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Introduction 
Dans le laboratoire ACT� de l�Universit� Clermont-Auvergne, Sylvie C�be et Roland Goigoux 
consacrent une partie de leur activit� de recherche � concevoir des outils didactiques dans le 
but d�am�liorer la qualit� de l�enseignement du Fran�ais au profit des apprentissages des �l�ves. 
Ils postulent le r�le formatif de ces outils dont l�usage contribuerait � l��volution des pratiques 
professionnelles et � la r�flexion des enseignants sur ces pratiques. C�est ainsi qu�ils affirment 
� propos d�un de leurs ouvrages, Lectorino & Lectorinette : � ceci n�est pas un manuel, c�est 
un dispositif de formation continue � (Goigoux & C�be, 2013, p. 5). Selon eux, les professeurs
qui utilisent un outil en s�effor�ant d�en comprendre les fondements d�veloppent des 
comp�tences professionnelles nouvelles qui perdurent et se transf�rent (C�be et Goigoux, 
2018). Contrairement � leurs coll�gues universitaires qui refusent � de dire aux professeurs 
comment enseigner �1, les deux auvergnats ne pensent pas qu�un expos� de connaissances 
scientifiques, m�me accompagn� d�une m�thodologie d�ing�nierie p�dagogique (Tricot & 
Musial, 2020), soit suffisant pour permettre aux enseignants d�inventer seuls de nouveaux 
sc�narios p�dagogiques. Ils pr�f�rent prendre le risque de leur proposer des techniques pour les 
inciter � essayer de nouvelles mani�res de faire. Ils postulent que cette dynamique contribuera 
� modifier le regard que ceux-ci portent sur les apprentissages de leurs �l�ves et � acqu�rir des 
connaissances qui, � leur tour, favoriseront le d�veloppement de nouvelles pratiques.
L�ambition de cette �tude est d�interroger leurs postulats.

Probl�matique
Contexte scientifique
Sur le plan international, l�approche de C�be et Goigoux est confort�e par les recherches qui 
montrent que l�utilisation de nouveaux outils ou de dispositifs innovants peut �tre un vecteur 
de d�veloppement professionnel (Fishman, Penuel, Allen & Cheng, 2013 ; Bryk, 2015), � 
condition que ces outils soient de bonne qualit�. Pour cela, leurs concepteurs doivent avoir 
transpos� les savoirs issus de la recherche en ressources pour l�action, activit� qu�ils ne peuvent 
pas sous-traiter aux enseignants mais qu�ils doivent r�aliser avec eux (McKenney & Reeves, 
2014 ; Snow, 2015 ; Lemahieu et al., 2017). Cette exigence est reprise par les tenants de 
l�approche EBP (Evidence-Based Practices � Pratiques fond�es sur des donn�es probantes) 
qui recommandent dor�navant aux chercheurs de travailler en �troite collaboration avec les 
enseignants d�s le d�but du processus de conception (Klingner, Boardman & McMaster, 2013). 
Ce processus de co-conception vise � r�pondre aux pr�occupations et aux besoins des 
professeurs tout en s�ajustant � leurs contextes d�exercice (Cobb & Smith, 2008 ; Durlak & 
DuPr�, 2008 ; Bressoux, 2017). C�est exactement ce que font C�be et Goigoux depuis une
vingtaine d�ann�es en s�effor�ant de tenir compte des connaissances scientifiques disponibles 

1 "Le m�tier d'enseignant est un m�tier de concepteur. Notre travail n'est pas de dire aux professeurs comment 
enseigner mais leur donner des connaissances � utiliser quand ils con�oivent une situation d'enseignement" (Andr� 
Tricot : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/28022020Article637184715107832043.aspx)

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/02/28022020Article637184715107832043.aspx
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sur les apprentissages des �l�ves, les pratiques d�enseignement et les contextes de travail des 
professeurs. Ils anticipent ainsi la g�n�ralisation et la diffusion des outils d�s le d�but du 
processus de conception. Ils proc�dent comme le font les ergonomes en organisant un dialogue 
entre concepteurs et op�rateurs au service du d�veloppement de l�activit� de ces derniers 
(Falzon, 2013 ; Barcellini, Van Belleghem & Daniellou, 2013). 
Pour que les outils puissent atteindre les objectifs que les deux chercheurs leur assignent � �tre 
accept�s par le plus grand nombre de ma�tres, favoriser leur d�veloppement professionnel et 
r�duire les in�galit�s sociales d�apprentissage �, il faut que lesdits outils pr�sentent trois 
caract�ristiques : 1� �tre, d�s le d�part, con�us pour r�pondre aux pr�occupations des 
enseignants et aux besoins d�enseignement des �l�ves ; 2� pouvoir s�int�grer sans trop de 
bouleversements dans les conditions d�exercice ordinaire des maitres ; 3� inclure des 
justifications th�oriques et empiriques permettant aux utilisateurs de comprendre les principes 
qui les sous-tendent et la nature des activit�s propos�es (Goigoux, Renaud et Roux-Baron, sous 
presse).
Nous avons entrepris notre recherche pour savoir si l�appropriation de nouveaux outils 
permettait aux enseignants d�acqu�rir de nouvelles techniques et de viser de nouveaux objectifs. 
Ou si, au contraire, les outils livr�s � cl� en main � les rendaient paresseux et faisaient d�eux de 
simples ex�cutants et des consommateurs passifs et peu r�flexifs. Autrement dit, un outil peut-
il donner aux enseignants comme l�affirme Sylvie C�be � une nouvelle libert� d�action en leur 
offrant une base solide sur laquelle ils peuvent �tre inventifs � (C�be, 2009, p. 7) ?
Nous chercherons � r�pondre � ces questions en �tudiant comment les enseignants s�approprient 
et remobilisent de mani�re autonome les propositions didactiques des concepteurs.  

Questions de recherche 
Nous voulons savoir si l�appropriation d�un nouvel outil peut contribuer au d�veloppement 
professionnel des enseignants, autrement dit � l�acquisition progressive de nouvelles 
comp�tences et � la transformation de leur identit� professionnelle (Portelance, Martineau & 
Mukamurera, 2014). Nous voulons comprendre comment cet outil transforme l�action des 
enseignants et comment ceux-ci le transforment. Nous avons donc besoin d��tudier une gen�se 
instrumentale (B�guin et Rabardel, 2000), c�est-�-dire :
1. la modification de l�action et des sch�mes des enseignants sous l�influence de l�outil 

(� l�instrumentation �). 
2. la modification de l�outil par les enseignants qui l�adaptent ou le distordent pour le tirer vers 

leurs propres mani�res de penser et d�agir (� l�instrumentalisation �). 
Pour cela, nous avons choisi Narramus, un outil destin� � l�enseignement de la narration et de 
la compr�hension de textes �crits � l��cole maternelle et au d�but de l��cole �l�mentaire. 
Chaque volume de Narramus est bas� sur un album de jeunesse : sept sc�narios diff�rents ont 
�t� publi�s � ce jour. Si cet outil a d�j� fait la preuve de son efficacit� aupr�s d��l�ves scolaris�s 
� l��cole maternelle en REP (Roux-baron, C�be & Goigoux, 2018 ; Roux-Baron, 2020), son 
impact � moyen terme sur les pratiques p�dagogiques et sur le d�veloppement professionnel 
des enseignants n�a jamais �t� �valu�e. 
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Nous allons donc �tudier comment les enseignants s�approprient Narramus et ce qu�ils en 
retiennent lorsqu�ils ne sont plus tributaires de son guidage p�dagogique. Nous allons interroger 
leurs pratiques non pas avec Narramus mais apr�s Narramus. Pour savoir s�ils ont valid� et 
retenu les principes et les techniques de cet outil didactique, nous allons examiner comment ils 
font �tudier d�autres albums que ceux choisis par les deux concepteurs. Nous serons 
particuli�rement attentifs aux dimensions les plus novatrices de l�outil : l�enseignement de la 
narration, la m�morisation du lexique, l��tude des �tats mentaux des personnages au service de 
la compr�hension, la dissociation texte-image, la mani�re de conduire les �changes oraux avec 
un groupe d��l�ves, la vid�oprojection, etc. Notre premi�re question de recherche porte donc 
sur la transposition et la g�n�ralisation2 de la d�marche. Que font r�ellement les enseignants 
lorsqu�ils d�clarent travailler un album � � la mani�re de � Narramus ? Quels principes et 
quelles techniques de Narramus retiennent-ils ? Quels sont ceux qu�ils abandonnent ou 
d�tournent ? Quels sont ceux qu�ils ajoutent ?
Nous voulons aussi aller plus loin et savoir si l�appropriation de Narramus exerce une influence 
au-del� d�une simple transposition de la d�marche sur d�autres albums. Nous voulons savoir si 
elle conduit les enseignants � infl�chir leur enseignement du langage dans d�autres situations 
que l��tude d�albums et si elle affecte leurs pratiques p�dagogiques dans d�autres domaines que 
langagiers. Notre seconde question de recherche porte donc sur les changements durables 
de pratique et le transfert des techniques et des principes didactiques et p�dagogiques 
promus par les auteurs de Narramus. L�utilisation de l�outil Narramus en maternelle conduit-
elle les enseignants � modifier durablement leurs pratiques sans Narramus ? Sur quels points 
ces changements sont-ils effectifs ? Qu�est-ce que Narramus change dans leurs pratiques 
d�enseignement du langage (compr�hension, narration, lexique) ou leurs pratiques 
d�enseignement en g�n�ral (aspects p�dagogiques transversaux ou autres domaines 
didactiques) ? 
En r�sum�, pour savoir si la prise en main de Narramus a un effet sur le d�veloppement 
professionnel des enseignants, nous allons conduire une enqu�te en deux volets correspondant 
� nos deux questions de recherche. Cela ne signifie pas que nous allons poser directement aux 
enseignants les questions que nous nous posons ou que nous leur demanderons d�exposer leurs 
conceptions p�dagogiques et didactiques. Nous les interrogerons sur des faits pr�cis, relatifs � 
des pratiques r�centes dans leurs classes. C�est notre analyse de leurs descriptions qui permettra 
de r�pondre � nos questions.
Pour mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer leurs choix, nous recueillerons aussi 
des informations sur leur exp�rience professionnelle, leur contexte d�exercice, leur public 
d��l�ves, leur formation, le caract�re plus ou moins collectif de leur travail, leur lecture du guide 
p�dagogique, etc. Notre troisi�me question porte donc sur les facteurs capables 
d�influencer la qualit� de l�appropriation.

2 Ce que certains auteurs appellent un transfert proche (Crahay et Dutrevis, 2011).
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M�thodologie
Enqu�ter par questionnaire
Pour apporter des �l�ments de r�ponse � nos trois questions et, par cons�quent mieux 
comprendre le r�le de l�introduction d�un nouvel outil didactique dans l��volution des pratiques 
d�enseignement, nous avons choisi d�interroger les utilisatrices et utilisateurs. Nous avons men�
notre enqu�te aupr�s de ceux qui, apr�s avoir utilis� Narramus, ont transpos� tout ou partie de 
ses principes et techniques sur l��tude d�un autre album. 

Pour cela, nous avons cr�� un questionnaire en ligne et nous avons utilis� nos relais sur les
r�seaux sociaux pour faire circuler notre appel juste avant les vacances scolaires, en d�cembre 
2019. Le questionnaire, consultable en annexe n� 1, est rest� accessible cinq semaines. Notre 
message se voulait accrocheur : � No�l avec Narramus : offrez une heure � la recherche 
p�dagogique �. Nous expliquions qu�une �quipe du laboratoire ACT� (universit� Clermont-
Auvergne) sollicitait la participation des enseignants � une nouvelle recherche ayant trait � 
� l�influence de l'utilisation de Narramus sur l��volution des pratiques d�enseignement �. Nous 
pr�cisions : � si vous consacrez une heure � r�pondre � notre questionnaire compos� de 
questions � choix multiples, vous rendrez service � la � science de l�am�lioration � (Bryck, 
2015) et vous en profiterez pour faire le point sur vos propres pratiques �.

620 personnes ont commenc� � renseigner ce questionnaire intitul� � � la mani�re de 
Narramus � et qui �tait introduit sur le web de la mani�re suivante :

Ce questionnaire est un �l�ment d�une recherche sur le d�veloppement des comp�tences professionnelles 
des enseignants pilot�e par Roland Goigoux. Il a �t� �labor� sous sa direction par une �quipe d��tudiants 
du Master de Sciences de l��ducation, parcours � Formation de formateurs �, de l�universit� Clermont-
Auvergne.
Notre objectif est de mieux connaitre les pratiques d�enseignement en maternelle et le r�le des outils 
didactiques dans leur �volution. Nous avons constat� que la plupart des enseignantes ayant utilis� 
Narramus ont ensuite transpos� tout ou partie de ses principes et techniques sur l��tude d�un autre album.
Ce questionnaire est donc adress� aux enseignantes conceptrices d�un sc�nario r�alis� � � la mani�re de 
Narramus � dans leur classe.
Les r�ponses n�ont d�int�r�t que si elles sont sinc�res et qu�elles se rapportent � une pratique r�cente. Elles 
ne seront accessibles qu�aux auteurs de l�enqu�te et resteront confidentielles. La publication des r�sultats 
sera rendue anonyme puis diffus�e personnellement � toutes celles qui auront particip� � l�enqu�te.
Le questionnaire est constitu� de quatre parties :
1. Pr�sentation de l�enseignante et de son contexte de travail (Votre exp�rience)
2. Description d�un sc�nario � � la mani�re de Narramus � (Comment vous vous �tes appropri�e la 
d�marche)
3. Description des transferts r�alis�s � partir de Narramus (Ce qu'il a chang� dans vos pratiques 
d'enseignement)
4. Ajout �ventuel de commentaires
Merci de votre pr�cieuse collaboration.
Cordialement, Roland Goigoux, Cassandre Dufait, Isabelle Halter, Emilie Morin, Elodie Martin, Laetitia 
Martinez, Eric Mithout & Sibylle Tardieu
PS 1 : nous utilisons le f�minin en raison de la tr�s forte probabilit� que l�enseignant questionn� soit une 
enseignante. Cependant, si un homme souhaite participer, il est le bienvenu.
PS 2 : les (rares) questions suivies d�un ast�risque rouge sont obligatoires. Parmi les autres, vous pouvez 
ne pas renseigner celles qui vous sembleraient inappropri�es.
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Dans ce courrier introductif, nous avions indiqu� que nous emploierions le f�minin tant la 
probabilit� �tait grande que les lecteurs du questionnaire soient des lectrices. Proph�tie auto-
r�alisatrice ou simple cons�quence de la composition genr�e de la profession enseignante (aux 
cycles 1 et 2), les r�ponses furent apport�es � 94 % par des femmes (298 sur 318). Nous 
conserverons donc le f�minin pour la suite de la r�daction du m�moire. 

Notre questionnaire �tait explicitement adress� aux enseignantes ayant transpos� le sc�nario-
type de Narramus sur un autre album. Malheureusement, un grand nombre d�entre elles ont
n�glig� cette information et ont commenc� � r�pondre avant de renoncer, contraintes � 
l�abandon faute d�avoir personnellement �labor� un sc�nario � � la mani�re de Narramus � (cf. 
page suivante, image n� 1, question 18).

318 professeures des �coles (PE) ont satisfait cette exigence. Certaines travaillent en maternelle, 
d�autres en �l�mentaire. Ce sont leurs r�ponses que nous analyserons plus loin, m�me si plus 
de deux cents autres ont r�pondu � la premi�re partie du questionnaire et parfois � la seconde 
(mais � propos des albums de la collection Narramus) en livrant des informations int�ressantes 
sur la mise en �uvre de l�outil. Nous n�en parlerons pas ici car ce n�est pas le sujet de cette 
�tude mais cela pourra donner lieu � d�autres analyses.

Nous avons aussi retir� de l��chantillon 17 PE qui exer�aient dans un dispositif ULIS : leurs 
r�ponses (significativement diff�rentes de celles des autres PE, par exemple sur les dur�es 
d�enseignement) seront trait�es � part, dans une autre publication. Comme toutes les PE n�ont 
pas r�pondu � toutes les questions, nous indiquerons syst�matiquement le nombre de r�ponses 
obtenues. Nos commentaires en tiendront compte. Notons enfin qu�une soixantaine 
d�enseignantes n�a pas r�pondu � la troisi�me partie du questionnaire � propos des changements
durables provoqu�s par l�appropriation de Narramus. Le traitement de ce volet (c�est-�-dire 
notre deuxi�me question de recherche) sera r�alis� � partir des r�ponses des 252 PE qui ont 
int�gralement renseign� le questionnaire. 

�laborer le questionnaire � � la mani�re de Narramus � 
Nous avons �labor� collectivement notre questionnaire en proc�dant � de nombreux �changes 
au sein de notre groupe, � distance et en pr�sence, � l�automne 2019. L�annexe n� 1 pr�sente un 
fac-simil� du questionnaire avec les formulations int�grales des questions et des choix offerts, 
tels qu�ils se pr�sentaient en ligne. Dans les tableaux ci-dessous, ces formulations seront 
abr�g�es pour rendre l�expos� plus concis. 

Comme nous voulions poser de nombreuses questions (63 au total, dont plusieurs subdivis�es)
sans d�courager les enseignantes, nous avons b�ti un questionnaire � choix multiples. Il fallait 
environ une heure pour le renseigner int�gralement. Voici, � titre d�exemple, deux brefs extraits. 
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Image n�1. Extrait du questionnaire en ligne (questions 18, 19 et 20)

Image n�2. Extrait du questionnaire en ligne (questions 53 & 54)
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Caract�riser les enseignants et leurs contextes d�exercice
Dans une premi�re partie, nous avons inventori� quelques caract�ristiques des professeures des 
�coles et de leurs contextes de travail lors de la phase de d�couverte et d�appropriation de 
Narramus. Nos choix ont �t� guid�s par les hypoth�ses que nous souhaitions tester � propos 
d�une �ventuelle influence sur les pratiques : 

- de l�exp�rience des PE,
- du niveau d�enseignement (les diverses sections de la maternelle et de l��l�mentaire),
- de l�implantation et de la composition sociale et linguistique des classes,
- de l�intensit� de l�appropriation pr�alable de Narramus,
- du travail en �quipe.

Les variables ainsi construites (cf. tableau n� 1) seront nos variables ind�pendantes, capables 
d��clairer les pratiques des PE qui, elles, constitueront nos variables d�pendantes (cf. l��nonc� 
de notre troisi�me question de recherche).

Tableau 1. Tableau des variables caract�risant les enseignantes et leurs contextes d�exercice

Variable I. Les professeures et leurs contextes d�exercice Codage

Les caract�ristiques des professeures des �coles (PE)

ID Identifiant de la r�ponse (par ordre d�arriv�e) 6 chiffres

NOM Texte

Pr�nom Texte

2. Adresse mail : Texte

3. �tes-vous :

VI-1 PEMF ? oui = 1 ; non = 2

VI-2 � temps partiel dans la classe ? oui = 1 ; non = 2

VI-3 En exercice sur un poste sp�cialis� ? oui = 1 ; non = 2

4. Quelle est votre exp�rience professionnelle ?

VI-4 Nombre d'ann�es d'enseignement Nombre

VI-5 Nombre d'ann�es d'enseignement en maternelle Nombre

VI-6 5. N� du d�partement Num�ro

VI-7 6. Implantation de l��cole en zone
1 : urbaine 
2 interm�diaire
3 : rurale

VI-8 7. Contexte social 
1 : hors REP
2 : REP
3 : REP+

EP �ducation prioritaire ou pas 0 = hors EP
1 = EP

Le contexte de l�appropriation de Narramus

VI-9 8. Avant de transf�rer, combien de fois avez-vous utilis� un volume de la collection 
Narramus ?

Somme de VI-10 � 
VI-16 

VI-10 La sieste de Moussa Nombre

VI-11 Le machin Nombre

VI-12 La chasse au caribou Nombre

VI-13 Les deniers de Comp�re lapin Nombre
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VI-14 La ch�vre biscornue Nombre

VI-15 Un peu perdu Nombre

VI-16 Petite taupe ouvre-moi ta porte Nombre

VI-17 9.  Combien de semaines consacriez-vous � l'�tude d'un album lorsque vous utilisiez 
Narramus ?

Nombre de 
semaines

VI-18 10.  Combien de temps, en moyenne, consacriez-vous chaque semaine � Narramus? Nombre de 
minutes

VI-Dur�e Dur�e totale consacr�e � l�enseignement de Narramus VI-17 x VI-18 
minutes

VI-19 11. D�placez le curseur pour estimer, dans la pratique, votre fid�lit� aux 
pr�conisations des auteurs de Narramus. Pourcentage

12. Avez-vous pris connaissance :

VI-20 de la partie th�orique de Narramus ?
1 Attentivement
2 Parcourue
3 Non

VI-21 de la description pas � pas du sc�nario ?
1 Attentivement
2 Parcourue
3 Non

VI-22 du DVD ?
1 Attentivement
2 Parcourue
3 Non

13. Avez-vous particip� � un travail collectif autour de Narramus ?

VI-23 Travail d'�quipe avec des coll�gues de votre �cole oui = 1 ; non = 2

VI-24 Travail en r�seau avec des coll�gues d'autres �coles oui = 1 ; non = 2

VI-25 Travail avec d'autres intervenants au contact de vos �l�ves oui = 1 ; non = 2

VI-26 14. Avez-vous b�n�fici� d�une formation pr�sentant Narramus ? oui = 1 ; non = 2

15. Si 1, sous quelles formes ?

VI-27 Une animation de circonscription oui = 1 ; non = 2

VI-28 Un stage d�partemental de formation continue oui = 1 ; non = 2

VI-29 Autre (r�ponse ouverte) Texte

VI-30
16. Avez-vous b�n�fici� d'un accompagnement par un formateur ou un membre de 
votre �quipe de circonscription pour la mise en �uvre de Narramus dans votre 
classe ?

oui = 1 ; non = 0

Le contexte de la g�n�ralisation (� � la mani�re de Narramus �)

MatElem Enseignement en maternelle ou � l��cole �l�mentaire (CP-CE1) ou autre (ULIS�)
0 : autre
1 : maternelle
2 : �l�mentaire

17. Avez-vous particip� � un travail collectif pour cr�er ce nouveau sc�nario "� la 
mani�re de Narramus" ?

G1 Travail d'�quipe avec des coll�gues de votre �cole oui = 1 ; non = 2

G2 Travail en r�seau avec des coll�gues d'autres �coles oui = 1 ; non = 2

G3 Travail avec d'autres intervenants au contact de vos �l�ves oui = 1 ; non = 2

G4 18. Indiquer le titre et l�auteur de l�album choisi et �tudi� en classe "� la mani�re 
de Narramus" : Texte

NbNi 19. Cet album a-t-il �t� �tudi� en :                                                         Somme  G5� G10

G5 TPS Oui = 1

G6 PS Oui = 1

G7 MS Oui = 1

G8 GS Oui = 1

G9 CP Oui = 1

G10 CE1 Oui = 1

G11 Autre (r�ponse ferm�e) Oui = 1
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G12 20. Quelle �tait la proportion d��l�ves allophones dans cette classe ? % : G13x100/G14

G13 Nombre d��l�ves allophones Nombre

G14 Nombre total d��l�ves de la classe Nombre

D�crire les pratiques de transposition � � la mani�re de 
Narramus � : la g�n�ralisation
Dans la deuxi�me partie du questionnaire, la plus importante, nous avons examin� les
principales caract�ristiques des pratiques d�enseignement lors de la r�alisation d�un sc�nario 
� � la mani�re de Narramus �. 

Chaque PE devait indiquer le titre de l�album qu�elle avait choisi de faire �tudier et qui �tait sa 
r�f�rence unique pour r�pondre aux questions. Elle �tait ensuite invit�e � d�crire son activit� de 
transposition, c�est-�-dire la remobilisation dans l�action des principes didactiques et des 
techniques propos�s par l�outil. Nous parlons � ce sujet d�un processus de g�n�ralisation (cf.
notre premi�re question de recherche). 

Ces sont les principales techniques et principes didactiques de Narramus, tels qu�expos�s par 
ses auteurs dans le guide p�dagogique, qui ont servi de trame � l��laboration du questionnaire
d�coup� en sept blocs (cf. tableau n� 2) : l�organisation p�dagogique, le respect du projet 
� apprendre � raconter seul �, les principes p�dagogiques g�n�raux et les principes didactiques 
sp�cifiques (narration, lexique, compr�hension et inf�rences). 

Nous n�avons pas questionn� les enseignantes sur leurs intentions mais sur leurs r�alisations 
concr�tes. Les r�ponses sollicit�es se rapportaient � leurs pratiques r�centes, contextualis�es et 
sp�cifiques � un album : elles �taient donc factuelles, ce qui contribue � la fiabilit� de l�enqu�te. 

Tableau 2. Tableau des variables caract�risant les pratiques de transposition de Narramus (g�n�ralisation)

II. Les pratiques de g�n�ralisation : � � la mani�re de �

L�organisation p�dagogique

G15 21. Combien de semaines avez-vous consacr�es � l'�tude de cet album? Nombre de semaines

G16 22. Combien de temps y avez-vous consacr� en moyenne chaque semaine ? Nombre de minutes

G-Dur�e Dur�e totale consacr�e � l�enseignement � � la mani�re de Narramus � G15 x G16 minutes

G17 23. Combien de temps avez-vous consacr� � la pr�paration de votre 
sc�nario ? Nombre d�heures

G18 24. Avez-vous utilis� un vid�oprojecteur (ou TNI ) ? Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G19 25. Avez-vous imprim� des images manipulables pour la m�morisation du 
lexique?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

26. Quelles organisations p�dagogiques avez-vous utilis�es ?

G20 Des s�ances collectives (en classe enti�re) Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G21 Des s�ances en petits groupes h�t�rog�nes Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G22 Des s�ances en petits groupes homog�nes Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G23 Des activit�s au cours desquelles les �l�ves travaillaient seuls Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)
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Respect du projet : apprendre � raconter seul

G24 27. Avez-vous poursuivi cet objectif ? (Que chaque �l�ve parvienne � 
raconter seul)

Code de 1 (pas du tout) � 5 
(pleinement)

28. � qui la narration finale a-t-elle �t� adress�e :

G25 � la famille ? oui = 1 ; non = 2

G26 � d�autres classes ? oui = 1 ; non = 2

G27 aux �l�ves de la classe ? oui = 1 ; non = 2

G28 � d'autres adultes de l'�cole ? oui = 1 ; non = 2

G29 � un public divers (spectacle, f�te d��cole...)? oui = 1 ; non = 2

G30 29. Ce projet a-t-il �t� pr�alablement explicit� aux parents ?
Code de 1 (Pas du tout) � 5 
(En d�tails et � plusieurs 
reprises)

G31 30. Ce projet a-t-il �t� pr�alablement explicit� aux �l�ves ?
Code de 1 (Pas du tout) � 5 
(En d�tails et � plusieurs 
reprises)

G32 31. Un mat�riel collectif support � la narration (plan ou maquette, 
figurines ...) a-t-il �t� fabriqu� ? oui = 1 ; non = 2

G33 32. Un mat�riel individuel support � la narration a-t-il �t� fabriqu� ? oui = 1 ; non = 2

G34 33. Combien d��l�ves ont �t� mis en situation, en classe, de raconter seuls 
l�histoire enti�re au moins une fois ?

Code de 1 (Aucun) � 5 
(Tous)

G35 34. Avez-vous gard� une trace �crite de votre �valuation de leur 
narration ? oui = 1 ; non = 2

Principes p�dagogiques g�n�raux

G36 35. Avez-vous stabilis� et ritualis� les activit�s propos�es aux �l�ves ? Code de 1 (Jamais) � 5 
(Toujours)

G37 36. Avez-vous stabilis� et ritualis� des routines conversationnelles ? (Des 
mani�res pour les �l�ves de prendre la parole)

Code de 1 (Jamais) � 5 
(Toujours)

G38
37. Quels pictogrammes emprunt�s � Narramus avez-vous 
syst�matiquement r�utilis�s ?                                                                    
(Combien ?)

Somme de G39 � G45

G39 Pictogramme : L'enseignant.e lit oui = 1

G40 Pictogramme : L'enseignant.e raconte oui = 1

G41 Pictogramme : Boite M�moire des mots oui = 1

G42 Pictogramme : Les �l�ves doivent imaginer le dessin oui = 1

G43 Pictogramme : Les �l�ves doivent pr�voir la suite oui = 1

G44 Pictogramme : Un.e �l�ve raconte seul.e oui = 1

G45 Pictogramme : La classe compl�te le r�cit oui = 1

G46 38. Combien de nouveaux pictogrammes avez-vous cr��s ? Nombre

G47 39. Est-ce que les �l�ves �taient invit�s � dire ce qu�ils devaient faire 
lorsqu'un pictogramme apparaissait ?

Code de 1 (Jamais) � 5 
(Toujours)

G48 40. Est-ce que les �l�ves savaient ce qu'ils devaient faire (et/ou ce � quoi ils 
devaient faire attention) avant m�me de commencer une activit� ?

Code de 1 (Jamais) � 5 
(Toujours)

41. Avez-vous install� :

G49 un espace permanent (un "coin") avec le mat�riel permettant aux �l�ves de 
jouer et/ou de r�viser seuls ? oui = 1 ; non = 2

G50
un �quipement audio en libre acc�s (boitier + casques) permettant � un ou 
plusieurs �l�ves de r��couter l�histoire lue ou racont�e, pr�alablement 
enregistr�e ?

oui = 1 ; non = 2
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Principes didactiques : la compr�hension

G51 42. Lorsque vous avez mis en �uvre votre propre sc�nario, avez-vous 
commenc� par lire aux �l�ves une fois l'album en entier ? oui = 1 ; non = 2

43. Lorsque vous avez mis en �uvre votre propre sc�nario :

G52 Avez-vous distingu� clairement pour les �l�ves (c-�-d. explicitement) les 
deux activit�s � lire � et � raconter � ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G53 Lorsque vous lisiez un nouvel extrait de l'album, expliquiez-vous aux �l�ves 
ce qu'ils devaient faire pendant ce temps?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G54 Avez-vous commenc� par lire aux �l�ves l�extrait du texte avant de leur 
montrer l�illustration ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G55 Avez-vous reformul� le passage lu aux �l�ves avant de montrer 
l�illustration ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G56 Pour reformuler, avez-vous expans� le texte, c-�-d. ajout� des explications 
pour lever une part de l'implicite ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G57 Avant d'afficher l'illustration, avez-vous laiss� aux �l�ves le temps 
d�imaginer ce � quoi elle pourrait ressembler ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G58 Avez-vous r�alis� des mises en commun des pr�visions des �l�ves ? Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G59 Avez-vous incit� les �l�ves � d�crire l�illustration affich�e pour justifier leurs 
pr�visions ou les corriger ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G60 Avez-vous organis� une phase de validation ou de correction des pr�visions 
des �l�ves ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G61 Avez-vous examin� avec les �l�ves les liens de compl�mentarit� entre 
l�illustration et le texte?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

44. Lorsque vous avez r�alis� votre propre sc�nario...

G62 Avez-vous racont� vous-m�me au moins une fois l'histoire en entier � vos 
�l�ves ? oui = 1 ; non = 2

G63 Avez-vous pr�par� votre narration (int�grale ou partielle) et vos choix de 
reformulation avant de les proposer aux �l�ves ? oui = 1 ; non = 2

G64 Avez-vous enregistr� cette narration pour que les enfants puissent la 
r��couter ult�rieurement ? oui = 1 ; non = 2

G65 45. � la fin du sc�nario, avez-vous organis� un d�bat interpr�tatif sur le 
sens du r�cit ? oui = 1 ; non = 2

G66 46. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous en dire plus sur ce d�bat en 
fonction des caract�ristiques de l'album que vous avez choisi. Texte

Principes didactiques : la narration

47. Lorsque vous avez mis en �uvre votre propre sc�nario...

G67 Avez-vous demand� � un �l�ve seul de raconter l��pisode �tudi� devant ses 
camarades ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G68 Avez-vous demand� aux �l�ves de ne pas interrompre celui qui racontait ? Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G69 Demandez-vous � l'�l�ve de dire "J'ai fini" ou "C'est tout" lorsqu'il a termin� 
sa narration?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G70 Avez-vous demand� ensuite aux autres �l�ves de valider, compl�ter ou 
modifier ce qui avait �t� racont� ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G71 � la fin de chaque module, avez-vous demand� � un �l�ve seul de raconter 
toute l�histoire depuis le d�but ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G72 Avez-vous propos� des supports (illustrations de l'album, images, figurines 
ou maquettes) comme aides au rappel de r�cit ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G73 Avez-vous propos� des jeux th��traux pour restituer l�histoire ? Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G74 Avez-vous laiss� � libre disposition des �l�ves le mat�riel utilis� pour le 
rappel de r�cit ?

Code de 1 (Jamais) � 5 (� 
chaque occasion)
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Principes didactiques : le lexique

48. Comment avez-vous choisi les mots ou expressions � enseigner ? 

G75 En anticipant les mots inconnus de vos �l�ves faibles oui = 1

G76 En anticipant les mots inconnus de vos �l�ves moyens oui = 1

G77 En choisissant les mots rares oui = 1

G78 En choisissant les mots inconnus du plus grand nombre oui = 1

G79 En privil�giant les mots indispensables � la compr�hension de cette histoire oui = 1

G80 En consultant une liste de fr�quence, propos�e par Eduscol ou autre oui = 1

G81 En choisissant pour les �l�ves allophones des mots fr�quents en Fran�ais oui = 1

G82 Autre                                                                              (autre modalit� de 
choix de mots) Texte

G83 49. Quand avez-vous choisi la majeure partie des mots ou expressions � 
enseigner?

1 : en pr�parant
2 : au fil du texte
3 : apr�s la lecture

50. Comment avez-vous aid� les �l�ves � comprendre le vocabulaire 
s�lectionn� ?

G84 En leur expliquant vous-m�me oralement oui = 1

G85 En demandant � leurs camarades de leur expliquer oui = 1

G86 En leur demandant d��tablir des liens s�mantiques avec leurs autres 
connaissances et leur v�cu oui = 1

G87 En utilisant des photographies oui = 1

G88 En utilisant des animations (type gif) oui = 1

G89 En utilisant des vid�os oui = 1

G90 En utilisant des objets oui = 1

G91 En prenant appui sur le contexte de l�histoire oui = 2

G92 Autre                                                                              (autre type d�aide au 
vocabulaire) Texte

G93 51. Avez-vous cr�� une bo�te "M�moire des mots � sp�cifique � votre 
album ? oui = 1 ; non = 2

G94 52. Une fois le sc�nario termin�, avez-vous gard� en classe une trace des 
mots �tudi�s ? oui = 1 ; non = 2

53. La m�morisation du vocabulaire

G95 Avez-vous consacr� des temps explicitement d�di�s � la mise en m�moire 
des expressions et mots nouveaux ?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G96 Avez-vous organis� des temps de r�vision du vocabulaire ? Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G97 Avez-vous r�alis� des dict�es motrices de mots et des expressions (dans la 
salle de motricit�, dans la cour ou dans la classe�) ?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G98 Avez-vous fait prononcer les nouveaux mots ? Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

54. Avez-vous incit� les �l�ves � r�investir ces mots dans les activit�s 
suivantes ?

G99 Conversations quotidiennes oui = 1

G100 Jeux type m�mo ou loto oui = 1

G101 Jeux th��traux ou jeux avec les figurines ou les maquettes oui = 1

G102 Productions d'�crits ou des dict�es � l'adulte oui = 1

G103 Autres domaines d'activit� d'enseignement (sciences, motricit�, art ...) oui = 1

G104 Autre                                                                              (autre type de 
r�investissement) Texte
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Principes didactiques : les inf�rences

55. Lorsque vous avez mis en �uvre votre propre sc�nario ...

G105 Avez-vous �tudi� les �tats mentaux des personnages (leurs pens�es, leurs 
intentions, leurs �motions ou leurs connaissances)?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

56. Quels moyens avez-vous utilis�s pour aider vos �l�ves � acc�der aux 
�tats mentaux des personnages ?

G106 Vous avez expliqu� vous-m�me ces �tats mentaux Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G107 Vous avez incit� des �l�ves � expliquer ce qu'ils imaginent Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G108 Vous leur avez demand� d'essayer de se mettre � la place d�un personnage Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G109 Vous les avez incit�s � faire des liens avec leur propre exp�rience Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G110 Vous leur avez fait jouer la sc�ne Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G111 Vous avez utilis� des bulles de paroles et des bulles de pens�e Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G112 Vous avez organis� un d�bat Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G113 Autre strat�gie Texte

57. Dans votre sc�nario :

G114 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les buts poursuivis par chaque 
personnage? oui = 1 ; non = 2

G115 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les relations logiques (par ex. de 
cause � effet) entre les �v�nements du r�cit ? oui = 1 ; non = 2

G116 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les relations chronologiques entre les 
�v�nements ? oui = 1 ; non = 2

G117 Avez-vous travaill� explicitement sur les connecteurs exprimant les relations 
causales ou temporelles ? oui = 1 ; non = 2

G118 Avez-vous conserv� une trace �crite des r�flexions de vos �l�ves (par 
exemple de leurs hypoth�ses) pour y revenir un peu plus tard ? oui = 1 ; non = 2

58. Dans votre sc�nario :

G119 Avez-vous aid� vos �l�ves � prendre conscience de la diff�rence entre ce que 
dit un personnage et ce qu'il pense ?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G120 Avez-vous demand� � vos �l�ves de faire des hypoth�ses sur la suite de 
l�histoire en leur demandant de se mettre � la place des personnages ?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

G121 Avez-vous demand� aux �l�ves de traduire un �tat mental en mimant le 
comportement correspondant ?

Code de 1 (jamais) � 5 (� 
chaque occasion)

� Construire une variable de synth�se

121 variables rendent compte de la g�n�ralisation (G) de la d�marche, c�est-�-dire de la
transposition des sc�narios Narramus sur de nouveaux albums. � partir de ces variables, nous 
avons tent� de construire un indicateur unique qui r�sume le degr� de fid�lit� aux principes et 
techniques de Narramus. Plus le score calcul� sera grand, plus cette fid�lit� sera jug�e �lev�e.

La nouvelle variable, calcul�e � partir des pratiques de transposition, sera appel�e � fid�lit�-en-
actes � pour la distinguer de la variable � Fid�lit� � (cf. supra variable VI.19) qui portait sur les 
pratiques d�appropriation d�un sc�nario Narramus existant mais qui �tait plus subjective : elle 
faisait seulement l�objet d�une estimation globale (en pourcentage) par les enseignantes. (Cf. 
question 11 : � D�placez le curseur pour estimer, dans la pratique, votre fid�lit� aux 
pr�conisations des auteurs de Narramus �.)
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Pour construire cette variable, en accord avec les auteurs de Narramus, nous avons s�lectionn� 
58 variables jug�es essentielles, group�es en 5 sous-ensembles, parmi celles du second bloc de 
l�enqu�te : la g�n�ralisation (G). 

Ces variables constituent l�ossature du volet didactique du questionnaire. Pour chacune, nous 
avons attribu� plus ou moins de points selon que la r�ponse apport�e se rapprochait plus ou 
moins des pr�conisations de Narramus. Ainsi, � la question � Avez-vous demand� � un �l�ve 
seul de raconter l��pisode �tudi� devant ses camarades ? �, on attribuait 5 points si la r�ponse 
�tait � � chaque occasion �, 4 points si la r�ponse �tait � souvent �, 3 points si elle �tait � de 
temps en temps �, etc. 

Le score maximum obtenu en additionnant les 58 scores est de 242 points. Ainsi, un total de 
121 points �quivaut � une fid�lit�-en-actes de 50 %.

Tableau 3. Construction du score de synth�se � Fid�lit�-en-actes � � partir de 58 variables de type G

Narration (sur 60 points)
G24 Avez-vous poursuivi l�objectif que chaque �l�ve parvienne � raconter seul /5 points
G25 La narration de l�enfant �tait-elle adress�e � la famille ? /3 points
G27 La narration de l�enfant �tait-elle adress�e aux �l�ves de la classe ? /3
G34 Combien d��l�ves ont �t� mis en situation, en classe, de raconter seuls l�histoire enti�re au moins une fois ? 
/5
G67 Avez-vous demand� � un �l�ve seul de raconter l��pisode �tudi� devant ses camarades ? /5
G71 � la fin de chaque module, avez-vous demand� � un �l�ve seul de raconter toute l�histoire depuis le d�but ? 
/5
G68 Avez-vous demand� aux �l�ves de ne pas interrompre celui qui racontait ? /5
G70 Avez-vous demand� ensuite aux autres �l�ves de valider, compl�ter ou modifier ce qui avait �t� racont� ? /5
G73 Avez-vous propos� des jeux th��traux pour restituer l�histoire ? /5
G74 Avez-vous laiss� � libre disposition des �l�ves le mat�riel utilis� pour le rappel de r�cit ? /5
G32 Un mat�riel collectif support � la narration (plan ou maquette, figurines ...) a-t-il �t� fabriqu� ? /3
G72 Avez-vous propos� des supports (illustrations de l'album, images, figurines ou maquettes) comme aides au 
rappel de r�cit ? /5
G49 Am�nager un espace permanent (un "coin") avec le mat�riel permettant aux �l�ves de jouer et/ou de r�viser 
seuls ? /3
G50 Avez-vous install� un �quipement audio en libre acc�s (boitier + casques) permettant � un ou plusieurs 
�l�ves de r��couter l�histoire lue ou racont�e, pr�alablement enregistr�e? /3

Compr�hension (54 points)
G51 Lorsque vous avez mis en �uvre votre propre sc�nario, avez-vous commenc� par lire aux �l�ves une fois 
l'album en entier ? -3/+3
G52 Avez-vous distingu� clairement pour les �l�ves (c-�-d. explicitement) les deux activit�s � lire � et � raconter 
� ? /5
G54 Avez-vous commenc� par lire aux �l�ves l�extrait du texte avant de leur montrer l�illustration ? /5
G55 Avez-vous reformul� le passage lu aux �l�ves avant de montrer l�illustration ? /5
G56 Pour reformuler, avez-vous expans� le texte, c-�-d. ajout� des explications pour lever une part de l'implicite 
? /5
G57 Avant d'afficher l'illustration, avez-vous laiss� aux �l�ves le temps d�imaginer ce � quoi elle pourrait 
ressembler ? /5
G59 Avez-vous incit� les �l�ves � d�crire l�illustration affich�e pour justifier leurs pr�visions ou les corriger ? /5
G60 Avez-vous organis� une phase de validation ou de correction des pr�visions des �l�ves ? /5
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G61 Avez-vous examin� avec les �l�ves les liens de compl�mentarit� entre l�illustration et le texte ? /5
G62 Avez-vous racont� vous-m�me au moins une fois l'histoire en entier � vos �l�ves ? /5
G63 Avez-vous pr�par� votre narration (int�grale ou partielle) et vos choix de reformulation avant de les 
proposer aux �l�ves ? /3
G64 Avez-vous enregistr� cette narration pour que les enfants puissent la r��couter ult�rieurement ? / 3

Inf�rences et �tats mentaux (40 points)
G105 Avez-vous �tudi� les �tats mentaux des personnages (leurs pens�es, leurs intentions, leurs �motions ou 
leurs connaissances)? /5
G106 Vous avez expliqu� vous-m�me ces �tats mentaux ? /5
G107 Vous avez incit� des �l�ves � expliquer ce qu'ils imaginent ? /5
G108 Vous leur avez demand� d'essayer de se mettre � la place d�un personnage ? /5
G109 Vous les avez incit�s � faire des liens avec leur propre exp�rience ? /5
G114 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les buts poursuivis par chaque personnage? /3
G115 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les relations logiques (par ex. de cause � effet) entre les 
�v�nements du r�cit ? /3
G116 Avez-vous explicit� (ou fait expliciter) les relations chronologiques entre les �v�nements ?/3
G119 Avez-vous aid� vos �l�ves � prendre conscience de la diff�rence entre ce que dit un personnage et ce qu'il 
pense ? /3
G120 Avez-vous demand� � vos �l�ves de faire des hypoth�ses sur la suite de l�histoire en leur demandant de se 
mettre � la place des personnages ? /3

Lexique (41 points)
G83 Avez-vous choisi la majeure partie des mots ou expressions en pr�parant les s�ances ? /3
G19 Avez-vous imprim� des images manipulables pour la m�morisation du lexique? /5
G93 Avez-vous cr�� une bo�te "M�moire des mots � sp�cifique � votre album ? /5
G94 Une fois le sc�nario termin�, avez-vous gard� en classe une trace des mots �tudi�s ? /3
G95 Avez-vous consacr� des temps explicitement d�di�s � la mise en m�moire des expressions et mots 
nouveaux ? /5
G96 Avez-vous organis� des temps de r�vision du vocabulaire ? /5
G97 Avez-vous r�alis� des dict�es motrices de mots et des expressions (dans la salle de motricit�, dans la cour 
ou dans la classe�) ? /5
G98 Avez-vous fait prononcer les nouveaux mots ? /5
G99 Avez-vous fait r�employer le lexique � l�occasion de conversations quotidiennes ? /1
G100 � � l�occasion de jeux type m�mo ou loto /1
G101 � � l�occasion de jeux th��traux ou jeux avec les figurines ou les maquettes /1
G102 � � l�occasion de productions d'�crits ou des dict�es � l'adulte /1
G103 � dans d�autres domaines d'activit� d'enseignement (sciences, motricit�, art ...) /1

Explicitation et Ritualisation (sur 47 points)
G36 Avez-vous stabilis� et ritualis� les activit�s propos�es aux �l�ves ? /5
G37 Avez-vous stabilis� et ritualis� des routines conversationnelles ? (Des mani�res pour les �l�ves de prendre 
la parole) /5
G38 Combien de pictogrammes emprunt�s � Narramus avez-vous syst�matiquement r�utilis�s ? /7
G47 Est-ce que les �l�ves �taient invit�s � dire ce qu�ils devaient faire lorsqu'un pictogramme apparaissait ? /5
G48 Est-ce que les �l�ves savaient ce qu'ils devaient faire (et/ou ce � quoi ils devaient faire attention) avant 
m�me de commencer une activit� ? /5
G53 Lorsque vous lisiez un nouvel extrait de l'album, expliquiez-vous aux �l�ves ce qu'ils devaient faire pendant 
ce temps? /5
G18 Avez-vous utilis� un vid�oprojecteur (ou TNI) ? /5
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G30 Le projet � apprendre � raconter seul � a-t-il �t� pr�alablement explicit� aux parents ? /5
G31 Le projet � apprendre � raconter seul � a-t-il �t� pr�alablement explicit� aux �l�ves ? /5

Interroger les changements de pratiques : le transfert
Apr�s avoir �voqu� l�appropriation reposant sur la mise en �uvre d�au moins un sc�nario 
original de Narramus, puis la transposition vers un autre album � � la mani�re de Narramus �, 
nous avons interrog� les enseignantes sur les changements durables dont elles avaient 
conscience.

Nous leur avons pos� la question suivante : � Au terme de ce processus, que pouvez-vous dire 
de ce qui a chang� dans vos mani�res d�enseigner ? Autrement dit, que faites-vous aujourd�hui 
de diff�rent de ce que vous faisiez avant d'utiliser Narramus ? � (Cf. Annexe n� 1)

Pour faciliter les r�ponses, nous avons formul� des hypoth�ses sur la nature et l�intensit� de 
ces changements. Et nous leur avons demand� si nous avions raison ou pas. Nous leur avons 
donc demand� de rejeter nos propositions si elles jugeaient ne pas faire en classe ce que nous 
�voquions ou si elles le faisaient d�j� avant Narramus, avec la m�me intensit� et selon les 
m�mes modalit�s.

Pour �clairer notre deuxi�me question de recherche, nous avons distingu� deux ensembles de 
changements : ceux qui portaient sur les apprentissages langagiers (question n� 59), et ceux qui 
avaient une port�e plus g�n�rale et plus transversale (question n� 60).

Tableau 4. Tableau des variables caract�risant les pratiques de transfert

III. Les pratiques de transfert

59. Nos hypoth�ses dans le domaine langagier

T1
Dor�navant

Vous accordez plus de temps et d�importance � l�enseignement de la 
narration

1=non 2=peu 3=bcp

T2 Vous utilisez plus de supports d�aide � la narration 1=non 2=peu 3=bcp

T3 Vous enseignez de mani�re plus explicite qu�avant la compr�hension de 
textes entendus 1=non 2=peu 3=bcp

T4 Vous structurez et pr�parez davantage votre enseignement de la 
compr�hension de textes entendus 1=non 2=peu 3=bcp

T5 Vous proposez des t�ches plus syst�matiques et plus stables (ritualis�es et 
pr�visibles) 1=non 2=peu 3=bcp

T6 Vous �tes plus attentive aux probl�mes sp�cifiques de compr�hension pos�s 
par chaque texte 1=non 2=peu 3=bcp

T7 Vous �tes plus attentive aux difficult�s de compr�hension de vos �l�ves 1=non 2=peu 3=bcp

T8 Vous dissociez le traitement de l�image et celui du texte afin de mieux 
r�guler l�attention des �l�ves 1=non 2=peu 3=bcp

T9 Vous accordez plus d�importance au corps dans les processus de 
compr�hension et de m�morisation du langage 1=non 2=peu 3=bcp

T10 Vous accordez plus d�importance � l��tude des �tats mentaux des 
personnages 1=non 2=peu 3=bcp

T11 Vous enseignez le vocabulaire de mani�re plus syst�matique 1=non 2=peu 3=bcp

T12 Vous expliquez davantage le vocabulaire avant la d�couverte d�un texte 1=non 2=peu 3=bcp

T13 Vous accordez plus d�importance � la m�morisation du vocabulaire 1=non 2=peu 3=bcp

T14 Vous faites r�viser plus souvent le vocabulaire 1=non 2=peu 3=bcp
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T15 Vous diversifiez davantage les supports � la m�morisation du lexique 1=non 2=peu 3=bcp

T16 Autre changement notable Texte

60. Nos hypoth�ses en p�dagogie g�n�rale

T17 Dor�navant
Vous pr�sentez plus explicitement aux �l�ves le but des t�ches � r�aliser 1=non 2=peu 3=bcp

T18 Vous �noncez plus clairement les connaissances � m�moriser 1=non 2=peu 3=bcp

T19 Vous indiquez plus aux �l�ves les proc�dures � utiliser pour r�aliser une
t�che 1=non 2=peu 3=bcp

T20 Vous employez des pictogrammes pour attirer et mobiliser l�attention des 
�l�ves sur l�activit� attendue 1=non 2=peu 3=bcp

T21 Vous guidez plus soigneusement l'attention des �l�ves sur les illustrations � 
observer 1=non 2=peu 3=bcp

T22 Vous accordez plus d�importance � l�enseignement du vocabulaire en toutes 
situations 1=non 2=peu 3=bcp

T23 Vous introduisez plus souvent le vocabulaire nouveau avant les s�ances 1=non 2=peu 3=bcp

T24 Vous accordez plus d�importance aux activit�s de m�morisation 1=non 2=peu 3=bcp

T25 Vous sollicitez davantage la r�flexion de vos �l�ves sur leurs �tats mentaux 
pour g�rer les conflits et la vie collective 1=non 2=peu 3=bcp

T26 Vous structurez certaines s�ances dans d�autres domaines d�activit� en vous 
inspirant du d�roulement-type de Narramus 1=non 2=peu 3=bcp

T27 Vous utilisez davantage le vid�oprojecteur et les supports num�riques 1=non 2=peu 3=bcp

T28 Dans d�autres domaines d�activit�, vous utilisez des modalit�s d��changes 
oraux inspir�es de Narramus 1=non 2=peu 3=bcp

T29 Autres modifications identifi�es par vous Texte

Questions ouvertes
Nous avons termin� en sollicitant des commentaires � partir de questions ouvertes. Les deux 
premi�res �taient pr�c�d�es de ces indications :

- � Vous pouvez mentionner ci-dessous tout ce qui pourrait nous aider � mieux 
comprendre votre sc�nario � � la mani�re de Narramus �. Nous serions �galement tr�s 
int�ress�s par ce que vous avez ajout� aux sc�narios de Narramus. � (Question 61)

- � Vous pouvez mentionner ci-dessous tout ce qui pourrait nous aider � mieux 
comprendre les transferts que vous avez effectu�s. Nous serions �galement tr�s 
int�ress�s par les techniques que vous avez utilis�es pour aller plus loin. � (Question 
62)

Tableau 5. Tableau des questions ouvertes : commentaires sur les diverses parties du QCM

IV Commentaires

C1 61. Quelques explications et des ajouts � propos de votre questionnaire     
"� la mani�re de Narramus" (partie 2 du questionnaire) Texte

C2 62. Quelques explications et des ajouts � propos de vos transferts dans 
d'autres domaines d'activit� (partie 3 du questionnaire) Texte

C3 63. Voulez-vous ajouter quelque chose (� destination des auteurs du 
questionnaire ou des auteurs de Narramus) ? Texte
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Premiers r�sultats
Pour pr�senter ces r�sultats, nous proc�derons en quatre temps. Nous d�crirons :

- les caract�ristiques de l��chantillon et les contextes dans lesquels les professeures se 
sont appropri� l�outil.

- leurs pratiques de transposition � � la mani�re de Narramus � (premi�re question de 
recherche).

- les principaux changements durables op�r�s par les enseignantes, sur le plan didactique 
et p�dagogique (deuxi�me question de recherche).

- les principales sources d�influence de la variabilit� des pratiques (troisi�me question de 
recherche). 

1. Description de l��chantillon et des contextes de travail
Les contextes de travail des PE

� Dans quel cycle travaillent les 318 PE qui ont r�pondu � notre questionnaire ? 

Tableau 6. R�partition des enseignantes entre maternelle et �l�mentaire

Variable Nb de r�ponses Maternelle (cycle 1) El�mentaire (Cycle 2)
MatElem 318 233 (73%) 85 (27%)

Narramus a �t� con�u pour l��cole maternelle avant d��tre �tendu � l��cole �l�mentaire. Il n�est 
donc pas surprenant que pr�s des trois quarts des PE ayant r�pondu exercent en maternelle.

� Dans quelle zone g�ographique ?

Tableau 7. Implantation g�ographique des �coles des 318 PE

Variable Nb de r�ponses Implantation g�ographique
VI-7 312 Urbaine : 177 Interm�diaire :  59 Rurale : 76

57 % des PE exercent en zone urbaine, moins d�un quart en zone rurale, ce qui est assez proche 
de la r�partition de la population nationale (Centre d�observation de la soci�t�, 2019).

� Quelle proportion de PE travaille en contexte d��ducation prioritaire ?

Tableau 8. Implantation sociale des �coles des 318 PE

Hors �ducation Prioritaire En �ducation Prioritaire Total
Maternelle 152 (65 %) 81 (35%) 233 (100 %)
El�mentaire 41 (48 %) 44 (52%) 85 (100 %)

Total 193 (61 %) 125 (39 %) 318 (100 %)

39 % des PE de notre �chantillon enseignent en �ducation Prioritaire, ce qui repr�sente une 
proportion deux fois sup�rieure � la moyenne nationale des PE. Cela semble coh�rent avec le 
projet des auteurs de Narramus qui ont con�u leurs sc�narios en collaboration avec des 
enseignants de REP dans un but de r�duction des in�galit�s scolaires.
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A noter que cette proportion (de PE qui enseignent en �ducation Prioritaire) est encore plus 
forte � l��cole �l�mentaire : elle d�passe les 50 %. 

� Les classes sont-elles � cours unique ou � multi-niveaux ?

Tableau 9. Configuration des classes : nombre de niveaux d�enseignement

Variable Nb de
r�ponses 1 niveau 2 niveaux 3 niveaux 4 niveaux 5 niveaux

NbNiv 318 165 118 25 7 3

52 % seulement des PE exercent dans une classe � un seul niveau. On notera que 25 d�entre eux 
(8 %) accueillent des �l�ves de cycle 1 et de cycle 2 dans la m�me classe.

Graphique 1. Nombre d�enseignantes par niveau de classe

Le grand nombre de classes multi-niveaux explique que le total des effectifs de ce graphique 
soit de 519 pour 318 r�pondantes. On notera qu�une majorit� de classes accueille des �l�ves de
MS ou de GS ou les deux. En �l�mentaire, les CP sont deux fois plus nombreux que les CE1. 

� Quelle proportion d��l�ves allophones ?

Tableau 10. Les �l�ves allophones

Variable Nb de r�ponses Moyenne Ecart-type Mini Maxi
G12 Pourcentage d�allophones 298 11,26 % (19,31) 0 100
G13 Nombre d�allophones par classe 298 2,45 (4,16) 0 24
G14 Nombre d��l�ves par classe 302 22,31 (5,30) 6 32

La forte proportion d��l�ves allophones (deux fois plus que la moyenne nationale) va de pair 
avec la surrepr�sentation de l��ducation prioritaire dans notre �chantillon. La moyenne (11 %)
ne doit pas masquer une tr�s forte variabilit� du ph�nom�ne (amples �carts-types).
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Les caract�ristiques personnelles des PE

� Les PE occupent-elles des postes dont les sp�cificit�s pourraient influencer leurs 
r�ponses ?

Tableau 11. Sp�cificit�s des postes

Variable Effectifs Nombre de r�ponses %
VI-1 PEMF 59 295 19 %
VI-2 Temps partiel 67 286 21 %
VI-3 Poste sp�cialis� 18 270 6 %

19 % sont professeures des �coles maitresses-formatrices (PEMF) ce qui repr�sente une 
proportion beaucoup plus importante que dans l�ensemble de la population de r�f�rence. Est-ce 
parce qu�elles sont plus enclines � r�pondre aux enqu�tes et plus famili�res de la recherche 
p�dagogique ? Ou bien est-ce parce qu�elles accordent � Narramus un r�le important dans la 
formation initiale de nos coll�gues ? 

6 % occupent des postes sp�cialis�s mais rappelons qu�un groupe constitu� de 17 autres 
enseignantes exer�ant dans des dispositifs sp�cialis�s (ULIS �cole) est trait� � part. Nous 
conservons dans notre �chantillon 18 enseignantes collaborant directement avec les classes 
ordinaires (RASED). 

� Quelle exp�rience professionnelle ?

Tableau 12. Exp�rience professionnelle : AGS (Anciennet� G�n�rale des Services) et anciennet� en maternelle

Nombre de
r�ponses

Moyenne (et �cart-type)
de l�anciennet� g�n�rale des services AGS

Moyenne (et �cart-type)
de l�anciennet� en maternelle

Maternelle 233 17,55 (8,31) 11,59 (7,28)

El�mentaire 85 13,62 (7,91) 3,68 (4,77)

Ensemble 318 16,50 (8,37) 9,47 (7,56)

L��chantillon est compos� d�enseignantes exp�riment�es dont l�AGS (anciennet� g�n�rale des 
services) est de 16,5 ans en moyenne. Ce chiffre est sensiblement �gal � la moyenne nationale
des PE en activit� (Goigoux et al., 2016). 

Les PE qui exercent en maternelle sont un peu plus exp�riment�es (17,5 ans) que celles qui sont
en �l�mentaire (13,6 ans). Dans les deux sous-groupes, les d�butantes sont plut�t rares : 12 % 
seulement ont moins de 5 ans d�exp�rience. Le plus grand nombre de PE de notre �chantillon 
(environ les �) a entre 9 et 25 ans d�anciennet�.
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Graphiques 2 et 3. L�anciennet� g�n�rale des services (AGS)

Graphiques 4 et 5. L�anciennet� en maternelle

Si l�exp�rience moyenne en maternelle des PE de notre �chantillon exer�ant actuellement en 
maternelle est de 11,6 ans (pour une anciennet� g�n�rale de 17,6), un quart d�entre elles sont
peu exp�riment�es (moins de cinq ans de pratique) sur ce niveau de la scolarit�.

Il est logique de constater que les PE exer�ant en �l�mentaire ont beaucoup moins d�exp�rience 
de l��cole maternelle que leurs coll�gues, mais on notera qu�une vingtaine d�entre elles ont une 
quinzaine d�ann�es d�exp�rience au cycle 1. Ce sont des enseignantes qui exercent � la fois en 
cycle 1 et en cycle 2. Cette exp�rience explique peut-�tre en partie leur adh�sion � Narramus, 
un outil con�u au d�part pour l��cole maternelle.

L�utilisation de Narramus en phase d�appropriation

� Combien d�albums ont �t� �tudi�s avec Narramus avant de transposer la d�marche � un 
autre album ?  

Tableau 13. Nombre d�albums �tudi�s avec Narramus

Variable Nb de 
r�ponses

1 
volume 2 volumes 3 

volumes
4 

volumes
5 

Ou plus

VI-9 Combien de volumes de 
Narramus ont �t� utilis�s ?

318
(100 %)

78
(26 %)

100
(31 %)

73
(23 %)

44
(14 %)

23
(7 %)

Un quart des PE a utilis� un seul volume de la collection Narramus avant de transposer la 
d�marche et de se lancer dans l��tude d�un album � � la mani�re de �. Pr�s de la moiti� a utilis� 
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trois volumes ou plus. Nous �tudierons plus loin l�influence de telles diff�rences sur leurs 
transpositions.

� Combien de temps dure l�enseignement dispens� avec un sc�nario Narramus ?

Tableau 14. Temps moyen pass� � l��tude d�un album avec Narramus

Variable Nb de r�ponses Moyenne Ecart-type
VI-17 Nombre de semaines 317 5,7 (1,6)
VI-18 Dur�e hebdomadaire (en minutes) 313 117,8 (66,8)

VI-dur�e Dur�e totale de l��tude (en minutes) 313 654,5 (389)
Dur�e au cycle 1 318 689 (413)
Dur�e au cycle 2 318 563 (302)

En moyenne, les PE consacrent pr�s de 11 heures � l��tude d�un sc�nario Narramus : deux 
heures par semaine pendant cinq semaines et demie environ. Mais il existe une tr�s forte 
variabilit� autour de ces moyennes : l��cart-type est sup�rieur � six heures. Des investigations 
compl�mentaires seront n�cessaires pour comprendre l�origine de tels �carts, par exemple en 
examinant les niveaux de classe concern�s (les PS consacrent-elles moins de temps que les 
GS ?). Et cela nous conduira � �tudier si l�augmentation de cette dur�e, pour un niveau donn�, 
s�accompagne d�une plus grande fid�lit� ult�rieure aux pr�conisations de Narramus.

� Les enseignantes suivent-elles scrupuleusement les pr�conisations des auteurs de 
Narramus ?

Tableau 15. La fid�lit� aux pr�conisations de Narramus (pourcentage estim� par les PE)

Variable Nb de r�ponses Moyenne Ecart-type
VI-19 Fid�lit� (%) 318 84,51 (13,81)

Si le temps pass� � enseigner est tr�s variable, le score � fid�lit� d�clar�e � la m�thode � est 
�lev� et plus homog�ne : il est, en moyenne, de 84 % (avec un �cart-type �gal � 14 %).

Graphique 6. Fid�lit� � Narramus (Nombre d'enseignantes par tranche de 10 % de fid�lit�)

.

Seule une infime minorit� (7 % des PE) d�clare suivre moins de 60 % des pr�conisations des 
auteurs de Narramus.

� Les enseignantes ont-elles consult� le guide p�dagogique ? 

Pour r�pondre � cette question, les PE avaient le choix entre trois options : 1) non, 2) je l�ai 
parcouru ou 3) oui, attentivement. 
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Tableau 16. Pourcentage de PE ayant lu attentivement le guide Narramus

Variable Nombre de de r�ponses %
VI-20 Lecture de la partie th�orique 316 85 %
VI-21 Lecture du sc�nario 315 89 %
VI-22 Lecture du DVD 315 80 %

Pour �tre fid�les, il fallait �videmment que les enseignantes lisent attentivement les 
pr�conisations d�livr�es pas-�-pas dans la description des sc�narios : ce qu�elles ont fait � 89 %.
Mais elles n�en sont pas rest�es l� : 85 % ont �galement lu attentivement les fondements 
th�oriques de la d�marche. Les PE ne semblent donc pas se contenter d�un mode d�emploi, elles 
veulent comprendre les principes et les fondements de l�outil qu�elles utilisent. C�est un premier 
indice allant dans le sens d�une v�ritable appropriation de la d�marche, plus exigeante qu�une 
simple ex�cution mim�tique.  

80 % seulement ont lu attentivement le contenu du DVD bien que celui-ci soit compl�mentaire 
au sc�nario (lu � 89 %). Ce r�sultat devra �tre mis en relation avec le nombre important 
d�enseignantes (31 %) qui ne disposaient pas de moyens techniques de vid�o-projection des 
contenus du DVD.

Les modalit�s de travail collectif � avec � puis � sans Narramus �

� Narramus a-t-il donn� lieu � un travail collectif entre enseignantes ?

Nous avons interrog� les enseignantes sur leurs modalit�s de travail avec Narramus (c�est-�-
dire avant la mise en �uvre d�un nouvel album � � la mani�re de �) pour �tudier le r�le du 
collectif dans leur d�veloppement professionnel.

Tableau 17. Modalit�s de travail autour du ou des albums propos�s par Narramus

Variable Nombre de r�ponses % de oui
VI-23 Travail d��quipe avec des coll�gues de votre �cole 311 56 %
VI-24 Travail d��quipe avec des coll�gues d�autres �coles 299 29 %
VI-25 Travail avec d�autres intervenants au contact de vos �l�ves 288 8 %

Une part importante du travail a �t� r�alis�e en �quipe p�dagogique (56 %), ce qui montre que 
de nombreuses enseignantes l�inscrivent dans une dynamique d��cole et pas simplement de 
classe. Un peu moins d�un tiers (29 %) d�clarent avoir travaill� avec des coll�gues d�autres 
�coles (notamment en milieu rural o� les classes maternelles sont isol�es), et quelques-unes 
(8 %) ont sollicit� d�autres intervenants (ATSEM notamment).

� Est-ce que ce travail collectif a �t� poursuivi lorsque les enseignantes ont commenc� � 
transposer la d�marche sur de nouveaux albums � � la mani�re de Narramus � ?

Tableau 18. Modalit�s de travail autour de l�album � � la mani�re de �

Variable Nombre de r�ponses % de oui
G1 Travail d��quipe avec des coll�gues de votre �cole 307 36 %
G2 Travail d��quipe avec des coll�gues d�autres �coles 300 17 %
G3 Travail avec d�autres intervenants au contact de vos �l�ves 295 4 %
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On observe une diminution du travail collectif, de 56 % � 36 % par exemple pour la 
collaboration au sein de l��cole. Tout se passe comme si, une fois la d�couverte collective 
r�alis�e, l�appropriation devenait individuelle pour le plus grand nombre. Un tiers cependant 
continuent � coop�rer. Nous examinerons plus loin l�effet que peut avoir ce travail collectif 
lorsqu�il perdure.

La formation ou l�information relative � Narramus

� Les enseignantes ont-elles b�n�fici� d�une information ou d�une formation ?
Tableau 19. Formation ou information relative � Narramus

Variable Nombre de r�ponses % de oui
VI-26 Formation Narramus 316 51 %
VI-27 Animation 318 40 %
VI-28 Stage 318 4 %
VI-29 Autre 318 17 %
VI-30 Accompagnement 317 11 %

La moiti� des enseignantes sond�es ont re�u une formation ou une information relative � l�outil 
Narramus, dont 40 % en animation p�dagogique. On retrouve, � la marge, d�autres modalit�s 
de formations comme des stages ou des accompagnements de proximit�.

Quelques hypoth�ses relatives � l�influence des variables contextuelles sur les 
changements de pratiques des enseignantes

Au terme de cette description, nous pouvons dresser la liste des principales variables dont nous 
chercherons � �valuer l�influence sur la nature des changements provoqu�s et sur la stimulation 
du d�veloppement professionnel des enseignantes.

- La composition de la classe : composition sociale (EP) et proportion d�enfants 
allophones

- Le niveau de classe (maternelle ou �l�mentaire, TPS-PS versus MS-GS, etc.)
- Le statut de l�enseignante : maitresse-formatrice ou pas
- Son exp�rience professionnelle
- Le nombre de volumes de Narramus utilis�s avant de transposer
- La dur�e de l�enseignement r�alis� avec chaque sc�nario avant de transposer
- La fid�lit� d�clar�e
- La lecture attentive du guide, notamment sa partie th�orique
- Le travail collectif avant de transposer et pendant la transposition
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2. Description des pratiques � � la mani�re de Narramus � : 
la transposition (ou g�n�ralisation) de la d�marche

La fid�lit�-en-actes

Que reste-t-il des principes didactiques et des techniques de Narramus lorsque les enseignantes 
s�en saisissent et les transf�rent sur des albums de leur choix, c�est-�-dire lorsqu�elles disent 
�uvrer � � la mani�re de Narramus � ?

Un premier �l�ment de r�ponse est apport� par l�examen de la variable � fid�lit�-en-actes � (cf.
tableau 3) dont la moyenne a �t� calcul�e apr�s avoir �cart� les r�ponses des 66 PE qui n��taient 
pas all�es au bout de la deuxi�me partie du questionnaire et qui n�avaient pas renseign� les 
items portant sur le transfert (troisi�me partie). 

Le nouvel �chantillon ainsi constitu� est compos� de 252 PE. Il obtient une moyenne de 185,8 
points (�cart-type : 23,2 points), soit une moyenne de 77 % (�cart-type : 10 %). La distribution 
s�approche de la normale (cf. graphique 8) et les r�sultats peuvent �tre interpr�t�s.

Graphique 8 : histogramme de distribution des scores de 252 PE pour la variable � fid�lit�-en-actes �
(Ordonn�e : nombre de PE ; abscisse : score calcul� sur 242 points)

La fid�lit� aux principes et aux techniques de Narramus apparait forte chez les enseignantes 
ayant renseign� la totalit� questionnaire m�me si une variabilit� interindividuelle (que nous 
�tudierons plus loin) subsiste. 

Nous avons �galement constat� une corr�lation (coefficient : 0,287, significatif � .01) entre ce 
score et celui obtenu � la variable Fid�lit� (VI-19) estim�e par les enseignantes lorsqu�elles 
mettaient en �uvre les sc�narios �crits par les chercheurs. Cela signifie que, tendanciellement,
les PE les plus fid�les � Narramus dans la phase d�appropriation transposaient plus fid�lement 
la d�marche sur leurs propres albums.

Nous allons � pr�sent �tudier les caract�ristiques de cette transposition en examinant les 121 
variables de la seconde partie du questionnaire (variables G : g�n�ralisation).
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La dur�e de l�enseignement et de sa pr�paration

� Combien de temps est consacr� � l��tude d�un nouvel album (� � la mani�re de �) ? 
Tableau 20. Dur�e de la r�alisation en classe d�un sc�nario � � la mani�re de Narramus � (N = 318)

Variable Nombre de 
r�ponses Moyenne �cart-

type
Moyenne 
Cycle 1

Moyenne 
Cycle 2 

G 
dur�e

Temps consacr� � l��tude de 
l�album en classe 304 643 

minutes 403 678 545

Les PE consacrent, en moyenne, 10 heures et 43 minutes � l��tude d�un album � � la mani�re 
de Narramus � mais ce r�sultat ne doit pas masquer de profondes disparit�s (�cart-type proche 
de 7 heures) comme on peut le lire sur le graphique 7 ci-dessous.

Graphique 9. Dur�e de l�enseignement : distribution du nombre d�enseignants par tranches de 120 minutes

Ainsi, 15 enseignantes consacrent entre 1 et 3 heures � l��tude de l�album, ce qui est l�indice 
d�une mise en �uvre r�duite des propositions de Narramus.

Si l�on compare les dur�es d�enseignement � sans � Narramus (c�est-�-dire � � la mani�re de �)
avec celles � avec � Narramus (cf. tableau 14), on est frapp� par la grande stabilit� entre les 
deux scores, aussi bien en maternelle qu�en �l�mentaire, ce qui nous semble en revanche �tre
un indice d�appropriation.

Tableau 21. Comparaison des dur�es d�enseignement � avec � ou � sans � Narramus

Nombre 
de r�ponses Moyenne Ecart-type

Moyenne
Cycle 1

Moyenne
Cycle 2

Dur�e de l��tude avec Narramus 313 654 minutes 389 689 563
Dur�e � � la mani�re de Narramus � 304 643 minutes 403 680 545










































