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L’apprentissage	   de	   la	   lecture	   est	   déterminant	   pour	   l’avenir	   des	   enfants	   et	   des	   élèves.	  
Leur	   bonne	   insertion	   dans	   le	   monde	   scolaire	   puis	   dans	   la	   société	   et	   le	   monde	  
professionnel	  en	  dépend.	  La	  lecture	  est	  au	  cœur	  du	  développement	  personnel,	  de	  la	  vie	  
en	  société	  et	  du	  travail.	  Elle	  répond	  à	  des	  besoins	  fonctionnels	  du	  quotidien	  mais	  aussi	  à	  
ceux	  de	  l’apprentissage,	  de	  la	  créativité	  et	  des	  connaissances.	  	  
Il	  s’agit	  de	  rendre	  compte	  ici	  des	  programmes	  ou	  dispositifs	  qui	  peuvent,	  parallèlement	  
à	   l’institution	   scolaire,	   aider	   et	   intervenir	   dans	   cet	   apprentissage	   quelque	   soit	   l’angle	  
d’appréhension	   de	   la	   lecture,	   de	   l’objet	   livre	   à	   la	   lecture	   à	   voix	   haute,	   des	   contextes	  
favorisant	  le	  goût	  de	  la	  lecture	  aux	  projets	  de	  développement	  de	  littératie	  familiale1	  en	  
passant	  par	  un	  tissage	  de	  liens	  entre	  générations	  (les	  uns	  lisant	  aux	  autres).	  La	  lecture	  
est	   envisagée	   à	   la	   fois	   comme	   pratique	   scolaire	   et	   comme	   pratique	   culturelle.	   Les	  
objectifs	   de	   chacune	   sont	   donc	   conditionnés	   selon	   le	   contexte	   et	   les	   finalités	   pour	  
lesquels	  elles	  sont	  mises	  en	  œuvre.	  	  
Nous	  nous	  intéresserons	  d’abord	  aux	  évaluations	  des	  programmes	  et	  interventions	  mis	  
hors	  École	  en	  place	  en	  France	  au	  Québec	  et	  aux	  États-‐Unis	  pour	  ensuite	  détailler	  certains	  
des	   dispositifs,	   selon	   leur	   partenariat	   avec	   les	   institutions	   scolaires	   ou	   leur	   insertion	  
dans	   des	   projets	   culturels	   s’adressant	   plus	   directement	   aux	   familles	   (bibliothèques,	  
institutions,	  etc.).	  Cette	  synthèse	  permet	  de	  dégager	  quelques	  éléments	  d’observation	  et	  
de	  comparaison	  entre	  ces	  trois	  pays.	  	  

Quels	  effets	  de	  ces	  dispositifs	  ?	  
À	  quelles	  préoccupations	  répondent	  ces	  programmes,	  quelles	  solutions	  ou	  remédiations	  
sont-‐elles	   proposées	  ?	   Ont-‐ils	   des	   effets	   positifs	   sur	   l’apprentissage	   de	   la	   lecture	  ?	  
Comment	  sont-‐ils	  associés	  à	  l’école	  ?	  	  
Pour	   la	   plupart	   des	   programmes	   liés	   à	   l’institution	   scolaire,	   ce	   sont	   les	   enfants	  
déterminés	   comme	   «	  à	   risque	  »	   qui	   sont	   concernés	   du	   fait	   d’un	   retard	   constaté,	   en	  
général	   par	   les	   enseignants,	   ou	   de	   lacunes,	   ou	   encore	   en	   fonction	   de	   leur	   faible	  
exposition	  aux	  écrits	  ou	  à	  la	  culture	  scolaire.	  
L’objectif	   est	   double	  :	   d’une	   part	   rendre	   l’objet	   livre	   plus	   familier	   pour	   ces	   enfants,	  
d’autre	  part,	  développer	  les	  compétences	  en	  lecture.	  Il	  s’agit	  donc	  à	  la	  fois	  de	  faire	  naitre	  
une	  culture	  des	  livres	  qui	  n’existe	  pas	  forcément	  dans	  leur	  environnement	  familial	  et	  de	  
développer	   leur	   niveau	   de	   littératie2	  afin	   de	   leur	   permettre	   de	   s’insérer	   dans	   la	   vie	  
scolaire	  et	  par	  la	  suite	  dans	  la	  vie	  professionnelle.	  
Les	   dispositifs	   hors	   l’école	   proposent	   en	   général	   de	   familiariser	   les	   enfants	   avec	   la	  
culture	  littéraire	  et	  s’adressent	  plus	  à	  l’enfant	  et	  à	  sa	  famille	  qu’à	  l’élève,	  avec	  un	  souci	  
de	  socialisation	  et	  de	  création	  de	  liens.	  Les	  rencontres	  ont	  lieu	  dans	  d’autres	  locaux	  que	  
ceux	  de	  l’école,	  à	  la	  bibliothèque	  ou	  au	  local	  associatif	  par	  exemple.	  
Les	  dispositifs	  en	  lien	  avec	  le	  périmètre	  scolaire	  sont	  plus	  axés	  sur	  l’apprentissage	  de	  la	  
lecture	  sans	  pour	  autant	  vouloir	  empiéter	  sur	  le	  domaine	  des	  enseignants	  même	  si	  ces	  
derniers	  sont	  en	  général	  associés	  à	  plusieurs	  étapes	  du	  processus	  que	  ce	  soit	  pour	  cibler	  
des	  élèves	  ou	  participer	  aux	  actions.	  Les	  séances	  se	  déroulent	   le	  plus	  souvent	  dans	   les	  
locaux	  scolaires,	  dans	  les	  temps	  périscolaires.	  
La	   plupart	   des	   organisations	   à	   l’origine	   des	   dispositifs	   présentent	   des	   rapports	  
d’activités	  et/ou	  de	  financement	  qui	  permettent	  d’avoir	  un	  aperçu	  global	  des	  actions	  et	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cette	   expression	   désigne	   les	   «	  pratiques	  relatives	  à	   l’écrit	   (orales	  ou	  écrites)	   […]	  propres	  aux	  différentes	  
familles	   étudiées	  »,	   c’est-‐à-‐dire	   les	   différents	   usages	   de	   l’écrit	   dans	   les	   familles	   (Bonnéry	   &	  Joigneaux,	  
2015).	  
2	  D’après	   le	   ministère	   de	   l’Éducation	   nationale,	   la	   littératie	   est	   l’«	  aptitude	   à	   comprendre	   et	   à	   utiliser	  
l’information	  écrite	  dans	  la	  vie	  courante,	  à	  la	  maison,	  au	  travail	  et	  dans	  la	  collectivité	  en	  vue	  d’atteindre	  des	  
buts	  personnels	  et	  d’étendre	  ses	  connaissances	  et	  ses	  capacités.	  »	  
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des	   budgets.	   Par	   contre,	   même	   si	   une	   majorité	   revendique	   l’utilisation	   de	   résultats	  
scientifiques	   pour	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   leur	   programmes	   et	   méthodes,	   aucune	   ne	  
produit	  d’évaluation	  concernant	  les	  effets	  sur	  le	  niveau	  de	  littératie	  des	  bénéficiaires.	  En	  
revanche,	  de	  nombreuses	  études	  scientifiques,	  particulièrement	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  
se	   sont	   penchées	   sur	   ces	   questions.	   Un	   des	   meilleurs	   outils	   pour	   se	   pencher	   sur	  
l’abondante	   littérature	   qui	   accompagne	   chaque	   dispositif,	   est,	   pour	   les	   États-‐Unis,	   la	  
What	  Works	  Clearinghouse	  (WWC)	  de	  l’Institute	  of	  Education	  Sciences	  (IES).	  

Qu’entend-‐on	  par	  évaluation	  ?	  
Une	   évaluation	   vise	   à	   juger	   de	   l’efficacité	   d’un	   dispositif,	   d’une	   action,	   d’un	  
programme,	  etc.	  L’évaluation	  de	  l’efficacité	  de	  ces	  dispositifs	  fait	  l’objet	  d’une	  littérature	  
assez	   peu	   abondante	   en	   France,	   mais	   est	   nettement	   plus	   développée	   dans	   les	   pays	  
anglo-‐saxons	  et	  tout	  particulièrement	  aux	  États-‐Unis.	  	  

«	  Évaluer	  implique	  d’établir	  une	  estimation	  de	  l’action,	  c’est-‐à-‐dire	  constater	  
et	  préciser	  les	  effets	  de	  cette	  action	  par	  rapport	  aux	  objectifs	  poursuivis.	  Il	  
s’agit	  de	  vérifier	  si	  l’on	  s’en	  approche	  ou	  pas	  et	  de	  mesurer	  les	  écarts	  entre	  
l’existant	  et	  le	  souhaité.	  Parmi	  les	  effets,	  il	  y	  a	  ceux	  que	  l’on	  attend,	  mais	  aussi	  
ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  prévus	  et	  qu’il	  s’agit	  de	  situer	  par	  rapport	  aux	  objectifs	  
visés	  ».	  (Rayna	  &	  Baudelot,	  2011)	  

Pour	  le	  domaine	  qui	  nous	  concerne,	  les	  dispositifs	  d’aide	  à	  l’apprentissage	  de	  lecture	  et	  
au	   développement	   de	   la	   littératie	   en	   général,	   les	   évaluations	   sont	   effectuées	   par	   des	  
chercheurs	  du	  champ.	  Ces	  études	  doivent	  présenter	  les	  méthodes	  utilisées,	  le	  public	  visé,	  
les	  moyens	  mis	  en	  œuvre,	   le	  contexte,	  etc.,	  autant	  de	  données	  nécessaires	  à	  dresser	  un	  
tableau	   le	   plus	   représentatif	   et	   pertinent	   possible.	   L’exigence	   méthodologique	   est	   de	  
plus	   en	   plus	   élevée	   et	   finalement	   peu	   d’études	   répondent	   entièrement	   aux	   critères	  
décidés	  par	  les	  organismes	  d’évaluation.	  Le	  modèle	  dominant	  aujourd’hui	  est	  emprunté	  
au	  domaine	  médical	  avec	  le	  mouvement	  de	  l’evidence-‐based	  et	  évalue	  la	  progression	  des	  
élèves/enfants	  sur	   la	  base	  de	  tests	  standardisés	  auxquels	   les	  élèves	  sont	  soumis	  avant	  
(pré-‐test)	   et	   après	   avoir	   participé	   au	   dispositif	   (post-‐test)	   avec	   éventuellement	   une	  
comparaison	   avec	   un	   groupe	   contrôle	   qui,	   lui,	   n’aurait	   pas	   été	   exposé	   à	   l’action.	   Ces	  
évaluations	   permettent	   d’estimer	   l’ampleur	   de	   l’effet	   du	   dispositif	   en	   termes	   de	  
progression	  vers	  les	  résultats	  souhaités.	  Néanmoins,	  la	  mise	  en	  place	  de	  ces	  évaluations	  
est	  contrainte	  par	  des	  considérations	  de	  coût,	  d’opportunité	  et	  de	  faisabilité	  au	  sein	  des	  
interventions.	   Par	   ailleurs,	   la	   validité	   scientifique	   des	   résultats	   est	   souvent	   contestée	  
même	  si	  l’étude	  remplit	  les	  critères	  de	  mise	  en	  place	  et	  d’observation	  et	  de	  nombreuses	  
critiques	  pointent	  les	  limites	  méthodologiques	  comme	  la	  réalité	  des	  pratiques	  mises	  en	  
œuvre	  et	  l’étroitesse	  des	  compétences	  évaluées.	  

Un	  système	  d’évaluation	  américain	  très	  normalisé	  
Partant	   du	   principe	   que	   les	   enseignants	   ont	   besoin	   d’avoir	   accès	   aux	   résultats	   des	  
recherches,	  la	  What	  Works	  Clearinghouse	  (WWC)	  créée	  en	  2002	  aux	  États-‐Unis,	  a	  pour	  
mission	   de	   démontrer	   l’efficacité	   de	   certaines	   méthodes	   ou	   programmes	  
d’enseignement	  selon	  un	  processus	  très	  cadré	  à	  partir	  des	  principes	  de	  l’evidence-‐based	  
education	  (éducation	  basée	   sur	   les	   résultats	  probants).	   La	  WWC	  a	   évalué	   environ	  une	  
centaine	   de	   programmes	   et	   de	   dispositifs	   d’intervention	   destinés	   à	   améliorer	   les	  
compétences	  en	  littératie	  des	  élèves	  américains	  à	  partir	  d’une	  recension	  d’études	  et	  de	  
rapports	   scientifiques.	  Quels	   sont	   les	   critères	  de	   la	  WWC	  pour	   sélectionner	   les	   études	  
pertinentes	  et	  sélectionner	  «	  ce	  qui	  marche	  »	  ?	  
La	  WWC	  procède	  selon	  quatre	  étapes	  :	  	  	  
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• développement	  d’un	  protocole	  formalisé	  permettant	  de	  définir	  les	  paramètres	  à	  
prendre	  en	  compte	  lors	  de	  l’évaluation	  d’une	  revue	  de	  littérature	  (la	  population	  
impliquée,	   les	   caractéristiques	   des	   études,	   les	   types	   d’interventions,	   les	   taux	  
d’attrition,	  etc.)	  ;	  

• identification	  de	  la	  littérature	  pertinente	  autour	  du	  sujet	  étudié	  ;	  
• filtrage	  et	  passage	  en	  revue	  des	  résultats	  ;	  
• présentation	   des	   conclusions,	   des	   taux	   d’effets	   positifs	   ou	   négatifs,	   des	   taux	   de	  

réussite	  et	  de	  l’importance	  ou	  non	  des	  résultats	  probants.	  

Comment	  fonctionne	  le	  process	  d’évaluation	  ?	  
Les	   recherches	   en	   éducation	   couvrent	   un	   large	   périmètre	   de	   sujets	   et	   utilisent	   un	  
éventail	  varié	  de	  types	  d’interventions	  et	  de	  dispositifs.	  Avant	  toute	  mise	  en	  place	  d’une	  
évaluation,	   la	  WWC	   développe	   un	   protocole	   spécifique	   et	   définit	   les	   paramètres	   pour	  
l’inclusion	  ou	  l’exclusion	  de	  telle	  ou	  telle	  étude.	  La	  WWC	  rassemble	  les	  travaux,	  publiés	  
ou	  non	  mais	  accessibles	  et	  disponibles	  via	  les	  nombreuses	  base	  de	  données.	  Le	  plus	  gros	  
travail	   de	   sélection	   se	   fait	   à	   partir	   d’études	   individuelles	   (et	   non	   pas	   de	   revues	   de	  
littérature).	  Cette	  abondante	  littérature	  est	  ensuite	  passée	  au	  crible	  afin	  de	  déterminée	  
si	   elle	   est	   susceptible	   de	   répondre	   aux	   critères	   et	   standards	   définis	   en	   amont	   par	   les	  
experts	   de	   la	   WWC.	   Lors	   de	   cette	   étape,	   chaque	   étude	   reçoit	   un	   label	  :	   «	  répond	  
complètement	  aux	  critères	  »,	  «	  répond	  partiellement	  aux	  critères	  »,	  «	  ne	  répond	  pas	  aux	  
critères	  ».	  Ces	  critères	  montrent	  en	  réalité	  le	  niveau	  de	  confiance	  de	  la	  WWC	  en	  termes	  
de	  résultats	  probants	  de	  l’efficacité	  du	  dispositif	  étudié.	  Chaque	  évaluation	  est	  présentée	  
et	  publiée	  selon	  des	  formats	  différents	  comme	  par	  exemple	  des	  guides	  pratiques	  et	  des	  
recommandations,	   des	   rapports	   d’intervention	   qui	   regroupent	   l’étude	   de	   plusieurs	  
dispositifs	   concernant	   un	   domaine	   spécifique	   comme	   l’orthographe	   ou	   la	  
compréhension.	   L’ampleur	   des	   résultats,	   le	   poids	   des	   preuves	   et	   la	   généralisation	  
possible	   ou	   non	   des	   conclusions	   sont	   aussi	  mis	   en	   avant.	   Le	   travail	   des	   experts	   de	   la	  
WWC	   consiste	   également	   à	   produire	   des	   recommandations	   présentées	   de	   façon	  
résumées	  ou	  au	  contraire	  commentées	  selon	  le	  format	  de	  publication	  choisi.	  On	  trouve	  
en	  ligne	  des	  tableaux	  récapitulatif	  de	  ce	  qui	  marche,	  un	  peu,	  beaucoup	  ou	  pas	  du	  tout.	  Il	  
est	  possible	  de	   sélectionner	  et	   croiser	  plusieurs	   critères	   comme	   le	  domaine,	   le	  niveau	  
concerné,	   le	   niveau	   d’efficacité,	   l’importance	   de	   l’échantillon	   sur	   lequel	   porte	  
l’évaluation3,	   le	   type	   de	   méthode	   utilisée	   (individu,	   groupe,	   classe,	   école),	   un	   type	  
spécifique	   d’élève,	   une	   région.	   Les	   types	   d’effets	   et	   d’efficacité	   sont	   eux	   aussi	  
standardisés	   en	   fonction	  de	   la	   qualité	   des	   travaux	   étudiés,	   de	   l’impact	   statistique,	   des	  
tailles	   des	   groupes	   témoin	   (qui	   a	   bénéficié	   de	   l’intervention)	   et	   contrôle	   (qui	   n’a	   pas	  
bénéficié	  de	   l’intervention)	   et	  de	   la	   réplicabilité	  des	   résultats.	   Enfin	   les	   effets	  peuvent	  
être	  très	  positifs,	  positifs,	  mixtes,	  peu	  ou	  pas	  perceptibles,	  légèrement	  négatifs,	  négatifs.	  
Une	   dernière	   colonne	   indique	   l’indice	   de	   croissance	   en	   fonction	   des	   écarts	  
d’amélioration	  entre	  le	  groupe	  contrôle	  et	  le	  groupe	  témoin.	  

Les	  études	  portant	  sur	  la	  littératie	  évaluées	  par	  la	  WWC	  
En	   2016,	   sur	   l’ensemble	   des	   programmes	   évalués	   (79	   en	   littératie),	   46	   concernent	   la	  
compréhension	  en	  lecture,	  28	  l’apprentissage	  de	  l’alphabet,	  26	  la	  fluence4	  en	  lecture	  et	  
24	   l’apprentissage	  général	  de	   la	   lecture.	  Un	  même	  programme	  peut	   concerner	  une	  ou	  
plusieurs	  de	  ces	  compétences,	  un	  ou	  plusieurs	  niveaux,	  être	  efficace	  dans	  un	  domaine	  ou	  
plus.	  Parmi	  les	  programmes	  présentés	  sur	  le	  site	  de	  la	  WWC,	  56	  ont	  été	  perçus	  comme	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Réduit	  =	  une	  seule	  étude	  ou	  une	  seule	  école	  ou	  moins	  de	  350	  élèves	  ou	  moins	  de	  14	  classes	  (de	  25	  élèves	  
en	  moyenne).	  Moyen	  à	  grand	  =	  plus	  d’une	  seule	  étude	  ou	  plus	  d’une	  seule	  école	  ou	  au	  moins	  350	  élèves	  ou	  
plus	  de	  14	  classes	  (de	  25	  élèves	  en	  moyenne).	  
4	  Lecture	  précise,	  assez	  rapide,	  réalisée	  sans	  effort	  avec	  une	  prononciation	  correcte	  et	  régulière.	  
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ayant	  des	  résultats	  positifs	  alors	  que	  44	  n’ont	  pas	  eu	  d’effets	  ou	  ont	  eu	  des	  effets	  mixtes	  
(positifs	  et	  négatifs).	  Trois	  ont	  eu	  des	  effets	  négatifs.	  Sur	  l’ensemble	  des	  évaluations,	  21	  
études	   ont	   été	   faites	   à	   partir	   d’un	   échantillon	   moyen	   à	   large	   	   et	   69	   à	   partir	   d’un	  
échantillon	  réduit	  (moins	  de	  350	  élèves).	  	  

Quelles	  évaluations	  des	  dispositifs	  d’aide	  à	  la	  lecture	  en	  France	  ?	  
La	  politique	  de	  la	  lecture	  et	  du	  livre	  relève	  d’abord	  de	  l’État	  et	  de	  l’École	  mais	  elle	  doit	  
s’appuyer	   sur	   les	  municipalités	   et	   les	   organismes	  qui	   jouent	   un	   rôle	   dans	   ce	   domaine	  
comme	  la	  famille,	  les	  associations,	  les	  bibliothèques,	  etc.	  Quelles	  sont	  les	  évaluations	  des	  
interventions	  actuelles	  en	  matière	  de	  lecture	  publique	  ?	  Tous	  les	  dispositifs	  n’ont	  pas	  été	  
pareillement	   évalués.	   C’est	   le	   programme	   Coup	   de	   Pouce	   Clé	   dont	   les	   bénéfices	   ont	  
longuement	   été	   débattus,	   notamment	   suite	   aux	   rapports	   de	   Remy,	   Bouysse	   et	   Sultan	  
(2006)	  puis	  de	  Goux,	  Gurgand	  et	  Maurin	  (2013)	  qui	  a	  été	  jusqu’à	  présent	  le	  plus	  évalué	  
(part	   importante	   de	   financement	   public).	   Les	   commentaires	   sont	  mitigés	   car	  même	   si	  
Coup	  de	  Pouce	  Clé	   semble	  être	  efficace	  pour	   le	  développement	  du	  goût	  de	   lire,	   rien	  ne	  
montre	  qu’il	   aide	   les	  élèves	  à	  devenir	  de	  meilleurs	   lecteurs.	  Les	   résultats	  ne	   semblent	  
pas	  atteindre	   le	  niveau	  escompté	  compte	   tenu	  de	   l’important	   investissement	   financier	  
dont	  il	  bénéficie.	  «	  Il	  ressort	  de	  cette	  évaluation	  que	  les	  élèves	  ayant	  bénéficié	  du	  dispositif	  
Coup	   de	   pouce	   clé	   n’ont	   pas	   acquis	   de	   compétences	   en	   lecture	   différentes	   de	   celles	   des	  
élèves	   du	   groupe	   témoin,	   bénéficiant	   des	   dispositifs	   de	   soutien	   habituels	   proposés	   par	  
l’Éducation	   nationale.	   Cependant	   les	   bénéficiaires	   du	   dispositif	   expriment	   un	   goût	   plus	  
marqué	  pour	  la	  lecture,	  et	  généralement	  pour	  les	  matières	  scolaires	  »	  (Cusset,	  2014).	  

Le	  contexte	  de	  littératie	  familiale	  :	  un	  élément	  à	  prendre	  en	  compte	  
De	   nombreuses	   études	   s’accordent	   sur	   l’importance	   du	   niveau	   de	   littératie	   familiale	  
pour	  l’apprentissage	  de	  la	  lecture.	  Plusieurs	  dispositifs	  se	  sont	  donc	  attachés	  à	  proposer	  
des	   activités	   de	   lecture	   permettant	   de	   combler	   les	   lacunes	   chez	   certains	   enfants	   et	  
recréer	  un	  contexte	  favorable	  avec	  notamment	  un	  accès	  aux	  livres	  et	  une	  sensibilisation	  
à	  l’écrit	  plus	  importants.	  	  	  
L’examen	  du	  rôle	  du	  milieu	  familial	  dans	  le	  développement	  du	  langage	  et	  l’apprentissage	  
des	  lettres	  chez	  les	   jeunes	  enfants	  permettent	  de	  se	  poser	  plusieurs	  grandes	  questions	  
utiles	  à	  la	  conception	  de	  dispositifs	  efficaces	  :	  	  

• quels	   sont	   les	   aspects	   des	   pratiques	   parentales	   les	   plus	   importants	   pour	  
l’acquisition	  du	  langage	  et	  le	  goût	  de	  lire	  et	  pourquoi	  le	  sont-‐ils	  ?	  

• quels	  sont	  les	  éléments	  qui	  permettent	  aux	  parents	  d’offrir	  un	  milieu	  favorable	  à	  
leurs	  jeunes	  enfants	  ?	  

• quelles	  sont	   les	  habiletés	  et	   les	  connaissances	  dont	   les	  enfants	  disposent	  et	  qui	  
facilitent	  leur	  acquisition	  de	  la	  lecture	  ?	  

• quelles	   expériences	   favorisent	   les	   habiletés	   et	   la	   connaissance	   précoces	   de	  
l’alphabétisation	  ainsi	  que	  la	  motivation	  à	  lire	  ?	  

• comment	   peut-‐on	   intervenir	   tôt	   dans	   les	   vies	   des	   enfants	   «	  à	   risque	  »	   afin	   de	  
prévenir	  les	  problèmes	  de	  lecture	  ?	  

La	  méta-‐analyse	   de	   Van	   Steensel	   et	  al.	   (2011)	   porte	   sur	   les	   effets	   de	   programmes	   de	  
littératie	   familiale	   (PLF)	   à	   partir	   des	   résultats	   d’une	   trentaine	   d’études	   en	   langue	  
anglaise	   réalisées	   entre	   1990	   et	   2009	   ayant	   pour	   cible	   les	   compétences	   de	  
compréhension	   et	   de	   décodage	   en	   lecture.	   Les	   programmes	   de	   littératie	   familiale	  
semblent	   de	   prime	   abord	   prévaloir	   en	   termes	   d’efficacité	   sur	   les	   programmes	  
d’intervention	  en	  milieu	  scolaire	  :	  les	  échanges	  en	  tête-‐à	  tête	  favorisent	  les	  interactions	  
ainsi	   qu’une	   pratique	   plus	   intensive	   et	   l’inscription	   des	   parents	   dans	   de	   tels	  
programmes	   semble	   encourager	   l’implantation	   de	   nouvelles	   pratiques	   culturelles	   à	   la	  
maison	   sur	   le	   long	   terme.	   Enfin,	   agir	   au	   sein	   du	   contexte	   familial	   peut	   développer	  
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l’approche	   sociale	   et	   culturelle	  de	   ces	  programmes,	   en	  particulier	  quand	   les	   contextes	  
familial	   et	   scolaire	   sont	   très	   éloignés.	   Les	   auteurs	   précisent	   néanmoins	   que	   pour	   être	  
profitables,	   les	   PLF	   doivent	   répondre	   à	   de	   nombreux	   critères,	   notamment	   en	   termes	  
d’implémentation	  concernant	  l’intensité	  et	  la	  fréquence	  des	  interactions	  parents-‐enfant,	  
la	  qualité	  des	  formations	  et	  du	  matériel	  disponibles	  pour	  les	  parents	  et	  la	  pertinence	  du	  
choix	  des	  participants.	  

L’apprentissage	   de	   la	   lecture	   via	   des	   programmes	   et	   dispositifs	  
d’accompagnement	  
Les	   programmes	   d’aide	   à	   l’apprentissage	   de	   la	   lecture	   ou	   à	   l’amélioration	   des	  
compétences	  en	  lecture	  et	  compréhension	  se	  déclinent	  selon	  leur	  objectif,	  leur	  contexte	  
de	   mise	   en	   place	   et	   leur	   implication	   plus	   ou	   moins	   importante	   dans	   le	   réseau	  
institutionnel.	  En	  voici	  listés	  quelques	  uns	  	  ci-‐dessous.	  

Aux	  côtés	  des	  familles	  	  
L’éveil	   à	   la	   lecture	   et	   à	   l’écriture	  semble	   un	   des	   objectifs	   souvent	   dévolu	   aux	  
bibliothèques	   mais	   également,	   notamment	   au	   Québec,	   à	   un	   ensemble	   de	   partenaires	  
locaux	  comme	  les	  centres	  de	  la	  petite	  enfance	  (crèches	  et	  garderies),	  les	  centres	  locaux	  
de	  services	  communautaires,	  des	  organismes	  d’alphabétisation	  et	  d’éducation	  populaire,	  
des	   centres	   d’éducation	   pour	   adultes.	   Le	   mandat	   qui	   leur	   est	   confié	   indique	   le	   plus	  
souvent	  qu’il	  faille	  mettre	  en	  œuvre	  un	  projet	  d’éveil	  à	  la	  lecture	  et	  à	  l’écriture	  sur	  des	  
districts	   désignés	   souvent	   défavorisés.	   Les	   dispositifs	   détaillés	   ci-‐dessous	   sont	   des	  
exemples	  de	  ce	  qui	  existe	  actuellement	  au	  Québec,	  aux	  États-‐Unis	  et	  en	  France.	  

Lis	  avec	  moi	  (Québec)5	  
La	   mission	   que	   s’est	   donnée	   Lis	   avec	  moi	   est	   de	   contribuer	   au	   développement	   de	   la	  
lecture	   dans	   la	   communauté,	   chez	   les	   jeunes	   en	   particulier,	   en	   favorisant	  
l’accompagnement	  comme	  moyen	  privilégié	  d’apprentissage	  et	  de	  partage	  et	  en	  utilisant	  
les	  œuvres	  littéraires	  québécoises	  pour	  favoriser	  le	  renforcement	  de	  l’identité	  culturelle.	  	  

Programme	  d’aide	  à	  l’éveil	  à	  la	  lecture	  et	  à	  l’écriture	  ÉLÉ	  (Québec)6	  
ÉLÉ	  accorde	  un	  rôle	  primordial	  aux	  bibliothèques	  dans	  l’apprentissage	  et	  les	  pratiques	  
de	   lecture.	   Les	   actions	   d’éveil	   à	   la	   lecture	   et	   à	   l’écriture	   s’adressent	   aux	   enfants	   d’âge	  
préscolaire	  (avant	  6	  ans)	  et	  ont	  pour	  objet	  de	  les	  accompagner	  dans	  leur	  découverte	  de	  
ces	  univers.	  «	  L’éveil	  à	  la	  lecture	  et	  à	  l’écriture	  est	  défini	  comme	  les	  acquisitions	  liées	  à	  la	  
lecture	   et	   à	   l’écriture	   (connaissances,	   habiletés,	   attitudes)	   que	   l’enfant	   âgé	   de	   0	   à	   6	   ans	  
effectue	   naturellement	   dans	   son	   milieu	   de	   vie	   sans	   enseignement	   formel	   et	   avant	   de	  
pouvoir	  lire	  de	  manière	  conventionnelle	  »	  (Giasson,	  1995).	  	  
Les	  bibliothèques	  du	  Québec	  ont	  été	  encouragées	  à	  travailler	  ensemble	  et	  en	  partenariat	  
avec	   les	   écoles	   ainsi	   que	   d’autres	   organismes	   culturels.	   Plusieurs	   dispositifs	   ont	   été	  
lancés,	  notamment	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’activités	  dans	  les	  bibliothèques	  en	  direction	  
des	   parents	   afin	   qu’ils	   contribuent	   davantage	   à	   l’éveil	   de	   leurs	   enfants.	   Les	   objectifs	  
principaux	  sont	  d’augmenter	  le	  nombre	  d’heures	  de	  stimulation	  au	  monde	  de	  l’écrit	  chez	  
les	   enfants,	   de	   développer	   le	   plaisir	   autour	   des	   livres,	   les	   interactions	   autour	   du	   livre	  
ainsi	   que	   le	   vocabulaire.	   Les	   évaluations	   de	   ce	   programme	   montrent	   une	   influence	  
positive	  sur	  les	  processus	  de	  compréhension,	  l’engagement	  dans	  les	  activités	  de	  lecture	  
et	  l’ouverture	  aux	  livres.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.lisavecmoi.com/	  
6	  http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-‐thematiques/lecture/eveil-‐dans-‐les-‐milieux-‐defavorises/	  
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Reach	  Out	  and	  Read	  (EU)7	  
Le	   programme	   américain	   Reach	   Out	   and	   Read	   (ROAR)	   encourage	   les	   pédiatres	   à	  
promouvoir	  la	  pratique	  de	  lecture	  en	  famille	  en	  prescrivant	  à	  leurs	  jeunes	  patients	  «	  une	  
bonne	  dose	  de	  lecture	  »	  comme	  stimulateur	  du	  développement	  cognitif.	  Lors	  des	  bilans	  
de	  santé	  annuels,	  entre	  six	  mois	  et	  cinq	  ans,	   les	  parents	  se	  voient	  remettre	  un	   livre	  et	  
une	   ordonnance	   les	   incitant	   à	   lire	   des	   histoires	   à	   leurs	   enfants.	   L’objectif	   premier	   de	  
ROAR	  est	  de	  favoriser	  la	  lecture	  en	  famille	  comme	  étant	  un	  élément	  clé	  pour	  le	  bien-‐être	  
et	  la	  santé	  des	  enfants.	  
Il	   a	   été	  mis	   en	   place	   dans	   les	   années	   1990	   dans	   un	   hôpital	   de	   Boston	   par	   un	   comité	  
composé	  de	  médecins,	  d’éducateurs	  et	  de	  bibliothécaires.	  Ces	  spécialistes	  ont	  suivi	   les	  
recommandations	   de	   la	   recherche	   qui	   indiquent	   une	   forte	   corrélation	   entre	   les	  
pratiques	  de	  lecture	  pendant	  les	  années	  de	  maternelle	  et	  son	  apprentissage	  à	  l’entrée	  au	  
primaire.	   Après	   un	   début	   mitigé,	   c’est	   à	   partir	   de	   2001	   que	   le	   programme	   a	   pris	   de	  
l’ampleur	   en	   se	   généralisant	   à	   l’ensemble	   de	   états	   américains	   avec	   5	  000	   sites	  
participants.	   D’une	   pile	   de	   livres	   déposés	   dans	   une	   salle	   d’attente	   aux	   6,5	   millions	  
distribués	  à	  4	  millions	  d’enfants	  pour	  l’année	  2014,	  ROAR	  est	  devenu	  aujourd’hui	  un	  des	  
programmes	   les	  plus	  populaires	  pour	   la	   littératie.	  ROAR	  est	  développé	  et	   soutenu	  par	  
des	  médecins	  pédiatres	  spécialisés	  dans	  le	  développement	  cognitif.	  	  

Shared	  Book	  Reading	  (EU)8	  
Shared	  Book	  Reading	  est	  une	  méthode	  que	  les	  adultes	  peuvent	  utiliser	  lorsqu’il	  lisent	  un	  
livre	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  enfants	  de	  maternelle	  (en	  général	  dans	  les	  structures	  d’accueil	  
et	  de	  garde	  mais	  aussi	  lors	  de	  classes	  de	  préscolaire).	  Il	  s’agit	  globalement	  de	  techniques	  
destinées	   à	   améliorer	   les	   compétences	   de	   langage	   et	   de	   littératie	   en	   favorisant	   les	  
interactions	  durant	  la	  lecture,	  l’idée	  étant	  de	  pousser	  les	  enfants	  à	  poser	  des	  questions,	  à	  
utiliser	  et	   commenter	   les	   illustrations	  ou	  d’insister	   sur	   le	   sens	  de	   tel	  ou	   tel	  mot.	  Cette	  
méthode	   obtient	   des	   effets	   mixtes,	   pour	   la	   compréhension	   et	   le	   développement	   du	  
langage,	  mais	  pas	  d’effet	  sur	  l’alphabétisation	  ni	  sur	  la	  réussite	  globale	  en	  lecture.	  	  

Livre	  passerelle	  (FR)9	  
Par	   la	   lecture	   à	   voix	   haute	   d’albums	   de	   jeunesse,	   Livre	   passerelle	   souhaite	   créer	   des	  
espaces	   où	   circulent	   la	   parole,	   l’écoute,	   la	   réflexion,	   le	   plaisir	   en	   favorisant	   le	  
développement	  du	  travail	  en	  partenariat.	  Cette	  association	  participe	  à	   la	  mise	  en	  place	  
d’une	   politique	   d’accueil,	   d’accès	   aux	   savoirs	   et	   à	   la	   culture	   pour	   tous.	   Son	   action	   se	  
positionne	   sur	   trois	   axes	  :	   une	   animation	   lecture,	   une	   animation	   de	   réseau	   (avec	   les	  
acteurs	  de	  terrain	  de	  la	  vie	  sociale,	  culturelle,	  éducative	  et	  médicale,	  des	  bibliothèques,	  
des	   crèches,	   des	   PMI,	   des	   écoles,	   des	   associations	   de	   formation)	   et	   une	   activité	   de	  
formations	   et	   d’intervention	  dans	   les	   domaines	   de	   la	   prévention	  de	   l’illettrisme,	   de	   la	  
littérature	  de	  jeunesse	  et	  dans	  la	  promotion	  de	  la	  lecture	  à	  voix	  haute.	  

Lire	  à	  voix	  haute	  Normandie	  (FR)10	  
Association	   créée	   en	   1998	   (dans	   la	   filiation	   éthique	   et	   philosophique	   de	   l’association	  
ACCES	  :	  Action	   culturelle	   contre	   les	   exclusions	   et	   les	   ségrégations),	  Lire	  à	  voix	  haute	   a	  
pour	  objectif	  de	  privilégier	   les	  contacts	  avec	   le	   livre	  et	   l’accès	  au	   langage	  du	  récit.	  Elle	  
développe	   l’animation	   culturelle	   autour	   des	   livres	   auprès	   des	   bébés	   et	   de	   leur	  
environnement	  proche	  en	  s’adressant	  principalement	  aux	  milieux	  non	   lecteurs	  afin	  de	  
lutter	  contre	  les	  inégalités	  culturelles.	  Son	  action	  s’organise	  autour	  de	  plusieurs	  axes	  :	  la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/08/05/peds.2015-‐0359	  
8	  http://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=458	  
9	  http://www.livrepasserelle.blogspot.fr/	  
10	  http://www.lireavoixhautenormandie.fr/	  
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lecture	  à	  voix	  haute	  d’albums	  de	  littérature	  de	  jeunesse,	  l’animation	  d’un	  réseau	  régional	  
«	  Livres	  et	  petite	  enfance	  »	  et	  des	  formations	  au	  niveau	  national.	  	  

Lire	  et	  faire	  lire	  (FR)11	  
Ce	  programme	  de	  solidarité	  intergénérationnelle,	  porté	  par	  une	  association	  nationale	  du	  
même	  nom,	  est	   inspiré	  d’une	  action	  menée	  à	  Brest	  depuis	  un	  partenariat	   avec	   l’Office	  
des	  retraités	  et	  des	  personnes	  âgées	  de	  Brest	   (ORPAB).	  Cette	   initiative	  brestoise	  a	   fait	  
l’objet	   d’une	   évaluation	   menée	   par	   l’Université	   de	   Bretagne	   Occidentale	   sous	   le	   titre	  
«	  Les	   accompagnements	   entre	   générations	   dans	   l’univers	   scolaire	  ».	   Alexandre	   Jardin,	  
romancier,	  et	  Pascal	  Guénée,	  ancien	  président	  du	  Relais	  civique,	  ont	  créé	  l’association	  en	  
1999.	   Outre	   à	   l’École	   pour	   78	  %	   des	   actions,	   l’association	   est	   présente	   dans	   les	  
bibliothèques,	  les	  accueils	  de	  loisirs,	  les	  structures	  petites	  enfances,	  les	  collèges.	  
Lire	  et	  faire	  lire	  poursuit	  deux	  objectifs	  complémentaires	  :	  	  
• un	   objectif	   éducatif	   et	   culturel	   qui	   s’inscrit	   dans	   les	   priorités	   relatives	   au	  

développement	   de	   la	   lecture	   et	   de	   la	   maîtrise	   de	   la	   langue	   du	   Ministère	   de	  
l’Éducation	  nationale.	  Cela	  participe	  à	   la	  promotion	  de	   la	   littérature	  de	   jeunesse	  
auprès	  des	  enfants	  et	  à	  la	  découverte	  de	  notre	  patrimoine	  littéraire	  ;	  

• un	   objectif	   d’échange	   intergénérationnel	   destiné	   à	   favoriser	   la	   rencontre	   et	   le	  
dialogue	  entre	  des	  enfants	  et	  des	  retraités.	  

Des	   séances	   de	   lecture	   sont	   organisées	   en	   petit	   groupe,	   une	   ou	   plusieurs	   fois	   par	  
semaine,	  durant	  toute	  l’année	  scolaire,	  dans	  une	  démarche	  axée	  sur	  le	  plaisir	  de	  lire	  et	  la	  
rencontre	  entre	  les	  générations.	  Cette	  action	  culturelle	  accompagne	  les	  enfants	  dans	  leur	  
apprentissage	  de	  la	  lecture.	  	  

Quand	  les	  livres	  relient	  (FR)12	  
L’agence	  Quand	  les	  livres	  relient	  a	  été	  fondée	  en	  2004	  par	  des	  associations	  de	  différentes	  
régions	   de	   France	   qui	   étaient	   toutes	   riches	   de	   plusieurs	   années	   d’expériences	   et	   de	  
réflexions	  sur	   la	  rencontre	  des	  adultes	  et	  des	  tout-‐petits	  de	  moins	  de	  trois	  ans,	  autour	  
des	  livres	  d’images.	  L’objectif	  est	  de	  favoriser,	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge	  et	  tout	  au	  long	  de	  la	  
vie,	  une	  expérience	  littéraire,	  plus	  particulièrement	  autour	  des	  albums	  de	  littérature	  de	  
jeunesse.	  L’association	  coordonne	  parfois	  des	  revues	  ou	  écrits	  scientifiques13	  	  
Ses	  membres	  mènent	  des	  actions	  dans	  des	  lieux	  divers	  (lieux	  d’accueil	  des	  familles,	  de	  
l’enfance,	  foyers	  d’hébergement,	  centres	  sociaux,	  terrains	  des	  gens	  du	  voyage,	  hôpitaux,	  
prisons,	   halls	   d’immeuble,	   associations	   caritatives,	   structures	   d’insertion...)	   sur	   le	  
territoire	  national.	  	  

La	  lecture	  dialoguée	  consiste	  à	  encourager	  le	  dialogue	  lors	  de	  la	  lecture	  d’une	  
histoire,	  en	  faisant	  des	  pauses	  pendant	  la	  lecture,	  en	  se	  reportant	  à	  une	  
illustration	  et	  en	  encourageant	  une	  conversation	  concernant	  le	  livre,	  les	  
lettres	  et	  les	  images.	  Les	  résultats	  de	  recherche	  indiquent	  que	  les	  enfants	  
dont	  les	  parents	  formulent	  des	  questions	  de	  clarification	  suscitant	  la	  réflexion	  
pendant	  la	  lecture	  posent	  davantage	  de	  questions,	  parlent	  davantage	  et	  
participent	  plus	  aux	  conversations	  (De	  Temple,	  2001).	  L’American	  Library	  
Association	  (2007)	  encourage	  également	  un	  dialogue	  en	  posant	  des	  questions	  
commençant	  par	  «	  qu’est-‐ce	  que...	  »	  lors	  de	  la	  lecture	  avec	  les	  enfants.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://www.lireetfairelire.org/	  
12	  http://www.quandleslivresrelient.fr/	  
13	  Comme	  le	  n°	  67	  de	  la	  revue	  Dialogue	  paru	  en	  2013.	  
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Premières	  pages	  (FR)14	  
Premières	  pages	  est	  une	  opération	  nationale	  initiée	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  
Communication,	  réunissant	  depuis	  2009	  des	  collectivités	  territoriales,	  l’État,	  des	  acteurs	  
du	   livre	   et	   de	   la	   petite	   enfance,	   afin	   de	   sensibiliser	   les	   bébés,	   les	   tout-‐petits	   et	   leur	  
famille	   au	   livre	   et	   à	   la	   lecture.	   Les	   projets	   Premières	   pages,	   coordonnés	   à	   l’échelle	  
territoriale	   par	   les	   bibliothèques,	   se	   présentent	   sous	   plusieurs	   formes	  :	   prêt	   de	   livres,	  
animations	   lecture	   auprès	   des	   bébés	   et	   des	   familles	   (lectures,	   ateliers,	   festivals...),	  
formation	  des	  professionnels	  du	  livre	  et	  de	  la	  petite	  enfance	  aux	  pratiques	  de	  lecture	  des	  
tout-‐petits	  et	  à	  la	  littérature	  jeunesse.	  Les	  objectifs	  des	  actions	  de	  Premières	  pages	  visent	  
à	  réduire	  les	  inégalités	  en	  matière	  d’accès	  au	  livre	  et	  à	  la	  culture	  de	  l’écrit	  ;	  sensibiliser	  
les	  bébés	  et	  les	  très	  jeunes	  enfants	  au	  livre	  ;	  favoriser	  la	  collaboration	  entre	  les	  acteurs	  
du	  livre	  et	  ceux	  de	  la	  petite	  enfance	  et	  valoriser	  la	  littérature	  jeunesse.	  Toute	  collectivité	  
ou	  groupement	  de	  collectivités	  peut	  demander	  à	  participer	  à	  l’opération	  Premières	  pages	  
en	  soumettant	  un	  projet	  au	  ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication.	  	  

Dans	  le	  périmètre	  scolaire	  
Sont	   classés	   dans	   cette	   partie	   les	   dispositifs	   qui	   entretiennent	   des	   liens	   forts	   avec	  
l’institution	   scolaire	   et	   travaillent	   en	   partenariat	   avec	   les	   enseignants.	   Les	   dispositifs	  
américains	  ont	  été	  évalués	  par	  la	  What	  Works	  Clearinghouse	  (WWC).	  

Sound	  Partners	  (EU)15	  
Mis	  en	  place	  en	  2008,	  Sound	  Partners	  a	  pour	  objectif	  d’aider	  des	  tuteurs,	  ayant	  peu	  ou	  
pas	  d’expérience	  d’enseignement,	  à	  utiliser	  une	  méthode	  principalement	  phonique	  pour	  
aider	   en	   lecture	   des	   élèves	   de	   CE2	   de	   niveau	   faible.	   Préconisées	   par	   plusieurs	  
chercheurs	  américains,	  les	  interventions	  se	  sont	  déroulées	  dans	  20	  écoles	  du	  district	  de	  
Chicago.	   Il	   s’agit	   de	   sessions	   en	   duo	   (un	   tuteur,	   un	   élève)	   d’une	   durée	   de	   30	  minutes,	  
quatre	   fois	   par	   semaine	   tout	   au	   long	   de	   l’année	   scolaire.	   Chaque	   session	   comprend	  
quatre	  à	  huit	   types	  d’activités	   courtes	  variant	  d’une	   session	  à	   l’autre.	  Ces	   exercices	   se	  
décomposent	   en	   exercices	   portant	   sur	   les	   correspondances	   graphèmes-‐phonèmes,	   le	  
décodage	   et	   l’encodage	   de	   mots	   usuels,	   pour	   finir	   avec	   15	  minutes	   de	   lecture	   à	   voix	  
haute	  à	  partir	  de	  textes	  sélectionnés.	  	  Dès	  2010,	  18	  études	  ont	  évalué	  les	  résultats	  de	  ce	  
programme.	  Sur	  les	  dix-‐huit	  programmes	  évalués,	  onze	  ne	  respectaient	  pas	  les	  critères	  
requis	  par	   la	  WWC.	  Sur	   les	  sept	  autres,	   trois	  répondaient	  partiellement	  aux	  critères.	  À	  
partir	   de	   ces	   7	   études,	   la	  WWC	   a	   considéré	   que	   les	   résultats	   probants	   concernant	   le	  
programme	   Sound	   Partners	   portaient	   sur	   un	   échantillonnage	   moyen	   à	   large	   pour	  
l’alphabétisation,	   la	   fluence	   et	   la	   compréhension	   mais	   très	   petit	   pour	   la	   compétence	  
générale	   en	   lecture.	   Néanmoins,	   Sound	   Partners	   obtient	   des	   résultats	   satisfaisants	   à	  
grandement	   satisfaisants	   pour	   l’alphabétisation,	   la	   fluence	   et	   la	   compréhension	   mais	  
peu	  comptabilisables	  pour	  la	  compétence	  globale	  de	  lecture.	  

Success	  for	  All	  (SFA,	  EU)16	  
SFA	   concerne	   l’apprentissage	   de	   la	   lecture,	   de	   l’écriture	   et	   du	   langage	   oral	   de	   la	  
maternelle	   à	   la	   quatrième.	   Les	   sessions	   sont	   organisées	   en	   fonction	   du	   niveau	   de	  
compétence	  des	  élèves	  (et	  non	  pas	  par	  rapport	  à	  leur	  classe	  ni	  par	  rapport	  à	  leur	  âge)	  et	  
durent	   90	  minutes	   pour	   des	   groupes	   de	   15	   à	   20	   élèves.	   Une	   aide	   est	   directement	  
apportée	  par	  des	  enseignants	  qualifiés	  aux	  élèves	  qui	  sont	  en	  difficulté	  par	  rapport	  aux	  
autres	  élèves	  d’une	  même	  classe.	  Les	  évaluations	  du	  programme	  qui	  se	  sont	  intéressées	  
principalement	   aux	   résultats	   concernant	   le	   volet	   lecture	   de	   SFA	   portaient	   en	   tout	   sur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  http://www.premierespages.fr	  
15	  http://www.voyagersopris.com/curriculum/subject/literacy/sound-‐partners/overview	  
16	  http://www.successforall.org/	  
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4	  000	  élèves	  repartis	  dans	  70	  classes	  de	  CE2	  sur	  tout	  le	  territoire	  américain.	  La	  WWC	  a	  
considéré	   que	   les	   résultats	   probants	   portaient	   sur	   un	   échantillonnage	  moyen	   à	   large	  
pour	  l’alphabétisation,	  la	  compréhension	  et	  le	  niveau	  de	  compétence	  générale	  en	  lecture.	  
Aucun	  ne	  concernait	   la	   fluence.	  SFA	  a	  obtenu	  des	  effets	  positifs	  pour	   l’alphabétisation,	  
des	   effets	   mixtes	   pour	   la	   compréhension	   (positifs	   et	   négatifs)	   et	   de	   possible	   effets	  
positifs	  sur	  le	  niveau	  général	  de	  lecture.	  	  

Peer-‐Assisted	  Learning	  Strategies	  (PALS,	  EU)17	  
Ce	  programme	  de	  tutorat	  par	  les	  pairs	  a	  pour	  objectif	  d’exercer	  les	  habiletés	  des	  élèves	  
en	   lecture	  en	   favorisant	  une	   interaction	  élève	  bon	   lecteur/élèves	  ne	  maitrisant	  pas	  ou	  
peu	  les	  habiletés	  de	  lecture.	  Un	  jumelage	  est	  organisé	  en	  début	  d’année	  scolaire	  suite	  à	  
une	  évaluation	   informelle	  des	  habiletés	  en	   lecture.	  Le	  WWC	  considère	  que	   les	  preuves	  
selon	   lesquelles	   le	   PALS	   permet	   d’améliorer	  la	   lecture	   demeurent	   limitées,	   mais	   elle	  
reconnaît	  que	  ce	  programme	  produit	  des	  effets	  positifs	  en	  termes	  d’orthographe,	  mais	  
peu	  comptabilisables	  en	  termes	  de	  fluence,	  et	  mixtes	  en	  termes	  de	  compréhension	  pour	  
les	  lecteurs	  débutants.	  Les	  activités	  de	  lecture	  doivent	  toutefois	  être	  adaptées	  au	  niveau	  
des	  élèves.	  	  

Success	  Maker	  (EU)18	  
Programme	  destiné	  à	  améliorer	  les	  performances	  en	  lecture	  des	  adolescents,	  utilisé	  en	  
complément	   par	   les	   enseignants,	   principalement	   des	   élèves	   du	   CM2	   à	   la	   5e.	   Success	  
Maker	   est	   un	   programme	   basé	   sur	   une	   application	   en	   ligne	   destinée	   à	   améliorer	   les	  
compétences	   des	   élèves	   en	   conscience	   phonologique,	   en	   décodage,	   en	   fluence,	   en	  
vocabulaire,	   en	   compréhension,	   en	   grammaire,	   en	   familiarisation	   avec	   l’écrit,	   en	  
orthographe.	   Chaque	   cours	   est	   donc	   adapté	   au	  niveau	  de	   l’élève	   et	   en	   fonction	  de	   ses	  
besoins.	   Au	   fur	   et	   à	   mesure	   que	   l’élève	   progresse	   et	   avance	   dans	   les	   leçons,	  
l’algorithme	  analyse	  les	  réponses	  et	  propose	  un	  parcours	  approprié.	  Une	  des	  études	  sur	  
ce	   programme	   répondant	   aux	   critères	   de	   la	  WWC	   permet	   de	   faire	   l’évaluation	   d’une	  
partie	   des	   objectifs	   recherchés	   mais	   sur	   un	   panel	   trop	   inconsistant	   pour	   être	   une	  
véritable	   évaluation.	   Il	   n’existe	   pas	   actuellement	   de	   rapports	   mesurant	   l’efficacité	  
globale	  du	  programme.	  	  

Reading	  Partners	  (EU)19	  
Organisation	   fondée	   sur	   le	   bénévolat	   et	   les	   donations	   (privées	   et	   publiques),	  Reading	  
Partners	   propose	  de	   réunir	  par	  paire	  un	   tuteur	   formé	  et	  un	   élève	  de	   la	  maternelle	   au	  
CM2,	  généralement	   issus	  de	  districts	  défavorisés,	  ayant	  peu	  accès	  aux	   livres	  et	  dont	   le	  
retard	  (entre	  1	  mois	  et	  2,5	  années)	  dans	  l’acquisition	  des	  compétences	  de	  lecture	  a	  été	  
constaté	  par	   les	  enseignants	  (mais	  sans	  autres	   troubles	  apparents).	  L’école	   fréquentée	  
par	   ces	   élèves	   doit	   être	   «	  école	   partenaire	  »	   du	   programme.	   Les	   tuteurs	   volontaires	  
appuient	   leurs	   interventions	   sur	   un	   curriculum	   mis	   au	   point	   selon	   les	   apports	   de	   la	  
recherche.	  Les	  sessions	  ont	   lieu	  deux	  fois	  par	  semaine	  pendant	  45	  minutes,	  en	  général	  
dans	   un	   local	   scolaire	   aménagé	   pour	   le	   travail	   et	   la	   lecture.	   Tous	   les	   tuteurs	   sont	  
supervisés	   par	   un	   coordinateur	   spécialisé	   qui	   gère	   entre	   40	   et	   100	  tuteurs	  
préalablement	   formés	   aux	   concepts	   du	   programme.	   Les	   heures	   de	   tutorat	   ont	   lieu	  
pendant	   la	   période	   scolaire	   ou	   après	   l’école	   selon	   les	   écoles.	  Une	   récente	   étude	   sur	  
Reading	   partners	   indique	   que	   ce	   programme	   obtient	   des	   résultats	   satisfaisants	  
notamment	  en	  matière	  de	  fluence,	  de	  compréhension	  et	  de	  déchiffrage.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  http://kc.vanderbilt.edu/pals/	  
18	  http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS18Py	  
19	  http://readingpartners.org/	  
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Reading	  Recovery	  (EU)20	  
Reading	  Recovery	  est	  un	  dispositif	  de	  tutorat	  en	  tête-‐à-‐tête	  destiné	  aux	  élèves	  de	  6	  ans	  
(niveau	  CP)	  qui	  éprouvent	  des	  difficultés	  avérées	  en	  lecture	  et	  écriture.	  Ces	  séances	  sont	  
gérées	   par	   des	   enseignants	   formés	   à	   l’utilisation	   des	   stratégies	   du	   programme	   sur	   la	  
base	  d’une	  séance	  quotidienne	  de	  30	  minutes	  pendant	  une	  période	  de	  12	  à	  20	  semaines.	  
Les	  études	  qui	  ont	  évalué	  ce	  dispositif	  ont	  toutes	  respecté	  les	  critères	  de	  la	  WWC.	  Selon	  
ces	   études,	  Reading	  Recovery	   semble	   être	   efficace	   pour	   les	   compétences	   générales	   de	  
lecture,	  et	  relativement	  efficace	  pour	  la	  compréhension,	  la	  fluence	  et	  l’orthographe.	  

Le	  Continuum	  en	  lecture	  (Québec)21	  
Le	   Continuum	   en	   lecture	   est	   une	   adaptation	   de	   First	   Steps,	   un	   outil	   développé	   en	  
Australie.	   First	   Steps	   a	   été	   élaboré	   par	   le	   département	   d’éducation	   de	   l’Université	   de	  
Western	   Australia.	   Il	   a	   été	   évalué	   et	   validé	   par	   l’Australian	   Council	   of	   Education	  
Research	   qui	   s’est	   appuyé	   sur	   les	   conclusions	   de	   plusieurs	   rapports	   de	   recherche	   qui	  
confirment	  la	  pertinence	  de	  l’outil.	  Le	  Continuum	  en	  lecture	  propose	  aux	  enseignants	  un	  
outil	  pour	  observer	   le	  développement	  des	   compétences	  en	   lecture.	  Des	   indicateurs	  en	  
décrivent	   les	   manifestations	   observables.	   Dans	   le	   cadre	   de	   ce	   programme	   sont	  
également	   proposées	   des	   interventions	   et	   dispositions	   à	   privilégier	   à	   chacune	   des	  
phases	   du	   développement	   ainsi	   que	   des	   stratégies	   qui	   tiennent	   compte	   des	   besoins	  
observés	  chez	  les	  élèves.	  Ce	  dispositif	  permet	  de	  mener	  des	  interventions	  différenciées	  
pour	  assurer	  la	  progression	  des	  apprentissages.	  	  

Coup	  de	  pouce	  clé	  (FR)22	  
Le	  Coup	  de	  pouce	  clé	   s’adresse	   aux	   enfants	   de	   CP,	   âgés	   de	   6	   à	   7	   ans,	   repérés	   par	   leur	  
enseignant	  comme	  ayant	  des	  fragilités	  dans	  l’apprentissage	  de	  la	  lecture	  et	  de	  l’écriture	  
parce	  qu’ils	  ne	  bénéficient	  pas	  des	  étayages	  sociaux	  et	  familiaux	  dont	  ils	  ont	  besoin	  pour	  
réussir.	  Ce	  dispositif	  s’adresse	  également	  à	  leurs	  parents	  qui	  sont	  ou	  se	  pensent	  démunis	  
pour	   accompagner	   leurs	   enfants	   dans	   leur	   scolarité	  :	   ils	   ne	   maîtrisent	   pas	   ou	   peu	   le	  
français,	  ils	  ont	  eu	  un	  passé	  scolaire	  difficile,	  leur	  situation	  sociale	  et	  économique	  ne	  leur	  
donne	  pas	  la	  disponibilité	  ou	  les	  moyens	  d’accompagner	  leur	  enfant.	  La	  municipalité	  est	  
responsable	  du	  dispositif	  qu’elle	  copilote	  avec	  l’Éducation	  nationale	  ;	  elle	  en	  finance	  ou	  
cofinance	   le	   fonctionnement	   local	  :	   fournitures	   (environ	   8	  %	   du	   coût	   total	   de	  
l’opération),	  rémunération	  des	  animateurs,	  des	  coordinateurs	  et	  du	  pilote.	  
Les	  acteurs	  du	  dispositif	  sont	  :	  	  

• la	  municipalité	  qui	  décide	  de	  sa	  mise	  en	  place,	  recrute	  un	  pilote	  et	  les	  animateurs,	  
gère	  la	  logistique	  et	  le	  comité	  de	  pilotage	  ;	  

• l’association	  Coup	  de	  pouce	  qui	  dépêche	  une	  personne	  en	  charge	  de	   l’ingénierie	  
du	   projet	  :	   mise	   en	   place	   de	   l’action,	   conception	   des	   outils,	   formations	   et	  
accompagnement	  des	  acteurs	  de	  terrain	  ;	  

• l’école	  :	  un	  coordinateur	  organise	  et	  supervise	  la	  mise	  en	  place	  des	  clubs	  dans	  son	  
école,	   les	   enseignants	   de	   CP	   repèrent	   les	   enfants	   en	   fragilité	   et	   en	   parlent	   aux	  
parents.	  L’animateur	  Coup	  de	  pouce	  clé	  prend	  en	  charge	  cinq	  enfants	  de	  son	  club	  
1h30	  par	  soir,	  quatre	  jours	  par	  semaine	  et	  favorise	  l’implication	  des	  parents.	  La	  
séquence	   comprend	   le	   goûter	   (30	  minutes),	   une	   séquence	   de	   lecture-‐écriture	  
(45	  minutes	  en	  plusieurs	  phases	  codifiées,	  dont	  l’une	  consiste	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  
les	  enfants	  fassent	  leurs	  devoirs	  respectifs	  de	  lecture-‐écriture),	  et	  enfin	  la	  lecture	  
à	  voix	  haute	  par	  l’animateur	  d’une	  belle	  histoire	  (15	  minutes)	  ;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  http://readingrecovery.org/	  
21	  http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=cl	  
22	  http://www.coupdepouceassociation.fr/	  
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• l’État	  qui	  apporte	  son	  soutien	  à	  la	  ville	  dans	  le	  cadre	  des	  programmes	  de	  réussite	  
éducative.	  

Il	  s’agit	  principalement	  d’aborder	  les	  apprentissages	  sous	  un	  angle	  différent	  grâce	  à	  une	  
action	  conçue	  pour	  augmenter	  quotidiennement	  le	  temps	  durant	  lequel	  les	  enfants	  sont	  
en	  contact	  avec	  l’écrit.	  	  

Éléments	  de	  conclusion	  
Le	   but	   de	   cette	   énumération	   n’est	   pas	   de	   dresser	   un	   tableau	   exhaustif	   de	   ce	   qui	   peut	  
exister	   en	   matière	   d’aide	   à	   l’apprentissage	   de	   la	   lecture	   mais	   plutôt	   d’esquisser	   un	  
paysage	  d’actions	  possibles.	  Si	  la	  France	  concentre	  ses	  efforts	  sur	  les	  programmes	  et	  les	  
interventions	   directement	   effectués	   dans	   le	   cadre	   scolaire	   et	   donc	   financés	   par	  
l’Éducation	  nationale,	  le	  Québec	  et	  les	  États-‐Unis	  font	  appel	  à	  un	  répertoire	  plus	  varié	  en	  
termes	  d’acteurs	  et	  de	  financement.	  On	  constate	  également	  une	  sollicitation	  des	  familles	  
et	  des	  institutions	  hors	  écoles	  plus	  importante	  outre-‐Atlantique.	  

Le	  rôle	  des	  bibliothèques	  
Le	  programme	  québécois	  d’aide	  à	  l’éveil	  à	  la	  lecture	  et	  à	  l’écriture	  (ELE)	  a	  été	  lancé	  en	  
1999	  suite	  à	   la	  publication	  ministérielle	  d’un	  rapport	  sur	  «	  Le	   temps	  de	   lire,	  un	  art	  de	  
vivre	  ».	   Une	   étude	   récente	   de	   Myre-‐Bisaillon	   et	  al.	   (2014)	   analyse	   le	   rôle	   des	  
bibliothèques	   pour	   stimuler	   l’éveil	   à	   la	   lecture	   et	   à	   l’écriture	   des	   enfants	   d’âge	  
préscolaire	  au	  Québec.	  Les	  bibliothèques	  ont	  un	  rôle	  important	  à	  jouer	  dans	  le	  soutien	  à	  
l’alphabétisme	  à	   travers	   les	   services	  qu’elles	   offrent	   aux	   enfants	  dès	   le	   plus	   jeune	   âge	  
ainsi	   qu’aux	   parents.	   Les	   interventions	   de	   sensibilisation	   comme	   les	   rencontres	   de	  
lecture	  d’histoires	  et	   les	  discussions	  semblent	  corrélées	  à	   l’augmentation	  notable	  de	   la	  
circulation	  annuelle	  de	  livres	  pour	  enfants.	  D’autres	  actions	  auprès	  de	  parents	  de	  bébés	  
d’un	   an	   à	   18	   mois	   faites	   par	   des	   bibliothécaires	   favoriseraient	   la	   perception	   de	  
l’importance	  de	  la	  lecture	  ainsi	  qu’une	  augmentation	  de	  l’achat	  de	  livres	  pour	  enfants	  de	  
façon	  plus	  intenses	  et	  diversifiée.	  	  

La	  politique	  ministérielle	  québécoise	  en	  matière	  de	  livres	  et	  de	  lecture	  :	  
• susciter	  chez	  les	  jeunes,	  dès	  la	  petite	  enfance,	  l’éveil	  à	  la	  lecture	  et	  le	  

goût	  de	  lire	  ;	  
• garantir	  aux	  non-‐lecteurs	  et	  aux	  populations	  en	  difficulté	  de	  lecture	  

l’exercice	  de	  leurs	  droits	  fondamentaux	  à	  l’éducation	  et	  à	  la	  culture	  ;	  
• favoriser	  le	  développement	  et	  le	  maintien	  des	  habitudes	  de	  lecture,	  

particulièrement	  chez	  les	  jeunes	  et	  les	  lecteurs	  occasionnels	  ;	  
• offrir	  aux	  lecteurs	  toute	  la	  diversité	  de	  la	  production	  écrite,	  

notamment	  la	  production	  québécoise,	  et	  répondre	  à	  leurs	  besoins	  
grandissants	  d’information	  et	  de	  connaissances.	  

Selon	  Myre-‐Bisaillon	  et	  al.	  (2014),	  les	  bibliothèques	  ont	  conçu	  leurs	  activités	  d’éveil	  à	  la	  
lecture	  et	  l’écriture	  selon	  trois	  cibles	  distinctes	  :	  	  

• afin	  de	  stimuler	  l’éveil	  des	  enfants	  avec	  lesquels	  elles	  entrent	  en	  contact	  ;	  
• afin	  d’amener	  les	  parents	  à	  contribuer	  davantage	  à	  l’éveil	  de	  leurs	  enfants	  ;	  	  
• afin	   d’amener	   d’autres	   organisations	   dans	   la	   communauté	   à	   contribuer	  

davantage	  à	  l’éveil	  des	  enfants	  avec	  lesquels	  ils	  sont	  en	  contact.	  
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Pour	   les	   bibliothèques,	   l’enjeu	   est	   de	   comprendre	   les	   raisons	   pour	   lesquelles	   certains	  
parents	  ne	  fréquentent	  pas	  ce	  lieu23	  et	  d’y	  remédier,	  de	  trouver	  les	  moyens	  appropriés	  
pour	   leur	   donner	   envie	   de	   venir	   pour	   leur	   transmettre	   des	   connaissances	   sur	   les	  
différents	   moyens	   de	   susciter	   cet	   éveil	   d’adopter	   des	   pratiques	   parentales	   riches	   en	  
stimulation	  pour	  leurs	  enfants.	  

Une	  formation	  pour	  les	  parents	  ?	  
Sénéchal	  et	  Young	   (2008)	  ont	  effectué	  une	  méta-‐analyse	  pour	   le	  National	   Institute	   for	  
Literacy	  (NIFL)	  aux	  États-‐Unis	  et	  constatent	  que	  le	  fait	  de	  former	  les	  parents	  à	  enseigner	  
à	   leur	   enfant	   certaines	   habiletés	   de	   lecture	   pouvait	   entraîner	   une	   amélioration	  
importante	   de	   la	   performance	   en	   lecture	   chez	   ces	   derniers,	   en	   particulier	   quand	   les	  
parents	   interviennent	   fréquemment	   lors	   des	   interactions,	   lisent	   à	   voix	   haute	   ou	   sous	  
forme	  de	  questions-‐réponses	   (comme	  avec	   la	   lecture	  dialoguée.)	   Il	   reste	   à	  déterminer	  
quel	  type	  de	  formation	  serait	   le	  plus	  efficace	  pour	   les	  y	  amener.	  Faut-‐il	  apprendre	  aux	  
parents	   à	   développer	   des	   activités	   en	   interactions	   ciblées	   ou	   bien	   favoriser	   un	  
programme	  plus	  global	  s’apparentant	  au	  curriculum	  scolaire	  ?	  
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