŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘΩŜǊǊŜǳǊǎ όŘŜ 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ǘŜȄǘŜ Ł ƭΩŞŎǊƛǘǳǊŜ ŘŜǎ ƳƻǘǎύΦ  

- /ƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴΣ ǳǝƭƛǎŀǝƻƴ Ł 

ŘŜǳȄΣ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŀǳǘƻƴƻƳŜΣ ŘŜ ƎǊƛƭƭŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όǇŀǊ 

ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭƻƎƛŜύΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ōŀƭƛǎŜǎ ŘŜ ŘƻǳǘŜ ƭƻǊǎ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ 

ŀŬƴ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ Řǳ ŎƻǊǊŜŎǘŜǳǊ ƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ   
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Comme au cycle 2, la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits produits sont les conditions des progrès des 

élèves. L’enjeu est d’abord que les gestes graphiques soient complètement automatisés de manière à libérer l’attention des 

élèves pour d’autres opérations. L’enjeu est également que le recours à l’écriture devienne naturel pour eux à toutes les 

étapes de leurs apprentissages scolaires et qu’ils puissent prendre du plaisir à s’exprimer et à créer par l’écriture. Il s’agit de 

passer d’un étayage fort en début de cycle à une autonomie progressive pour permettre aux élèves de conduire le processus 

d’écriture dans ses différentes composantes (à titre d’exemple : en début de cycle, il est possible d’étayer fortement l’étape 

prérédactionnelle pour permettre à l’élève d’investir plus particulièrement la mise en texte).  

CM1 et CM2 6ème 

L’écriture trouve sa place dans le cadre d’une pratique  

quotidienne (rituels d’écriture, écrits de travail, écriture  

créative, production d’écrits dans le cadre des enseigne-

ments). Les activités reliant l’écriture et la lecture s’inscrivent 

dans des séquences d’enseignement de 2 à 4 semaines qui 

permettent de mettre en œuvre le processus d’écriture. En 

articulation avec le parcours de lecture élaboré en conseil de 

cycle, tous les genres (différents types de récits, poèmes, 

scènes de théâtre) sont pratiqués en prenant appui sur des 

corpus littéraires (suites, débuts, reconstitutions ou expan-

sions de textes, imitation de formes, variations, écriture à 

partir d’images, de sons…). Les élèves prennent également 

l’habitude de formuler par écrit leurs réactions de lecteur et 

de garder une trace écrite des ouvrages lus dans un cahier de 

littérature, sous forme papier ou numérique. La longueur des 

écrits progresse au fur et à mesure de l’aisance acquise par les 

élèves.  

L’écriture trouve place tout au long de la séquence,  

précédant, accompagnant et suivant la lecture des œuvres 

littéraires étudiées, en interaction avec les textes qui peuvent 

être aussi bien des réponses à des problèmes d’écriture que 

les élèves se sont posés que des modèles à imiter ou détour-

ner. Les écrits de travail sont tout aussi régulièrement et fré-

quemment pratiqués, qu’il s’agisse des réactions à la lecture 

des œuvres et des textes, de reformulations permettant de 

vérifier la compréhension des textes, de réponses à des ques-

tionnements, d’éléments d’interprétation des textes, de  

raisonnements ou de synthèses en étude de la langue. Tous 

les écrits produits ne donnent pas lieu à correction systéma-

tique et l’accent doit être mis sur une autonomie accrue des 

élèves dans la révision de leurs écrits.  
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 Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 

Mots-clés Langue explicite, réflexive au service des activités de compréhension et d’écriture-asseoir des savoirs solides 

en grammaire-intérêt pour l’étude de la lange-appui sur les textes étudiés et productions des élèves-activités 

décrochées-mise en évidence des régularités-construction du système de la langue-acquisition de l’ortho-

graphe lexicale et grammaticale-étude de la morphologie verbale en appui sur les régularités des marques de 

personne et de temps-corpus permettant la comparaison, la transformation (substitution, déplacement, 

ajout, suppression), le tri et le classement afin d’identifier des régularités-lexique = objet d’observation et 

d’analyse-travail en contexte-lien avec activités langagières et différents enseignements 

Attendus  

de fin  

de cycle  

- En rédaction de textes dans des contextes variés, maitriser les accords dans le groupe nominal 

(déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et 

proche de lui, sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du 

nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l’accord de l’attribut avec le 

sujet.  

-  Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit   

 

* Ensemble des phonèmes du français et des graphèmes  

associés.  

* Variation et marques morphologiques à l’oral et à l’écrit 

(noms, déterminants, adjectifs, pronoms, verbes).  

- tƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŘƛŶŎǳƭǘŞǎ ŘŜ ŘŞŎƻŘŀƎŜΣ 

ŀŎǝǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴŎŜǎ  

ǇƘƻƴŝƳŜǎ-ƎǊŀǇƘŝƳŜǎΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ όƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎΣ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘǎύ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ŎƭŀǊƛŬŜǊ 

ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜǎ ƎǊŀǇƘŝƳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜ ƭŜȄƛŎŀƭŜ Ŝǘ ƭΩƻǊǘƘƻπ

ƎǊŀǇƘŜ ƎǊŀƳƳŀǝŎŀƭŜΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ όƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎΣ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘǎύ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ 

ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩƘƻƳƻǇƘƻƴƛŜ ƭŜȄƛŎŀƭŜ Ŝǘ  

ƎǊŀƳƳŀǝŎŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜΦ  

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

 

* Observations morphologiques : dérivation et composition, 

explications sur la graphie des mots, établissement de séries 

de mots (en lien avec la lecture et l’écriture).  

* Mise en réseau de mots (groupements par champ lexical).  

* Analyse du sens des mots : polysémie et synonymie,  

catégorisations (termes génériques/spécifiques).   

* Découverte des bases latines et grecques, dérivation et com-

position à partir d’éléments latins ou grecs, repérage des mots 

appartenant au vocabulaire savant, construction de séries 

lexicales.  

- 9ƴ ƭŜŎǘǳǊŜΣ ŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ ƛƴŎƻƴπ

ƴǳǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜΦ  

- 9ƴ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ŞŎǊƛǘŜΣ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŘŜ Ƴƻǘǎ ƻǳ ƭƻŎǳπ

ǝƻƴǎΦ  

- /ƻƴǎǝǘǳǝƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ Ƴƻǘǎ ƻǳ ŘŜ ƭƻŎǳǝƻƴǎ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜǎ 

ǘŜȄǘŜǎ Ŝǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƭǳǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ƭƛǎǘŜǎ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜǇŞǊŜǊ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ ƭŜǎ 

Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊŀƴǘǎ Ŝǘ ǎŜ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊ ƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴΣ ŘŜ ƳŀƴƛǇǳƭŀǝƻƴ ŘŜǎ ŦƻǊƳŜǎΣ ŘŜ Ŏƭŀǎπ

ǎŜƳŜƴǘǎΣ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǎŀǾƻƛǊǎ ƭŜȄƛŎŀǳȄ όŎƻǊƻƭƭŜǎ ƭŜȄƛŎŀƭŜǎ 

ƻǳ ŎŀǊǘŜǎ ƘŜǳǊƛǎǝǉǳŜǎΣ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǝƻƴǎΣ ŜǘŎΦύΦ  

-{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜ ƻǳ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ƻǊŀƭŜ ƻǳ ŞŎǊƛǘŜ ŀƳŜπ

ƴŀƴǘ Ł ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƻǳ ǊŞǳǝƭƛǎŜǊ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ Ŝǘ ƭƻŎǳπ

ǝƻƴǎ ŞǘǳŘƛŞǎΦ  

- WǳǎǝŬŎŀǝƻƴǎ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜǎ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ ƻǳ ƭƻŎǳǝƻƴǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎΦ  

- 9ȄŜǊŎƛŎŜǎ ŘŜ ǊŜŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎ ǇŀǊ ƭŀ ƴƻƳƛƴŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǾŜǊōŜǎ 

όƭŜ Ǌƻƛ ŀŎŎŝŘŜ ŀǳ ǇƻǳǾƻƛǊ κ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛƻƴ Řǳ Ǌƻƛ ŀǳ ǇƻǳǾƻƛǊύΦ  

- ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ŘƛŎǝƻƴƴŀƛǊŜǎ ǇŀǇƛŜǊ Ŝǘ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe   
* Observation des marques du genre et du nombre entendues 
et écrites.   
* Identification des classes de mots subissant des variations : 
le nom et le verbe ; le déterminant – l’adjectif – le pronom. 
*Notion de groupe nominal et accords au sein du groupe no-
minal.   
* Accord du verbe avec son sujet, de l’attribut avec le sujet, du 
participe passé avec être (à rapprocher de l’accord de l’attri-
but avec le sujet).  
* Élaboration de règles de fonctionnement construites sur les 
régularités.  

" ǇŀǊǝǊ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ ŘŜ ŎƻǊǇǳǎ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜǎ Υ  

ϝ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊǉǳŜǎ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ŜƴǘŜƴŘǳŜǎ Ŝǘ 

ŞŎǊƛǘŜǎ Τ  

ϝ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŀƛǎƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ 

ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞǎ Τ  

ϝ ƳŀƴƛǇǳƭŀǝƻƴǎ ǎȅƴǘŀȄƛǉǳŜǎ όǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘΣ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘΣ 

ǇǊƻƴƻƳƛƴŀƭƛǎŀǝƻƴΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘΣ ǊŞŘǳŎǝƻƴΣ ŜȄǇŀƴǎƛƻƴύ ǇŜǊπ

ƳŜǧŀƴǘ ŘΩƛŘŜƴǝŬŜǊ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘŜ Ƴƻǘǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘ 

ǎȅƴǘŀȄƛǉǳŜΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŬȄŜǊ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞǎ Ŝǘ ŀǳǘƻƳŀπ

ǝǎŜǊ ƭŜǎ ŀŎŎƻǊŘǎ ǎƛƳǇƭŜǎΦ  

- !ŎǝǾƛǘŞǎ ŘŜ ǊŞƛƴǾŜǎǝǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ŞŎǊƛǘŜ όǊŜƭŜŎǘǳǊŜǎ 

ŎƛōƭŞŜǎΣ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀƛƴŜǎ ŘΩŀŎŎƻǊŘΣ ǾŜǊōŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ 

ǊŀƛǎƻƴƴŜƳŜƴǘǎΧύΦ  

Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier  

* Reconnaissance du verbe (utilisation de plusieurs  

procédures).  

* Mise en évidence du lien sens-syntaxe : place et rôle du 

verbe, constructions verbales, compléments du verbe et 

groupe verbal.  

* Morphologie verbale écrite en appui sur les régularités et la 

décomposition du verbe (radical-marques de temps marques 

de personne) ; distinction temps simples/temps composés.   

* Mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, 

dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) et des verbes dont 

l’infinitif est en -er à l’imparfait, au futur, au présent, au  

présent du mode conditionnel, à l’impératif et aux 3èmes  

personnes du passé simple.  

* Approche de l’aspect verbal (valeurs des temps) abordé à 

travers l’emploi des verbes dans les textes lus et en produc-

tion écrite ou orale (le récit au passé simple à la 3ème per-

sonne, le discours au présent ou au passé composé, etc.).  

- /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴǎ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ǾŜǊōŜΣ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŀπ

ǝƻƴ όǊŀǇǇƻǊǘ ǎŜƴǎ-ǎȅƴǘŀȄŜύ Ŝǘ ǊŞŜƳǇƭƻƛ όƧƻǳŜǊ ŀǾŜŎΣ ƧƻǳŜǊ ŁΣ 

ƧƻǳŜǊ ǇƻǳǊΧ κ ƭŀ ǇƭŀƴǘŜ ǇƻǳǎǎŜ - [ǳŎƛŜ ǇƻǳǎǎŜ tŀǳƭύ  

- /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ŝǘ ǘǊƛ ŘŜ ǾŜǊōŜǎ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ǎƛƳǇƭŜǎ ǇƻǳǊ 

ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ Υ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞǎ ŘŜǎ ƳŀǊǉǳŜǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ 

όƳŀǊǉǳŜǎ ǘŜǊƳƛƴŀƭŜǎύ Τ ƭŜǎ ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞǎ ŘŜǎ ƳŀǊǉǳŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 

όƛƳǇŀǊŦŀƛǘ-ŦǳǘǳǊ-ǇŀǎǎŞ ǎƛƳǇƭŜ ŀǳȄ оŝƳŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ-ǇǊŞǎŜƴǘ-

ǇǊŞǎŜƴǘ Řǳ ƳƻŘŜ ŎƻƴŘƛǝƻƴƴŜƭύ Τ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇǎ ŎƻƳπ

ǇƻǎŞǎΦ  

- /ƭŀǎǎƛŬŎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǾŜǊōŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎŜƳōƭŀƴŎŜǎ ƳƻǊπ

ǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όǾŜǊōŜǎ Ŝƴ -ŜǊ κ Ŝƴ -ŘǊŜ κ Ŝƴ -ƛǊ κ Ŝƴ -ƻƛǊ ΧύΦ  

- " ǇŀǊǝǊ ŘŜ ŎƻǊǇǳǎ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜǎΣ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

ŬƴŀƭŜǎ ǾŜǊōŀƭŜǎ Ŝƴ κ9κ Τ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ǊŜƳπ

ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ǾŜǊōŜ Řƻƴǘ ƭϥƛƴŬƴƛǝŦ Ŝǎǘ Ŝƴ ςŘǊŜΣ Ŝƴ -ƛǊ ƻǳ Ŝƴ 

-ƻƛǊΦ  

- " ǇŀǊǝǊ ŘŜǎ ǘŜȄǘŜǎ ƭǳǎ Ŝǘ ŞǘǳŘƛŞǎΣ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ƛŘŜƴǝŬŎŀǝƻƴ 

ŘŜǎ ǘŜƳǇǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎΣ ǊŞŞŎǊƛǘǳǊŜ ŀǾŜŎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜƳǇǎΣ 

ǾŜǊōŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ŜũŜǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ  

- 9ƴ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ƻǊŀƭŜ ƻǳ ŞŎǊƛǘŜΣ Ŝǎǎŀƛǎ ŘŜ ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ǘŜƳǇǎΣ 

ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ŜũŜǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ  

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation 

avec sa cohérence sémantique ; distinguer phrase simple et 

phrase complexe   

* Mise en évidence de la cohérence sémantique de la phrase : 

de quoi on parle et ce qu’on en dit, à quoi on peut rajouter 

des compléments de phrase facultatifs.  

* Mise en évidence des groupes syntaxiques : le sujet de la 

phrase (un groupe nominal, un pronom, une subordonnée) ; le 

prédicat de la phrase, c’est-à-dire ce qu’on dit du sujet (très 

souvent un groupe verbal formé du verbe et des compléments 

du verbe s’il en a) ; le complément de phrase (un groupe no-

minal, un groupe prépositionnel, un adverbe ou un groupe 

adverbial, une subordonnée). 

* Distinction phrase simple-phrase complexe à partir du  

repérage des verbes.   

- /ƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜǎ Υ ŀƳǇƭƛŬŎŀǝƻƴ Ŝǘ ǊŞŘǳŎǝƻƴ ŘΩǳƴŜ 

ǇƘǊŀǎŜΦ  

- /ǊŞŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜǎ ƎǊŀƳƳŀǝŎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻǊǊŜŎǘŜǎΣ 

Ƴŀƛǎ ǎŞƳŀƴǝǉǳŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜǎΦ  

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ 

ǎȅƴǘŀȄƛǉǳŜǎΦ  

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŎƘŀƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƘǊŀǎŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜȄǘŜΦ  

- wŜǇŞǊŀƎŜ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ƴƻƳƛƴŀǳȄ Ŝƴ Ǉƻǎƛǝƻƴ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘǎ 

Ŝǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǝƻƴ ǇŀǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǝƻƴǎ ŘŜ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ŘŞǇƭŀŎŜπ

ƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜΣ ǇǊƻƴƻƳƛƴŀƭƛǎŀǝƻƴ όŘƛǎǝƴŎǝƻƴ ŎƻƳπ

ǇƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǾŜǊōŜ κ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜύΦ  
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                                                              Repères de progressivité 

Repères de progressivité Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit En CM1 et CM2, pour les élèves qui ont encore des diffi-

cultés de décodage, il importe de revenir, chaque fois que nécessaire, sur la correspondance entre graphèmes et phonèmes et, 

pour les autres, de consolider ce qui a été acquis au cycle 2. En 6ème , ce travail devra être poursuivi en accompagnement 

personnalisé pour les élèves qui en ont besoin. Une fois ces correspondances bien assurées et les mots les plus fréquents mé-

morisés dans leur contexte, les élèves sont amenés à travailler sur l’homophonie lexicale et grammaticale en fonction des be-

soins, sans provoquer des rapprochements artificiels entre des séries d’homophones.  

 

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

Tout au long du cycle, l’acquisition et l’étude de mots nouveaux se fait en contexte (compréhension en lecture et écriture) et 

hors contexte (activités spécifiques sur le lexique et la morphologie). En lecture, les élèves apprennent à utiliser le contexte 

ainsi que leurs connaissances morphologiques pour comprendre les mots inconnus. Ils sont incités régulièrement à paraphra-

ser le sens des mots ou expressions rencontrés. Ils progressent en autonomie au cours du cycle dans leur capacité à raisonner 

pour trouver le sens des mots ou leur usage des dictionnaires. Le sens et la graphie des mots nouveaux font l’objet d’un travail 

de mémorisation qui passe par une mise en relation entre les mots (séries, réseaux) et un réinvestissement dans d’autres  

contextes, en production écrite notamment. Pour l’écriture, les élèves prennent appui sur des réseaux de mots déjà consti-

tués, convoquent ou recherchent les mots correspondant à l’univers de référence auquel fait appel la tâche d’écriture. Ils sont 

amenés à justifier explicitement le choix des mots utilisés et à les paraphraser. Chaque fois que nécessaire et plus particulière-

ment dans les séances consacrées au lexique, les élèves observent, manipulent des formes, classent des mots, formulent des 

définitions, organisent leurs savoirs lexicaux sous forme de schémas, établissent des collections et des réseaux de mots. Pour 

toutes les activités, des dictionnaires papier ou en ligne sont à la disposition des élèves qui les utilisent depuis le CE1. Ils appro-

fondissent leur connaissance des dictionnaires et du fonctionnement des notices et apprennent en particulier en 6ème à  

repérer les informations étymologiques qui y figurent. En ce qui concerne plus spécifiquement l’étude de la morphologie :  

CM1 et CM2 6ème 

En CM1-CM2, on étudie les procédés de dérivation en partant 

à la fois des formes orales et des formes écrites. On étudie de 

manière systématique un certain nombre de préfixes et de 

suffixes fréquents à partir de corpus de mots. Au fur et à  

mesure de leur découverte et de leur étude, les préfixes et les 

suffixes font l’objet d’un classement sémantique qui s’enrichit 

au cours du cycle. On aborde en contexte la formation des 

mots par composition.  

En 6ème, on s’assure que les élèves sont familiers avec les 

procédés de dérivation et les utilisent en contexte pour réflé-

chir au sens et à l’orthographe des mots. On revient sur  

certains préfixes et suffixes particulièrement productifs dans 

la langue et on enrichit leur classement. On travaille  

également sur les radicaux et les familles de mots. On étudie 

également les procédés de composition des mots.  

Terminologie utilisée 

Nom / verbe / déterminant (article indéfini, défini, partitif – déterminant possessif, démonstratif) / adjectif / pronom / groupe 

nominal. Verbe de la phrase / sujet du verbe / complément du verbe (complète le verbe et appartient au groupe verbal) / 

complément de phrase (complète la phrase) / complément du nom (complète le nom). Sujet de la phrase – prédicat de la 

phrase. Verbe : radical – marque du temps – marque de personne / mode indicatif (temps simples : présent, imparfait, passé 

simple, futur) / mode conditionnel / mode impératif. Phrase simple / phrase complexe.  
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Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe  

Au cycle 2, les élèves ont appris à identifier le groupe nominal et le verbe, ainsi que le déterminant, l’adjectif et le pronom en 

position de sujet. Ils ont découvert le fonctionnement des chaines d’accord et en particulier la variation singulier/pluriel.  

Au cycle 3, les élèves confortent ces savoirs et les complètent grâce à la mise en place d’un faisceau d’activités : des séances de 

réflexion et d’observation pour chercher ; des séances d’entrainement pour structurer les savoirs ; des séances de réinvestisse-

ment pour les consolider. Ils développent les activités de manipulations syntaxiques (remplacement, déplacement, pronomina-

lisation, encadrement, réduction, expansion) déjà pratiquées au cycle 2.  

Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

 Pour résoudre des problèmes d’accord, les élèves ont appris dès le cycle 2 à identifier le verbe et ont mémorisé un certain 

nombre de marques liées aux variations en personne et aux temps. Au cycle 3, ils confortent les différentes procédures qui 

leur permettent d’identifier le verbe, s’exercent à l’identifier dans des situations plus complexes et approfondissent son étude. 

Ils sont amenés à mettre en relation son fonctionnement syntaxique et ses variations de sens en fonction des constructions. 

Pour cela, ils comparent les constructions d’un même verbe, ils les catégorisent (rapport sens-syntaxe) et les réemploient 

(jouer avec, jouer à, jouer pour… / la plante pousse - Lucie pousse Paul). En ce qui concerne la morphologie, pour travailler sur 

les régularités des marques de personne (marques terminales), ils comparent et trient des verbes à tous les temps simples. Ils 

travaillent également sur les régularités des marques de temps (imparfait-futur-passé simple aux 3èmes personnes-présent 

présent du mode conditionnel) et l’assemblage des temps composés. Ils classent des verbes en fonction des ressemblances 

CM1 et CM2 6ème 

Les élèves identifient les classes qui subissent des variations. 

Ils maitrisent un faisceau de propriétés (sémantiques, mor-

phologiques et syntaxiques) pour repérer et distinguer les 

noms et les verbes, ainsi que les déterminants, les adjectifs et 

les 21 pronoms (pronoms de reprise – pronoms personnels). 

Ils identifient le groupe nominal, repèrent le nom noyau et 

gèrent les accords en genre et en nombre. Ils identifient le 

sujet (soit un groupe nominal – un pronom – un nom propre) 

et gèrent l’accord en personne avec le verbe (sujet avant le 

verbe, plus ou moins éloigné et inversé). Ils identifient l’attri-

but et gèrent l’accord avec le sujet (à rapprocher de l’accord 

du participe passé avec être).  

Les élèves distinguent les déterminants (articles indéfinis, dé-

finis, partitifs – déterminant possessif, démonstratif). Ils dis-

tinguent les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs. Ils 

différencient le groupe nominal singulier qui renvoie à une 

pluralité sémantique (tout le monde) et ils gèrent les accords 

en genre en en nombre au sein de groupes nominaux avec des 

compléments du nom (le chien des voisins, les chiens du voi-

sin…). Ils identifient le sujet (soit un groupe nominal – un pro-

nom – un nom propre – un infinitif) et gèrent l’accord en per-

sonne avec le verbe. Ils maitrisent les propriétés de l’attribut 

du sujet.  

CM1 et CM2 6ème 

Sur le plan morphologique, les élèvent repèrent le radical, les 

marques de temps et les marques de personne. Ils identifient 

les marques du sujet aux temps simples (opposition entre les 

sujets à la 3ème personne du pluriel et à la 3ème personne du 

singulier – les marques avec des pronoms personnels sujets : 

NOUS, VOUS, TU et JE). Ils identifient les marques du temps 

(imparfait – futur). Ils comprennent le fonctionnement du 

passé composé par l’association avant tout du verbe avoir au 

présent et d’un participe passé. Pour la liste fermée des 

verbes qui se conjuguent avec le verbe être, la gestion de l’ac-

cord du participe passé est à rapprocher de l’attribut du sujet. 

Ils poursuivent la mémorisation des verbes fréquents (être, 

avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) 

à l’imparfait, au futur, au présent et aux 3èmes personnes du 

passé simple.  

Ils identifient les marques du temps (imparfait – futur –  

présent du mode conditionnel – passé simple).  

Ils comprennent le fonctionnement du plus-que-parfait par 

l’association avant tout du verbe avoir à l’imparfait et d’un 

participe passé. Pour la liste fermée des verbes qui se conju-

guent avec le verbe être, la gestion de l’accord du participe 

passé est à rapprocher de l’attribut du sujet. Ils poursuivent la 

mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, 

dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) à l’imparfait, au 

futur, au présent, au présent du mode conditionnel, à l’impé-

ratif et aux 3èmes personnes du passé simple.  
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Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique ; distinguer 

phrase simple et phrase complexe  

CM1 et CM2 6ème 

La phrase comporte deux éléments principaux : le sujet et le 

prédicat, qui apporte une information à propos du sujet. Le 

prédicat est le plus souvent composé d'un verbe et de ses 

compléments s'il en a. Les élèves apprennent à isoler le sujet 

de la phrase et le prédicat. Ils repèrent les compléments du 

verbe (non supprimables, non déplaçables en début de phrase 

et pronominalisables) et les compléments de phrase 

(supprimables, déplaçables et non pronominalisables). Au sein 

du groupe nominal, ils identifient le complément du nom.  

Les élèves apprennent à isoler le sujet de la phrase et le  

prédicat dans des situations plus complexes.  Ils apprennent à 

distinguer phrase simple et phrase complexe à partir du  

repérage des verbes conjugués.  
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Culture littéraire et artistique 

Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d’écriture et d’oral qui leur sont liées sont organisés à partir de grandes entrées 

qui mettent en lumière les finalités de l’enseignement ; ces entrées ne constituent pas en elles-mêmes des objets d’étude, ni 

des contenus de formation. Dans les tableaux ci-dessous, elles sont accompagnées d’indications précisant les enjeux littéraires 

et de formation personnelle. Des indications de corpus permettent de ménager dans la programmation annuelle des  

professeurs un équilibre entre les genres et les formes littéraires ; elles fixent quelques points de passage obligés, pour faciliter 

la construction d’une culture commune ; elles proposent des ouvertures vers d’autres domaines artistiques et établissent des 

liens propices à un travail commun entre différents enseignements. 

CM1 et CM2 6ème 

On veille à varier les genres, les formes et les modes d’expres-

sion (texte seul, texte et image pour les albums et la bande 

dessinée, image animée pour les films) sur les deux années et 

à prévoir une progression dans la difficulté et la quantité des 

lectures. Dans le cas des classes à double niveau, les mêmes 

œuvres peuvent être proposées à tous les élèves en  

ménageant des parcours de lecture différents pour les élèves 

de CM1 et en adaptant les questionnements à la maturité des 

élèves. Les entrées sont abordées dans l’ordre choisi par le 

professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes  

peuvent relever de deux entrées différentes. Cette œuvre et 

ces textes sont alors travaillés de deux manières différentes, 

en fonction des questionnements propres à chaque entrée.  

En 6ème, les entrées sont abordées dans l’ordre choisi par le 

professeur ; chacune d’elles peut être abordée à plusieurs 

reprises, à des moments différents de l’année scolaire, selon 

une problématisation ou des priorités différentes ; le profes-

seur peut aussi croiser deux entrées à un même moment de 

l’année. Le souci d’assurer la cohérence intellectuelle du tra-

vail, l’objectif d’étendre et d’approfondir la culture des élèves, 

l’ambition de former leur gout et de varier les lectures pour 

ménager leur intérêt, rendent en tout état de cause néces-

saire d’organiser le projet pédagogique annuel en périodes sur 

un rythme adapté à ces objectifs. Pour le choix des œuvres, le 

professeur tient compte des œuvres déjà lues et étudiées par 

les élèves en CM1 et CM2. Le corpus des œuvres à étudier en 

6ème est complété par des lectures cursives au choix du  

professeur, en lien avec les perspectives du programme ou 

avec les projets interdisciplinaires. Ces lectures sont de 

genres, de formes et de modes d’expression variés et peuvent 

relever de la littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils 

de poésie, recueils de contes et de nouvelles, albums, albums 

de bande dessinée). On veille à la diversité des œuvres  

choisies en puisant dans la littérature française, les littératures 

francophones et les littératures étrangères et régionales ;  

on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du 

monde.  
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CM1  

CM2 

Enjeux littéraires  

et de formation personnelle  

Indications de corpus 

On étudie : 

 

 

Héros /  

héroïnes  

et personnages  

- découvrir des œuvres, des textes et des documents 

mettant en scène des types de héros / d’héroïnes, des 

héros / héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme 

tels  

- comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un 

héros / une héroïne  

- s’interroger sur les valeurs socioculturelles et les qualités 

humaines dont il / elle est porteur, sur l’identification ou la 

projection possible du lecteur.  

- un roman de la littérature jeunesse ou patrimonial 

mettant en jeu un héros / une héroïne (lecture intégrale)  

et  

- un récit, un conte ou une fable mettant en jeu un type de 

héros / d’héroïne ou un personnage commun devenant 

héros / héroïne ou bien  

- un album de bande dessinée reprenant des types de 

héros / d’héroïnes ou bien  

- des extraits de films ou un film reprenant des types de 

héros / d’héroïnes 

 

 

La morale  

en questions 

- découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des 

albums, des pièces de théâtre qui interrogent certains 

fondements de la société comme la justice, le respect des 

différences, les droits et les devoirs, la préservation de 

l’environnement   

- comprendre les valeurs morales portées par les person-

nages et le sens de leurs actions  

- s’interroger, définir les valeurs en question, voire les 

tensions entre ces valeurs pour vivre en société  

- un roman de la littérature jeunesse ou patrimonial 

(lecture intégrale), et  

- des albums, des contes de sagesse, des récits de vie en 

rapport avec le programme d’enseignement moral et ci-

vique et/ou le thème 2 du programme d’histoire de CM2 

ou bien  

- des fables posant des questions de morale, des poèmes 

ou des chansons exprimant un engagement ou bien  

- une pièce de théâtre de la littérature de jeunesse 

 

Se confronter 

au merveilleux, 

à l’étrange  

- découvrir des contes, des albums adaptant des récits 

mythologiques, des pièces de théâtre mettant en scène 

des personnages sortant de l’ordinaire ou des figures sur-

naturelles  

- comprendre ce qu’ils symbolisent  

- s’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le rejet 

suscités par ces personnages  

- en lien avec des représentations proposées par la pein-

ture, la sculpture, les illustrations, la bande dessinée ou le 

cinéma, un recueil de contes merveilleux ou de contes et 

légendes mythologiques (lecture intégrale) et  

- des contes et légendes de France et d’autres pays et 

cultures ou bien  

- un ou des albums adaptant des récits mythologiques ou 

bien  

- une pièce de théâtre de la littérature de jeunesse  

 

Vivre  

des aventures 

- découvrir des romans d’aventures dont le personnage 

principal est proche des élèves (enfant ou animal par 

exemple) afin de favoriser l’entrée dans la lecture   

- comprendre la dynamique du récit, les personnages et 

leurs relations  

- s’interroger sur les modalités du suspens et imaginer des 

possibles narratifs  

- un roman d’aventures de la littérature de jeunesse 

(lecture intégrale) dont le personnage principal est un 

enfant ou un animal et  

- des extraits de différents classiques du roman d’aven-

tures, d’époques variées ou bien  

- un album de bande dessinée 

 

Imaginer, dire  

et célébrer  

le monde  

- découvrir des poèmes, des contes étiologiques, des pa-

roles de célébration appartenant à différentes cultures   

- comprendre l’aptitude du langage à dire le monde, à 

exprimer la relation de l’être humain à la nature, à rêver 

sur l’origine du monde  

- s’interroger sur la nature du langage poétique  

(sans acception stricte de genre)  

- un recueil de poèmes et - des poèmes de siècles 

différents, célébrant le monde et/ou témoignant du  

pouvoir créateur de la parole poétique ou bien  

- des contes étiologiques de différentes cultures 

 

Se découvrir, 

s’affirmer dans  

le rapport  

aux autres  

- découvrir des récits d’apprentissage mettant en scène 

l’enfant dans la vie familiale, les relations entre enfants, 

l’école ou d’autres groupes sociaux  

- comprendre la part de vérité de la fiction  

- s’interroger sur la nature et les difficultés des apprentis-

sages humains.  

- un roman d’apprentissage de la littérature jeunesse ou 

patrimonial et  

- des extraits de différents classiques du roman d’appren-

tissage, d’époques variées ou de récits autobiographiques 

ou bien  

- des extraits de films ou un film autant que possible adap-

té de l’une des œuvres étudiées ou bien  

- des poèmes exprimant des sentiments personnels  
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6ème Enjeux littéraires  

et de formation personnelle  

Indications de corpus 

On étudie : 

 

 

Le monstre,  

aux limites  

de l’humain 

- découvrir des œuvres, des textes et des documents 

mettant en scène des figures de monstres  

 - comprendre le sens des émotions fortes que susci-

tent la description ou la représentation des 

monstres et le récit ou la mise en scène de l’affron-

tement avec eux  

- s’interroger sur les limites de l’humain que le 

monstre permet de figurer et d’explorer 

- en lien avec des documents permettant de décou-

vrir certains aspects de la figure du monstre dans la 

peinture, la sculpture, l’opéra, la bande dessinée ou 

le cinéma, des extraits choisis de l’Odyssée et/ou 

des Métamorphoses, dans une traduction au choix 

du professeur  et  

- des contes merveilleux et des récits adaptés de la 

mythologie et des légendes antiques, ou des contes 

et légendes de France et d’autres pays et cultures ou 

bien  

- des extraits de romans et de nouvelles de diffé-

rentes époques.  

 

 

Récit  

d’aventures 

- découvrir des œuvres et des textes qui, par le 

monde qu’ils représentent et par l’histoire qu’ils 

racontent, tiennent en haleine le lecteur et l’entrai-

nent dans la lecture   

- comprendre pourquoi le récit capte l’attention du 

lecteur et la retient  

- s’interroger sur les raisons de l’intérêt que l’on 

prend à leur lecture  

- un classique du roman d’aventures (lecture inté-

grale) et  

- des extraits de différents classiques du roman 

d’aventures, d’époques variées et relevant de diffé-

rentes catégories ou bien  

- des extraits de films d’aventures ou un film d’aven-

tures autant que possible adapté de l’un des livres 

étudiés ou proposés en lecture cursive.  

 

 

Récit de  

création 

 

Création  

poétique 

- découvrir différents récits de création, appartenant 

à différentes cultures et des poèmes de célébration 

du monde et/ou manifestant la puissance créatrice 

de la parole poétique  

- comprendre en quoi ces récits et ces créations poé-

tiques répondent à des questions fondamentales, et 

en quoi ils témoignent d’une conception du monde  

- s’interroger sur le statut de ces textes, sur les  

valeurs qu’ils expriment, sur leurs ressemblances et 

leurs différences  

- en lien avec le programme d’histoire (thème 2 :  

« Croyances et récits fondateurs dans la Méditerra-

née antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ »), 

un extrait long de La Genèse dans la Bible (lecture 

intégrale)  

- des extraits significatifs de plusieurs des grands 

récits de création d’autres cultures, choisis de ma-

nière à pouvoir opérer des comparaisons et  

- des poèmes de siècles différents, célébrant le 

monde et/ou témoignant du pouvoir créateur de la 

parole poétique  

 

 

Résister au plus 

fort : ruses,  

mensonges  

et masques  

- découvrir des textes de différents genres mettant 

en scène les ruses et détours qu’invente le faible 

pour résister au plus fort  

- comprendre comment s’inventent et se déploient 

les ruses de l’intelligence aux dépens des puissants 

et quels sont les effets produits sur le lecteur ou le 

spectateur  

- s’interroger sur la finalité, le sens de la ruse, sur la 

notion d’intrigue et sur les valeurs mises en jeu.  

- des fables et fabliaux, des farces ou soties dévelop-

pant des intrigues fondées sur la ruse et les rapports 

de pouvoir et  

- une pièce de théâtre (de l’Antiquité à nos jours) ou 

un film sur le même type de sujet (lecture ou étude 

intégrale) 
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Croisements  

entre  

enseignements 

Au cycle 3 comme au cycle 2, les activités langagières sont constitutives de toutes les séances  

d’apprentissage et de tous les moments de vie collective qui permettent, par leur répétition,  

un véritable entrainement si l’attention des élèves est mobilisée sur le versant langagier ou linguistique de 

la séance.  

CM1 et CM2 6ème 

L’ensemble de l’enseignement du français revient au professeur des 

écoles et les horaires d’enseignement prévoient que les activités 

d’oral, de lecture, d’écriture soient intégrées dans l’ensemble des 

enseignements, quotidiennement, pour une durée hebdomadaires 

de 12 heures.  

Compte tenu du volume hebdomadaire plus restreint dévolu à l’en-

seignement de la discipline, les professeurs de français ont plus spé-

cifiquement la charge de la dimension littéraire de cet enseignement 

dans le domaine du langage oral, de la lecture, de l’écriture ainsi que 

celle de l’étude de la langue française. Il appartient donc à chaque 

professeur du collège d’identifier dans les programmes les éléments 

pour lesquels sa discipline contribue pleinement au développement 

de la maitrise du langage oral et à la construction des compétences 

en lecture et en écriture et de veiller aux acquisitions linguistiques 

propres à sa discipline (lexique, formulations spécifiques). La rigueur 

et la régularité des situations d’apprentissages mettant en jeu les 

compétences langagières et linguistiques doivent permette l’élabora-

tion des savoirs et des concepts spécifiques à chaque discipline.  

Le langage oral trouve à se développer dans les dialogues didactiques, dans l’explicitation des démarches, dans les débats de savoirs ou 

d’interprétation (à propos de textes, d’images ou d’expériences), dans les comptes rendus, dans les présentations orales, dans les discussions 

à visée philosophique, en lien avec l’enseignement moral et civique… Il peut également être travaillé en éducation physique et sportive, qui 

nécessite l’emploi d’un vocabulaire adapté et précis pour décrire les actions réalisées et pour échanger entre partenaires.  

Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports peuvent consister en textes continus ou en docu-

ments constitués de textes, d’illustrations associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, donnés sur supports tradi-

tionnels ou numériques. 

CM1 et CM2 6ème 

Les élèves identifient les premières caractéristiques et spécificités 

des écrits littéraires, scientifiques (mathématiques, sciences hu-

maines, sciences du vivant et de la matière), artistiques ou technolo-

giques 

En écriture, en CM1 et en CM2, au moins une séance quotidienne 

doit donner lieu à une production d’écrit (rédaction d’un propos 

élaboré).  

Les compétences de lecture spécifiques aux textes et documents 

utilisées dans chaque discipline, en particulier en histoire-géographie 

et en sciences, font l’objet de situations d’apprentissages fréquentes 

et régulières dans lesquelles les stratégies ad hoc sont explicitées.  

En 6ème, les élèves sont amenés à produire des écrits variés et à 

rédiger des textes propres aux différentes disciplines. Les compé-

tences nécessaires pour rédiger ces textes sont explicitées et exer-

cées régulièrement.  

Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements privilégiés avec les programmes d’histoire, d’histoire 

des arts et d’enseignement moral et civique. Outre la recherche d’informations, le traitement et l’appropriation de ces informations font 

l’objet d’un apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En 6ème, le professeur docu-

mentaliste est plus particulièrement en charge de ces apprentissages, en lien avec les besoins des différentes disciplines. Tout au long du 

cycle, en tenant compte de la progression en étude de la langue, la vigilance orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la 

langue régulièrement sollicitée. L’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale est l’occasion de procéder à des comparaisons 

du fonctionnement de cette langue avec le français, mais aussi d’expliciter des savoir-faire également utiles en français (écouter pour com-

prendre ; comparer des mots pour inférer le sens ; …). De manière générale, les autres langues pratiquées par les élèves sont régulièrement 

sollicitées pour des observations et des comparaisons avec le français. En 6ème, les langues anciennes contribuent au développement des 

connaissances lexicales. Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2, des projets ambitieux qui s’inscrivent dans la durée peu-

vent associer les activités langagières, les pratiques artistiques (notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle) et / 

ou d’autres enseignements : par exemple, des projets d’écriture avec édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix 

(parlée et chantée) de textes en français et dans la langue étudiée, des projets d’exposition commentée rendant compte d’une étude particu-

lière et incluant une sortie et des recherches documentaires, des projets de publication en ligne…  26 



Compétences travaillées Domaines du 

socle commun 

Écouter et comprendre  

- Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des histoires simples.  

- Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes.  

- Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d’un message.  

1, 2 

 

Lire et comprendre  

- Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte.  

- Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte.  

- S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles.  

- Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue.  

 1, 2  

Parler en continu  

- Mémoriser et reproduire des énoncés.  

- S’exprimer de manière audible, en modulant débit et voix.  

- Participer à des échanges simples en mobilisant ses connaissances phonologiques, grammaticales, lexicales, 

pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.  

 1,2,3  

Écrire   

- Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées.   

- Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s’appuyant sur une trame connue.  

1,2,3 

Réagir et dialoguer   

- Poser des questions simples.   

- Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une succession d’échanges ritualisés.  

- Utiliser des procédés très simples pour commencer, poursuivre et terminer une conversation brève  

1,2 

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale  

- Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge dans les 

pays ou régions étudiés.  

- Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou raconter des personnages réels ou imaginaires.  

1,2,3,5 

Langues vivantes (étrangères ou régionales) 

Au cycle 3, l’enseignement de la langue vivante étrangère ou régionale vise l’acquisition de compétences et de connaissances 

qui permettent l’usage plus assuré et plus efficace d’une langue autre que la langue française. Des situations de communica-

tion adaptées à l’âge, aux capacités cognitives, aux intérêts des élèves, contribuent à la construction de connaissances langa-

gières, permettant d’atteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans les cinq 

activités langagières. Il s'agit pour tous les élèves d'atteindre au moins le niveau A1 du CECRL dans les cinq activités langa-

gières. Les activités proposées ne se limitent pas au niveau A1 car le niveau A2 peut être atteint par un grand nombre d’élèves 

dans plusieurs activités langagières. Les niveaux A1 et A2 du CECRL correspondent au « niveau de l'utilisateur élémentaire ». En 

passant de A1 à A2, les élèves quittent « le niveau de découverte » pour entrer dans le « niveau intermédiaire». Il convient de 

garder à l'esprit l'âge des élèves du cycle 3 dans le choix des contenus culturels et linguistiques. Des connaissances linguis-

tiques et des connaissances relatives aux modes de vie et à la culture du ou des pays ou de la région où est parlée la langue 

confortent cet usage. C’est l’exposition régulière et quotidienne à la langue qui favorise les progrès des élèves ; son utilisation 

en contexte donne du sens aux acquisitions. Un début de réflexion sur le fonctionnement de la langue permet aux élèves d’ac-

quérir une certaine autonomie dans la réception et dans la production et renforce la maitrise du langage. Indissociable de l’ap-

prentissage de la langue, l’élargissement des repères culturels favorise la prise de conscience de certaines différences, déve-

loppe curiosité et envie de communiquer. Les contacts avec les écoles des pays ou des régions concernés, les ressources 

offertes par la messagerie électronique, l’exploitation de documents audiovisuels contribuent à découvrir des espaces de plus 

en plus larges et de plus en plus lointains et à développer le sens du relatif, l’esprit critique, l’altérité.  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Comprendre l'ensemble des consignes utilisées en classe.   

Suivre les instructions données.   

- Comprendre des mots familiers et des expressions cou-

rantes.  

- Suivre le fil d'une histoire simple (conte, légende...).  

- Identifier le sujet d'un message oral de courte durée.   

- Comprendre et extraire l'information essentielle d'un mes-

sage oral de courte durée.  

Lexique : répertoire de mots isolés, d'expressions simples et 

d'éléments culturels concernant des informations sur la per-

sonne, son quotidien et son environnement.  

Grammaire : reconnaissance de quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.  

Phonologie : reconnaissance des sons, de l'accentuation, des 

rythmes, et des courbes intonatives propres à chaque langue.  

- {Ŝ ƳŜǧǊŜ Ŝƴ Ǉƻǎƛǝƻƴ ŘϥŞŎƻǳǘŜΦ  

¦ǝƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ŜȄǘǊŀƭƛƴƎǳƛǎǝǉǳŜǎ όǾƛǎǳŜƭǎ Ŝǘ ǎƻƴƻǊŜǎύΦ  

{ϥŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǝƻƴ ŘϥŞƴƻƴŎƛŀǝƻƴ όǉǳƛ ǇŀǊƭŜΣ ƻǴΣ ǉǳŀƴŘ ΚύΦ  

- 5ŞŘǳƛǊŜ ǳƴ ǎŜƴǝƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǝǊ ŘϥǳƴŜ ƛƴǘƻƴŀǝƻƴΦ  

- wŜŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ Řǳ ǎŜƴǎ Ł ǇŀǊǝǊ ŘϥŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎƛƎƴƛŬŎŀǝŦǎ όǎŜƭƻƴ ƭŜǎ 

ƭŀƴƎǳŜǎΣ ŀŎŎŜƴǘǎ ŘŜ ǇƘǊŀǎŜΣ ŀŎŎŜƴǘǎ ŘŜ ƳƻǘǎΣ ƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ƳƻǘǎΣ Ƴƻǘǎ-

ŎƭŞǎΦΦΦύΦ  

- ǊŜǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƛŘŜƴǝŬŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǊŜǇŝǊŜǎ 

ŎƘǊƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŘƛǎŎƻǳǊǎΣ ǳƴ ǊŞŎƛǘΣ ǳƴ ŘƛŀƭƻƎǳŜΦ  

- {ϥŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΦ  

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƻǳǝƭǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ όŬŎƘƛŜǊǎ ƳǇоΣ ƳǇпΣ 

ŞŎǊŀƴǎΦΦΦύΦ  

 Activités langagières 

Écouter et comprendre 

 

Attendus  

de fin de cycle  

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 

L'élève est capable de comprendre des mots  

familiers et des expressions très courantes sur lui-

même, sa famille et son environnement immédiat 

(notamment scolaire).  

                   Niveau A2 (niveau intermédiaire) :  

L'élève est capable de comprendre une  

intervention brève si elle est claire et simple.  

Niveau A1 Niveau A2 

- Le ou les locuteurs parle(nt) lentement et distinctement.   

Les supports d'écoute (enregistrements audio-vidéo, prises de 

parole en classe...) sont de très courte durée.   

- Les consignes et instructions données à l'oral sont très 

courtes, simples, réservées à des besoins immédiats du cadre 

scolaire (salle de classe, cour d'école...).   

- Les mots et expressions à repérer sont familiers, très élé-

mentaires. Ils concernent l'élève, sa famille, son environne-

ment concret et immédiat, quelques éléments culturels très 

connus.  

- L'histoire, dont l'élève doit suivre le fil, est simple et accom-

pagnée d'aides appropriées (visuelles...).  

- Le ou les locuteurs parle(nt) clairement et simplement.  

- Les supports d'écoute sont plus variés (conversations, infor-

mations, publicités, fictions...) et moins courts qu'au niveau 

A1, mais n'excèdent pas une minute.  

- Les consignes et instructions à comprendre ne se limitent pas 

au cadre scolaire, mais concernent aussi les besoins concrets 

de la vie quotidienne. 

- Les mots et expressions à repérer sont familiers et courants. 

Ils concernent la vie quotidienne, la présentation d'autres per-

sonnes ou personnages et quelques éléments culturels du/des 

pays ou de la / des régions dont on apprend la langue.  

Le récit (contes, anecdotes, proverbes choisis, chansons, poé-

sies, comptines...) dont l'élève doit suivre le fil est simple et 

court, mais les aides apportées sont moins nombreuses qu'au 

niveau A1.  

Repères de progressivité 
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Parler en continu 

Attendus  

de fin de cycle  

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) :  

L'élève est capable de comprendre des mots  

familiers et des phrases très simples.  

             Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 

L'élève est capable de comprendre des textes 

courts et simples.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Comprendre des textes courts et simples (consignes, corres-

pondance, poésie, recette, texte informatif, texte de fiction…) 

accompagnés d'un document visuel, en s'appuyant sur des 

éléments connus.  

Lexique : répertoire de mots isolés, d'expressions simples et 

d'éléments culturels concernant des informations sur la per-

sonne, son quotidien et son environnement.  

Grammaire : reconnaissance de quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. 

Lien phonie/graphie : perception de la relation entre certains 

graphèmes, signes et phonèmes spécifiques à la langue.  

- LŘŜƴǝŬŜǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘΦ  

- {ϥŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ǘŜȄǘǳŜƭǎ Ŝǘ ǇŀǊŀǘŜȄǘǳŜƭǎ ǇƻǳǊ ŞƳŜǧǊŜ ŘŜǎ 

ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ǎŜƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ Řǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘΦ  

- wŜŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ ƛǎƻƭŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŞƴƻƴŎŞ ƻǳ ǳƴ ǘŜȄǘŜ ŎƻǳǊǘΦ  

- {ϥŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ ƻǳǝƭǎΣ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎΦ   

- wŜǇŞǊŜǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎƛƎƴƛŬŎŀǝŦǎ όƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ ǎȅƴǘŀȄƛǉǳŜǎΣ ƳƻǊǇƘƻπ

ƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ƭŜȄƛŎŀǳȄΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎύ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭŜ ǎŜƴǎ Řǳ 

ǘŜȄǘŜΦ  

- wŀǎǎŜƳōƭŜǊ ŘŜǎ ŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ Ŝǘ ǎϥȅ ǊŞŦŞǊŜǊΦ  

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƻǳǝƭǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ όǇŀƎŜǎ ǿŜōΣ ŞŎǊŀƴǎΦΦΦύΦ  

Repères de progressivité 

Niveau A1 Niveau A2 

L'élève se fait une idée globale du contenu d'un texte simple : 

- Les textes sont très courts et simples   

- Les mots sont familiers et les expressions très élémentaires.  

- Des documents visuels aident l'élève à accéder au sens.  

- L'élève suit la trame d'une histoire.  

- Les textes sont courts et simples. 

- Les aides visuelles sont moins nombreuses.  

- L'élève comprend globalement le texte et y prélève des  

informations.  

Lire et comprendre 

 

Attendus  

de fin de cycle  

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) :  

L'élève est capable d'utiliser des expressions et des 

phrases simples pour parler de lui et de son  

environnement immédiat.  

                   Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 

L'élève est capable de produire en termes simples 

des énoncés sur les gens et les choses.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Reproduire un modèle oral (répéter, réciter...).  

- Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref.  

- Se présenter oralement et présenter les autres.   

- Décrire son environnement quotidien, des personnes et/ou 

des activités culturellement connotées.   

- Raconter une histoire courte à l'aide de supports visuels.  

- Faire une brève annonce (date, anniversaire, invitation...) en 

situant l'événement dans le temps et l'espace.  

- {ϥŜƴǘǊŀƛƴŜǊ Ł ǊŜǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ŞƴƻƴŎŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŞƳƻǊƛǎŜǊ  

- tŀǎǎŜǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ƘŞǎƛǘŀǝƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀǳȄ-ŘŞƳŀǊǊŀƎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ł ƭϥƻǊŀƭ   

- aƻōƛƭƛǎŜǊ Ł ōƻƴ ŜǎŎƛŜƴǘ ǎŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇƘƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ  

ƎǊŀƳƳŀǝŎŀƭŜǎΣ ƭŜȄƛŎŀƭŜǎ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

Lexique : mobilisation de mots isolés, d'expressions simples et 

d'éléments culturels pour des informations sur la personne, 

les besoins quotidiens, son environnement.  

Grammaire : contrôle limité de quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. 

Phonologie : reproduction des sons, de l'accentuation, des 

rythmes, et des courbes intonatives propres à chaque langue  

- <ǘǊŜ ŀǳŘƛōƭŜ  

- aƻŘǳƭŜǊ ǎŀ ǾƻƛȄ ǇƻǳǊ ǎϥŀǇǇǊƻǇǊƛŜǊ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ƛƴǘƻƴŀǝŦǎ ǎǇŞŎƛŬǉǳŜǎ 

- {ϥŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ όŀǳŘƛƻ ƻǳ ǾƛŘŞƻύΦ  

Repères de progressivité 

Niveau A1 Niveau A2 

- Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environne-

ment immédiat de l'élève.  

- L'élève a recours à des éléments figés et/ou  

mémorisés.  

- L'histoire racontée est très courte. Les phrases sont très 

simples. 

- Les aides visuelles utilisées sont très explicites.  

- Les énoncés sont factuels.  

- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un  

environnement plus élargi.  

- Les énoncés restent factuels, mais l'élève devient capable de 

donner succinctement son opinion, la raison d'un choix… 

-L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en 

classe ; il les enrichit et les complexifie très progressivement.  

- L'histoire racontée est courte. Les phrases simples sont re-

liées.  

-Les aides visuelles sont moins nombreuses mais restent  

explicites.  

Ecrire 

 

Attendus  

de fin de cycle  

 Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) :  

L'élève est capable de copier un modèle écrit, 

d'écrire un court message et de renseigner un 

questionnaire simple.  

                   Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 

L'élève est capable de produire des énoncés 

simples et brefs.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Copier des mots isolés et des textes courts   

- Écrire sous la dictée des expressions connues  

- Renseigner un questionnaire  

- Produire de manière autonome quelques phrases sur  

soi-même, les autres, des personnages réels ou imaginaires  

- Décrire des objets, des lieux  

- Raconter succinctement des expériences vécues ou  

imaginées   

- Rédiger un courrier court et simple, en référence à des  

modèles (message électronique, carte postale, lettre).  

- wŜŎƻǇƛŜǊ ǇƻǳǊ ƳŞƳƻǊƛǎŜǊ ƭϥƻǊǘƘƻƎǊŀǇƘŜ Ŝǘ ƭŀ ǎȅƴǘŀȄŜ  

- aƻōƛƭƛǎŜǊ ǎŜǎ ŀŎǉǳƛǎ ƭŀƴƎŀƎƛŜǊǎ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ 

ǇƘǊŀǎŜǎ ƻǳ ǳƴ ǘŜȄǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ŝƴ ǎϥŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǘǊŀƳŜ ŎƻƴƴǳŜ 

όŘϥǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜΣ ŘϥǳƴŜ ƭŜǧǊŜΣ Řϥǳƴ ǇƻŝƳŜΣ ŘŜ ǘŜȄǘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǝŦΣ ƴŀǊǊŀπ

ǝŦΦΦΦύ   

- {Ŝ ǊŜƭƛǊŜ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎŜǎ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴǎ ŞŎǊƛǘŜǎ  

- aŜǧǊŜ ǎŜǎ ŀŎǉǳƛǎ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘϥǳƴŜ ŞŎǊƛǘǳǊŜ ŎǊŞŀǝǾŜ όƴƛǾŜŀǳ !нύ  

- 9ŎǊƛǊŜ Ł ƭϥŀƛŘŜ Řϥǳƴ ŎƭŀǾƛŜǊ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ŞǘǳŘƛŞŜΦ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

Lexique : mobilisation de mots isolés, d'expressions simples et 

d'éléments culturels pour des informations sur la personne, 

les besoins quotidiens, son environnement.  

Grammaire : contrôle limité de quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.  

Lien phonie / graphie : : perception de la relation entre  

certains graphèmes, signes et phonèmes spécifiques à la 

langue.  

 

Repères de progressivité 

Niveau A1 Niveau A2 

- Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environne-

ment immédiat de l'élève   

- L'élève a recours à des éléments figés et/ou mémorisés 

- L’histoire rédigée est très courte. Les phrases sont très 

simples  

- L’élève s’appuie sur des aides mises à disposition (modèles, 

guidages, visuels…) pour écrire 

- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un en-

vironnement plus élargi.   

- L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en 

classe ; il les enrichit et les complexifie très progressivement.   

- L'histoire rédigée est courte. Les phrases simples sont  

reliées.  

- Les aides mises à la disposition de l'élève (modèles, guidages, 

visuels...) sont moins nombreuses.  

Réagir et dialoguer 

 

Attendus  

de fin de cycle  

Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) :  

L'élève est capable de communiquer, de façon 

simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé 

à répéter ou à reformuler ses phrases plus  

lentement et à l'aider à formuler ce qu'il essaie de 

dire.  

                  Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 

L'élève est capable d'interagir de façon simple et 

de reformuler son propos pour s'adapter à  

l'interlocuteur.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Établir un contact social (saluer, se présenter, présenter 

quelqu'un...)  

- Demander à quelqu'un de ses nouvelles et réagir en utilisant 

des formules de politesse  

- Dialoguer pour échanger / obtenir des renseignements 

(itinéraire, horaire, prix...)  

- Dialoguer sur des sujets familiers (école, loisirs, maison… 

- Réagir à des propositions, dans des situations de la vie  

courante (remercier, féliciter, présenter des excuses, accepter, 

refuser...) 

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƭŀƴƎŀƎƛŜǊǎ ŀŘŞǉǳŀǘǎ ǇƻǳǊ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊΣ ǇƻǳǊπ

ǎǳƛǾǊŜ Ŝǘ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ǳƴŜ ŎƻƴǾŜǊǎŀǝƻƴ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ ōǊŝǾŜ  

- {ϥŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǝƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǝƻƴΣ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ƛƴǘƻƴŀǝŦǎ 

Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎ ǾƛǎǳŜƭǎΣ Řƻƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘǳŜƭƭŜΣ ǇƻǳǊ ŘŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ǎŜƴǎ Řϥǳƴ 

ƳŜǎǎŀƎŜ ƻǊŀƭ Ŝǘ ǊŞŀƎƛǊ  

- wŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ǇƻǎŜǊ ǇƻǳǊ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ κ  

ǊŜƭŀƴŎŜǊ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎŀǝƻƴ  

- aŞƳƻǊƛǎŜǊ ŘŜǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŎƻǳǊŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ǉǳϥƛƭ ŀ ŎƻƳǇǊƛǎ 

ƻǳ ǉǳϥƛƭ ƴϥŀ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǊƛǎΣ ǇƻǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ƭŀ ǊŞǇŞǝǝƻƴΣ ǇƻǳǊ ŜȄǇǊƛƳŜǊ 

ǎŜǎ Ǝƻǳǘǎ Ŝǘ ǎŜǎ ǎŜƴǝƳŜƴǘǎΣ ǇƻǳǊ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜǊ ƭϥŀǾƛǎ ŘŜ ƭϥƛƴǘŜǊƭƻŎǳǘŜǳǊΣ 

ŜȄǇǊƛƳŜǊ ǎƻƴ ƻǇƛƴƛƻƴΣ ƭϥŀŎŎƻǊŘΣ ƭŜ ŘŞǎŀŎŎƻǊŘ Τ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

Lexique : Mobilisation de mots isolés, d'expressions simples et 

d'éléments culturels pour des informations sur la personne, 

les besoins quotidiens, son environnement.  

Grammaire : Contrôle limité de quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.  

Phonologie : Reproduction des sons, de l'accentuation, des 

rythmes, et des courbes intonatives propres à chaque langue.  

¦ǝƭƛǎŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƻƴƻƳŀǘƻǇŞŜǎ Ŝǘ ƳƻŘǳƭŜǊ ǎŀ ǾƻƛȄ ǇƻǳǊ ŜȄǇǊƛƳŜǊ ǳƴ 

ǎŜƴǝƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ƘŞǎƛǘŀǝƻƴΣ ƭŀ ǎǳǊǇǊƛǎŜΣ ƭŜ ŘŞƎƻǳǘΦΦΦ  

Repères de progressivité 

Niveau A1 Niveau A2 

- Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environne-

ment immédiat de l'élève 

- L'élève a recours à des éléments figés et/ou mémorisés, lors 

d'échanges ritualisés  

- L'élève peut répondre à des questions dans un premier 

temps, puis il peut en poser grâce à des modèles  

- L'élève interagit très simplement avec un débit lent et peut 

avoir besoin de pauses pour chercher ses mots.   

- L'élève peut demander à l'interlocuteur de l'aider, de répéter 

et/ou de reformuler lentement son message.  

- Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un  

environnement plus élargi.   

- L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en 

classe pour interagir et il les enrichit et les complexifie très 

progressivement lors d'échanges plus spontanés.   

- L'élève est capable de poser des questions à son  

interlocuteur de manière plus autonome.  

- L'élève interagit simplement avec un débit adapté. Il a moins 

recours aux pauses.  

- L'élève a moins souvent besoin de solliciter l'interlocuteur 

pour des aides et des répétitions. Il est encouragé à prendre 

des risques, l'erreur n'étant pas un frein à l'intelligibilité des 

messages véhiculés.  
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 Activités culturelles et linguistiques 

Les réalités culturelles des pays et des régions dont on étudie la langue restent l'entrée privilégiée des apprentissages.  

Ces connaissances s’articulent aux compétences à développer et sont utilisées en situations de communication afin de  

s’inscrire dans la démarche actionnelle mise en œuvre depuis 2005 dans l’enseignement des langues vivantes. Elles tiennent 

compte de l’âge des élèves et de leur maturité, au fil des trois années du cycle 3. Les thématiques ou les types de supports 

(théâtre, cinéma, poésie…) mentionnés en cycle 2 peuvent être repris en veillant à proposer une progression sur l’ensemble de 

la scolarité obligatoire et en évitant les redondances, l’objectif d’enrichissement linguistique restant lié aux autres  

enseignements dispensés. Au cycle 3, les connaissances culturelles sont réparties selon trois axes : 

¶ la personne et la vie quotidienne 

¶ des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée 

¶ l'imaginaire. 

 Modes de vie, fêtes et traditions, quelques repères historiques et géographiques, quelques personnages de la culture de l’aire 

concernée, monuments et œuvres célèbres, contes, légendes, comptines sont découverts et étudiés en contexte grâce aux 

possibilités offertes par la vie de classe, les activités ritualisées, les centres d’intérêt et les divers événements qui rythment  

l’année scolaire.  

Lexique 

La personne et la vie quotidienne  Des repères géographiques, historiques 

et culturels des villes, pays et régions 

dont on étudie la langue  

L'imaginaire  

Le corps humain, les vêtements, les 

modes de vie. Le portrait physique et 

moral. L'environnement urbain.  

Leur situation géographique. 

Les caractéristiques physiques et  

repères culturels. Quelques figures histo-

riques, contemporaines. Quelques 

grandes pages d’histoire spécifiques de 

l’aire étudiée.  

Littérature de jeunesse. Contes, mythes 

et légendes du pays ou de la région.  

Héros / héroïnes et personnages de  

fiction, de BD, de séries et de cinéma.  

Grammaire 

Avoir un contrôle limité de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.  

Le groupe verbal : Le verbe : son accord avec le sujet ; l'expression du temps : présent, passé, futur ; les auxiliaires ;  

le complément.  

Le groupe nominal : Le nom et le pronom ; le genre et le nombre ; les articles ; les possessifs ; les démonstratifs ;  

les quantifieurs ; les principales prépositions (de lieu, de temps...) ;  

l’adjectif qualificatif : sa place, son accord ; le génitif (si la langue en comporte); les noms composés ; quelques pronoms  

relatifs.  

La phrase : Type et forme de phrase : déclarative, interrogative, exclamative, impérative, affirmative, négative ; La syntaxe  

élémentaire de la phrase simple : ordre des mots, quelques mots de liaison (et, ou ...) ; Quelques subordonnants dans des 

énoncés dits « complexes » (parce que ...).  
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Croisements  

entre  

enseignements 

Reconnaitre et reproduire de manière intelligible les sons, l'accentuation, les rythmes et les courbes intonatives propres à 

chaque langue.  

Phonèmes : Percevoir et reproduire les phonèmes spécifiques à chaque langue.  

Accents et rythme : Percevoir et restituer le phrasé d'un énoncé familier. Repérer et respecter l'accent tonique.  

Intonation : Percevoir et restituer les schémas intonatifs : l'intonation caractéristique des différents types d'énoncés.  

Lien phonie/graphie : L'alphabet (selon les langues).  

Phonologie 

Les activités langagières en langue vivante étrangère et régionale sont l’occasion de poursuivre 

le travail de comparaison du fonctionnement de la langue cible avec le français, entamé au cycle 

2. Le travail sur une même thématique, un conte simple par exemple, dans la langue étrangère 

ou régionale, permet aux élèves de comprendre la structure du conte à travers la langue étudiée 

et en retour de mieux identifier le fonctionnement de la langue française. Des projets interdisci-

plinaires peuvent impliquer le cours de langue vivante (étrangère ou régionale) et l'un ou plu-

sieurs des cours suivants : français, histoire, géographie, éducation musicale, arts plastiques, 

technologie, éducation physique et sportive… Toutes les activités langagières sont convoquées 

sur les trois années du cycle et peuvent aboutir à des projets d’écriture (réalisations écrites 

chantées, théâtrales…), à des présentations d’œuvres réalisées en arts plastiques, en technolo-

gie, à des échanges avec des classes étrangères sur des thématiques diverses, ou à des manifes-

tations présentées dans la langue étudiée.  
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Expérimenter, produire, créer   

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.  

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, 

collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…)  

- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes  

- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la 

pratique plastique.  

1,2,4,5 

 

 

Mettre en œuvre un projet artistique   

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique 

- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper les 

difficultés éventuelles 

- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création  

- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur  

 

2,3,5 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes,  

s’ouvrir à l’altérité 

- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des 

œuvres d’art étudiées en classe  

- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation 

- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, 

celles des autres élèves et des œuvres d’art 

1,3 

Arts plastiques                  

Après la sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques conduite en maternelle, le cycle 2 a fait décou-

vrir aux élèves quelques notions fondamentales en arts plastiques , en s’appuyant sur des préoccupations qui leur sont 

proches. Durant le cycle 3, l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur l’expérience, les connaissances et les compétences 

travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves dans une pratique sensible plus autonome, qu’ils apprennent à 

analyser davantage. Le développement du potentiel d’invention et de création est poursuivi. Les apprentissages sont nourris 

par l’introduction de connaissances plus précises et par une attention plus soutenue à l’explicitation de la production plastique 

des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s’agit de donner aux élèves les 

moyens d’élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d’accéder à un premier niveau de compréhension des 

grandes questions portées par la création artistique en arts plastiques. L’enseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux 

pratiques et aux connaissances du cycle 4. Comme au cycle 2, l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur des situations 

ouvertes favorisant l’initiative, l’autonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale 

dans les apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans un même mouvement pour  

permettre l’appropriation des références artistiques qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves.  

Tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l’efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au 

regard d’une intention, d’un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s’enrichir d’utilisations renouve-

lées, voire détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu’ils 

s’inventent ou qu’ils maitrisent. Une attention particulière est portée à l’observation des effets produits par les diverses moda-

lités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de 

l’œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise…), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ…) et au spec-

tateur (frontalité, englobement, parcours…).  
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art   

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques  

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle 

et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain  

- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée 

1,3,5 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation  

Les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste leurs 

choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les 

possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série, ainsi qu’à l’organisation d’images pour sous-tendre un récit 

ou un témoignage. Poursuivant le travail entrepris en cycle 2, les élèves sont engagés, chaque fois que possible, à explorer les 

lieux de présentation de leurs productions plastiques ou d’œuvres, dans l’espace scolaire ou dans des lieux adaptés, pour saisir 

l’importance des conditions de présentation dans la réception des productions et des œuvres.  

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace :  

La pratique bidimensionnelle faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions sont essentielles 

dans ce cycle. Elles développent chez les élèves l’attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les chan-

gements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, 

symboliques ou utilitaires qui leurs sont attachées. La pratique du modelage, de l’assemblage, de la construction et l’approche 

de l’installation favorisent la sensibilisation à la présence physique de l’œuvre dans l’espace et des interactions entre celle-ci et 

le spectateur.  

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre  

Les élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d’art. Ils mesurent les effets sensibles 

produits par la matérialité des composants et comprennent qu’en art, un objet ou une image peut devenir le matériau d’une 

nouvelle réalisation. Le travail fréquent de matériaux variés permet aux élèves d’identifier et de savoir nommer les notions 

relevant de leur qualité physique, d’éprouver les effets du geste et de divers outils, de prendre plaisir au dialogue entre les 

instruments et la matière. La notion même de matériau s’élargit ainsi que la palette de leurs usages. La perception de la rela-

tion entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée s’affine et profite de la découverte d’œuvres contem-

poraines ou passées significatives des conceptions et des questions relatives à la matérialité et à la couleur.  

 3 grandes questions 

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, elles  

permettent de structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, 37 lumière, 

couleur, matière, corps, support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, collage…), des 

pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation…) et les pratiques artistiques de l’image fixe et 

animée (photographie, vidéo, création numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à fabriquer, représenter, 

mener un projet et s’exprimer sur son travail ou sur une œuvre. Le professeur favorise une rencontre régulière, directe ou  

médiatisée, avec des œuvres d’art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la 

sensibilité et l’imaginaire des élèves, enrichir leurs capacités d’expression et construire leur jugement. Il veille à aborder la  

diversité des pratiques, des époques et des lieux de création dans les références culturelles exploitées. Le professeur est atten-

tif à l’acquisition d’un vocabulaire spécifique, à partir du travail sur les entrées du programme : diversité, richesse et justesse 

du lexique portant sur les sensations, les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions… Ce lexique permet 

d’aller progressivement au-delà de la description vers la caractérisation, l’analyse, l’interprétation. Le professeur veille à  

organiser l’espace de travail pour favoriser l’accès à l’autonomie.  
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La représentation plastique et les dispositifs de présentation  

Questionnements Exemples de situations   

découverte, prise de conscience et appropriation de 

la valeur expressive de l’écart dans la représenta-

tion.  

 

ses incidences sur la représentation, sur l’unicité de 

l’œuvre, son lien aux notions d’original, de copie, de 

multiple et de série.  

 

 

la différence entre images à caractère artistique et 

images scientifiques ou documentaires, l’image des-

sinée, peinte, photographiée, filmée, la transforma-

tion d’images existantes dans une visée poétique ou 

artistique.  

 

 

les compositions plastiques, en deux et en trois di-

mensions, à des fins de récit ou de témoignage, l’or-

ganisation des images fixes et animées pour racon-

ter.  

 

 

ses modalités (présence ou absence du cadre, du 

socle, du piédestal…), ses contextes (l’espace quoti-

dien privé ou public, l’écran individuel ou collectif, la 

vitrine, le musée…), l’exploration des présentations 

des productions plastiques et des œuvres (lieux : 

salle d’exposition, installation, in situ, l’intégration 

dans des espaces existants…).  

 

 

découverte des modalités de présentation afin de 

permettre la réception d’une production plastique 

ou d’une œuvre (accrochage, mise en espace, mise 

en scène, frontalité, circulation, parcours, participa-

tion ou passivité du spectateur…).  

 

 

 

 

 

- wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩƛƳƛǘŀǝƻƴΣ ŘΨŀŎŎŜƴǘǳŀǝƻƴ ƻǳ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀπ

ǝƻƴΣ ŘΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǝǉǳŜǎ Řǳ ǊŞŜƭ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴΣ ƭŜ ǎǳǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŎƘƻǎŜΧ   

¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳŞǊŀΣ 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΣ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ Τ ƛƴǘŜǊπ

ǾŜƴǝƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ Ŝƴ ƳƻŘƛŬŜǊ ƭŜ 

ǎŜƴǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎƻƭƭŀƎŜΣ ƭŜ ŘŜǎǎƛƴΣ ƭŀ ǇŜƛƴǘǳǊŜΣ ƭŜ ƳƻƴǘŀƎŜΣ ǇŀǊ 

ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜǎ ƻǳǝƭǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΦ  

  

- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ Ŝƴ ŘŜǳȄ Ŝǘ ǘǊƻƛǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎΣ ŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƎŜƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇƭŀǎǝǉǳŜǎ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜǎ ǇƻǳǊ 

ǊŀŎƻƴǘŜǊ ƻǳ ǘŞƳƻƛƎƴŜǊ Τ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴǎ ǇƭŀǎǝǉǳŜǎ ŜȄǇǊƛƳŀƴǘ 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎΣ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ŀƴƛπ

ƳŞŜǎ όǊŀƭŜƴǝΣ ŀŎŎŞƭŞǊŀǝƻƴΣ ǎŞǉǳŜƴœŀƎŜΧύΦ  

 

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜǎ ƻǳ ŘΩƛƳŀƎŜǎ Τ ŎƻƳǇŀǊŀƛπ

ǎƻƴ ŘΩǆǳǾǊŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳşƳŜ ǉǳŜǎǝƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǘǎ Τ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜπ

ƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴǎ ƻǳ ŘŜ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǊŜπ

ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ Ŝǘ ǎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǝŦǎΦ  

 

- 9ȄǇƭƻǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ŘƛǾŜǊǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ Ŝǘ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ 

ŘŜ ǎŀ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǆǳǾǊŜ Τ ǊƾƭŜ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ  

La ressemblance 

 

 

L’autonomie du 

geste graphique, 

pictural,  

sculptural  

 

Les différentes 

catégories 

d’images, leurs 

procédés de  

fabrication, leurs 

transformations  

 

 

La narration  

visuelle  

 

 

 

La mise en  

regard et en  

espace 

 

 

 

 

La prise en 

compte du  

spectateur, de 

l’effet recherché  
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Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

Questionnements Exemples de situations   

les questions de choix et de relations formelles entre 

constituants plastiques divers, la qualité des effets 

plastiques induits ; le sens produit par des tech-

niques mixtes dans les pratiques bidimensionnelles 

et dans les fabrications en trois dimensions  

 

création d’objets, intervention sur des objets, leur 

transformation ou manipulation à des fins  narra-

tives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte 

des statuts de l’objet (artistique, symbolique, utili-

taire, de communication) ; la relation entre forme et 

fonction.  

 

découverte et expérimentation du travail en volume 

(modelage, assemblage, construction, installa-

tion…) ; les notions de forme fermée et forme ou-

verte, de contour et de limite, de vide et de plein, 

d’intérieur et d’extérieur, d’enveloppe et de struc-

ture, de passage et de transition ; les interpénétra-

tions entre l’espace de l’œuvre et l’espace du spec-

tateur .  

- tǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ŦƻǊƳŜƭƭŜǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ 

ŘΩƻōƧŜǘǎ ƻǳ ŘΩƛƳŀƎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ŀǎǎƻŎƛŀǝƻƴ ŀǳ ǇǊƻŬǘ ŘΩǳƴ 

ŜũŜǘΣ ŘΩǳƴŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴΣ ŘΩǳƴŜ ƛƴǘŜƴǝƻƴ όŎƻƭƭŀƎŜ ŘΩŞƭŞπ

ƳŜƴǘǎ ƘŞǘŞǊƻŎƭƛǘŜǎΣ ŀǎǎƻŎƛŀǝƻƴ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ŘƛǎǇŀǊŀǘŜǎΣ ƛƴǘǊǳπ

ǎƛƻƴ ŘŜ ǇŜǊǘǳǊōŀǝƻƴǎΧύΦ  

 

- aƻŘƛŬŎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘΣ ŜȄǇŞπ

ǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǇƻŞǝǉǳŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŀƛƴǎƛ şǘǊŜ ǇǊƻǾƻπ

ǉǳŞŜΦ  

 

- 9ȄǇƭƻǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǝƻƴǎ Řǳ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜǎ 

Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ 

όŞǉǳƛƭƛōǊŜ Ŝǘ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜ Τ ŦƻǊƳŜ ƻǳǾŜǊǘŜΣ ŦŜǊƳŞŜύΦ  

 

- /ǊŞŀǝƻƴΣ ŦŀōǊƛŎŀǝƻƴΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǝƻƴ ŘΩƻōƧŜǘǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ 

ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ Ł ŦƻǊǘŜ ŎƘŀǊƎŜ ǎȅƳōƻƭƛǉǳŜ Τ ƧŜǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ǊŜƭŀǝƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ŦƻǊƳŜǎ Ŝǘ ŦƻƴŎǝƻƴΣ ŜƴǘǊŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǎȅƳōƻπ

ƭƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇƭŀǎǝǉǳŜǎΦ   

 

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜǎΣ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜǎΣ ŘΩƻōπ

ƧŜǘǎ Τ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘΩǆǳǾǊŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳşƳŜ 

ǉǳŜǎǝƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǘǎ Τ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ 

Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴǎ ƻǳ ŘŜ ǎƛǘǳŀπ

ǝƻƴǎ ǇƻǊǘŜǳǎŜǎ ŘŜǎ ǉǳŜǎǝƻƴǎ ǉǳŜ ǇƻǎŜƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ƭΩƻōƧŜǘ 

Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜΦ  

L’hétérogénéité 

et la cohérence 

plastiques  

 

 

L’invention, la 

fabrication, les 

détournements, 

les mises en 

scène des objets  

 

 

L’espace en trois 

dimensions  

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

Questionnements Exemples de situations   

le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que 

produit une œuvre ; faire l’expérience de la matéria-

lité de l’œuvre, en tirer parti, comprendre qu’en art 

l’objet et l’image peuvent aussi devenir matériau.  

 

 

incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugo-

sité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique plas-

tique en deux dimensions (transparences, épais-

seurs, mélanges homogènes et hétérogènes, col-

lages…) et en volume (stratifications, assemblages, 

empilements, tressages, emboitements, adjonctions 

d’objets ou de fragments d’objets…), sur l’invention 

de formes ou de techniques, sur la production de 

sens.  

- 9ȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ Řǳ ǊƾƭŜ Ř ŘŜ ƭŀ 

ƳŀǝŝǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇǊŀǝǉǳŜ ǇƭŀǎǝǉǳŜ Υ ƭǳƛ ŘƻƴƴŜǊ ŦƻǊƳŜΣ 

ƭΩŞǇǊƻǳǾŜǊΣ ƧƻǳŜǊ ŘŜ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǝǉǳŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎΣ ŘŜǎ 

ǘŜȄǘǳǊŜǎΣ ǇƻǳǊ ƴƻǳǊǊƛǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀǊǝǎǝǉǳŜ Τ ƛŘŜƴǝŬŎŀǝƻƴ 

ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ Řǳ ƘŀǎŀǊŘΣ ŘŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǝƻƴΦ  

 

 

- 9ȄǇƭƻǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ŘŜǎ 

ƳŞŘƛǳƳǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ǇŜƛƴŘǊŜ ƻǳ ŘŜǎǎƛƴŜǊΣ ǇƻǳǊ 

ǎŎǳƭǇǘŜǊ ƻǳ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜΦ  

 

 

- 5ŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ǳǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇƭŀǎǝǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ŜũŜǘǎ ǾƛǎǳŜƭǎ ƻōǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŀŎπ

ǝƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƻǳǝƭǎΣ ƳŞŘƛǳƳǎ Ŝǘ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾŀǊƛŞǎΦ  

La réalité  

concrète d’une 

production ou 

d’une œuvre  

 

 

Les qualités  

physiques des 

matériaux  
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Questionnements Exemples de situations  Suite 

les qualités plastiques et les effets visuels obtenus 

par la mise en œuvre d’outils, de médiums et de 

supports variés ; par l’élargissement de la notion 

d’outil — la main, les brosses et pinceaux de carac-

téristiques et tailles diverses, les chiffons, les 

éponges, les outils inventés… — ; par les dialogues 

entre les instruments et la matière — touche, trace, 

texture, facture, griffure, trainée, découpe, coulure… 

— ; par l’amplitude ou la retenue du geste, sa mai-

trise ou son imprévisibilité.  

 

 

la découverte des relations entre sensation colorée 

et qualités physiques de la matière colorée 

(pigments, substances, liants, siccatifs…), des effets 

induits par les usages (jus, glacis, empâtement, cou-

verture, aplat, plage, giclure…), les supports, les mé-

langes avec d’autres médiums ; la compréhension 

des dimensions sensorielles de la couleur, notam-

ment les interrelations entre quantité (formats, sur-

faces, étendue, environnement) et qualité (teintes, 

intensité, nuances, lumière…)  

- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ƻǳ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ Řǳ ƎŜǎǘŜΣ ǎŀ 

ƳŀƛǘǊƛǎŜ ƻǳ ǎƻƴ ƛƳǇǊŞǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ όŘŞǎƛǊ ŘΩŀƎƛǊ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘΣ 

ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ǘǊŀŎŜΣ ŀŶǊƳŀǝƻƴ ŘŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎΣ ƳŀǘŞπ

ǊƛŜƭǎΣ ƎŜǎǘǳŜƭǎΣ ǊȅǘƘƳŜǎΣ ǾƛǘŜǎǎŜΣ ŞǘŜƴŘǳŜ ƻǳ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ 

Řŀƴǎ ǎƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎΣ ŀǳȄ ōƻǊŘǎΣ Ł ƭŀ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǘŞ Řǳ 

ǎǳǇǇƻǊǘ ƻǳ Řǳ ƳŞŘƛǳƳΧύΦ  

 

 

- tǊƻŘǳŎǝƻƴǎ ŜƴƎŀƎŜŀƴǘ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ 

ƳŀǝŝǊŜ ŎƻƭƻǊŞŜ όǇƛƎƳŜƴǘǎΣ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎΣ ƭƛŀƴǘǎΣ ǎƛŎŎŀǝŦǎΧύΣ 

ǎŜǎ ǳǎŀƎŜǎ όƧǳǎΣ ƎƭŀŎƛǎΣ ŜƳǇŃǘŜƳŜƴǘΣ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜΣ ŀǇƭŀǘΣ 

ǇƭŀƎŜΣ ƎƛŎƭǳǊŜΧύ Τ ƭŜǎ ŜũŜǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

ƳŞƭŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŞŘƛǳƳǎΦ  

 

 

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜǎ Τ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘΩǆǳǾǊŜǎ 

ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳşƳŜ ǉǳŜǎǝƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǘǎ Τ 

ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ 

ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴǎ ƳŜǧŀƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǘŞ Ŝǘ 

ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊΦ  

Les effets du 

geste et de  

l’instrument  

 

 

 

 

 

 

 

La matérialité et 

la qualité de la 

couleur  

Les enjeux liés à l’entrée intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de présentation» se relient naturellement à ce 

qui concerne l’enseignement du français, de l’histoire et de la géographie, des sciences et de 39 l’éducation physique et  

sportive, par exemple dans des situations qui mêleront relation d’une expérience vécue, découverte d’un lieu complexe ou 

récit d’une aventure à la taille des élèves concernés. Le développement de la compétence « Se repérer dans les domaines liés 

aux arts plastiques , être sensible aux questions de l’art » permet notamment des rapprochements avec l’enseignement des 

langues vivantes, par la prise en compte de contextes artistico-culturels différents. L’importance accordée en arts plastiques au 

champ de l’expérimentation, au gout pour la recherche, croise celui des sciences et de la technologie comme celui des arts 

appliqués ou du design. La modélisation d’expériences scientifiques et de leur résultats, le travail sur les musées autour  

d’espèces imaginaires ou d’animaux méconnus, comme l’invention de traces archéologiques fictives, y compris à partir 

d‘éléments scientifiquement validés, relèvent de ces possibles croisements. Par ailleurs, la pratique plastique nécessite le  

recours à des compétences et des notions (espace, perspective, proportion, mesure…) qui peuvent être reliées à celles  

développées en mathématiques. 

 La compétence « Mettre en œuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un travail pluridisciplinaire 

(éducation musicale, français, éducation physique et sportive) autour d’une forme artistique voisine des arts plastiques sur des 

projets incluant notamment la représentation (théâtrale), l’espace scénique ou l’espace de présentation. Par ailleurs, la pro-

duction artistique requiert l’utilisation de compétences et de notions (espace, proportion, mesure…) qui sont développées en 

lien avec les mathématiques.  

Croisements  

entre  

enseignements 
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Chanter et interpréter  

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique  

- Interpréter un répertoire varié avec expressivité 

1,5 

 

 

Écouter, comparer et commenter   

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents   

- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux  

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou  

culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.  

1,3,5 

Explorer, imaginer et créer  

- Imaginer l’organisation de différents éléments sonores  

- Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d’invention et d’interprétation 

1,5 

Échanger, partager et argumenter  

- Argumenter un jugement sur une musique  

- Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sensibilité 

1,3,5 

Éducation musicale                  

Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l’éducation musicale en cycle 3 poursuit la découverte et le dévelop-

pement des deux grands champs de compétences qui structurent l’ensemble du parcours de formation : la perception et la 

production. Par le travail de la perception, celui de l’écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir 

des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des 

ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et  

apprennent à s’y référer ; ils découvrent peu à peu que le gout est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule 

immédiate émotion, développe leur esprit critique en exprimant des avis personnels. Par le travail de production qui repose 

pour la plus large part sur l’expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire  

expressif pour le mettre au service d’un projet d’interprétation ; ils mesurent les exigences d’une réalisation collective qui  

dépend étroitement de l’engagement de chacun ; ils enrichissent leur répertoire chanté d’expériences expressives ; ils appren-

nent à relier ce qu’ils chantent aux musiques qu’ils écoutent, à choisir entre reproduire et imaginer, voire créer. Les quatre 

compétences déjà travaillées au cycle 2 s’enrichissent de nouvelles dimensions – interpréter, commenter, créer, argumenter – 

marquant la progression des élèves vers des situations de perception et de production plus complexes qu’auparavant, à travers 

des objets musicaux et des situations de travail progressivement plus complexes. Comme au cycle 2, chaque élève qui le  

souhaite doit pouvoir s’engager chaque année dans la réalisation d’un projet choral ambitieux et associant autant que possible 

d’autres formes d’expression artistique. Cette possibilité lui permet, outre de trouver plaisir à chanter dans un cadre collectif, 

de découvrir les exigences d’un spectacle organisé en fin d’année scolaire. Associant des élèves issus des différents niveaux du 

cycle, la chorale gagne à réunir écoliers et collégiens, ces derniers même au-delà du cycle 3. Elle profite pleinement, lorsque 

cela est possible, d’un partenariat avec des artistes professionnels, notamment pour assurer l’accompagnement instrumental 

de la chorale.  
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Attendus  

de fin  

de cycle  

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l’expression.  

- Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien 

avec d’autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.).  

- Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des  

organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés.  

- Développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir de la diversité des gouts personnels et des  

esthétiques.  

Chanter et interpréter 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et ryth-

mique. - Chanter une mélodie simple avec une intonation 

juste et une intention expressive.  

- Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imita-

tion, soutenir un bref moment de chant en solo.  

- Interpréter un chant avec expressivité en respectant plu-

sieurs choix et contraintes précédemment indiquées.  

- Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie.  

- Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant avec des 

instruments.  

- Identifier les difficultés rencontrées dans l’interprétation 

d’un chant.  

 

* Répertoire de chansons diverses 

* Paramètres du son et techniques vocales pour en jouer de 

façon expressive 

* Vocabulaire de l’expression : quelques nuances simples, 

tempo, caractère, etc.  

* Polyphonie : rôle complémentaire des parties simultanées 

* Interprétation d’une musique : compréhension du terme et 

usage approprié à propos d’une œuvre écoutée et d’une  

musique produite en classe.  

!ǇǇǊŜƴǝǎǎŀƎŜ Ŝǘ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ ŘŜ ŎƘŀƴǎƻƴǎ ŘŜ ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ǎǘȅƭŜǎΦ WŜǳȄ 

ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƘǊŀǎŜ ƳŞƭƻŘƛǉǳŜΣ ŘΩǳƴ ŎƻǳǇƭŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴǎƻƴ Ŝƴ 

ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƛƴǘŜƴǝƻƴǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛǾŜǎΦ WŜǳȄ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴ ŘΩǳƴŜ 

ǇƘǊŀǎŜ ƳŞƭƻŘƛǉǳŜ Ŝƴ Ƨƻǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ όǝƳōǊŜΣ 

ƛƴǘŜƴǎƛǘŞΣ ŜǎǇŀŎŜ ς Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘΣ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ςΣ ŘǳǊŞŜ ς 

ǘŜƳǇƻ τΣ ƘŀǳǘŜǳǊǎΦ ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎΦ  

Écouter, comparer et commenter 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes 

musicaux, d’aires géographiques ou culturelles différents et 

dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. - 

Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux 

extraits musicaux.  

- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait 

musical : répétition d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un 

thème, d’une partie caractéristique, etc. ; en déduire une 

forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple).  

- ;ŎƻǳǘŜǎ ǇǊŞǇŀǊŞŜǎ Υ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǘŜǊƳŜǎ ŘƻƴƴŞǎ Ŝǘ Ł ǳǝƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ 

ŘŜǎŎǊƛǇǝƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜΦ  

- ;ŎƻǳǘŜǎ ǇǊŞǇŀǊŞŜǎ όŜǘκƻǳ ŎƻƳǇŀǊŞŜǎύ ǎŜƭƻƴ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ǇǊŞŀπ

ƭŀōƭŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǝŬŞ Υ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜΣ ƭŀ ǊŞǇŞǝǝƻƴΣ ƭŜ ǝƳōǊŜΣ ƭŀ ƳŞƭƻŘƛŜΣ ŜǘŎΦ  

- /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘƻƴƴŞŜΦ ;ŎƻǳǘŜ ŘŜ ōǊŜŦǎ 

ŜȄǘǊŀƛǘǎ ƳǳǎƛŎŀǳȄ Ŝǘ ƧŜǳȄ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǝƻƴ ǇŀǊ ǊŜǎǎŜƳōƭŀƴŎŜǎΦ /ƻŘŀƎŜ 

όǎŎƘŞƳŀǝǎŀǝƻƴύ ŘŜ ōǊŜŦǎ ŜȄǘǊŀƛǘǎ Ŝǘ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΦ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

* Développement du lexique pour décrire le son instrumental, 

le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la  

hauteur, du timbre, de la durée, de l’intensité  

* Diversité des matériaux sonores et catégories classées par 

caractéristiques dominantes 

* Les postures de l’explorateur du son puis du compositeur : 

produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer 

* Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la  

mémoire) et sa traduction sonore 

* Les exigences de la musique collective : écoute de l’autre, 

respect de ses propositions 

- /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǆǳǾǊŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŀǊǝǎǝǉǳŜǎ Υ ƛƳŀƎŜ 

ŬȄŜ Ŝǘ ŀƴƛƳŞŜΣ ŘŀƴǎŜΦ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳǳǎƛǉǳŜ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ 

ŀƴƛƳŞŜ όŎƛƴŞƳŀύΦ tǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ ǇŀǊ ǳƴ ŞƭŝǾŜ ς ƻǳ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ς 

ŘΩǳƴ ŜȄǘǊŀƛǘ ŘŞƧŁ ŞŎƻǳǘŞ Ŝǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ Ŝƴ ŎƭŀǎǎŜ Ŝƴ ǳǝƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ǾƻŎŀōǳπ

ƭŀƛǊŜ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞΦ  

Échanger, partager et argumenter  

Connaissances et compétences associées Exemples de situations  

- Exprimer ses gouts au-delà de son ressenti immédiat.  

- Écouter et respecter le point de vue des autres et  

l’expression de leur sensibilité.  

- Argumenter un jugement sur une musique tout en  

respectant celui des autres.  

- Argumenter un choix dans la perspective d’une  

interprétation collective.  

 

* Notions de respect, de bienveillance, de tolérance 

* Vocabulaire adapté à l’expression et l’argumentation de son 

point de vue personnel sur la musique 

* Conditions d’un travail collectif : concentration, écoute,  

respect, autoévaluation, etc.  

* Règles et contraintes du travail musical collectif visant l’ex-

pression d’un avis partagé comme une production sonore de 

qualité.  

- 9ȄǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳǳǎƛǉǳŜ 

ŞŎƻǳǘŞŜΦ  

- 5Şōŀǘǎ ŀǊƎǳƳŜƴǘŞǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ƳǳǎƛǉǳŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘǳŀƭƛǘŞ  

ƳŞŘƛŀǝǎŞŜ ŎƻƴƴǳŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ  

- 5ŞŬƴƛǝƻƴ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜ ŘŜ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩǳƴ ƧŜǳ ǾƻŎŀƭ Τ ŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ ŘŞōŀǘǎ 

ŎǊƛǝǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴΦ  

- /ǊƛǝǉǳŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ǾƻŎŀƭŜ όŎƘŀƴǘΣ ƧŜǳȄ  

ǾƻŎŀǳȄΣ ƛƳǇǊƻǾƛǎŀǝƻƴύ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎƻƴ ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǝƻƴΦ  

                                                               
Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert. La pratique vocale suppose l’écoute et, inversement, 

l’écoute profite de la mobilisation de la voix (chant d’une mélodie structurante par exemple) comme du geste (formule  

rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple) pour s’enrichir. Durant chaque année du cycle, les élèves 

apprennent un répertoire d’au moins quatre chants et découvrent un ensemble quantitativement plus important d’au moins 

six œuvres (ou extraits d’œuvres). Choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers 

repères organisant la richesse de l’environnement musical dans l’espace et dans le temps.  
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Histoire des arts                  

L’enseignement pluridisciplinaire et transversal de l’histoire des arts structure la culture artistique de l’élève par l’acquisition 

de repères issus des œuvres et courants artistiques divers et majeurs du passé et du présent et par l’apport de méthodes pour 

les situer dans l’espace et dans le temps, les interpréter et les mettre en relation. Il contribue au développement d’un regard 

sensible, instruit et réfléchi sur les œuvres. Tout au long du cycle 3, l’histoire des arts contribue à créer du lien entre les autres 

enseignements et met en valeur leur dimension culturelle. À partir de la classe de sixième, il associe des professeurs de  

plusieurs disciplines. L’histoire des arts intègre autant que possible l’ensemble des expressions artistiques du passé et du  

présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales. Son enseignement s’appuie sur le patrimoine, tant local 

que national et international, en exploitant notamment les ressources numériques. Constitutif du parcours d’éducation  

artistique et culturelle de l’élève, il associe la fréquentation des œuvres et l’appropriation de connaissances sans s’arrêter aux 

frontières traditionnelles des beaux-arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma. Il repose sur la 

fréquentation d’un patrimoine aussi bien savant que populaire ou traditionnel, aussi diversifié que possible. Il s’enrichit des 

pratiques artistiques de tous ordres.  

 

Les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves peuvent être regroupés en trois grands champs :  

• des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité et qui passent par la fréquentation des œuvres 

dans des lieux artistiques et patrimoniaux ;  

• des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, de sa technique et de son langage 

formel et symbolique ;  

• des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie d’amateur éclairé.  

 

Durant les deux premières années du cycle 3, le professeur des écoles exerce sa polyvalence pour trouver les cadres et les  

moments les plus propres à la construction de cet enseignement et de ses objectifs. En classe de sixième, l’enseignement de 

l’histoire des arts se fait principalement dans les enseignements des arts plastiques et de l’éducation musicale, du français, de 

l’histoire et de la géographie, des langues vivantes. L’éducation physique et sportive et les disciplines scientifiques et technolo-

giques peuvent s’associer à des projets interdisciplinaires d’histoire des arts. La contribution du professeur documentaliste à 

ces projets est précieuse. 

 Dans le cadre de son parcours d’éducation artistique et culturelle, et notamment grâce aux enseignements artistiques, l’élève 

a été amené au cours des cycles 1 et 2 à rencontrer des œuvres d’art ; à l’issue de ces cycles, il a développé une sensibilité aux 

langages artistiques. Il comprend des notions élémentaires propres à chaque champ d’expression artistique (par exemple : que 

l’architecture organise un espace ; que la peinture ou le théâtre peuvent représenter le réel ; que la musique peut chercher à 

exprimer un sentiment) ; il sait identifier et nommer quelques éléments constitutifs d’une œuvre d’art et, sur des bases 

simples, la comparer à d’autres. Il observe, écoute et se conduit selon les codes appropriés dans des lieux d’art et de culture.  

 

À la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui les rendent capables, devant une 

œuvre plastique ou musicale, face à un monument, un espace ou un objet artistiques, d’en proposer une description qui dis-

tingue les éléments :  

• relevant d’une présence matérielle (matériaux, dimensions, fabrication) ;  

• caractéristiques d’un langage formel ;  

• indicateurs d’usages ou de sens.  

Ainsi le cycle 3 construit-il les compétences qui permettront aux élèves, dans le courant du cycle 4, d’établir des interprétations 

et des rapprochements fondateurs d’une autonomie dans leur rapport à l’art.  
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.  1,3,5 

Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques 

et formelles.  

1,2,3,5 

Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de 

sa création.  

1,5 

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial.  2,5 

 

 

Attendus  

de fin  

de cycle  

- Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l’aide d’un 

lexique simple et adapté.  

- Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques d’une œuvre, pour 

situer celle-ci dans une période et une aire géographique, au risque de l’erreur.  

- Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l’aide d’une première analyse.  

- Se repérer dans un musée ou un centre d’art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de 

ses principaux acteurs.  

- Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement.  

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art  

Connaissances et  

compétences associées 

Exemples de situations Lien à d’autres  

enseignements 

- Identifier des personnages mytholo-

giques ou religieux, des objets, des types 

d’espaces, des éclairages.  

- Résumer une action représentée en 

image, déroulée sur scène ou sur un 

écran, et en caractériser les person-

nages.  

- Caractériser un morceau de musique 

en termes simples.  

* Connaissance de mythes antiques et 

récits fondateurs, notamment bibliques. 

* Caractéristiques et spécificités des  

discours (raconter, décrire, expliquer, 

argumenter, résumer, etc.).  

* Lexique des émotions et des senti-

ments.  

- 9ȄǇǊŜǎǎƛƻƴ Ł ƭΩƻǊŀƭ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎǊƛǘΣ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩƛƳŀƎƛƴŀǝƻƴΣ Ł ǇŀǊǝǊ 

ŘΩǳƴŜ ŀŎǝƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǘŀōƭŜŀǳΣ ǳƴŜ ǇƛŝŎŜ 

ŘŜ ǘƘŞŃǘǊŜΣ ǳƴŜ ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŎƛƴŞƳŀǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ǳƴ 

ŜȄǘǊŀƛǘ ƳǳǎƛŎŀƭ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭΣ ǳƴŜ ŎƘƻǊŞƎǊŀǇƘƛŜΦ  

- 9ƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ǊŀŎƻƴǘŜǊ ŘŜǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ όŜƴ ƎǊƻǳǇŜ 

ƻǳ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎύΦ  

- wŜŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŀŎǝƻƴ ƻǳ ǳƴŜ ǎƛǘǳŀǝƻƴ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ 

ŎƘƻǊŞƎǊŀǇƘƛŞŜΦ tǊƛǎŜ ŘŜ ǇŀǊƻƭŜΣ ŘŞōŀǘΣ ƧŜǳȄ ŘŜ 

ǊƾƭŜǎΦ  

Français  

Histoire  

Arts plastiques  

Éducation musicale  

Éducation physique et sportive  

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art  

Connaissances et  

compétences associées 

Exemples de situations Lien à d’autres  

enseignements 

- Identifier des matériaux, y compris so-

nores, et la manière dont l’artiste leur a 

donné forme.  

/ƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎŎǊƛǇǝƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ 

ŞŎǊƛǘŜΣ ƭŜ ǊŜƭŜǾŞΣ ƭŜ ŘŜǎǎƛƴ ƻǳ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀΣ ŜǘŎΦ Υ  

Arts plastiques  

Éducation musicale  
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Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages,  
ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création  

Connaissances et  

compétences associées 

(suite) 

Exemples de situations Lien à d’autres  

enseignements 

-Retrouver des formes géométriques et 

comprendre leur agencement dans une 

façade, un tableau, un pavement, un 

tapis.  

- Dégager d’une forme artistique des 

éléments de sens.  

* Caractéristiques des familles de maté-

riaux.  

* Caractéristiques et spécificités des 

champs artistiques et éléments de 

lexique correspondants.  

- ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŘŜǎŎǊƛǇǝƻƴ ŘΩǳƴŜ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎΣ ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜΣ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘ ŘΩŀǊǘΣ ŘŜ ŘŜπ

ǎƛƎƴ ƻǳ ŘΩŀǊǝǎŀƴŀǘΣ ŘΩǳƴ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ   

- ŞŎƻǳǘŜ ŘΩǳƴ ŜȄǘǊŀƛǘ ƳǳǎƛŎŀƭ ŀǾŜŎ ǊŜƭŜǾŞ ŘŜǎ ŞǾŞπ

ƴŜƳŜƴǘǎ ƳǳǎƛŎŀǳȄ όŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǝƳōǊŜǎΣ ŘŜ 

ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜ ǘƘŝƳŜǎύ  

- ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŬƭƳƛǉǳŜ Υ ǇƭŀƴǎΣ ǇŜǊπ

ǎƻƴƴŀƎŜǎΣ ŀŎǝƻƴΦ  

Mathématiques Sciences et 

technologie Français  

Connaissances et  

compétences associées 

Exemples de situations Lien à d’autres  

enseignements 

- Mettre en relation une ou plusieurs 

œuvres contemporaines entre elles et 

un fait historique, une époque, une aire 

géographique ou un texte, étudiés en 

histoire, en géographie ou en français.  

- Mettre en relation un texte connu 

(récit, fable, poésie, texte religieux ou 

mythologique) et plusieurs de ses illus-

trations ou transpositions visuelles, mu-

sicales, scéniques, chorégraphiques ou 

filmiques, issues de diverses époques, en 

soulignant le propre du langage de cha-

cune.  

- Mettre en relation des œuvres et objets 

mobiliers et des usages et modes de vie. 

* Constitution d’un premier « musée 

imaginaire » classé par époques 

* Fiche signalétique/cartel pour identi-

fier une œuvre d’art 

* Premiers éléments de lexique stylis-

tique.  

- ±ƛǎƛǘŜ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǝƻƴƴŜǳǊǎ ƻǳ ŘΩŀǊǝǎǘŜǎΣ 

ŘŜ ōŃǝƳŜƴǘǎ ǇŀƭŀǝŀǳȄ ƻǳ ƻŶŎƛŜƭǎΣ Ŝƴ ȅ ƻōǎŜǊǾŀƴǘ 

ƭŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘΦ  

- ¢ǊŀǾŀƛƭ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǝŦ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ 

ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎŎŞƴƻƎǊŀǇƘƛŞŜ ƻǳ  

ŀǇǇǳȅŞŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΦ  

- aŀƴƛǇǳƭŀǝƻƴ Ŝǘ ƳƻŘŞƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŜǎ 

όǇƛŎǘǳǊŀƭŜǎΣ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜǎΣ ƳǳǎƛŎŀƭŜǎ Ŝǘ ƳŀǘŞπ

ǊƛŀǳȄύ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩƻǳǝƭǎ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǝƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΦ 

- wŜǇŞǊŀƎŜ ŘΩŞǘŀǇŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǝƳŜƴǘ 

Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΦ  

- 9ƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŞŎƻƭŜ ŘΩŀǊǘΣ ŘŜ ŘŜǎƛƎƴ ƻǳ 

ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜΣ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ǳƴ /!¦9Σ 

ŎƻƴŎŜǇǝƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 

ǇŀǊǝŜ ŘŜ ǎƻƴ ŞŎƻƭŜ ƻǳ ŘŜ ǎƻƴ ŎƻƭƭŝƎŜΣ ŀǾŜŎ ǎƻƴ 

ŜǎǇŀŎŜΣ ǎƻƴ ŘŞŎƻǊ Ŝǘ ǎƻƴ ƳƻōƛƭƛŜǊΣ Ł ǇŀǊǝǊ ŘΩǳƴŜ 

ŀǇǇǊŞŎƛŀǝƻƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǎŞƭŜŎǝƻƴ ŘŜ ǊŞŦŞπ

ǊŜƴŎŜǎΦ  

Français  

Histoire Géographie Arts plas-

tiques  

Éducation musicale  

Enseignement moral et civique  
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Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial.   

Connaissances et  

compétences associées 

Exemples de situations Lien à d’autres  

enseignements 

- Effectuer une recherche (dans le cadre 

d’un exercice collectif et sur la base de 

consignes précises) en vue de préparer 

une sortie culturelle. 

 - Se repérer dans un musée ou un lieu 

d’art par la lecture et la compréhension 

des plans et indications.  

- Être sensibilisé à la vulnérabilité du 

patrimoine  

 

* Premiers grands principes d’organisa-

tion muséale 

* Métiers de la conservation, de la res-

tauration et de la diffusion 

*Identification et localisation d’une 

œuvre ou d’une salle 

- ±ƛǎƛǘŜ ŘŜ ƳǳǎŞŜǎ ƻǳ ŘŜ ƭƛŜǳȄ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄ ǎƻǳǎ 

ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƧŜǳȄ ŘŜ ǇƛǎǘŜΦ 

- ±ƛǎƛǘŜ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǝƻƴΦ  

- ±ƛǎƛǘŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀƴǝŜǊ ŘΩŀǊŎƘŞƻƭƻƎƛŜ ǇǊŞǾŜƴǝǾŜΦ  

- hōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ǊŜƭŜǾŞ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ǘǊŀŎŜǎ 

Řǳ ǇŀǎǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƳƳŞŘƛŀǘ ŘŜ 

ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Histoire Géographie  

Sciences et technologie Arts 

plastiques  

Éducation musicale  
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Éducation physique et sportive                  

L’éducation physique et sportive développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, im-

portantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la scolarité, l’éducation phy-

sique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du 

vivre-ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien- être et à se soucier de leur santé. Elle assure 

l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L’éducation physique et spor-

tive initie au plaisir de la pratique sportive. L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun 

en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et 

sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles :  

¶ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps  

¶ S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils  

¶ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités   

¶ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière  

¶  S’approprier une culture physique sportive et artistique  
 

Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive propose à tous les élèves, de l’école au collège, 
un parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage complémentaires :  

¶ Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée  

¶ Adapter ses déplacements à des environnements variés  

¶ S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique  

¶ Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel  
 

Chaque champ d’apprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant différentes dimensions (motrice, 

méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et artistiques (APSA) diversifiées. Chaque cycle 

des programmes (cycle 2, 3, 4) doit permettre aux élèves de rencontrer les quatre champs d’apprentissage. À l’école et au  

collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré et progressif, adapté aux caractéristiques des élèves, 

aux capacités des matériels et équipements disponibles, aux ressources humaines mobilisables.  

 

Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes diversifiés et 

plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur la nécessaire médiation du langage oral 

et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers (arbitre, observateur…) et comprennent la nécessité de la règle. Grâce à 

un temps de pratique conséquent, les élèves éprouvent et développent des méthodes de travail propres à la discipline (par 

l’action, l’imitation, l’observation, la coopération, etc.). La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une 

coopération entre les professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité. 

 

En complément de l’éducation physique et sportive, l’association sportive du collège constitue une occasion, pour tous les 

élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles expériences et de pren-

dre en charge des responsabilités.  

 

À l’issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique 

par champ d’apprentissage.  
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Développer sa motricité et construire un langage du corps  

- Adapter sa motricité à des situations variées.  

- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.  

- Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir de 

manière efficiente.  

1 

 

 

S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre  

- Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de celle des autres.  

- Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace.  

- Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions.  

2 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  

- Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe (joueur, coach, arbitre, juge, observa-

teur, tuteur, médiateur, organisateur…).  

- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.  

- Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations variées.  

- S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives.  

3 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière  

- Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l’école 

- Connaitre et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie.  

- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger.  

4 

S’approprier une culture physique sportive et artistique  

- Savoir situer des performances à l’échelle de la performance humaine.  

- Comprendre et respecter l’environnement des pratiques physiques et sportives.  

5 

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

 

Attendus  

de fin de cycle  

- Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, 

plus longtemps, plus haut, plus loin.  

- Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance cumulée.  

- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en  

représentations graphiques.  

- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-sauter - 

- Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure perfor-

mance possible dans des activités athlétiques variées (courses, 

sauts, lancers) 

- Appliquer des principes simples pour améliorer la perfor-

mance dans des activités athlétiques et/ou nautiques 

- Utiliser sa vitesse pour aller plus loin, ou plus haut 

- Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans l’eau 

- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des 

repères sur son corps pour contrôler son déplacement et son 

effort 

!ŎǝǾƛǘŞǎ ŀǘƘƭŞǝǉǳŜǎ όŎƻǳǊǎŜǎΣ ǎŀǳǘǎΣ ƭŀƴŎŜǊǎύ Ŝǘ ƴŀǘŀǝƻƴΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa perfor-

mance 

- Respecter les règles des activités 

- Passer par les différents rôles sociaux 

!ŎǝǾƛǘŞǎ ŀǘƘƭŞǝǉǳŜǎ όŎƻǳǊǎŜǎΣ ǎŀǳǘǎΣ ƭŀƴŎŜǊǎύ Ŝǘ ƴŀǘŀǝƻƴΦ  

                                                                                                Repères de progressivité 

- Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d’exploiter au mieux leurs ressources pour produire une 

performance maximale, source de plaisir.  

- Privilégier la variété des situations qui permettent d’exploiter différents types de ressources dans un temps d’engagement 

moteur conséquent.  

- Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser.  

Adapter ses déplacements à des environnements variés  

 

Attendus  

de fin de cycle  

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel 

aménagé ou artificiel.  

- Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement.  

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème.  

- Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute 

sécurité 

- Adapter son déplacement aux différents milieux 

- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végé-

tation etc.) 

- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ 

- Aider l’autre 

!ŎǝǾƛǘŞ ŘŜ ǊƻǳƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƎƭƛǎǎŜΣ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ƴŀǳǝǉǳŜǎΣ ŞǉǳƛǘŀǝƻƴΣ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 

ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǝƻƴΣ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŜǎŎŀƭŀŘŜΣ ǎŀǾƻƛǊ ƴŀƎŜǊΣ ŜǘŎΦ  

                                                                                                Repères de progressivité 

- La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un enseignement sur chaque année du cycle.  

- Les activités d’orientation peuvent être programmées, quel que soit le lieu d’implantation de l’établissement.  

- Les autres activités physiques de pleine nature seront abordées si les ressources locales ou l’organisation d’un séjour avec 

nuitées le permettent. 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique  

Attendus  

de fin de cycle  

- Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à 

visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.  

- Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.  

- Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons. 

- Enrichir son répertoire d’actions afin de communiquer une 

intention ou une émotion.  

5ŀƴǎŜǎ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜǎΣ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ƎȅƳƴƛǉǳŜǎΣ ŀǊǘǎ Řǳ ŎƛǊǉǳŜΣ ŘŀƴǎŜ ŘŜ  

ŎǊŞŀǝƻƴΦ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

- S’engager dans des actions artistiques ou acrobatiques desti-

nées à être présentées aux autres en maitrisant les risques et 

ses émotions  

- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l’émotion, 

dans des prestations collectives.  

5ŀƴǎŜǎ ŎƻƭƭŜŎǝǾŜǎΣ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ƎȅƳƴƛǉǳŜǎΣ ŀǊǘǎ Řǳ ŎƛǊǉǳŜΣ ŘŀƴǎŜ ŘŜ  

ŎǊŞŀǝƻƴΦ  

                                                                                                Repères de progressivité 

 

Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chacune des 3 années du cycle, en exploitant les  

ressources et les manifestations sportives locales.  

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel  

 

 

Attendus  

de fin de cycle  

En situation aménagée ou à effectif réduit : 

- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de 

marque. 

- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.  

- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.  

- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à l’organisation  

de la classe.  

- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.  

Connaissances et compétences associées Exemples de situations  

- Rechercher le gain de l’affrontement par des choix tactiques 

simples  

- Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses parte-

naires  

- Coordonner des actions motrices simples 

- Se reconnaitre attaquant / défenseur 

- Coopérer pour attaquer et défendre  

- Accepter de tenir des rôles simples d’arbitre et d’observateur 

- S’informer pour agir 

WŜǳȄ ǘǊŀŘƛǝƻƴƴŜƭǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎ όǘƘŝǉǳŜΣ ōŞǊŜǘΣ ōŀƭƭŜ ŀǳ ŎŀǇƛǘŀƛƴŜΣ 

ǇƻǳƭŜǎ- ǾƛǇŝǊŜǎ -ǊŜƴŀǊŘǎΣ ŜǘŎΦύΣ ƧŜǳȄ ŎƻƭƭŜŎǝŦǎ ŀǾŜŎ ƻǳ ǎŀƴǎ ōŀƭƭƻƴ Ŝǘ 

ƧŜǳȄ ǇǊŞ-ǎǇƻǊǝŦǎ ŎƻƭƭŜŎǝŦǎ όǘȅǇŜ ƘŀƴŘōŀƭƭΣ ōŀǎƪŜǘ-ōŀƭƭΣ ŦƻƻǘōŀƭƭΣ ǊǳƎōȅΣ 

ǾƻƭƭŜȅ-ōŀƭƭΦΦΦύΣ ƧŜǳȄ ŘŜ ŎƻƳōŀǘǎ όŘŜ ǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴύΣ ƧŜǳȄ ŘŜ ǊŀǉǳŜǧŜǎ 

όōŀŘƳƛƴǘƻƴΣ ǘŜƴƴƛǎύΦ  

Tout au long du cycle, la pratique d’activités collectives doit amener l’élève à se reconnaitre comme attaquant ou défenseur, 

développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et respecter les règles.  

Au cours du cycle, l’élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de développer des stratégies comme  

attaquant ou comme défenseur et de comprendre qu’il faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations vécues).  
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Croisements 

entre  

enseignements 

L’éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves 

de pratiquer le langage oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spéci-

fique pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour organiser 

leur activité ou celle d’un camarade et pour exprimer les émotions ressenties. Ils déve-

loppent aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un 

genre codifié (par exemple, restituer une observation faite à partir de critères précis face 

à un collectif ou un individu). En articulant le concret et l’abstrait, les activités physiques 

et sportives donnent du sens à des notions mathématiques (échelle, distance…).  

Les élèves peuvent aussi utiliser différents modes de représentation (chiffres, graphiques, 

tableaux) pour rendre compte des performances réalisées, de leur évolution et les com-

parer (exemples : graphique pour rendre compte de l’évolution de ses performances au 

cours du cycle, tableau ou graphique pour comparer les performances de plusieurs 

élèves).  

Les parcours ou courses d’orientation sont l’occasion de mettre en pratique les activités de repérage ou de déplacement  

(sur un plan, une carte) travaillées en mathématiques et en géographie. En lien avec l’enseignement de sciences, l’éducation 

physique et sportive participe à l’éducation à la santé (besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations…) 

et à la sécurité (connaissance des gestes de premiers secours, des règles élémentaires de sécurité routière…). En articulation 

avec l’enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement créent les conditions d’apprentissage de comporte-

ments citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de camarades, 

développer de l’empathie, exprimer et reconnaitre les émotions, reconnaitre et accepter les différences et participer à  

l’organisation de rencontres sportives. Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner 

les consignes de jeu, pour commenter une rencontre, comme langue de présentation d’un spectacle acrobatique...  
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Enseignement moral et civique  
Se reporter au programme fixé par l’arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015, B.O.E.N. spécial n°6 du 25 juin 2015                  

Histoire et géographie                  

Les élèves poursuivent au cycle 3 la construction progressive et de plus en plus explicite de leur rapport au temps et à l’espace, 

à partir des contributions de deux enseignements disciplinaires liés, l’histoire et la géographie, dont les finalités civiques et 

culturelles à la fin du cycle. Ces deux enseignements traitent de thématiques et de notions communes et partagent des outils 

et des méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets d’étude, le temps et l’espace, et aux modalités qu’ils mettent en 

œuvre pour les appréhender. Histoire et géographie sont enseignées à parts égales durant tout le cycle 3. Pour la classe de 

6ème, les enseignants déterminent le volume horaire qu’ils consacrent à chaque thème ou sous-thème en fonction des  

démarches pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Les professeurs établissent des liens avec l’enseignement moral 

et civique et sont attentifs à la contribution effective de l’enseignement de l’histoire et de la géographie à l’atteinte des  

objectifs du cycle dans les différents domaines du socle commun — notamment les domaines 1 et 2. Tout au long du cycle 3, 

les élèves acquièrent des compétences et des connaissances qu’ils pourront mobiliser dans la suite de leur scolarité et de leur 

vie personnelle.  

Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  

- Situer chronologiquement des grandes périodes historiques 

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée 

- Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes  

- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (dont les frises chronologiques), à diffé-

rentes échelles, et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la mise en perspective des faits 

- Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes  

1,2,5 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques  

- Nommer et localiser les grands repères géographiques 

- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique  

- Nommer, localiser et caractériser des espaces 

- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres  

- Appréhender la notion d’échelle géographique  

- Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes  

1,2,5 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués  

- Poser des questions, se poser des questions 

- Formuler des hypothèses 

- Vérifier 

- Justifier 

1,2 

S’informer dans le monde du numérique   

- Connaitre différents systèmes d’information, les utiliser 

- Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique  

1,2 
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Comprendre un document  

Comprendre le sens général d’un document 

Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un document  

1,2 

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie  

- Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger 

- Reconnaitre un récit historique 

- S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger 

- S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié  

- Réaliser ou compléter des productions graphiques  

- Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de 

lieux  

1,2,5 

Coopérer et mutualiser   

- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production col-

lective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances  

- Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels 

- Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives  

2,3 

Histoire 

En travaillant sur des faits historiques, les élèves apprennent d’abord à distinguer l’histoire de la fiction et commencent à  

comprendre que le passé est source d’interrogations. Le projet de formation du cycle 3 ne vise pas une connaissance linéaire 

et exhaustive de l’histoire. Les moments historiques retenus ont pour objectif de mettre en place des repères historiques com-

muns, élaborés progressivement et enrichis tout au long des cycles 3 et 4, qui permettent de comprendre que le monde d’au-

jourd’hui et la société contemporaine sont les héritiers de longs processus, de ruptures, de choix effectués par les femmes et 

les hommes du passé. Si les élèves sont dans un premier temps confrontés aux traces concrètes de l’histoire et à leur sens, en 

lien avec leur environnement, ils sont peu à peu initiés à d’autres types de sources et à d’autres vestiges, qui parlent de 

mondes plus lointains dans le temps et l’espace. Ils comprennent que les récits de l’histoire sont constamment nourris et modi-

fiés par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des lectures renouvelées du passé. Les démarches initiées 

dès le CM1 sont réinvesties et enrichies : à partir de quelles sources se construit un récit de l’histoire des temps anciens ?  

Comment confronter traces archéologiques et sources écrites ? Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction - objectif 

qui peut être abordé en lien avec le programme de français - et particulièrement en classe de sixième en raison de l’impor-

tance qui y est accordée à l’histoire des faits religieux, les élèves ont l’occasion de confronter, à plusieurs reprises, faits histo-

riques et croyances. L’étude des faits religieux ancre systématiquement ces faits dans leurs contextes culturel et géopolitique. 

Si le programme offre parfois des sujets d’étude précis, les professeurs veillent à permettre aux élèves d’élaborer des repré-

sentations globales des mondes explorés. L’étude de cartes historiques dans chaque séquence est un moyen de contextualiser 

les sujets d’étude. Tous les espaces parcourus doivent être situés dans le contexte du monde habité dans la période étudiée. 

Les professeurs s’attachent à montrer les dimensions synchronique ou diachronique des faits étudiés. Les élèves poursuivent 

ainsi la construction de leur perception de la longue durée.  
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Classe de CM1 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

 

Thème 1 : et avant la France ? 

 

- Quelles traces d’une occupa-

tion ancienne du territoire 

français ?  

- Celtes, Gaulois, Grecs et  

Romains : quels héritages des 

mondes anciens ?  

- Les grands mouvements et 

déplacements de populations 

(IV-Xe siècles)   

- Clovis et Charlemagne,  

Mérovingiens et Carolingiens 

dans la continuité de l’empire 

romain.  

À partir de l’exploration des espaces familiers des élèves déjà réalisées au cycle 2, on identifie 

des traces spécifiques de la préhistoire et de l’histoire dans leur environnement proche, pour 

situer ces traces dans le temps et construire des repères historiques qui leur sont liés.  

On confronte rapidement ces traces proches à des traces préhistoriques et historiques diffé-

rentes relevées dans un autre lieu en France, pour montrer l’ancienneté du peuplement et la 

pluralité des héritages. 

On se centrera ensuite sur les Gaules, caractérisées par le brassage de leurs populations et les 

contacts entre Celtes, Gaulois et civilisations méditerranéennes. L’histoire de la colonisation 

romaine des Gaules ne doit pas faire oublier que la civilisation gauloise, dont on garde des 

traces matérielles, ne connait pas de rupture brusque. Les apports de la romanité sont  

néanmoins nombreux : villes, routes, religion chrétienne (mais aussi judaïsme) en sont des 

exemples. On n’oublie pas d’expliquer aux élèves qu’à partir du IVe siècle, des peuples venus 

de l'est, notamment les Francs et les Wisigoths s'installent sur plusieurs siècles dans l'empire 

romain d'Occident, qui s'effondre définitivement vers la fin du Ve siècle.  

Clovis, roi des Francs, est l’occasion de revisiter les relations entre les peuples dits barbares et 

l’empire romain, de montrer la continuité entre mondes romain et mérovingien, dont atteste 

le geste politique de son baptême. 

 Charlemagne, couronné empereur en 800, roi des Francs et des Lombards, reconstitue un 

empire romain et chrétien.  

 

Thème 2 : le temps des rois   

 

- Louis IX, le « roi chrétien » au 

XIIIe siècle.  

- François Ier, un protecteur 

des Arts et des Lettres à la  

Renaissance.   

- Henri IV et l’édit de Nantes. 

- Louis XIV, le roi Soleil à  

Versailles.  

Comme l’objectif du cycle 3 est de construire quelques premiers grands repères de l’histoire 

de France, l’étude de la monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses perma-

nences et sur la construction territoriale du royaume de France, y compris via des jeux  

d’alliance, dont la mention permet de présenter aux élèves quelques figures féminines impor-

tantes : Aliénor d’Aquitaine, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis.  

Les élèves découvrent ainsi des éléments essentiels de la société féodale et du patrimoine 

français et sont amenés à s’interroger sur les liens du Royaume de France avec d’autres  

acteurs et d’autres espaces. 

On inscrit dans le déroulé de ce thème une présentation de la formation du premier empire 

colonial français, porté par le pouvoir royal, et dont le peuplement repose notamment sur le 

déplacement d’Africains réduits en esclavage. 

 Les figures royales étudiées permettent de présenter aux élèves quelques traits majeurs de 

l’histoire politique, mais aussi des questions économiques et sociales et celles liées aux  

violences telles que les croisades, les guerres de religion et le régicide.  

 

Thème 3 : Le temps de la  

Révolution et de l’Empire 

 

- De l’année 1789 à l’exécution 

du roi : Louis XVI, la Révolution, 

la Nation.   

- Napoléon Bonaparte, du gé-

néral à l’Empereur, de la Révo-

lution à l’Empire   

La Révolution française marque une rupture fondamentale dans l’ordre monarchique établi et 

on présente bien Louis XVI comme le dernier roi de l’Ancien Régime. On apportera aux élèves 

quelques grandes explications des origines économiques, sociales, intellectuelles et politiques 

de la Révolution. Cette première approche de la période révolutionnaire doit permettre aux 

élèves de comprendre quelques éléments essentiels du changement et d’en repérer quelques 

étapes clés (année 1789, abolition de la royauté, proclamation de la première République et 

exécution du roi). 

 Napoléon Bonaparte, général dans les armées républicaines, prend le 54 pouvoir par la force 

et est proclamé empereur des Français en 1804, mais il conserve certains des acquis révolu-

tionnaires.  
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Classe de CM2 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 : le temps de la  

République 

- 1892 : la République fête ses 

cent ans.   

- L’école primaire au temps de 

Jules Ferry. 

- Des républiques, une  

démocratie : des libertés,  

des droits et des devoirs.   

L’étude du centenaire de la République célébré en 1892 est mise en perspective pour  

montrer que les Français ont vécu différentes expériences politiques depuis la Révolution y 

compris celles ayant suscité conflits et violences (1830, 1848, 1870). Les cérémonies mettent 

en scène les symboles républicains. On montre aux élèves que pendant cette période s’en-

clenche également un nouveau processus de colonisation. À partir des années 1880, l’adhé-

sion à la République se construit en partie par l’école gratuite, laïque et obligatoire.  

Les bâtiments et les programmes de l’école de la République facilitent l’entrée concrète dans 

le sujet d’étude. À partir de quelques exemples accessibles, on montre que les libertés 

(liberté d’expression, liberté de culte…) et les droits (droit de vote, droits des femmes…) en 

vigueur aujourd’hui, sous la Ve République, sont le fruit d’une conquête et d’une évolution de 

la démocratie et de la société et qu’ils sont toujours questionnés. On découvre des devoirs 

des citoyens.  

Thème 2 : l’âge industriel  

en France 

- Énergies et machines.   

- Le travail à la mine, à l’usine, 

à l’atelier, au grand magasin.  

- La ville industrielle.   

- Le monde rural.  

 

Parmi les sujets d’étude proposés, le professeur en choisit deux. Les entrées concrètes  

doivent être privilégiées pour saisir les nouveaux modes et lieux de production. On montre 

que l’industrialisation est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui entraine des change-

ments sociaux ainsi que des évolutions des mondes urbain et rural.  

Thème 3 : la France,  

des guerres mondiales à 

l’Union européenne 

- Deux guerres mondiales au 

vingtième siècle.  

- La construction européenne.   

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans l’environne-

ment des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les reconstructions, 

dates de commémoration), on présente l’ampleur des deux conflits en les situant dans leurs 

contextes européen et mondial. On évoque la résistance, la France combattante et la  

collaboration. On aborde le génocide des Juifs ainsi que les persécutions à l’encontre d’autres 

populations. L’élève découvre que des pays européens, autrefois en guerre les uns contre les 

autres, sont aujourd’hui rassemblés au sein de l’Union européenne.  

Classe de 6ème 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 : la longue histoire de 

l’humanité et des  

migrations  

- Les débuts de l’humanité.  

- La « révolution » néolithique. 

- Premiers États, premières 

écritures.  

L’étude de la préhistoire permet d’établir, en dialogue avec d’autres champs disciplinaires, 

des faits scientifiques, avant la découverte des mythes polythéistes et des récits sur les  

origines du monde et de l’humanité proposés par les religions monothéistes. L’histoire des 

premières grandes migrations de l’humanité peut être conduite rapidement à partir de l’ob-

servation de cartes et de la mention de quelques sites de fouilles et amène une première ré-

flexion sur l’histoire du peuplement à l’échelle mondiale. L’étude du néolithique interroge 

l’intervention des femmes et des hommes sur leur environnement. La sédentarisation des 

communautés humaines comme l’entrée des activités humaines dans l’agriculture et l’éle-

vage se produisent à des moments différents selon les espaces géographiques observés. 

L’étude des premiers États et des premières écritures se place dans le cadre de l’Orient an-

cien et peut concerner l’Égypte ou la Mésopotamie  
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Géographie 

La notion d’habiter est centrale au cycle 3 ; elle permet aux élèves de mieux cerner et s’approprier l’objectif et les méthodes 

de l’enseignement de géographie. En géographie, habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile quelque part. S’intéres-

ser à l’habiter consiste à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes les 

échelles. Ainsi, l’étude des « modes d’habiter » doit faire entrer simplement les élèves, à partir de cas très concrets, dans le 

raisonnement géographique par la découverte, l’analyse et la compréhension des relations dynamiques que les individus-

habitants et les sociétés entretiennent à différentes échelles avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, conçoivent,  

organisent, représentent. Les élèves découvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, c’est en avoir l’usage et y  

accomplir des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs... Il faut pour cela pouvoir y accéder, le parcourir, en  

connaitre les fonctions, le partager avec d’autres. Les apprentissages commencent par une investigation des lieux de vie du 

quotidien et de proximité ; sont ensuite abordés d’autres échelles et d’autres « milieux » sociaux et culturels ; enfin, la  

dernière année du cycle s’ouvre à l’analyse de la diversité des « habiter » dans le monde. La nécessité de faire comprendre aux 

élèves l’impératif d’un développement durable et équitable de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux liés structurent 

l’enseignement de géographie des cycles 3 et 4. Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent aux élèves  

d’apprendre à inscrire leur réflexion dans un temps long et à imaginer des alternatives à ce que l’on pense comme un futur 

inéluctable. C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des élèves à la prospective territoriale. En effet, l’introduction 

d’une dimension prospective dans l’enseignement de la géographie permet aux élèves de mieux s’approprier les dynamiques 

des territoires et de réfléchir aux scénarios d’avenir possibles. En classe de sixième, c’est l’occasion pour le(s) professeur(s) de 

mener un projet de son (leur) choix, qui peut reprendre des thématiques abordées en première partie du cycle. Pendant le 

cycle 3, l’acquisition de connaissances et de méthodes géographiques variées aide les élèves à dépasser une expérience  

personnelle de l’espace vécu pour accéder à la compréhension et à la pratique d’un espace social, structuré et partagé avec 

d’autres individus.  
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Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 2 : récits fondateurs, 

croyances et citoyenneté dans 

la Méditerranée antique au Ier 

millénaire avant J.-C.  

 

- Le monde des cités grecques. 

Rome du mythe à l’histoire.  

- La naissance du monothéisme 

juif dans un monde poly-

théiste.  

Ce thème propose une étude croisée de faits religieux, replacés dans leurs contextes culturels 

et géopolitiques. Le professeur s’attache à en montrer les dimensions synchroniques et/ou 

diachroniques. Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction, le thème permet à 

l’élève de confronter à plusieurs reprises faits historiques et croyances. Les récits mythiques 

et bibliques sont mis en relation avec les découvertes archéologiques. Que sait-on de l’uni-

vers culturel commun des Grecs vivant dans des cités rivales ? Dans quelles conditions la  

démocratie nait-elle à Athènes ? Comment le mythe de sa fondation permet-il à Rome 

d’assoir sa domination et comment est-il mis en scène ? Quand et dans quels contextes a lieu 

la naissance du monothéisme juif ? Athènes, Rome, Jérusalem... : la rencontre avec ces civili-

sations anciennes met l’élève en contact avec des lieux, des textes, des histoires, fondateurs 

d’un patrimoine commun.  

Thème 3 : l’Empire romain 

dans le monde antique 

- Conquêtes, paix romaine et 

romanisation.  

- Des chrétiens dans l’empire. 

- Les relations de l’empire  

romain avec les autres mondes 

anciens : l’ancienne route de la 

soie et la Chine des Han.  

 

Lors de la première année du cycle 3 a été abordée la conquête de la Gaule par César.  

L’enchainement des conquêtes aboutit à la constitution d’un vaste empire marqué par la di-

versité des sociétés et des cultures qui le composent. Son unité est assurée par le pouvoir 

impérial, la romanisation et le mythe prestigieux de l’Urbs. Le christianisme issu du judaïsme 

se développe dans le monde grec et romain. Quels sont les fondements de ce nouveau mono-

théisme qui se réclame de Jésus ? Quelles sont ses relations avec l’empire romain jusqu’à la 

mise en place d’un christianisme impérial ? La route de la soie témoigne des contacts entre 

l’empire romain et d’autres mondes anciens. Un commerce régulier entre Rome et la Chine 

existe depuis le IIe siècle avant J.-C. C’est l’occasion de découvrir la civilisation de la Chine des 

Han.  



Les sujets d’étude traités à l’école élémentaire se sont appuyés sur des exemples précis qui peuvent alimenter l’étude des 

systèmes spatiaux abordés au cours de l’année de sixième. Le professeur élabore un parcours qui conduit les élèves à décou-

vrir différents lieux dans le monde tout en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires de proximité. Il traite 

les thèmes au programme dans l’ordre qu’il choisit. En sixième, le thème 4 peut être scindé et étudié de manière filée tout au 

long de l’année. Des études approfondies de certains lieux permettent aux élèves d’observer des réalités géographiques con-

crètes et de s’exercer au raisonnement géographique. La contextualisation, mettant en relation le lieu étudié avec d’autres 

lieux et avec le monde, donne la possibilité de continuer le travail sur les grands repères géographiques. Les thèmes du  

programme invitent à poursuivre la réflexion sur les enjeux liés au développement durable des territoires.  

Classe de CM1 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 :  découvrir le(s) lieu

(x) où j’habite  

 

-Identifier les caractéristiques 

de mon(mes) lieu(x) de vie 

- Localiser mon (mes) lieu(x) de 

vie et le(s) situer à différentes 

échelles.  

 

Ce thème introducteur réinvestit la lecture des paysages du quotidien de l’élève et la décou-

verte de son environnement proche, réalisées au cycle 2, pour élargir ses horizons. C’est l’oc-

casion de mobiliser un vocabulaire de base lié à la fois à la description des milieux (relief, hy-

drologie, climat, végétation) et à celle des formes d’occupation humaine (ville, campagne, 

activités…). L’acquisition de ce vocabulaire géographique se poursuivra tout au long du cycle. 

Un premier questionnement est ainsi posé sur ce qu’est « habiter ». On travaille sur les repré-

sentations et les pratiques que l’élève a de son (ses) lieu(x) de vie. Le(s) lieu(x) de vie de 

l’élève est (sont) inséré(s) dans des territoires plus vastes, région, France, Europe, monde, 

qu’on doit savoir reconnaitre et nommer.  

Thème 2 : Se loger, travailler, 

se cultiver, avoir des loisirs en 

France 

- Dans des espaces urbains. 

- Dans un espace touristique.  

Le thème permet aux élèves de sortir de l’espace vécu et d’appréhender d’autres espaces. En 

privilégiant les outils du géographe (documents cartographiques, photographies, systèmes 

d’information géographique), les élèves apprennent à identifier et à caractériser des espaces 

et leurs fonctions. Ils comprennent que les actes du quotidien s’accomplissent dans des  

espaces qui sont organisés selon différentes logiques et nécessitent des déplacements. Le 

travail sur un espace touristique montre par ailleurs qu’on peut habiter un lieu de façon  

temporaire et il permet d’observer la cohabitation de divers acteurs. Ils découvrent la spécifi-

cité des espaces de production.  

 

Thème 3 : consommer en 

France  

- Satisfaire les besoins en éner-

gie, en eau.  

- Satisfaire les besoins alimen-

taires  

Consommer renvoie à un autre acte quotidien accompli dans le lieu habité afin de satisfaire 

des besoins individuels et collectifs. L’étude permet d’envisager d’autres usages de ce lieu, 

d’en continuer l’exploration des fonctions et des réseaux et de faire intervenir d’autres  

acteurs. Satisfaire les besoins en énergie, en eau et en produits alimentaires soulève des pro-

blèmes géographiques liés à la question des ressources et de leur gestion : production, appro-

visionnement, distribution, exploitation sont envisagés à partir de cas simples qui permettent 

de repérer la géographie souvent complexe de la trajectoire d’un produit lorsqu’il arrive chez 

le consommateur. Les deux sous-thèmes sont l’occasion, à partir d’étude de cas, d’aborder 

des enjeux liés au développement durable des territoires.  
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Classe de CM2 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 :  se déplacer 

 

-Se déplacer au quotidien en 

France.   

- Se déplacer au quotidien dans 

un autre lieu du monde.   

- Se déplacer de ville en ville, 

en France, en Europe et dans le 

monde.  

Les thèmes traités en CM1 ont introduit l’importance des déplacements. En s’appuyant sur 

les exemples de mobilité déjà abordés et en proposant de nouvelles situations, on étudie les 

modes et réseaux de transport utilisés par les habitants dans leur quotidien ou dans des  

déplacements plus lointains. L’élève découvre aussi les aménagements liés aux infrastruc-

tures de communication. On étudie différents types de mobilités et on dégage des enjeux de 

nouvelles formes de mobilités.  

Thème 2 : Communiquer d’un 

bout à l’autre du monde grâce 

à l’Internet  

 

- Un monde de réseaux.   

Un habitant connecté au 

monde.  

- Des habitants inégalement 

connectés dans le monde.  

À partir des usages personnels de l’élève de l’Internet et des activités proposées pour  

développer la compétence « S’informer dans le monde du numérique », on propose à l’élève 

de réfléchir sur le fonctionnement de ce réseau. On découvre les infrastructures matérielles 

nécessaires au fonctionnement et au développement de l’Internet. Ses usages définissent un 

nouveau rapport à l’espace et au temps caractérisé par l’immédiateté et la proximité. Ils 

questionnent la citoyenneté. On constate les inégalités d’accès à l’Internet en France et dans 

le monde.  

Thème 3 : Mieux habiter  

- Favoriser la place de la « na-

ture » en ville.   

- Recycler.   

- Habiter un écoquartier.  

Améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement sont au cœur des préoccupations  

actuelles. Il s’agit d’explorer, à l’échelle des territoires de proximité (quartier, commune, mé-

tropole, région), des cas de réalisations ou des projets qui contribuent au « mieux habiter ». 

La place réservée dans la ville aux espaces verts, aux circulations douces, aux berges et corri-

dors verts, au développement de la biodiversité, le recyclage au-delà du tri des déchets, 

l’aménagement d’un écoquartier sont autant d’occasions de réfléchir aux choix des acteurs 

dans les politiques de développement durable.  

Classe de 6ème 

Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 :  Habiter une  

métropole  

 

- Les métropoles et leurs  

habitants.  

- La ville de demain.  

 

 

La métropolisation est une caractéristique majeure de l’évolution géographique du monde 

contemporain et ce thème doit donner les premières bases de connaissances à l’élève, qui 

seront remobilisées en classe de 4ème . Pour le premier sous-thème on se fonde sur une 

étude de deux cas de métropoles choisies pour l’une dans un pays développé, pour l’autre 

dans un pays émergent ou en développement. Il s’agit de caractériser ce qu’est une métro-

pole, en insistant sur ses fonctions économiques, sociales, politiques et culturelles, sur la va-

riété des espaces qui la composent et les flux qui la parcourent. Elles sont marquées par la 

diversité de leurs habitants : résidents, migrants pendulaires, touristes, usagers occasionnels 

la pratiquent différemment et contribuent à la façonner. Quels sont les problèmes et les con-

traintes de la métropole d’aujourd’hui ? Quelles sont les réponses apportées ou envisagées ? 

Quelles sont les analogies et les différences entre une métropole d’un pays développé et une 

d’un pays émergent ou en développement ?  
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Repères annuels  

de programmation  

Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 : suite 

 

 

Les élèves sont ensuite invités, dans le cadre d’une initiation à la prospective territoriale, à 

imaginer la ville du futur : comment s’y déplacer ? Comment repenser la question de son ap-

provisionnement ? Quelles architectures inventer ? Comment ménager la cohabitation pour 

mieux vivre ensemble ? Comment améliorer le développement durable ? Le sujet peut se 

prêter à une approche pluridisciplinaire.  

Thème 2 : Habiter un espace 

de faible densité  

Habiter un espace à forte(s) 

contrainte(s) naturelle(s) ou/et 

de grande biodiversité.   

- Habiter un espace de faible 

densité à vocation agricole.  

 

Certains espaces présentent des contraintes particulières pour l’occupation humaine. Les 

sociétés, suivant leurs traditions culturelles et les moyens dont elles disposent, les subissent, 

s’y adaptent, les surmontent voire les transforment en atouts. On mettra en évidence les  

représentations dont ces espaces sont parfois l’objet ainsi que les dynamiques qui leur sont 

propres, notamment pour se doter d’une très grande biodiversité. Les espaces de faible den-

sité à vocation agricole recouvrent tout autant des espaces riches intégrés aux dynamiques 

urbaines que des espaces ruraux en déprise et en voie de désertification. Les cas étudiés sont 

laissés au choix du professeur mais peuvent donner lieu à des études comparatives entre les 

« Nords » et les « Suds ».  

Thème 3 : Habiter les littoraux 

Littoral industrialo-portuaire, 

littoral touristique.   

Les littoraux concentrent une part accrue de la population mondiale et sont des espaces  

aménagés pour des usages et pratiques très variés. La question porte plus spécifiquement sur 

les espaces littoraux à vocation industrialo-portuaire et/ou touristique. Les types d’activités, 

les choix et les capacités d’aménagement, les conditions naturelles, leur vulnérabilité sont 

autant d’éléments à prendre en compte pour caractériser et différencier les façons d’habiter 

ces littoraux. C’est l’occasion de sensibiliser les élèves à la richesse de la faune et de la flore 

des littoraux et aux questions liées à leur protection.  

Thème 4 : Le monde habité  Où sont les femmes et les hommes sur la Terre ? Comment expliquer l’inégal peuplement de 

la Terre ? Quelles sont les dynamiques de peuplement en cours ? Le thème est ainsi l’occasion 

de proposer une approche de géo-histoire en montrant les permanences des grands foyers de 

population et leurs évolutions dans la longue durée. Les formes d’occupation spatiale et les 

inégalités de la répartition de la population posent par ailleurs des contraintes spécifiques aux 

habitants. Il s’agira d’en donner quelques exemples concrets.  
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Sciences et technologie                 

L’organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire est pensée de manière à introduire 

de façon progressive des notions et des concepts pour laisser du temps à leur assimilation. Au cours du cycle 2, l’élève a explo-

ré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure. Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour pro-

gresser vers plus de généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de 

l’élève. La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques  

variées et la découverte de l’histoire des sciences et des technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de la science 

et de la technologie et ce qui relève d’une opinion ou d’une croyance. La diversité des démarches et des approches 

(observation, manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) développe simultanément la curiosité, la créativité, 

la rigueur, l’esprit critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre ensemble 

et le gout d’apprendre. En sciences, les élèvent découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et 

savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses et comprennent 

qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement. Dans leur découverte du monde technique, les 

élèves sont initiés à la conduite d’un projet technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. 

Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l’oral comme à l’écrit en recherchant la précision dans 

l’usage de la langue française que requiert la science. D’une façon plus spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages 

scientifiques et technologiques qui leur apprennent la concision, la précision et leur permettent d’exprimer une hypothèse, de 

formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d’exploiter des informations ou des résultats. Les 

travaux menés donnent lieu à des réalisations ; ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de l’investi-

gation à la fabrication.  

Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques   

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de 

nature scientifique ou technologique :  

* formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple  

* proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème  

* proposer des expériences simples pour tester une hypothèse   

* interpréter un résultat, en tirer une conclusion  

* formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale 

4 

Concevoir, créer, réaliser  

- Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte.   

- Identifier les principales familles de matériaux.   

- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.   

- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin.   

- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.  

4,5 

S’approprier des outils et des méthodes  

- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expé-

rience ou une production.  

- Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.   

- Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées.   

- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.   

- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un docu-

ment et les mettre en relation pour répondre à une question.  

- Utiliser les outils mathématiques adaptés.  

2 
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Pratiquer des langages   

- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis.  

- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple).  

- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte).  

- Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.  

1 

Mobiliser des outils numériques  

- Utiliser des outils numériques pour :  

* communiquer des résultats ;  

* traiter des données ;  

* simuler des phénomènes ;  

* représenter des objets techniques.  

- Identifier des sources d’informations fiables.  

2 

Adopter un comportement éthique et responsable   

- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’envi-

ronnement.  

- Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu 

scolaire, et en témoigner.  

3,5 

Se situer dans l’espace et dans le temps   

- Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, écono-

mique et culturel.  

- Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle.  

5 

Toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d’une première représentation globale,  

rationnelle et cohérente du monde dans lequel l’élève vit. Le programme d’enseignement du cycle 3 y contribue en s’organi-

sant autour de thématiques communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux contem-

porains. Le découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1) la structure de matière à l’échelle macrosco-

pique, le mouvement, l’énergie et l’information - (2) le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - (3) les objets 

techniques, leur réalisation et leur fonction - (4) la planète Terre, lieu de vie. Chacun de ces thèmes permet de construire des 

concepts ou notions qui trouvent leur application dans l’éducation au développement durable. Le concept d’énergie, progressi-

vement construit, est présent dans chaque thème et les relie. La construction des concepts scientifiques s’appuie sur une dé-

marche qui exige des observations, des expériences, des mesures, etc. ; la formulation d’hypothèses et leur mise à l’épreuve 

par des expériences, des essais ou des observations ; la construction progressive de modèles simples, permettant d’interpréter 

celles-ci ; la capacité enfin d’expliquer une diversité de phénomènes et de les prévoir. La réalisation de mesures et l’utilisation 

de certains modèles font appel aux mathématiques et en retour leur donnent des objets de contextualisation. Les exemples 

utilisés sont le plus souvent issus de l’environnement des élèves, devenant ainsi source de sens pour lui. Par l’analyse et par la 

conception, les élèves peuvent décrire les interactions entre les objets techniques et leur environnement et les processus mis 

en œuvre. Les élèves peuvent aussi réaliser des maquettes, des prototypes, comprendre l’évolution technologique des objets 

et utiliser les outils numériques. Grâce à ces activités, les capacités tant manuelles et pratiques qu’intellectuelles des élèves 

sont mobilisées, ainsi que l’usage de la langue française et de langages scientifiques différents : ils produisent des textes et des 

schémas, ils s’expriment à l’oral, notamment pour présenter leurs pistes de recherche, leurs découvertes, leurs raisonnements.  
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Matière, mouvement, énergie, information 

Attendus  

de fin de cycle  

- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.  

- Observer et décrire différents types de mouvements.  

- Identifier différentes sources d’énergie.  

- Identifier un signal et une information.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour 

caractériser un échantillon de matière.  

- Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plas-

tiques, matière organique sous différentes formes…   

- L’état physique d’un échantillon de matière dépend de con-

ditions externes, notamment de sa température.  

- Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par 

exemple: densité, solubilité, élasticité…).   

- La matière à grande échelle : Terre, planètes, univers.  

- La masse est une grandeur physique qui caractérise un 

échantillon de matière.  

hōǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƳŀǝŝǊŜΣ Ł ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ 

ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǾƛŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ όƳŀǝŝǊŜ ƛƴŜǊǘŜ ς ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ƻǳ ŦŀōǊƛǉǳŞŜ 

ςΣ ƳŀǝŝǊŜ ǾƛǾŀƴǘŜύΦ [ŀ ŘƛǎǝƴŎǝƻƴ ŜƴǘǊŜ ŘƛũŞǊŜƴǘǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇŜǳǘ ǎŜ 

ŦŀƛǊŜ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Υ ŘŜƴǎƛǘŞΣ 

ŎƻƴŘǳŎǝǾƛǘŞ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ƻǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƳŀƎƴŞǝǎƳŜΣ ǎƻƭǳōƛƭƛǘŞ Řŀƴǎ 

ƭΩŜŀǳΣ ƳƛǎŎƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭΩŜŀǳΧύ ƻǳ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǝǉǳŜǎ όƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ōǊǳǘǎΣ ŎƻƴŘƛǝƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻǊƳŜΣ ǇǊƻŎŞŘŞǎΧύ [Ωǳǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ƭƻǳǇŜ Ŝǘ Řǳ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇŜ ǇŜǊƳŜǘ Υ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƎŞƻƳŞπ

ǘǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎǊƛǎǘŀǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭŜǎΦ 5Ŝǎ ŀŎǝǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎŞǇŀǊŀǝƻƴ 

ŘŜ Ŏƻƴǎǝǘǳŀƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ Υ ŘŞŎŀƴǘŀǝƻƴΣ ŬƭǘǊŀǝƻƴΣ ŞǾŀπ

ǇƻǊŀǝƻƴΦ  

Identifier à partir de ressources documentaires les différents 

constituants d’un mélange. Mettre en œuvre un protocole de 

séparation de constituants d’un mélange.   

- Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations 

de la matière (dissolution, réaction).   

- La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou ga-

zeux), résultat d’un mélange de différents constituants.  

hōǎŜǊǾŀǝƻƴ ǉǳŀƭƛǘŀǝǾŜ ŘΩŜũŜǘǎ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜǎ όŀƛƳŀƴǘǎΣ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǎǘŀπ

ǝǉǳŜύΦ сп wƛŎƘŜǎǎŜ Ŝǘ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳŀǝŝǊŜ Υ ǎŜ 

ŘŞǇƭŀŎŜǊΣ ǎŜ ƴƻǳǊǊƛǊΣ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜΣ ǎŜ ǾşǝǊΣ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŘΩŀǊǘΦ [Ŝ 

ŘƻƳŀƛƴŜ Řǳ ǘǊƛ Ŝǘ Řǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǎǘ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞ 

Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊΦ [Ŝǎ ƳŞƭŀƴƎŜǎ ƎŀȊŜǳȄ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŀōƻǊŘŞǎ Ł ǇŀǊǝǊ Řǳ 

Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ [ΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻƭǳǝƻƴǎ ŀǉǳŜǳǎŜǎ ŎƻǳǊŀƴǘŜǎ όŜŀǳ ƳƛƴŞǊŀƭŜΣ 

Ŝŀǳ Řǳ ǊƻōƛƴŜǘΣ ōƻƛǎǎƻƴǎΣ ƳŞƭŀƴƎŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ Řƛǎǎƻƭǳǝƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 

ǎƻƭƛŘŜǎ ƻǳ ƎŀȊŜǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΧύ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ŎƘŀƳǇ ŘΩŜȄǇŞǊƛπ

ƳŜƴǘŀǝƻƴ ǘǊŝǎ ǊƛŎƘŜΦ 5ŞǘŀŎƘŀƴǘǎΣ ŘƛǎǎƻƭǾŀƴǘǎΣ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘƻƳŜǎǝǉǳŜǎ 

ǇŜǊƳŜǧŜƴǘ ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŞƭŀƴƎŜǎ Ŝǘ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ ƭŀ ƴƻǝƻƴ ŘŜ 

ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜ Ŏƻƴǎǝǘǳŀƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ǳƴŜ ǊŞŀŎǝƻƴ 

όǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǝƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜύΦ LƴŦƻǊƳŜǊ ƭΩŞƭŝǾŜ Řǳ ŘŀƴƎŜǊ ŘŜ ƳŞƭŀƴƎŜǊ 

ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘƻƳŜǎǝǉǳŜǎ ǎŀƴǎ ǎΩƛƴŦƻǊƳŜǊΦ  

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique  

Observer et décrire différents types de mouvements 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Décrire un mouvement et identifier les différences entre 

mouvements circulaire ou rectiligne.   

Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres 

de grandeur).  

Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire.  

 

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender 

la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vi-

tesse d’un objet.  

Mouvements dont la valeur de la vitesse (module) est cons-

tante ou variable (accélération, décélération) dans un mouve-

ment rectiligne.  

[ΩŞƭŝǾŜ ǇŀǊǘ ŘΩǳƴŜ ǎƛǘǳŀǝƻƴ ƻǴ ƛƭ Ŝǎǘ ŀŎǘŜǳǊ ǉǳƛ ƻōǎŜǊǾŜ όŜƴ ŎƻǳǊŀƴǘΣ 

Ŧŀƛǎŀƴǘ Řǳ ǾŞƭƻΣ ǇŀǎǎŀƎŜǊ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛƴ ƻǳ ŘΩǳƴ ŀǾƛƻƴύΣ Ł ŎŜƭƭŜǎ ƻǴ ƛƭ ƴΩŜǎǘ 

ǉǳΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ όŘŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ ŦŀƛǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻǳǊ ŘŜ ǊŞŎǊŞŀǝƻƴ ƻǳ 

ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǝƻƴ Ŝƴ ŎƭŀǎǎŜΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Řǳ ŎƛŜƭ Υ 

ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƭŀƴŝǘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜǎ ŀǊǝŬŎƛŜƭǎ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ Řƻƴπ

ƴŞŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴύΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Identifier des sources et des formes d’énergie.   

L’énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un 

objet en mouvement, énergie thermique, électrique…).  

Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie 

pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer… Reconnaitre 

les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. 

- La fabrication et le fonctionnement d’un objet technique 

nécessitent de l’énergie.  

- Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres hu-

mains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliments, vent, Soleil, 

eau et barrage, pile…  

- Notion d’énergie renouvelable.  

Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domes-

tique simple.  

Quelques dispositifs visant à économiser la consommation 

d’énergie.  

[ΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ǳƴ ƻōƧŜǘ Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ 

ŦƻǊƳŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦŀŎƛƭŜ Ł ǇŜǊŎŜǾƻƛǊ ǇŀǊ ƭΩŞƭŝǾŜΣ Ŝǘ ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǾŀƴǘ ǎŜ 

ŎƻƴǾŜǊǝǊ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΦ [Ŝ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ ǇŜǳǘ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǝŦǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǳȄ ŀƴŀƭȅǎŞǎ ǎƻǳǎ ƭŜǳǊǎ ŀǎǇŜŎǘǎ 

ŞƴŜǊƎŞǝǉǳŜǎ Υ ŞƻƭƛŜƴƴŜΣ ŎƛǊŎǳƛǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎƛƳǇƭŜΣ ŘƛǎǇƻǎƛǝŦ ŘŜ ŦǊŜƛπ

ƴŀƎŜΣ Ƴƻǳƭƛƴ Ł ŜŀǳΣ ƻōƧŜǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΧ hƴ ǇǊŜƴŘ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ŘŜǎ 

ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎ όǾŞƭƻ ǉǳƛ ŦǊŜƛƴŜΣ ƻōƧŜǘǎ Řǳ ǉǳƻǝŘƛŜƴΣ ƭΩşǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴ 

ƭǳƛ-ƳşƳŜύ Ŝƴ ƛƴǘǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƳƻōƛƭƛǎŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛũŞπ

ǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǝƻƴǎ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Υ ŞƴŜǊƎƛŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ŞƴŜǊƎƛŜ 

ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǳ  ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘΣ ŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞƴŜǊƎƛŜ ŀǎǎƻπ

ŎƛŞŜ Ł ǳƴŜ ǊŞŀŎǝƻƴ ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ŞƴŜǊƎƛŜ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜΧύΦ 9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ Ŏƻƴπ

ǎƻƳƳŀǝƻƴ ŘƻƳŜǎǝǉǳŜ όŎƘŀǳũŀƎŜΣ ƭǳƳƛŝǊŜΣ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎύΦ  

Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie 

Identifier un signal et une information 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, 

radio…).  

Nature d’un signal, nature d’une information, dans une  

application simple de la vie courante.  

LƴǘǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǎƛƳǇƭŜ ƭŀ ƴƻǝƻƴ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴ Ŝƴ 

ǳǝƭƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǝƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŎƻǳǊŀƴǘŜ Υ ŦŜǳȄ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǝƻƴΣ Ǿƻȅŀƴǘ 

ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭΣ ŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜΣ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜΧ ;ƭŞƳŜƴǘ Ƴƛƴƛπ

ƳǳƳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴ όƻǳƛκƴƻƴύ Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ ǇŀǊ лΣм Φ 

                                                                 
L’observation macroscopique de la matière sous une grande variété de formes et d’états, leur caractérisation et leurs usages 

relèvent des classes de CM1 et CM2. Des exemples de mélanges solides (alliages, minéraux…), liquides (eau naturelle, bois-

sons…) ou gazeux (air) seront présentés en CM1-CM2. Des expériences simples sur les propriétés de la matière seront réalisées 

avec des réponses principalement « binaires » (soluble ou pas, conducteur ou pas…), la classe de sixième permet d’approfon-

dir : saturation d’une solution en sel, matériaux plus conducteurs que d’autres. On insistera en particulier sur la notion de  

mélange de constituants pouvant conduire à une transformation chimique. La classe de sixième sera l’occasion de mettre en 

œuvre des expériences de séparation ou de caractérisation engageant un matériel plus spécifique d’un travail en laboratoire. 

La structure atomique ou moléculaire sera traitée en cycle 4. L’observation et la caractérisation de mouvements variés per-

mettent d’introduire la vitesse et ses unités, d’aborder le rôle de la position de l’observateur (CM1-CM2) ; l’étude des mouve-

ments à valeur de vitesse variable sera poursuivie en 6 ème. En fin de cycle, l’énergie (ici associée à un objet en mouvement) 

peut qualitativement être reliée à la masse et à la vitesse de l’objet ; un échange d’énergie est constaté lors d’une augmenta-

tion ou diminution de la valeur de la vitesse, le concept de force et d’inertie sont réservés au cycle 4. Les besoins en énergie de 

l’être humain, la nécessité d’une source d’énergie pour le fonctionnement d’un objet technique et les différentes sources 

d’énergie sont abordés en CM1-CM2. Des premières transformations d’énergie peuvent aussi être présentées en CM1-CM2 ; 

les objets techniques en charge de convertir les formes d’énergie sont identifiés et qualifiés d’un point de vue fonctionnel. En 

CM1 et CM2 l’observation de communications entre élèves, puis de systèmes techniques simples permettra de progressive-

ment distinguer la notion de signal, comme grandeur physique, transportant une certaine quantité d’information, dont on défi-

nira (cycle 4 et ensuite) la nature et la mesure. La notion de signal analogique est réservée au cycle 4. On se limitera aux si-

gnaux logiques transmettant une information qui ne peut avoir que deux valeurs, niveau haut ou niveau bas. En classe de 

sixième, l’algorithme en lecture introduit la notion de test d’une information (vrai ou faux) et l’exécution d’actions diffé-

rentes selon le résultat du test.  63 

Repères de progressivité 



Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

 

Attendus  

de fin de cycle  

- Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des  

organismes.  

- Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre 

pour transformer et conserver les aliments.  

- Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.  

- Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.  

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre  

et expliquer l’évolution des organismes.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Unité, diversité des organismes vivants  

- Reconnaitre une cellule. 

* La cellule, unité structurelle du vivant.  

- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; 

- Identifier des liens de parenté entre des organismes.  

- Identifier les changements des peuplements de la Terre au 

cours du temps.   

* Diversités actuelle et passée des espèces.   

* Évolution des espèces vivantes.  

[Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ǇƻǳǊǎǳƛǾŜƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ Řǳ ŎƻƴŎŜǇǘ Řǳ ǾƛǾŀƴǘ ŘŞƧŁ ŀōƻǊπ

ŘŞ Ŝƴ ŎȅŎƭŜ нΦ Lƭǎ ŀǇǇǳƛŜƴǘ ƭŜǳǊǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǇǊŞǇŀǊŀǝƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ŜȄǇƭƻǊŀǝƻƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎŜƭƭǳƭŀƛǊŜΣ Ŝƴ ǳǝƭƛǎŀƴǘ ƭŜ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇŜΦ Lƭǎ ŜȄǇƭƻƛπ

ǘŜƴǘ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘŜǎ şǘǊŜǎ ǾƛǾŀƴǘǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜΦ Lƭǎ 

Ŧƻƴǘ ƭŜ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩǳƴ ŀƴƛƳŀƭ Ŝǘ ǎƻƴ ƳƛƭƛŜǳΦ Lƭǎ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜƴǘ 

ƭŀ ƴƻǝƻƴ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ƭƻƴƎ όŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǘŜƳǇǎ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎύ Ŝǘ ƭŀ Řƛǎπ

ǝƴƎǳŜƴǘ ŘŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩşǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴ ǊŞŎŜƳƳŜƴǘ ŀǇǇŀǊǳ ǎǳǊ 

¢ŜǊǊŜΦ Lƭǎ ŘŞŎƻǳǾǊŜƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎƛŬŎŀǝƻƴ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ 

ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŘŜƎǊŞǎ ŘŜ ǇŀǊŜƴǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ 

ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǳǊ ƘƛǎǘƻƛǊŜ ŞǾƻƭǳǝǾŜ  

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ;  

l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Les fonctions de nutrition  

- Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de 

l’environnement et les besoins de l’organisme.  

* Apports alimentaires : qualité et quantité.   

* Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un 

exemple de culture.  

 

- Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions de 

nutrition.  

* Apports discontinus (repas) et besoins continus.  

 

- Mettre en évidence la place des microorganismes dans la 

production et la conservation des aliments.  

- Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de 

la conservation des aliments et la limitation de la prolifération 

de microorganismes pathogènes.  

* Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des 

microorganismes.  

* Hygiène alimentaire.  

[Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜƴǘ ƭŜǎ ŦƻƴŎǝƻƴǎ ŘŜ ƴǳǘǊƛǝƻƴ Ł ǇŀǊǝǊ ŘΩƻōǎŜǊǾŀπ

ǝƻƴǎ Ŝǘ ǇŜǊœƻƛǾŜƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǝƻƴǎΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ 

ŀƳŜƴŞǎ Ł ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ǇŀǊǝǊ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜǎΦ Lƭǎ 

ǊŞŀƭƛǎŜƴǘ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ 

Řŀƴǎ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǝƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘǎ Ł ŘŜǎǝƴŀǝƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜΦ 

Lƭǎ ǊŞŀƭƛǎŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǝƻƴǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ όȅŀƻǳǊǘǎΣ 

ǇŃǘŜΣ ƭŜǾŞŜύΦ /Ŝ ǘƘŝƳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Řǳ ǾƛǾŀƴǘ 

ǇŀǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ ƳƛŎǊƻ-ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ όǇŜǝǘŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ǇŀǎǘŜǳπ

ǊƛŜƴƴŜǎύΦ /Ŝ ǘƘŝƳŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭΩŞŘǳŎŀǝƻƴ Ł ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ 

ǳƴŜ ǇŜǊǎǇŜŎǝǾŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ  
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Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Identifier et caractériser les modifications subies par un orga-

nisme vivant (naissance, croissance, capacité à se reproduire, 

vieillissement, mort) au cours de sa vie.  

* Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une 

plante ou d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutri-

tion et sa reproduction.   

* Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille.  

* Stades de développement (graines, fleur, germination, polli-

nisation, œuf-larve-adulte, œuf-jeune-fœtus-bébé-adulte).  

- Décrire et identifier les changements du corps au moment de 

la puberté. Modifications morphologiques, comportementales 

et physiologiques lors de la puberté.   

* Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction.  

tǊŀǝǉǳŜ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜǎΣ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜǎΣ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎΦ /ŜǧŜ ŞǘǳŘŜ 

Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ƳŜƴŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ƭŀ ǇǳōŜǊπ

ǘŞΦ Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ǇƘȅǎƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞǎ 

ƻǳ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƘƻǊƳƻƴŀƭ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇǳōŜǊǘŞΣ Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ŘΩƛŘŜƴǝŬŜǊ ƭŜǎ 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǝǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǳōŜǊǘŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŜǊ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ 

ŘΩǳƴ şǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴΦ 5Ŝǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇŜǳπ

ǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞǎΦ  

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière 

dans les réseaux trophiques.  

* Besoins des plantes vertes.  

- Identifier les matières échangées entre un être vivant et son 

milieu de vie.   

* Besoins alimentaires des animaux.   

* Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un 

organisme vivant.   

* Décomposeurs.  

[Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇƻǊǘŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŞƭŜǾŀƎŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ŜȄǇŞπ

ǊƛƳŜƴǘŀǝƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ Ŝǘ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ wŜǇŞǊŜǊ 

ŘŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǝƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǝƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜƧŜǘǎ ŘŜǎ şǘǊŜǎ ǾƛǾŀƴǘǎΦ 

hōǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ƘƛǾŜǊƴŀƭ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŀƴƛƳŀǳȄΦ " ǇŀǊǝǊ ŘŜǎ 

ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƛŘŜƴǝŬŜƴǘ ƭŀ ǇƭŀŎŜ 

Ŝǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄ ŎƘƭƻǊƻǇƘȅƭƭƛŜƴǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ǇǊƛπ

ƳŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƛƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ [Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ƳŜǧŜƴǘ Ŝƴ ǊŜƭŀǝƻƴ ƭŀ 

ƳŀǝŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Ŝǘ ǎƻƴ ǳǝƭƛǎŀǝƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ şǘǊŜǎ ƘǳƳŀƛƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴΣ ƭŜǎ ǘŜȄǝƭŜǎΣ ƭŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘǎΣ ƭŜǎ ƳŞŘƛŎŀƳŜƴǘǎΦ  

La mise en évidence des liens de parenté entre les êtres vivants peut être abordée dès le CM. La structure cellulaire doit en 

revanche être réservée à la classe de sixième. Toutes les fonctions de nutrition ont vocation à être étudiées dès l’école  

élémentaire. Mais à ce niveau, on se contentera de les caractériser et de montrer qu’elles s’intègrent et répondent aux  

besoins de l’organisme. Le rôle des microorganismes relève de la classe de sixième.  
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  Repères de progressivité 



Matériaux et objets techniques 

 

Attendus  

de fin de cycle  

- Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.  

- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.  

- Identifier les principales familles de matériaux.  

- Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technolo-

gique répondant à un besoin.  

- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information.  

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes 

(historique, économique, culturel)  

* l’évolution technologique (innovation, invention, principe 

technique) 

 * L’évolution des besoins.  

! ǇŀǊǝǊ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘ ŘƻƴƴŞΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƛǘǳŜƴǘ ǎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŞǾƻƭǳǝƻƴǎ 

Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ŦƻǊƳŜΣ ŘŜ 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭΣ ŘŜ ŎƻǶǘΣ ŘΩŜǎǘƘŞπ

ǝǉǳŜΦ  

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Besoin, fonction d'usage et d'estime 

* Fonction technique, solutions techniques 

* Représentation du fonctionnement d’un objet technique 

* Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonc-

tions, organes.  

[Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŞŎǊƛǾŜƴǘ ǳƴ ƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ ŀƳŜƴŞǎ Ł 

ƛŘŜƴǝŬŜǊ ŘŜǎ ŦƻƴŎǝƻƴǎ ŀǎǎǳǊŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƻōƧŜǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ǉǳƛǎ Ł ŘŞŎǊƛǊŜ 

ƎǊŀǇƘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭϥŀƛŘŜ ŘŜ ŎǊƻǉǳƛǎ Ł Ƴŀƛƴ ƭŜǾŞŜ ƻǳ ŘŜ ǎŎƘŞƳŀǎΣ ƭŜ 

ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻōǎŜǊǾŞ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŏƻƴǎǝǘǳŀƴǘ ǳƴŜ ŦƻƴŎǝƻƴ ǘŜŎƘπ

ƴƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ǇƛŝŎŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǝǘǳŀƴǘǎΣ ƭŜǎ ǎƻǳǎ-ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǾŜƴǘƻπ

ǊƛŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎΦ [Ŝǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊǝŜǎ ǎƻƴǘ ƛǎƻƭŞŜǎ ǇŀǊ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ 

Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ŜǳǊ ǊƾƭŜ ǊŜǎǇŜŎǝŦ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜΦ  

Identifier les principales familles de matériaux.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les 

relations entre formes, fonctions et procédés) 

* Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valo-

risation) 

* Impact environnemental.  

5ǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ƴƻǝƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ Ŝǎǘ Ł ƳŜǧǊŜ Ŝƴ 

ǊŜƭŀǝƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘΣ ǎƻƴ ǳǎŀƎŜ Ŝǘ ǎŜǎ ŦƻƴŎǝƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

ǇǊƻŎŞŘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻǊƳŜΦ Lƭ ƧǳǎǝŬŜ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜ ƳŀǘŞπ

ǊƛŀǳȄ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǇƛŝŎŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ 

ƛŘŜƴǝŬŞŜǎΦ " ǇŀǊǝǊ ŘŜ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǝǉǳŜǎ ǇƘȅǎƛŎƻ-ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴπ

ƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŜȄŜǊŎŜƴǘ ǳƴ ŜǎǇǊƛǘ ŎǊƛǝǉǳŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ƭƻǊǎ ŘŜ 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ŘΩƻōƧŜǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦ  

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe  

pour traduire une solution technologique répondant à un besoin.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Notion de contrainte 

* Recherche d’idées (schémas, croquis …)  

* Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et 

numérique), représentation en conception assistée par ordina-

teur.  

9ƴ ƎǊƻǳǇŜΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎƻƴǘ ŀƳŜƴŞǎ Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ 

ƛƳŀƎƛƴŜǊ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǎƻƭǳǝƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŜũŜŎǘǳŀƴǘ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ 

ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴΦ  
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Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation 

(outils, machines)  

* Choix de matériaux  

* Maquette, prototype 

* Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement).  

[Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ǘǊŀŘǳƛǎŜƴǘ ƭŜǳǊ ǎƻƭǳǝƻƴ ǇŀǊ ǳƴŜ ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜ 

όƳŀǉǳŜǧŜ ƻǳ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜύΦ Lƭǎ ǳǝƭƛǎŜƴǘ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘƻǘȅǇŀƎŜΣ ŘŜ 

ǊŞŀƭƛǎŀǝƻƴΣ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǝƻƴΦ /ŜǧŜ ǎƻƭǳǝƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻŘŞƭƛǎŞŜ ǾƛǊπ

ǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǝƻƴǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƭŜǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ 

ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘΦ Lƭǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜƴǘ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴΣ ƭŀ ƳŜǧŜƴǘ Ŝƴ 

ŎƻƳƳǳƴΣ ǊŞŀƭƛǎŜƴǘ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ǳƴƛǉǳŜΦ  

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

* Environnement numérique de travail  

* Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets 

programmables  

* Usage des moyens numériques dans un réseau 

* Usage de logiciels usuels 

[Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǇǇǊŜƴƴŜƴǘ Ł ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǝƻƴ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΦ Lƭǎ ŘŞŎǊƛǾŜƴǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇŀǊ ǎŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ Ŝǘ 

ƭŜǳǊǎ ǊŜƭŀǝƻƴǎΦ [Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŞŎƻǳǾǊŜƴǘ ƭΩŀƭƎƻǊƛǘƘƳŜ Ŝƴ ǳǝƭƛǎŀƴǘ ŘŜǎ 

ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǝƻƴǎ ǾƛǎǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ƭǳŘƛǉǳŜǎΦ Lƭǎ ŜȄǇƭƻƛǘŜƴǘ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ 

ƛƴŦƻǊƳŀǝǉǳŜǎ Ŝƴ ǇǊŀǝǉǳŀƴǘ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǝŦΦ [Ŝǎ ŞƭŝǾŜǎ ƳŀƛǘǊƛπ

ǎŜƴǘ ƭŜ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ǳǎǳŜƭǎ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǊƻǇǊƛŜƴǘ ƭŜǳǊ  

ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  

                                                               

                                                               Repères de progressivité 

 
Tout au long du cycle, l’appropriation des objets techniques abordés est toujours mise en relation avec les besoins de l’être 

humain dans son environnement.  

CM1 et CM2 6ème 

Les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéris-

tiques dont leurs propriétés de recyclage en fin de vie. L’objet 

technique est à aborder en termes de description, de fonc-

tions, de constitution afin de répondre aux questions : A quoi 

cela sert ? De quoi s’est constitué ? Comment cela fonc-

tionne ? Dans ces classes, l’investigation, l’expérimentation, 

l’observation du fonctionnement, la recherche de résolution 

de problème sont à pratiquer afin de solliciter l’analyse, la 

recherche, et la créativité des élèves pour répondre à un pro-

blème posé. Leur solution doit aboutir la plupart du temps à 

une réalisation concrète favorisant la manipulation sur des 

matériels et l’activité pratique. L’usage des outils numériques 

est recommandé pour favoriser la communication et la repré-

sentation des objets techniques.  

Des modifications de matériaux peuvent être imaginées par 

les élèves afin de prendre en compte leurs impacts environne-

mentaux. La recherche de solutions en réponse à un problème 

posé dans un contexte de la vie courante, est favorisée par 

une activité menée par équipes d’élèves. Elle permet d’identi-

fier et de proposer plusieurs possibilités de solutions sans pré-

juger l’une d’entre elles. Pour ce cycle, la représentation par-

tielle ou complète d’un objet ou d’une solution n’est pas assu-

jettie à une norme ou un code. Cette représentation sollicite 

les outils numériques courants en exprimant des solutions 

technologiques élémentaires et en cultivant une perception 

esthétique liée au design. Les élèves sont progressivement mis 

en activité au sein d’une structure informatique en réseau 

sollicitant le stockage des données partagées.  
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La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

Attendus  

de fin de cycle  

- Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre  

- Identifier des enjeux liés à l’environnement  

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Situer la Terre dans le système solaire. 

- Caractériser les conditions de vie sur Terre (température, 

présence d’eau liquide)   

* Le Soleil, les planètes 

* Position de la Terre dans le système solaire  

* Histoire de la Terre et développement de la vie  

- Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même 

et alternance jour-nuit, autour du Soleil et cycle des saisons) 

* Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du 

Soleil   

* Représentations géométriques de l’espace et des astres 

(cercle, sphère)  

- Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un 

paysage  

* Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement 

et le peuplement 

- Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, 

tremblements de terre) à des risques pour les populations 

* Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la 

Terre (volcanisme, tremblements de terre, …)  

* Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phé-

nomènes météorologiques et climatiques ; évènements  

extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses…).  

- ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ǎŎƛŜƴǝŬǉǳŜǎ 

ǾŀǊƛŞŜǎ όƳƻŘŞƭƛǎŀǝƻƴΣ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǝƻƴ ΧύΦ  

- CŀƛǊŜ - ǉǳŀƴŘ ŎΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ - ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ ŀǎǘǊƻƴƻƳƛǉǳŜǎ 

ŘƛǊŜŎǘŜǎ όƭŜǎ ŎƻƴǎǘŜƭƭŀǝƻƴǎΣ ŞŎƭƛǇǎŜǎΣ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴ ŘŜ ±Şƴǳǎ Ŝǘ WǳǇƛπ

ǘŜǊΧύΦ  

- 5ŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŞǾƻƭǳǝƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ¢ŜǊǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ 

ŎŞƭŜǎǘŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩ!ƴǝǉǳƛǘŞ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ¢ŜǊǊŜ Ŝǘ ǎŀ 

Ǉƻǎƛǝƻƴ Řŀƴǎ ƭΩǳƴƛǾŜǊǎύ ƧǳǎǉǳΩŁ ƴƻǎ ƧƻǳǊǎ όŎŦΦ ƭΩŜȄǇƭƻǊŀǝƻƴ ǎǇŀǝŀƭŜ Řǳ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ǎƻƭŀƛǊŜύΦ  

 

 

 

- ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞ όōǳƭƭŜǝƴǎ Ŝǘ ŎŀǊǘŜǎ 

ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎύΦ  

- wŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǎǘŀǝƻƴ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǳƴŜ ǎŜǊǊŜ όƳƛǎŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘŜ 

ƭΩŜũŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜύΦ 9ȄǇƭƻƛǘŜǊ ƭŜǎ ƻǳǝƭǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ 

ŎŀǇǘŜǳǊǎ όǘƘŜǊƳƻƳŝǘǊŜǎΣ ōŀǊƻƳŝǘǊŜǎΧύΦ  

- /ƻƳƳŜƴǘŜǊ ǳƴ ǎƛǎƳƻƎǊŀƳƳŜΦ ;ǘǳŘƛŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƭƻŎŀƭ όǊƛǎǉǳŜ 

ŘΩƛƴƻƴŘŀǝƻƴΣ ŘŜ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŘŜ ǘǊŜƳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŜΧύΦ 

- aŜƴŜǊ ŘŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎ 

ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ Ł ǇŀǊǝǊ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞŘǳŎŀǝƻƴ ŀǳ 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ  

Identifier les enjeux liés à l’environnement 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux  

- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.  

* Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 

environnement.  

- Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie 

* Modification du peuplement en fonction des conditions phy-

sicochimiques du milieu et des saisons 

* Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 

peuplement) ; conséquences de la modification d’un facteur 

physique ou biologique sur l’écosystème 

* La biodiversité, un réseau dynamique.  

- ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊƻŎƘŜ Ŝǘ ǇŀǊ ŘŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǝƻƴǎ 

ƭƻǊǎ ŘŜ ǎƻǊǝŜǎΦ ¦ǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎΦ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

- Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et 

leur importance dans le peuplement des milieux  

- Identifier quelques impacts humains dans un environnement 

(aménagement, impact technologique...)  

* Aménagements de de l’espace par les humains et con-

traintes naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs 

sur l’environnement 

- Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’envi-

ronnement proche 

- Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des res-

sources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, 

rejets, valorisations, épuisement des stocks) 

* Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, 

pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à 

des fins de construction…).  

- ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƻǳ ŘŜǳȄ 

ŜƴǉǳşǘŜǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ  

- tǊŞǾƻƛǊ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜΣ Ŝƴ 

ǇƻǳǊǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŞŘǳŎŀǝƻƴ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ  

                                                                 

La place, les mouvements et la nature de la Terre, parmi les planètes du système solaire, sont détaillés tout au long du cycle 

par l’observation et la modélisation. La description précise des mouvements est liée au thème (1) : CM2 et 6ème . De même, 

les notions de Terre externe (atmosphère et océans) et interne sont détaillées tout au long du cycle. Les échanges  

énergétiques liés au thème (1) sont introduits en 6ème . Il faudra veiller à une cohérence avec la progression des outils  

mathématiques. La mise en relation des paysages ou des phénomènes géologiques avec la nature du sous-sol et l’activité  

interne de la Terre peut être étudiée dès le CM. Les explications géologiques relèvent de la classe de 6ème .  
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Mathématiques                

Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences majeures des 

mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. La résolution de problèmes constitue 

le critère principal de la maitrise des connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est également le 

moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens. Si la modélisation algébrique relève avant tout du cycle 4 et du 

lycée, la résolution de problèmes permet déjà de montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils perti-

nents pour résoudre certaines situations. Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues 

d’autres enseignements, de la vie de classe ou de la vie courante. Les élèves fréquentent également des problèmes issus d’un 

contexte interne aux mathématiques. La mise en perspective historique de certaines connaissances (numération de position, 

apparition des nombres décimaux, du système métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves. On veille 

aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement reliés à la notion en cours 

d’étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opé-

rations mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements. Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathéma-

tiques abordées au cycle 2, à en étendre le domaine d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de calcul 

introduites précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures de calcul mental du 

cycle 2, mais aussi à construire de nouvelles techniques de calcul écrites (division) et mentales, enfin à introduire des notions 

nouvelles comme les nombres décimaux, la proportionnalité ou l’étude de nouvelles grandeurs (aire, volume, angle notam-

ment). Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s’inscrivent dans la continuité de celles fréquentées au cycle 2. Elles 

s’en distinguent par une part plus grande accordée au raisonnement et à l’argumentation qui complètent la perception et 

l’usage des instruments. Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l’espace (patrons, pers-

pectives, vues de face, de côté, de dessus…). En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets 

concrets, les outils numériques sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de numération permet 

d’approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des opérations comme d’accroitre la maitrise de certaines tech-

niques de calculs. De même, des activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents  

supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la programmation ou logiciels 

de visualisation de cartes, de plans.  

Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Chercher  

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés : 

textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.   

- S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, en 

mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adap-

té à une situation nouvelle 

- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution 

2,4 

Modéliser   

- Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne  

- Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de proportionnalité. 

- Reconnaitre des situations réelles pouvant être modélisées par des relations géométriques (alignement,  

parallélisme, perpendicularité, symétrie)  

- Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaitre des objets  

1,2,4 

Représenter   

- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques, écritures avec 

parenthésages, …  

- Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres décimaux  

- Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, lignes et points)  

- Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codages d’une figure plane ou d’un solide. 

- Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales.  

1,5 
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Compétences travaillées  Domaines du 

socle commun 

Raisonner   

- Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une démarche 

qui combine des étapes de raisonnement.  

- En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les instruments pour amorcer des  

raisonnements s’appuyant uniquement sur des propriétés des figures et sur des relations entre objets. 

- Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui 

- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

2,3,4 

Calculer   

- Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des  

techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant les opérations). 

- Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 

- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

4 

Communiquer   

- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation,  

exposer une argumentation.  

- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter dans 

l’échange.  

1,3 

Nombres et calculs 

Au cycle 3, l’étude des grands nombres permet d’enrichir la compréhension de notre système de numération (numération 

orale et numération écrite) et de mobiliser ses propriétés lors de calculs. Les fractions puis les nombres décimaux apparaissent 

comme de nouveaux nombres introduits pour pallier l’insuffisance des nombres entiers, notamment pour mesurer des lon-

gueurs, des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée. Le lien à établir avec les connaissances acquises à propos 

des entiers est essentiel. Avoir une bonne compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers 

(unités, dizaines, centaines de chaque ordre) permet de les prolonger aux dixièmes, centièmes… Les caractéristiques  

communes entre le système de numération et le système métrique sont mises en évidence. L’écriture à virgule est présentée 

comme une convention d’écriture d’une fraction décimale ou d’une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à 

jour la nature des nombres décimaux et de justifier les règles de comparaison (qui se différencient de celles mises en œuvre 

pour les entiers) et de calcul. Le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en interaction. Ainsi, le 

calcul mental est mobilisé dans le calcul posé et il peut être utilisé pour fournir un ordre de grandeur avant un calcul instru-

menté. Réciproquement, le calcul instrumenté peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou par le  

calcul posé. Le calcul, dans toutes ses modalités, contribue à la connaissance des nombres. Ainsi, même si le calcul mental  

permet de produire des résultats utiles dans différents contextes de la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins 

prioritairement l’exploration des nombres et des propriétés des opérations. Il s’agit d’amener les élèves à s’adapter en adop-

tant la procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances mais aussi et surtout en fonction des nombres et des opé-

rations mis en jeu dans les calculs. Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s’appuyer sur suffisamment de faits 

numériques mémorisés et de modules de calcul élémentaires automatisés. De même, si la maitrise des techniques opératoires 

écrites permet à l’élève d’obtenir un résultat de calcul, la construction de ces techniques est l’occasion de retravailler les  

propriétés de la numération et de rencontrer des exemples d’algorithmes complexes. Les problèmes arithmétiques proposés 

au cycle 3 permettent d’enrichir le sens des opérations déjà abordées au cycle 2 et d’en étudier de nouvelles. Les procédures 

de traitement de ces problèmes peuvent évoluer en fonction des nombres en jeu et de leur structure. Le calcul contribuant 

aussi à la représentation des problèmes, il s’agit de développer simultanément chez les élèves des aptitudes de calcul et de 

résolution de problèmes arithmétiques (le travail sur la technique et sur le sens devant se nourrir l’un l’autre).  
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Attendus  

de fin de cycle  

- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux.  

- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.  

- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul.  

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utili-

sant des regroupements par milliers 

* Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, 

milliers, millions, milliards) et leurs relations  

- Comprendre et appliquer les règles de la numération aux 

grands nombres (jusqu’à 12 chiffres)  

- Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les 

repérer et les placer sur une demi-droite graduée adaptée 

- Comprendre et utiliser la notion de fractions simples 

* Écritures fractionnaires 

* Diverses désignations des fractions (orales, écrites et décom-

positions).  

- Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée 

adaptée  

* Une première extension de la relation d’ordre  

- Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs 

- Établir des égalités entre des fractions simples 

- Comprendre et utiliser la notion de nombre décimal  

* Spécificités des nombres décimaux.  

- Associer diverses désignations d’un nombre décimal 

(fractions décimales, écritures à virgule et décompositions). 

* Règles et fonctionnement des systèmes de numération dans 

le champ des nombres décimaux, relations entre unités de 

numération (point de vue décimal), valeurs des chiffres en 

fonction de leur rang dans l’écriture à virgule d’un nombre 

décimal (point de vue positionnel) 

- Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée 

adaptée. Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres 

décimaux 

* Ordre sur les nombres décimaux.  

- {ƛǘǳŀǝƻƴǎ Řƻƴǘ ƭŀ ǊŞǎƻƭǳǝƻƴ ƳƻōƛƭƛǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƴǳπ

ƳŞǊŀǝƻƴ ƻǳ ŘŜǎ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴǎ ŘΩǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƴǳƳŞǊŀǝƻƴΦ LƭƭǳǎǘǊŜǊ ƭŜǎ 

ƎǊŀƴŘǎ ƴƻƳōǊŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ 

όǇƻǇǳƭŀǝƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΣ ǇƻǇǳƭŀǝƻƴ ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ ƭŀ ¢ŜǊǊŜΣ ŃƎŜ Řǳ 

ǎȅǎǘŝƳŜ ǎƻƭŀƛǊŜΧύΦ  

- [Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƻǳ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜǳǊǎ 

ǊŜƭŀǝƻƴǎ όƎǊŀƳƳŜΣ ƪƛƭƻƎǊŀƳƳŜΣ ǘƻƴƴŜ Τ ŎŜƴǝƳŝǘǊŜΣ ƳŝǘǊŜΣ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜΣ 

ŜǘŎΦύ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴ ǊŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƴǳƳŞǊŀǝƻƴΦ  

 

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŦǊŀŎǝƻƴǎ ǇƻǳǊ Υ - ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ 

ƻǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ŏŀǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Τ - ŜȄǇǊƛƳŜǊ ǳƴ ǉǳƻπ

ǝŜƴǘΦ {ƛǘǳŀǝƻƴ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ŘŜ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎ ƭŀ ƳƻƛǝŞΣ ƭŜ ǝŜǊǎΣ 

ƭŜ ǉǳŀǊǘ Ŝǘ мκн ŘŜΣ мκо ŘŜΣ мκп ŘŜΣ ŜǘŎΦ όŦǊŀŎǝƻƴǎ ǾǳŜǎ ŎƻƳƳŜ ƻǇŞǊŀπ

ǘŜǳǊǎύ  

tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ Ŝƴ ǳǝƭƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ŘŜƳƛ-ŘǊƻƛǘŜ ƎǊŀŘǳŞŜΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Şǘŀōƭƛǎπ

ǎŜƴǘ ǉǳŜ рκмл Ґ мκнΣ ǉǳŜ млκмлл Ґ мκмлΣ ŜǘŎΦ ;ŎǊƛǊŜ ǳƴŜ ŦǊŀŎǝƻƴ ǎƻǳǎ 

ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǎƻƳƳŜ ŘΩǳƴ ŜƴǝŜǊ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŦǊŀŎǝƻƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł мΦ  

 

 

 

 

{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ Υ  

- ŘΩǳǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƴƻƳōǊŜǎ ŘŞŎƛƳŀǳȄ ǇƻǳǊ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜ 

ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ ƻǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ŏŀǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Τ  

- ŘΩǳǝƭƛǎŜǊ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ Υ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ Ŝǘ ŀƛǊŜǎΣ 

ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ Şǘŀƴǘ ŎƘƻƛǎƛŜ Τ  

- ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƴǳƳŞǊŀǝƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 

όŘƛȄƛŝƳŜκŘƳκŘƎκŘ[Σ ŎŜƴǝŝƳŜκŎƳκŎƎκŎ[κŎŜƴǝƳŜǎ ŘΩŜǳǊƻǎΣ ŜǘŎΦύΦ [ŀ 

ŘŜƳƛ-ŘǊƻƛǘŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ƎǊŀŘǳŞŜ Ŝǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ 

ŘŜǎ ŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛŦǎ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀŘǳŀǝƻƴ Řǳ мκмл ŀǳ мκмлллΦ  

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Mémoriser des faits numériques et des procédures élémen-

taires de calcul  

- Élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l’oral et à l’écrit  

- Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en esti-

mant son ordre de grandeur  

* Addition, soustraction, multiplication, division. � Propriétés 

des opérations :  2+9 = 9+2 • 3×5×2 = 3×10 • 5×12 = 5×10 + 5×2   

* Faits et procédures numériques additifs et multiplicatifs 

* Multiples et diviseurs des nombres d’usage courant 

* Critères de divisibilité (2, 3, 4, 5, 9, 10).  

9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ Ŧŀƛǘǎ Ŝǘ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ Υ  

- ƳǳƭǝǇƭƛŜǊ ƻǳ ŘƛǾƛǎŜǊ ǇŀǊ млΣ ǇŀǊ мллΣ ǇŀǊ мллл ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŞŎƛƳŀƭΣ  

- ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ Ł ƭΩǳƴƛǘŞΣ Ł ƭŀ ŘƛȊŀƛƴŜΣ Ł ƭŀ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ǎǳǇŞπ

ǊƛŜǳǊŜΣ  

- ŜƴŎŀŘǊŜǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŜƴǘǊŜ ŘŜǳȄ ƳǳƭǝǇƭŜǎ ŎƻƴǎŞŎǳǝŦǎΣ - ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴ 

ǉǳƻǝŜƴǘΣ ǳƴ ǊŜǎǘŜΣ  

- ƳǳƭǝǇƭƛŜǊ ǇŀǊ рΣ ǇŀǊ нрΣ ǇŀǊ рлΣ ǇŀǊ мллΣ ǇŀǊ лΣмΣ ǇŀǊ лΣр Χ ¦ǝƭƛǎŜǊ 

ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ ǇƻǳǊ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ όŦƻǊƳǳƭŀǝƻƴǎ 

ƻǊŀƭŜǎΣ ŎŀƭŎǳƭ ǇƻǎŞΣ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΣ Ŝƴ ŎƻƭƻƴƴŜΣ ŜǘŎΦύΦ  

- 9ƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎŀƭŎǳƭŀǘǊƛŎŜΣ ƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Ŝǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 

ƳǳƭǝǇƭƛŎŀǝƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀŘŘƛǝƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎƻǳǎǘǊŀŎǝƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ 

ǇŀǊŜƴǘƘŝǎŜǎΦ  

72 

Attendus  

de fin de cycle  

- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux.  

- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.  

- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul.  



Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

Calcul mental : calculer mentalement pour obtenir un résultat 

exact ou évaluer un ordre de grandeur. 

Calcul en ligne : utiliser des parenthèses dans des situations 

très simples. 

*Règles d’usage des parenthèses. 

Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme de calcul posé 

pour l’addition, la soustraction, la multiplication, la division.  

* Techniques opératoires de calcul (dans le cas de la division, 

on se limite à diviser par un entier). 

Calcul instrumenté : utiliser une calculatrice pour trouver ou 

vérifier un résultat.  

* Fonctions de base d’une calculatrice. 

 

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre  

opérations. 

* Sens des opérations.  

* Problèmes relevant : des structures additives et des struc-

tures multiplicatives.  

 

Organisation et gestion de données  

- Prélever des données numériques à partir de supports variés 

- Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organi-

sant des données numériques. 

- Exploiter et communiquer des résultats de mesures 

* Représentations usuelles : - tableaux (en deux ou plusieurs 

colonnes, à double entrée) ; - diagrammes en bâtons, circu-

laires ou semi circulaires ; - graphiques cartésiens.  

 

Proportionnalité  
 
- Reconnaitre et résoudre des problèmes relevant de la  
proportionnalité en utilisant une procédure adaptée.  

9ƴǊƛŎƘƛǊ ƭŜ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŀŘŘƛǝŦǎ Ŝǘ ƳǳƭǝǇƭƛŎŀǝŦǎΣ  

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǾƛǎƛƻƴΦ  

 

 

 

 

 

 

- 9ȄǘǊŀƛǊŜ ƻǳ ǘǊŀƛǘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩŀǊǝŎƭŜǎ ŘŜ ƧƻǳǊƴŀǳȄΦ  

- hǊƎŀƴƛǎŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ όǎŎƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ 

ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜΣ ƘƛǎǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ŞŘǳŎŀǝƻƴ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ǎǇƻǊǝǾŜΧύ 

Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭŜǎ ǘǊŀƛǘŜǊΦ  

 

 

 

 

 

 

 

- {ƛǘǳŀǝƻƴǎ ǇŜǊƳŜǧŀƴǘ ǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎΣ ŘŜǎ ǾƛǘŜǎǎŜǎ 

ŎƻƴǎǘŀƴǘŜǎΣ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ŘŜ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŦǊŀŎπ

ǝƻƴǎ ŘŞŎƛƳŀƭŜǎΦ  

- aƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭƛƴŞŀǊƛǘŞ όŀŘŘƛǝǾŜǎ Ŝǘ ƳǳƭǝǇƭƛŎŀǝǾŜǎύΣ ŘŜ 

ǇǊƻǇƻǊǝƻƴƴŀƭƛǘŞΣ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ł ƭΩǳƴƛǘŞΦ  

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻǇƻǊǝƻƴƴŀƭƛǘŞΦ  
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                                                            Repères de progressivité  
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau.  

En début du cycle, les nombres sont abordés jusqu’à 1 000 000, puis progressivement jusqu'au milliard. Ce travail devra être 

entretenu tout au long du cycle 3.  

Fractions et décimaux Calcul Résolution de problèmes 

Les fractions sont à la fois objet d'étude 

et support pour l’introduction et l'ap-

prentissage des nombres décimaux. Pour 

cette raison, on commence dès le CM1 

l'étude des fractions simples (comme 

2/3, 1/4... ) et des fractions décimales. 

Du CM1 à la 6ème, on aborde différentes 

conceptions possibles de la fraction, du 

partage de grandeurs jusqu’au quotient 

de deux nombres entiers, qui sera étudié 

en 6ème. Pour les nombres décimaux, 

les activités peuvent se limiter aux cen-

tièmes en début de cycle pour s'étendre 

aux dix-millièmes en 6ème .  

La pratique du calcul mental s’étend pro-

gressivement des nombres entiers aux 

nombres décimaux, et les procédures à 

mobiliser se complexifient. Les diffé-

rentes techniques opératoires portent 

sur des nombres entiers et/ou des 

nombres décimaux : - addition et sous-

traction pour les nombres décimaux dès 

le CM1 ; - multiplication d’un nombre 

décimal par un nombre entier au CM2, 

de deux nombres décimaux en 6ème ; - 

division euclidienne dès le début de 

cycle, division de deux nombres entiers 

avec quotient décimal, division d'un 

nombre décimal par un nombre entier à 

partir du CM2.  

La progressivité sur la résolution de pro-

blèmes, outre la structure mathématique 

du problème, repose notamment sur :  

- les nombres mis en jeu : entiers (tout 

au long du cycle) puis décimaux ;  

- le nombre d’étapes de calcul et la dé-

termination ou non de ces étapes par les 

élèves : selon les cas, à tous les niveaux 

du cycle 3, on passe de problèmes dont 

la solution engage une démarche à une 

ou plusieurs étapes indiquées dans 

l’énoncé à des problèmes, en 6ème, né-

cessitant l’organisation de données mul-

tiples ou la construction d’une dé-

marche ;  

- les supports envisagés pour la prise 

d’informations : la collecte des informa-

tions utiles peut se faire à partir d’un 

support unique en CM1 (texte ou ta-

bleau ou représentation graphique) puis 

à partir de deux supports complémen-

taires pour aller vers des tâches com-

plexes mêlant plusieurs supports en 

6ème .  

La communication de la démarche et des 

résultats prend différentes formes et 

s’enrichit au cours du cycle.  

Dès le début du cycle, les problèmes 

proposés relèvent des quatre opérations, 

l’objectif est d’automatiser la reconnais-

sance de l’opération en fin de cycle 3.  

Grandeurs et mesures 

Au cycle 3, les connaissances des grandeurs déjà fréquentées au cycle 2 (longueur, masse, contenance, durée, prix) sont  

complétées et structurées, en particulier à travers la maitrise des unités légales du Système International d’unités (numération 

décimale ou sexagésimale) et de leurs relations. Un des enjeux est d’enrichir la notion de grandeur en abordant la notion d’aire 

d’une surface et en la distinguant clairement de celle de périmètre. Les élèves approchent la notion d’angle et se familiarisent 

avec la notion de volume en la liant tout d’abord à celle de contenance. La notion de mesure d’une grandeur, consiste à asso-

cier, une unité étant choisie, un nombre (entier ou non) à la grandeur considérée. Il s’agit de déterminer combien d’unités ou 

de fractionnements de l’unité sont contenus dans la grandeur à mesurer. Les opérations sur les grandeurs permettent égale-

ment d’aborder les opérations sur leurs mesures. Les notions de grandeur et de mesure de la grandeur se construisent dialecti-

quement, en résolvant des problèmes faisant appel à différents types de tâches (comparer, estimer, mesurer). Dans le cadre 

des grandeurs, la proportionnalité sera mise en évidence et convoquée pour résoudre des problèmes dans différents con-

textes. Dans la continuité du cycle 2, le travail sur l’estimation participe à la validation de résultats et permet de donner du sens 

à ces grandeurs et à leur mesure (estimer en prenant appui sur des références déjà construites : longueurs et aire d’un 

terrain de basket, aire d’un timbre, masse d’un trombone, masse et volume d’une bouteille de lait…).  74 



 

Attendus  

de fin de cycle  

- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres  

décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle.  

- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.  

- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant 

des nombres entiers et des nombres décimaux.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure. 

- Mesurer des périmètres en reportant des unités et des frac-

tions d’unités, ou en utilisant une formule. 

* Notion de longueur : cas particulier du périmètre. 

* Formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.  

* Formule de la longueur d’un cercle. 

* Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de 

longueur et les unités de numération (grands nombres, 

nombres décimaux). 

 

- Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires 

sans avoir recours à la mesure.  

- Différencier aire et périmètre d’une surface. 

- Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un 

pavage simple ou en utilisant une formule.  

Estimer la mesure d’une aire par différentes procédures.  

* Unités usuelles d’aire : multiples et sous-multiples du m² et 

leurs relations, are et hectare. 

* Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, 

d’un disque. 

 

- Relier les unités de volume et de contenance.  

- Estimer la mesure d’un volume par différentes procédures. 

Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du 

litre) 

* Unités usuelles de volume (cm3 , dm3 , m 3 ), relations entre 

les unités.  

- Déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un 

dénombrement d’unités ou en utilisant une formule 

* Formule du volume d’un cube, d’un pavé droit.   

 

 

 

- /ƻƳǇŀǊŜǊ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŀǾŜŎ ƻǳ ǎŀƴǎ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ 

- aŜǎǳǊŜǊ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŦǊŀŎǝƻƴǎ 

ŘΩǳƴƛǘŞǎΣ ƻǳ Ŝƴ ǳǝƭƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ŦƻǊƳǳƭŜ 

ϝ bƻǝƻƴ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Υ Ŏŀǎ ǇŀǊǝŎǳƭƛŜǊ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ 

ϝ CƻǊƳǳƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴ ŎŀǊǊŞΣ ŘΩǳƴ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ 

ϝ CƻǊƳǳƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩǳƴ ŎŜǊŎƭŜ 

ϝ ¦ƴƛǘŞǎ ǊŜƭŀǝǾŜǎ ŀǳȄ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ Υ ǊŜƭŀǝƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƭƻƴπ

ƎǳŜǳǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƴǳƳŞǊŀǝƻƴ όƎǊŀƴŘǎ ƴƻƳōǊŜǎΣ ƴƻƳōǊŜǎ ŘŞŎƛπ

ƳŀǳȄύ 

 

 

 

{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ŀƳŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ł Υ  

- ǎǳǇŜǊǇƻǎŜǊΣ ŘŞŎƻǳǇŜǊΣ ǊŜŎƻƭƭŜǊ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ Τ  

- ǳǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǇŀǾŀƎŜǎ ŀŬƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩŀŎǝƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ 

ǳƴŜ ŀƛǊŜΦ  

 

!ŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘ όƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊύ 

ƻǳ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜ ƻǳ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ 

ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ  

 

 

 

 

 

 

- /ƻƳǇŀǊŜǊ ƻǳ ƳŜǎǳǊŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴŎŜǎ όƻǳ ǾƻƭǳƳŜǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎ ŘΩǳƴ 

ǊŞŎƛǇƛŜƴǘύ ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǳ Ŝƴ ǎŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƴǘ Ł ǳƴ 

ŘŞƴƻƳōǊŜƳŜƴǘΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎǳōŜǎ ŘŜ м ŎƳ 

ŘΩŀǊşǘŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜƳǇƭƛǊ ǳƴ ǇŀǾŞ ŘǊƻƛǘΦ  

- !ŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘ όƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊύ 

ƻǳ Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜΦ  

- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et  

des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle.  

- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

- Identifier des angles dans une figure géométrique.  

- Comparer des angles  

- Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit 

- Reconnaitre qu’un angle est droit, aigu ou obtus 

- Estimer la mesure d’un angle 

- Estimer et vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus  

- Utiliser un instrument de mesure (le rapporteur) et une unité 

de mesure (le degré) pour : déterminer la mesure en degré 

d’un angle ; construire un angle de mesure donnée en degrés 

* Notion d’angle 

* Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus 

* Mesure en degré d’un angle.  

- !Ǿŀƴǘ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎΣ ŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ǊŜƭŀǝƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ŘŜǎ 

ŀƴƎƭŜǎ όǎƻƳƳŜǎΣ ǇŀǊǘŀƎŜǎΣ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀǳȄ ŀƴƎƭŜǎ Řǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ŞǉǳƛƭŀǘŞπ

ǊŀƭΣ Řǳ ǘǊƛŀƴƎƭŜ ǊŜŎǘŀƴƎƭŜ ƛǎƻŎŝƭŜύΦ  

- /ƻƳǇŀǊŜǊ ŘŜǎ ŀƴƎƭŜǎ ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŜǳǊ ƳŜǎǳǊŜ όǇŀǊ ǎǳǇŜǊǇƻπ

ǎƛǝƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎŀƭǉǳŜύΦ  

- 5ƛũŞǊŜƴŎƛŜǊ ŀƴƎƭŜǎ ŀƛƎǳǎ Ŝǘ ŀƴƎƭŜǎ ƻōǘǳǎ 9ǎǝƳŜǊ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩǳƴ 

ŀƴƎƭŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł млϲ ǇǊŝǎΣ Ŝǘ ǾŞǊƛŬŜǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘŜǳǊΦ  

- ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƎŀōŀǊƛǘǎ ŘΩŀƴƎƭŜǎΣ ƭΩŞǉǳŜǊǊŜΣ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜǳǊΦ [Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘŜǳǊ 

Ŝǎǘ ǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Ł ƭΩƻŎπ

Ŏŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŬƎǳǊŜǎΦ  

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques)  

en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux  

Connaissances et compétences associées 
 

Exemples de situations  

- Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans  

recours à la mesure. 

- Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simulta-

nément des unités différentes de mesure et/ou des conver-

sions.  

 

- Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobili-

sant ou non, selon les cas, des formules. 

* Formules donnant o le périmètre d’un carré, d’un rectangle, 

longueur d’un cercle ;  l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un 

triangle, d’un disque ; le volume d’un cube, d’un pavé droit. 

 

- Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés  

- Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un  

instant et d’une durée. 

* Unités de mesures usuelles: jour, semaine, heure, minute, 

seconde, dixième de seconde, mois, année, siècle, millénaire  

 

Proportionnalité 
  

- Identifier une situation de proportionnalité entre deux  

grandeurs. 

* Graphiques représentant des variations entre deux  

grandeurs 

{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ŀƳŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ł ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊ 

όƭƻƴƎǳŜǳǊΣ ƳŀǎǎŜΣ ŎƻƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ŘǳǊŞŜύ Ŝǘ Ł ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ 

ǊŜƭŀǝƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ǝƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ ŘǳǊŞŜǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ǊŜƭŀǝƻƴǎΦ  

9ȄǇƭƻƛǘŜǊ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǾŀǊƛŞŜǎ Υ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŀπ

ǝƻƴ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜǎ ŘŜ ƳŀǊŞŜǎΣ ŘΩŀŎǝǾƛǘŞǎ ǎǇƻǊǝǾŜǎΣ 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŎƛƴŞƳŀΣ ŘŜ ǘƘŞŃǘǊŜΣ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ǘŞƭŞǾƛǎŞǎΦ  

/Ŝǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǎƻƴǘ ǳǝƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ǇŀǇƛŜǊ ƻǳ ǳƴ 

ǎǳǇǇƻǊǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ  

 

 

/ƻƳǇŀǊŜǊ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǇŀǊŎƻǳǊǳŜ Ŝǘ ǘŜƳǇǎ ŞŎƻǳƭŞΣ ǉǳŀƴǝǘŞ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜ 

ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ Ŝǘ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǇŀǊŎƻǳǊǳŜΣ ǉǳŀƴǝǘŞ ŘŜ ƭƛǉǳƛŘŜ ŞŎƻǳƭŞŜ Ŝǘ 

ǘŜƳǇǎ ŞŎƻǳƭŞΣ ŜǘŎΦ  
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Longueurs 

En 6ème, le travail sur les longueurs permet en particulier de consolider la notion de périmètre, et  

d’établir la notion de distance entre deux points, entre un point et une droite. L’usage du compas per-

met de comparer et reporter des longueurs, de comprendre la définition du cercle (comme ensemble 

des points à égale distance du centre). La construction et l’utilisation des formules du périmètre du carré 

et du rectangle interviennent progressivement au cours du cycle. La formule donnant la longueur d’un 

cercle est utilisée en 6ème .  

 

Durées 

Un travail de consolidation de la lecture de l’heure, de l’utilisation des unités de mesure des durées et de 

leurs relations ainsi que des instruments de mesure des durées est mené en CM1 et en CM2. Tout au 

long du cycle, la résolution de problèmes s’articule autour de deux types de tâches : calculer une durée à 

partir de la donnée de l’instant initial et de l’instant final, déterminer un instant à partir de la connais-

sance d’un instant et d’une durée. La maitrise des unités de mesure de durées et de leurs relations per-

met d’organiser la progressivité de ces problèmes.  

 

Aires 

Tout au long du cycle, il convient de choisir la procédure adaptée pour comparer les aires de deux sur-

faces, pour déterminer la mesure d’une aire avec ou sans recours aux formules. Dès le CM1, on compare 

et on classe des surfaces selon leur aire. La mesure ou l’estimation de l’aire d’une surface à l’aide d’une 

surface de référence ou d’un réseau quadrillé est ensuite abordée. Une fois ces notions stabilisées, on 

découvre et on utilise les unités d’aire usuelle et leurs relations. On peut alors construire et utiliser les 

formules pour calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle, puis en 6 ème, calculer l’aire d’un triangle rec-

tangle, d’un triangle quelconque dont une hauteur est connue, d’un disque.  

 

Contenances  

et volumes  

En continuité avec le cycle 2, la notion de volume sera vue d’abord comme une contenance. Au primaire, 

on compare des contenances sans les mesurer et on mesure la contenance d’un récipient par un dénom-

brement d’unités, en particulier en utilisant les unités usuelles (L, dL, cL, mL) et leurs relations.  

Au collège, ce travail est poursuivi en déterminant le volume d’un pavé droit. On relie alors les unités de 

volume et de contenance (1 L = 1 dm3 ; 1 000 L = 1 m3 ).  

 

Angles 

Au primaire, il s’agit d’estimer et de vérifier, en utilisant l’équerre si nécessaire, qu’un angle est droit, 

aigu ou obtus, de comparer les angles d’une figure puis de reproduire un angle, en utilisant un gabarit. 

Ce travail est poursuivi au collège, où l’on introduira une unité de mesure des angles et l’utilisation d’un 

outil de mesure (le rapporteur).  

Espace et géométrie 

À l’articulation de l’école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape importante dans l’approche des concepts  

géométriques. Prolongeant le travail amorcé au cycle 2, les activités permettent aux élèves de passer progressivement d'une 

géométrie où les objets (le carré, la droite, le cube, etc.) et leurs propriétés sont contrôlés par la perception à une géométrie 

où ils le sont par le recours à des instruments, par l’explicitation de propriétés pour aller ensuite vers une géométrie dont la 

validation ne s’appuie que sur le raisonnement et l’argumentation. Différentes caractérisations d’un même objet ou d’une 

même notion s’enrichissant mutuellement permettent aux élèves de passer du regard ordinaire porté sur un dessin au regard 

géométrique porté sur une figure.  

                                                        Repères de progressivité 
  
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller avec certains élèves ou avec toute la classe au-delà des repères de 

progressivité identifiés pour chaque niveau. L’étude d’une grandeur nécessite des activités ayant pour but de définir la gran-

deur (comparaison directe ou indirecte, ou recours à la mesure), d’explorer les unités du système international d’unités corres-

pondant, de faire usage des instruments de mesure de cette grandeur, de calculer des mesures avec ou sans formule. Toute-

fois, selon la grandeur ou selon la fréquentation de celle-ci au cours du cycle précédent, les comparaisons directes ou indi-

rectes de grandeurs (longueur, masse et durée) ne seront pas reprises systématiquement.  
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Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire, reproduire,  

représenter, construire) portant sur des objets géométriques, sont privilégiées afin de faire émerger des concepts géomé-

triques (caractérisations et propriétés des objets, relations entre les objets) et de les enrichir. Un jeu sur les contraintes de la 

situation, sur les supports et les instruments mis à disposition des élèves, permet une évolution des procédures de traitement 

des problèmes et un enrichissement des connaissances Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour  

décrire les actions et les gestes réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec utilisation de gabarits et d’instru-

ments usuels ou lors de l’utilisation de logiciels). Ceux-ci sont progressivement encouragés à utiliser ce langage. Les activités 

spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : résoudre dans un autre cadre des problèmes 

relevant de la proportionnalité ; utiliser en situation les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent 

des moments privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à travers la programmation de déplace-

ments ou de construction de figures. 

 

Attendus  

de fin de cycle  

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.  

- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels.  

- Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, de per-

pendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre deux points, de 

symétrie, d’agrandissement et de réduction).  

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un 

plan ou sur une carte. 

Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces 

familiers. 

- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un  

personnage sur un écran. 

* Vocabulaire permettant de définir des positions et des  

déplacements. 

* Divers modes de représentation de l’espace.  

- {ƛǘǳŀǝƻƴǎ Řƻƴƴŀƴǘ ƭƛŜǳ Ł ŘŜǎ ǊŜǇŞǊŀƎŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƻǳ Ł ƭŀ ŘŜǎπ

ŎǊƛǇǝƻƴΣ ŀǳ ŎƻŘŀƎŜ ƻǳ ŀǳ ŘŞŎƻŘŀƎŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΦ  

- ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Υ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜǎ ŘƛũŞǊŜƴǘŜǎ όƭŀ 

ŦŜǳƛƭƭŜ ŘŜ ǇŀǇƛŜǊΣ ƭŀ ŎƻǳǊ ŘŜ ǊŞŎǊŞŀǝƻƴΣ ƭŜ ǉǳŀǊǝŜǊΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜΣ ŜǘŎΦύ Τ Ł 

ǇŀǊǝǊ ŘŜ Ǉƭŀƴǎ ǎŎƘŞƳŀǝǉǳŜǎ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭΩƛǝƴŞǊŀƛǊŜ ƭŜ 

Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘ ƻǳ ŘŜƳŀƴŘŀƴǘ ƭŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴŎŜǎ ǎǳǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

ƳŞǘǊƻ ƻǳ ŘΩŀǳǘƻōǳǎύ Τ ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǎȅǎπ

ǘŝƳŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǝƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ŘŜǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘΩƛƴƛǝŀǝƻƴ Ł ƭŀ ǇǊƻπ

ƎǊŀƳƳŀǝƻƴ  

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides  

et figures géométriques  

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations  

- Reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire :  des  

figures simples ou complexes (assemblages de figures 

simples) ; des solides simples ou des assemblages de solides 

simples à partir de certaines de leurs propriétés 

* Figures planes et solides, premières caractérisations : 

triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, 

triangle isocèle, triangle équilatéral) ; quadrilatères dont les 

quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première 

approche du parallélogramme) ;  cercle (comme ensemble des 

points situés à une distance donnée d’un point donné) 

* Vocabulaire approprié pour nommer les solides : pavé droit, 

cube, prisme droit, pyramide régulière, cylindre, cône, boule  

{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǝƻƴ ƻǳ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ Ƴƻōƛƭƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ƎŜǎǘŜǎ 

ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀŎŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ŬƎǳǊŜǎ ǳǎǳŜƭƭŜǎ wŜǇǊƻŘǳƛǊŜ όŁ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƻǳ ƴƻƴύ ǳƴŜ ŬƎǳǊŜ Ł ǇŀǊǝǊ 

ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ Ŝǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŞƧŁ ǘǊŀŎŞǎΦ ¦ǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎ 

ǇƭŀƴŜǎ ŘŜ ǎƻƭƛŘŜǎ όǇŀǘǊƻƴǎΣ ǇŜǊǎǇŜŎǝǾŜǎΣ ǾǳŜǎ ŘŜ ŦŀŎŜΣ ŘŜ ŎƾǘŞΣ ŘŜ 

ŘŜǎǎǳǎΣ Χύ Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŬƎǳǊŜǎ ǇƭŀƴŜǎ Ŝƴ ǘǊŀœŀƴǘ ŘŜǎ ŬƎǳǊŜǎ Ł 

Ƴŀƛƴ ƭŜǾŞŜΦ  
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Connaissances et compétences associées 

(suite)  

Exemples de situations  

- Reproduire, représenter, construire :  des figures simples ou 

complexes (assemblages de figures simples), des solides 

simples ou des assemblages de solides simples sous forme de 

maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans 

le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le 

cas d’un pavé droit). 

- Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction 

- Réaliser une figure simple ou une figure composée de figures 

simples à l’aide d’un logiciel. 

[Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǾƻŎŀōǳƭŀƛǊŜ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳȄ ƻōƧŜǘǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ 

όǎƻƭƛŘŜΣ ǇƻƭȅŝŘǊŜΣ ŦŀŎŜΣ ŀǊşǘŜΣ ǇƻƭȅƎƻƴŜΣ ŎƾǘŞΣ ǎƻƳƳŜǘΣ ŀƴƎƭŜΣ ŘŜƳƛ 

ŘǊƻƛǘŜΣ ǎŜƎƳŜƴǘΣ ŎŜǊŎƭŜΣ ǊŀȅƻƴΣ ŘƛŀƳŝǘǊŜΣ ƳƛƭƛŜǳΣ ƳŞŘƛŀǘǊƛŎŜΣ ƘŀǳǘŜǳǊΣ 

ŜǘŎΦύ ǎƻƴǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ǳǝƭƛǎŞǎ Ŝƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǇƻǳǊ Ŝƴ ǇǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜ ǎŜƴǎ Υ 

ƧŜǳ Řǳ ǇƻǊǘǊŀƛǘΣ ŞŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǎΣ ƧŜǳȄ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǝƻƴǎ όŬƎǳǊŜǎΣ 

ŘŞǎƛƎƴŀǝƻƴǎΣ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴǎύΦ  

Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques  

Connaissances et compétences associées Exemples de situations  

- Effectuer des tracés correspondant à des relations de  

perpendicularité ou de parallélisme de droites et de segments 

- Déterminer le plus court chemin entre deux points (en lien 

avec la notion d’alignement). 

- Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite 

ou entre deux droites parallèles (en lien avec la perpendicula-

rité). 

* Alignement, appartenance. 

* Perpendicularité, parallélisme (construction de droites paral-

lèles, lien avec la propriété reliant droites parallèles et perpen-

diculaires). 

* Egalite de longueurs. 

* Egalite d’angles. 

* Distance entre deux points, entre un point et une droite . 

 

- Compléter une figure par symétrie axiale. 

- Construire la figure symétrique d'une figure donnée par  

rapport à un axe donné que l’axe de symétrie coupe ou non la 

figure, construire le symétrique d'une droite, d’un segment, 

d’un point par rapport à un axe donné.  

* Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures  

symétriques par rapport à un axe. 

* Propriétés de conservation de la symétrie axiale. 

* Médiatrice d’un segment. 

 

Proportionnalité Reproduire une figure en respectant une 

échelle. 

* Agrandissement ou réduction d’une figure.  

{ƛǘǳŀǝƻƴǎ ŎƻƴŘǳƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ł ǳǝƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ŞǾƻƭǳŜƴǘ 

Ŝƴ ŦƻƴŎǝƻƴ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŎƘƻƛǎƛǎ Τ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǇƻǳǊ 

ƭŀ ǎȅƳŞǘǊƛŜ ŀȄƛŀƭŜΣ ǇŀǎǎŜǊ Řǳ ǇƭƛŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩǳǝƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ǇŀǇƛŜǊ ŎŀƭǉǳŜ 

Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǝƻƴ Řǳ ǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ǳƴŜ ŘǊƻƛǘŜ Ł 

ƭΩŞǉǳŜǊǊŜ ƻǳ ŀǳ ŎƻƳǇŀǎΦ 9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ Υ ǊŝƎƭŜ ƎǊŀŘǳŞŜΣ 

ŞǉǳŜǊǊŜΣ ŎƻƳǇŀǎΣ ƎŀōŀǊƛǘǎ ŘΩŀƴƎƭŜǎΣ ōŀƴŘŜǎ ŘŜ ǇŀǇƛŜǊΣ ǇŀǇƛŜǊ ŎŀƭǉǳŜΦ 

9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǾŀǊƛŞǎ Υ ƎŞƻǇƭŀƴǎΣ ǇŀǇƛŜǊ ǉǳŀŘǊƛƭƭŞΣ ǇŀǇƛŜǊ Ǉƻƛƴπ

ǘŞΣ ǇŀǇƛŜǊ ǳƴƛΦ 9ȄŜƳǇƭŜǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ Υ ǇŀǇƛŜǊκŎǊŀȅƻƴΣ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘŜ 

ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜΣ ŘΩƛƴƛǝŀǝƻƴ Ł ƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǝƻƴΣ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘŜ 

Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ŎŀǊǘŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǎΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wŜǇǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴŜ ŬƎǳǊŜ Ł ǇŀǊǝǊ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ όƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ 

ŘƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŞƧŁ ǘǊŀŎŞǎύΦ  
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                                                           Repères de progressivité 

 
Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller avec certains élèves ou avec toute la classe au-delà des repères de 

progressivité identifiés pour chaque niveau.  

 

Apprentissages  

spatiaux 

Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux se réalisent à partir de 

problèmes de repérage de déplacement d’objets, d’élaboration de représentation dans des espaces  

réels, matérialisés (plans, cartes…) ou numériques.  

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissages  

géométriques  

Ces apprentissages développent la connaissance de figures planes, de solides mais aussi de relations 

entre objets et de propriétés des objets. Le parallélogramme ne fait l’objet que d’une première fréquen-

tation en 6ème et est notamment l’occasion d’un retour sur la notion de parallélisme. Le choix des  

objets considérés et des relations et propriétés à prendre en compte, les contraintes sur les instruments 

à utiliser, les gestes à réaliser, les justifications et moyens de validation acceptés permettent d’organiser 

la progressivité des apprentissages et d’enrichir les procédures de résolution des élèves. Ainsi, ce ne 

sont pas seulement les tâches qui évoluent d’un niveau à l’autre mais les procédures pour réaliser ces 

tâches. La progressivité s’organise en prenant en compte :  

¶ les gestes de géométrie : certaines compétences de construction, comme tracer un segment 

d’une longueur donnée ou reporter la longueur d’un segment (CM1-CM2) ou encore reproduire 

un angle (6ème) sont menées conjointement avec les apprentissages du domaine « grandeurs et 

mesures » 

¶ l’évolution des procédures et de la qualité des connaissances mobilisées : ainsi, l’élève doit tout 

d’abord savoir reconnaitre un carré en prenant en compte la perpendicularité et l’égalité des 

mesures des côtés (CM1-CM2) puis progressivement de montrer qu’il s’agit d’un carré à partir 

des propriétés de ses diagonales ou de ses axes de symétrie (6ème)  

¶ les objets géométriques fréquentés  

¶ la maitrise de nouvelles techniques de tracé (par rapport au cycle 2).  

 

Raisonnement 

A partir du CM2, on amène les élèves à dépasser la dimension perceptive et instrumentée pour raison-

ner uniquement sur les propriétés et les relations. Par exemple, l’usage de la règle et du compas pour 

tracer un triangle, connaissant la longueur de ses côtés, mobilise la connaissance des propriétés du 

triangle et de la définition du cercle. Il s'agit de conduire sans formalisme des raisonnements simples 

utilisant les propriétés des figures usuelles ou de la symétrie axiale. Un vocabulaire spécifique est  

employé dès le début du cycle pour désigner des objets, des relations et des propriétés.  

 

 

Vocabulaire et  

notations  

Au primaire, lorsque les points seront désignés par des lettres, les professeurs veilleront à toujours  

préciser explicitement l’objet dont il parle : « le point A », « le segment [AB] », « le triangle ABC », etc. 

Aucune maitrise n’est attendue des élèves pour ce qui est des codages usuels (parenthèses ou crochets) 

avant la dernière année du cycle. Le vocabulaire et les notations nouvelles ([AB], (AB), [AB), AB, ) sont 

introduits au fur et à mesure de leur utilité, et non au départ d’un apprentissage.  

 

 

Instruments 

Au primaire, les élèves auront recours à différentes règles (graduées ou non, de diverses tailles), à des 

gabarits, à l’équerre, au compas. Ils commenceront à utiliser le rapporteur au collège.  
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Symétrie axiale  

Un travail préalable sur les figures permet d’illustrer l’aspect global de la symétrie plutôt que de  

procéder de façon détaillée (par le point, le segment, la droite). Pour construire ou compléter des figures 

planes par symétrie, différentes procédures seront abordées au cours du cycle. Elles évoluent et  

s’enrichissent par un jeu sur les figures, sur les instruments à disposition et par l’emploi de supports  

variés.  

 

 

Initiation à la  

programmation  

Une initiation à la programmation est faite à l’occasion notamment d’activités de repérage ou de dépla-

cement (programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran), ou d’activités 

géométriques (construction de figures simples ou de figures composées de figures simples). Au CM1, on 

réserve l’usage de logiciels de géométrie dynamique à des fins d’apprentissage manipulatoires (à travers 

la visualisation de constructions instrumentées) et de validation des constructions de figures planes.  

À partir du CM2, leur usage progressif pour effectuer des constructions, familiarise les élèves avec les 

représentations en perspective cavalière et avec la notion de conservation des propriétés lors de cer-

taines transformations.  

                                                        Repères de progressivité  

Le cas particulier de la proportionnalité La proportionnalité doit être traitée dans le cadre de chacun des trois domaines  

« nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace et géométrie ». En CM1, le recours aux propriétés de linéarité 

(additive et multiplicative) est privilégié dans des problèmes mettant en jeu des nombres entiers. Ces propriétés doivent être 

explicitées ; elles peuvent être institutionnalisées de façon non formelle à l’aide d’exemples (« si j’ai deux fois, trois fois… plus 

d’invités, il me faudra deux fois, trois fois… plus d’ingrédients » ; « si 6 stylos coutent 10 euros et 3 stylos coutent 5 euros, 

alors 9 stylos coutent 15 euros » ). Les procédures du type passage par l’unité ou calcul du coefficient de proportionnalité sont 

mobilisées progressivement sur des problèmes le nécessitant et en fonction des nombres (entiers ou décimaux) choisis dans 

l’énoncé ou intervenant dans les calculs. À partir du CM2, des situations impliquant des échelles ou des vitesses constantes 

peuvent être rencontrées. Le sens de l’expression « …% de » apparait en milieu de cycle. Il s’agit de savoir l’utiliser dans des 

cas simples (50 %, 25 %, 75 %, 10 %) où aucune technique n’est nécessaire, en lien avec les fractions d’une quantité. En fin de 

cycle, l’application d’un taux de pourcentage est un attendu.  
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L’utilisation des grands nombres entiers et des nombres décimaux permet d’appréhender et d’estimer des mesures de  

grandeur : approche de la mesure non entière de grandeurs continues, estimation de grandes distances, de populations, de 

durées, de périodes de l’histoire, de superficies, de prix, de mémoire informatique… Les élèves apprennent progressivement à 

résoudre des problèmes portant sur des contextes et des données issus des autres disciplines. En effet, les supports de prises 

d’informations variés (textes, tableaux, graphiques, plans) permettent de travailler avec des données réelles issues de  

différentes disciplines (histoire et géographie, sciences et technologie, éducation physique et sportive, arts plastiques). De plus, 

la lecture des données, les échanges oraux pour expliquer les démarches, et la production de réponses sous forme textuelle 

contribuent à travailler plusieurs composantes de la maitrise de la langue dans le cadre des mathématiques. Enfin, les  

contextes des situations de proportionnalité à explorer au cours du cycle peuvent être illustrés ou réinvestis dans d’autres  

disciplines : problèmes d’échelle, de vitesse, de pourcentage (histoire et géographie, éducation physique et sportive, sciences 

et technologie), problèmes d’agrandissement et de réduction (arts plastiques, sciences). Les activités de repérage ou de  

déplacement sur un plan ou sur une carte prennent sens à travers des activités physiques (course d’orientation), mais aussi 

dans le cadre des enseignements de géographie (lecture de cartes) ou de technologie (réalisation d’un objet simple).  

Les activités de reconnaissance et de construction de figures et d’objets géométriques peuvent s’appuyer sur des réalisations 

artistiques (peinture, sculpture, architecture, photographie…).  

 

Croisements  

entre  

enseignements 
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 Langage  

   

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Langage 34  

Langage oral 16  

Écouter 16  

Communiquer / Communication 29  

S’exprimer 16  

Échanger / échanges  24  

Débattre / débat(s) 17  

Argumenter  10  

Justifier 8  

... ...  

 Fonctions  

exécutives 

 

   

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Raisonner / raisonnement  20 Suite d’opérations mentales qui permettent de décliner une  

nouvelle proposition à partir d’autres propositions 

Réflexion / réfléchir  25  

Organiser 21  

Analyser 8 Décomposer un tout en ses éléments pour pouvoir le définir, le 

classer, le comprendre 

Comparer 30 Rapprocher des éléments pour établir des ressemblances et des 

différences 

Trier, classer, catégorie 9 Trier : séparer ce que l’on doit garder et éliminer/ Classer :  

distribuer dans des catégories distinctes selon des critères 

Créer / créativité 14 Capacité à réaliser une production à la fois nouvelle et adaptée au 

contexte dans lequel elle se manifeste 

Déduire  5 Raisonner par une suite de propositions qui découlent rigoureuse-

ment les unes des autres en allant de la cause aux effets, du principe 

aux conséquences, du général au particulier  

Critique (esprit, vigilance, attitude, recul, débats) 17  

... ...  

Sorte de « chef d’orchestre » dont l’objectif est de coordonner efficacement les autres fonctions cognitives.  

Plusieurs aspects s’y réfèrent : l’organisation, la planification, l’inhibition, la flexibilité, le jugement, l’auto critique... 

Ensemble d’habiletés souvent divisées en deux catégories : habiletés réceptives (comprendre le langage parlé et écrit)  

et habiletés expressives (parler et écrire) 

La publication de nouveaux programmes permet l’identification du plan d’action, des intentions et des valeurs qui  

s’expriment en filigrane au profit du système éducatif français. 1 

Les tableaux suivants mettent en exergue le nombre de mots exprimés dans les programmes du cycle 3 et  

permettent, d’une certaine façon, de pointer ce qui est considéré comme prioritaire ou très important. Par 

exemple, le mot « projet » est exprimé 40 fois, le verbe « comparer » 30 fois, « échanger » apparait 24 fois... Pour 

plus de cohérence, ces mots sont catégorisés par fonctions cognitives impliquées dans tous les apprentissages.  

                                                                                                                                                                                 Bénédicte Dubois 



 Perception  

   

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Percevoir / perception  21  

Observer / observation 36  

Identifier  78 Reconnaître des traits, des caractéristiques 

Repérer  38  

... ...  

 Mémoire(s)  

   

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Mémoire / mémoriser 19  

S’approprier 9  

Restituer  3  

 Attention  

   

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Faire attention / être attentif 4  

Mobilisation (des connaissances, ressources, 

stratégies, expériences, outils) 

17  

Coextensive à toutes nos activités, la mémoire est une fonction cognitive fondamentale.  

Différents types de mémoires entrent en jeu dans les apprentissages et interagissent. 

1 Contenus et programmes scolaires : comment lire les réformes curriculaires ? Par Olivier Rey Chargé d’études et de recherche à la Veille scientifique et technologique http://

ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/53-avril-2010-integrale.pdf 

- Définitions (fonctions cognitives): association québécoise des neuropsychologues :  https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/ 

Autres définitions : http://www.cnrtl.fr/definition/ 

- Définition créativité : Lubart Todd (2003),  tǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǝǾƛǘŞ, Colin. 

Fonction cognitive complexe qui fait référence à être en alerte à son environnement et à maintenir son attention à une 

durée appropriée à son âge. L’attention fait aussi référence à la concentration sur une tâche en dépit de ce qui se passe 

autour de soi ou à la partager entre plusieurs tâches simultanément. 

Plusieurs fonctions cognitives sont en interrelation comme par exemple l’attention et la mémoire. Si je ne suis pas  

attentif à ce que mon interlocuteur me dit, je ne retiendrai pas ses propos. 

Autres mots significatifs  

Mots exprimés Nombre de fois  

exprimées  

Remarques 

Coopérer / coopération 8  

Numérique(s) (outils, utilisation du...) 64  

Culture 34  

Projet 42  

Comprendre 89 Saisir intellectuellement le rapport de signification qui existe entre 

tel signe et la chose signifiée, notamment au niveau du discours.  

La perception d’un objet se réfère à nos différents sens et à la capacité à le reconnaître 
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