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Dans le cadre de la pratique de la langue frangaise en milieu scolaire, nous avons voulu
observer quelles sont les comp6tences acquises chez de jeunes 6ldves dans la manipulation
des outils linguistiques pour r6aliser une expression 6crite. Plus precisdment, nous nous

sommes interrogee sur leur capacite d s'approprier la structure syntaxique, le sens de

l'organisation discursive d'un r6cit pour ensuite le reprodute, le reformuler.
Pour ce faire, nous avons propos6 d un groupe de vingt eldves de la premidre ann€e du cycle

moyen, la reformulation du conte populaire ( Ali Baba et les quaralte voleurs ).
Pour 6viter que ces 6ldves soient cofltraints de r6p6ter les memes formes de ce r6cit, nous leur
avons donn6 comme consigne de raconter I'histoire que nous leur avons lue, plusieurs fois,

sans les sounettre aux questionvreponses de leurs exercices scolaires habituels.

Le choix du conte se justifie par le fait que les jeunes elCves peuvent €tre motives €t plus

attentifs A l'ecoute du recit; ils peuvent donc I'appr6hender avec moins de contraintes et

s'exprimer librcment. Differentes strat6gies de reformulation sont donc possibles.

Cette epreuve est en effet, assez complexe car elle met en Guwe d la fois la comp€tence

linguistique aussi bien au niveau de la compr6hension que de l'expression, et la competenc€

textuelle impliquant la coh6rence du r6cit.
Par ailleurs, la memorisation des elements linguistiques joue un r6le important dans ce t)?e
d'activit6 car tes 6ldves auont tendance d reproduire telles quelles certaines s€quences, mais

ils pourront aussi en modifier d'autres avec des possibilites de diversion, de substitution,

d'addition, etc., selon leurs capacit6s linguistiques.

Selon Denhiere (l), << Les e fants sont se sibles d la sturcture des rAcib et possAdent des

schimas qui organisenl le rappel des informations stockies en m,imoire d'une maniire
senblable d. celle des adultes, ils ont la capaciti de respecter l'ordre des ivinements dans le

rappel dont la qualiti dilJire enfonction de I'Age des sujets et de la structure du rAcit r>.

Par ailleurs, Ehrlich(2), remarque dans la reformulation que]. < Les ilimen* de base de

I'histoire, plotogonisles el actions sont ,nieux retenus Pat les enfanls que les ibmenls
descriptifs D.

De meme, selon F. Frangois (3), les enfants sont err mesure de reformuler un r6cit, ( i/s
possident la capacift de redire avec d'autres nots, I'histoile entendue ; ils sont capables de

la ramener d une structure plus simple dans laquelle ils vo Ahminer les qualiJiants' les

propos rapportis ou les exPlicdtions pour ne gotder que les ildicateurs d'octions ou les

I dicaleury d'aclants >.

Noke objectif, daos cefte activit€, est donc d'observer et de determiner quelles sont les

aptitudes de ces 6ldves dans la manipulation des structures syntaxiques et lexicales, leurs

strategies de reformulation et dans le meme temps, avoir un aperQu sur I'asPect cr6atifque ces

jeunes €ldves peuvent deployer pour consfiuire leur r6cit.
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Les productions ecrites recueillies dans cette activite, ont constituC I'objet de notre 6tude.
Dans un premier temps, nous avons 6tabli une analyse syntaxique selon une grille 6tablie au
prealable, d partir d'6tudes th6oriques, et dans un deuxidme temps, nous avons 6largi notre
analyse d l'observation de I'organisation du recit.
Nous avons opt6 pour ces deux niveaux d'analyse car: <toute production langagierc est
d6termin6e par une double structuration : par le systdme de la langue (structuration primaire)
et par la mise en texte (structuration secondaire) (4).

l) L'analyse syntaxique

Sur la base th6orique de la linguistique fonctionnelle, nous avons €labord une grille d'analyse
en nous referant i A. Martinet (5): <La linguistique que nous recommandons s'appelle
fonctionaelle parce que l'occent y esl mis sur ce qui dans la parole vise d assurer la
communicalion entle les inte ocuteurs- Dans I'examen des inoncis, on est en consiquence
ament d distinguer dans la rialiti physique obsertable, ce qui est choisi inconsciernme t eh
gdniral, par celui qui porle pour dire ce qu'il veut dire, et ce n'est ld qu'entraini par diverses
circonstances r.
Nous nous sommes refer€e d la phrase, construction maximale. Nous avons pris en compte la
classification des unites selon la classe laquelle elles appartiennent. Chacune de ces unitds
assume uIIe fonction au sein d'une phrase, dont la hierarchie syntaxique est repr6sentee par
I'implication de chaque unit6 autour d'un noyau central ou autour de plusieurs Doyaux
secondaires.
Notre etude nous a permis de determiner d'une part, la capacite des elCves A manipuler les
stuctures s)mtaxiques pour organiser et structurer leurs recits et d'auhe part, leur incitation d
pouvoir communiquer ii partir de la longueur et de la complexitd de leurs 6nonc6s.
L'analyse des productions des 6ldves a donc ite 6tablie en rapport avec le recit propose et
c'est ce qui nous a pemis d'observer d tmvers cette mise en rclation, comment les diffdrentes
productions obtenues ont 6t6 organis6es.
En effet, nous nous sommes pos6e la question de savoir corlment le r6cit efltendu a-t-il 6te
reformul6 ? A-t-il 6t6 totalement r€stitue ? Partiellement ? A-t-il 6te modifi6? y-a-t-il eu des
ajouts ?

Ces questionnements nous ont amenee d considerer trois criGres d'analyse, les restitutions, les
modifications, et les ajouts, pour voir effectivement, quelles strategies oDt 6t6 adoptees par les
eldves dans cefte activite de reformulation.

--Les restitutions

Un r€cit est restitu€ lorsque celui-ci est reproduit de manidre identique au texte initial. pour ce
faire, les 6ldves doiyent mettre en cuvre leur processus de memorisation pour pouvoir le
restituer dans sa globalite.

- Les modificatioos

Pour modifier un texte, il faut Ctre en mesure de le paraphraser; il est donc n6cessaire de
pouvoir manipuler d la fois le vocabulaire et les structues adequates qui permettent de
testituer le sens et assurer ainsi une bonne comprehension du recit.

-- Les ajouts
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Les ajouts sont dans la plupaxt des cas, foimules pour un supplement d'explication d'une

situation ou d'une action donn6e. Nous les avons recens6s dans notre analyse car ils

temoignent de I'incitation d communiquer, de la richesse lexicale et de I'int6r€t que les 6ldves

manifestent dans la rdalisation de leur recit.

Les resultats obtenus quantitativement, concemant l'ensemble des comPortements des eldves

en matidr€ de repetition d'un r6cit entendu, monhent un fort taux de rcstitution des unit6s

lexicales et des structues sy[taxiques (40% du texte initiat), par rapport ri celui des

modifications (29%).

Ce qui montre que les 6tdves ont beaucoup plus fait appel i leur m6moire qu'i leur

comp€tence en matidre de r6organisation des stuctures de signification et de ce fait, ils se

sont rapproch6s de la pratique langagidre scolaire.

Quant aux 6l6ments ajout6s, leur taux est de 15yo par rapport au texte initial, pour l'ensemble

du groupe.
Toutefois des diff6rences de r6alisation sont apparues au sein du groupe of l'on a remarqu6

que certains 6ldves ont beaucoup plus modifid le texte en le paraphrasant; ce qui laisse

supposer qu'ils ont moins fait appel d leur memoire et qu'ils possddent les outils Iinguistiques

qui leur permettent de se detacher de l'activitd purement repetitive du texte. Le sens global du

texte acquis, ils ont pu modifiq certains passages et m€me doDner par l'intermediaire des

ajouts, des explications pour conforter le sens des sequences du r6cit.

Ces diff6rences revdlent aussi, que le processus d'acquisition des outils de la langue n'etant

bien evidemment pas le meme pour tous ces eleves, les comp6tences sont de ce fait, variables

d'un 6ldve d I'autre.
Les categories grammaticales qui ont subi le plus de transformations sont sunout les verbes.

Ceux- ci constiruant le noyau de Ia phrase ont donc 6G :

- Soit restitu6s sans modification : ce sont surtout par exemple, les verbes ( ou!.rt ) et
( rcfermer t) d6signant l'ouverture et la fermeture de < la caveme d'Ali Baba ) aprds

avoir formul6 des paroles magiques, action qui constitue le n@ud essentiel du conte

- Soit modifi6s: comme par exemple (( pdrent, d la place de ( saisirent>; ( s'avanqa >

mis pour < s'approcha > avec des relations de quasi-synonl'rnie dans ce contexte'

Par ailleurs, nous avons relev6 un taux de modifications des norns moins eleve par rapport e

celui des restitutions. Ce qui peut s'expliquer par le fait que ces noms qui d6signent poul la

plupart des objets tels : ( le bois, l'arbr€, les sacs ,, ou des lieux : << la foret, Ia caveme ) ou

incor" des pirticipants : ( les cavaliers, le chef, les vol€urs ) sont 6troitement li6s au

deroulement de l'action et par cons6quent, ont 6te rapidement memorisds. Nous constatons

qu'en pr6sence d'une situation donnee, les mots qui viennent d I'esprit, sont ceux qui sont li6s

tout specialement d ce$e situatior\ en l'occurrence, les noms.

Concemant les d6terminants lexicaux, adjectifs et adverbes, le taux de restitution est A peu

prds identique i celui des modifications. Les adjectifs ont 6t6 remplac6s soit par d'autres

ayant une 6quivalence s6mantique d l'exemple de < 6merveil16, mis pour < 6bloui >;
<grande > mis pour < immense >, soit par un s)'ntagme explicitant l'adjectif: < plein de

feuilles >> mis pour << (arbre) touffu >, ou encore ( en admitation, n'en crcyant pas ses yeux ))

mis pour << 6bloui >.

Ces modifications d'unit6s linguistiques ddpendent bien evidemment de leurs relations au seiD

de la phrase. Nous ne pouvons les consid6rer isol6ment en deho$ de leur contexte. De ce fait,

nous avons 6te amenee d observer les restitutions et les modifications au niveau des structures

s),ntaxiques afin d'examiner de quelle manidre s'est €ffectue I'agencement des unit6s

signifrcitives dans les diff6rents types de changement de sfuchres op6r6s dans la

rcconstitution du conte.
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Les syntagmes predicatifs (sujet+predicat verbal) ont €t6 le plus souvent restitu6s avec des
traDsformations d'or&e morphologique, syntaxique et lexical. Nous citons cidessous
quelques exemples de stucture phrastique extraits respectivement du r6cit initial et du recit de
l'6ldve.
--- Recit initial R6cit des 6ldves

< Le chef s'approcha >t

< Les tnconn*s s'atf6tai?tt tt

( Ali Baba p4nitla dans la caveme ,
( Le roc s'entrouvit ,)

k Sesame ouwe loi ,

<t L'homme qui les corfimandait s'ayan?a ),
< Les inconnus se sont ,nobilisas >
(< Les inconnus sont rcstis sa/.s bouger ,)
< Ils sonl resfts liges >
<( Ali Baba est rentr, dans un grand trou >
< On voyoit une polte s'ouvrir ),
K Sisome ouvre la porte ,,

Ces chargements op6r6s au niveau du lexique, tout en conservant la structure s),ntaxique,
pamissent incontoumables si l'on se refdre au fait que d'une part, les verbes sont des unit6s
unifonctionnelles (assumant principalement la fonction de pr6dicat), ils comtituent le noyau
indispersable de la phmse, et d'autre part, les verbes ont des relations de quasi-sytonymie
plus importantes que celles du nom.

Par ailleurs, nous avons egalement remarque chez I'ensemble des 6ldves, une tendance al

simplifier le pr6dicat complexe du r€cit initial, exemples :

-- R6cit initial Recit des €ldves

< Il grimpa se cacher sur un arbre > < Il se cache dans un arbre >
< ll monte sur un arbre >

De rfiArhe lorsqu'il s'est agi de reconstituer les constrT/ctions avec dttribul, on a coi.stati de
nombretses simplifcations, exemples :

( Cassim itait iche et Ali Baba itait pauvre > < Cassim gagnait (ou possidait) beaucoup
d'or et d'argent t

( Ali Baba n'ayait pas d'argent >
< Ali Baba gagne mal saie >

Ces transformations qui, dans ce contexte, expriment un rapprochement s6mantique avec la
notion de richesse ou de pauwet6, montrent que ces eldves ont eu recours i des constructions
syntaxiques plus longues et ce, dans le but d'expliquer le sens v6hicul6 par cette stuctwe de
significatiofl.
Les struchf€s impliquant un complement d'objet ont 6galement subi des transformations au
niveau lexical et syntaxique, exemples :

--- Recit initial R6cit des eldves

( Les hornmes sabissent les sacs ), ( Il voit les hornmes qui soulivent ks sacs D

Ces exemples montent que les apprenants reproduis€nt les phrases en leur faisant subir des
modifications au niveau s)mtaxique. L'utilisation du verbe ( voir n entraine en effet, ces
modifications sFtaxiques et r6vdle d'une part, une memorisation resheinte du vocabulaire, et
d'autre part, ce prccdd6 rappelle le probldme du caractdrc counnt de certains termes comme
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les verbes < aller, faire, dire, voir,.. >>, qui ont un trCs grand nombre d'emplois dans le langage

parl6 et qui entrent dans le maximum d'expressions courantes comme par exemple <je vais

voir ;je vais faire, etc. >

Par ailleurs, d'autrcs transformations ont tendance soit d simplifier la stmcture initiale soit d la

rendre plus complexe et l'on remarque souvent le passage d'une structure synth6tique i une

structue anal),tique, ex€mples :

-- R6cit initial R6cit des eldves

K Ali Babo ollait couper du bois > < Ali Babo coupait du bois ,
( Il allait dans une forAt oi il coupait du bois ,
< Il se dirige vers laforAt pour dtcouper

des arbres >.

< Ali Baba a vu des voleurs qui arrivaient ),

< Il entend des bruits de chevaux
qui galopaient >

< Il a entehdu un bntit de sabols qui

frappaient le sol t>

k ll voit des voleurs sur des chevaux d grand
golop >.

< Ali Baba vit arriver des covaliers >

--- R6cit initial R€cit des 6ldves

< Pour gagner sa'rie ),

< Dons un arbre toullu >

< Devanl un inorme rocher tt

< Dans une ifimense caverne ,t < A I'intarieur d'une grotte qui est tlis grande ,
<Dans n immense trou creus6 dans

Nous remarquons dans ces exemples, que l'utilisation de << couper du bois >, a entraine des

mols appaflenaDt au meme champ lexical tels que < bocheron, arbre, fodt D, et cela a permis

des ajouts et donc une expansion de l'6nonc6 initial.
De m€me, nous remarquons aussi, des expansions dues d la presence du term€ (( cavalie$ D

qui a fait evoquer dans l'esprit des 6ldves, les mots <t chevaux, sabots, galopaient )). Ces

exemples monhent que la structure initiale sujet/pddicarobjet, a 6t6 transformee en structures

complexes.
Les expansions avec les prepositiors : < e, de, dans, sur,... >r, ont 6galement 6t6 modifi6s ; ce

sont celles qui indiquent soit l'action des personnages, soit le lieu of s€ deroule cette action.

Pami ces modifications, nous relevons quelques exemples :

Ces exemples montrent que les eldves ont m6moris6 le sens de ces syntagmes plut6t que la

structure morphologique et syntaxique du texte initial et ils ont donne diverses paraphrases

parfois simplifiees comme par exemple ( pour vi!,re ), ( pour subsisteo et parfois plus
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( Pour iwe ,, (< pour srbsisteo
k Poul anger el vivre t
< Pour ne pas mourir de faim t
< Pour gagner de I'algent el Pour vivre >

< Pour gagner son molceau de pain D

< Dans un arbre plein de feuilles t>

< Pris d'un rocher qui esl tnorme >

< A c6ti d'un roc qui est tris grand ,



€tendues par des expansions modifiant ainsi la structure initiale d I'exemple de << pour avoir de
l'argent et pour viwe > ou encore < prds d'un rocher qui enorme )).

Nous remarquons aussi, que ces expansions ont parfois une valeur explicative de certains
6l6ments < pour manger et pour viwe ), ( pour avoir de l'argent et pour viwe )) mis pour
(gagn€r sa vie >, ou encore < dans un arbrc plein de feuilles et de branches > mis pour << un
arbre touffu ).
Parmi ces proc6dures d'ajout, notons celle plus r6pandue qui consiste A exprimer ce qui 6tait
implicitement contenu ou pr6supposd dans le r6cit initial. Ainsi par exemple, le terme
<< cavaliers texte initial) a entraine dans les r€cits des 61dves ( le bruit des chevaux qui
galopaient )) ou bien (( le bruit des sabots qui fiappaient le sol ,.

La proc6due d'unit€s ajoutees semble coherente en rapport avec la progression et le sens
vehicule par le recit initial. On constate que les eldves suppdment certaiDs elements du r6cit
pour les remplacer par d'autres; un metalangage est alors mis en place poui assurer la
comprdhension et la contiDuit6 de leurs recits.
Si une partie des qualifiants concemant les personnages, les objets, les actions du r6cit est
supprim6e, en revanche, d'autres qualifiants ou paraphrases sont ajoutds d des endroits
differents du r6cit reconstitue par mppon au rdcit initial.
Parmi les slmtagmes qui ont 6te omis, nous avons observ6 que ceux --ci ont simplement et6
consid€r6s comme secondaires; ils n'affectent pas, en effet, la compr6hension globale du
coDte.

Il apparait i havers notre analyse, qu'au niveau de la reconstitution du texte, ce qui est
d'abord retenu, ce sont surtout les €l6ments ayant un rapport dtect avec le deroulement du
r6cit a savoir les principaux personnages, leu$ actions, le lieu of elles se d6roulent, les
evdnements marquants. Par conhe ce qui est moins reproduit, c'est la maniere dollt ces
actions se derouleDt ou encore les elements descriptifs.
Les expansions introduisant des phrases complexes (relatives, conjonctiv€s), ont le plus
souvent ete restituees avec des modifications syntaxiques. La tendance a toujou$ 6t6 de
simplifier les phrases complexes en supprimant le subordonnant ou en le remplagant par m
coordonnant, exemples :

-- R6cit initial Recit des dldves

< Ilallait couper du bois qu'il venda Abville, < Il coupait du bois et le vendait
d la ville t

< Il vend du bois d laille l
<( Son commerce c'est le bois t)

C'est I'une des phrases cle du conte puisqu'elle d6crit, dans une premidre s6quence, la
situation initiale du conte. De ce fait, elle a fait l'objet de nombreuses restitutions qui se sont
faites par des stat6gies de simplification evitant ainsi les structures complexes et timoignant
par la meme, d'utre maitrise insumsante de ces stuctures, chez ces eldves.

2) L'organisation globale de Ia reformulation du conte

L'organisation globale a 6t6 daru I'ensemble fiddle au r6cit initial; ainsi au niveau de
l'introduction et de la conclusion, celles-ci ont quasiment 6t6 rcproduites en rapport avec le
texte de reference. Pour la plupart l'introduction a 6t6 formul6e comme suit :
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( Il itait une fois, deux frires Ali Bdba et Cassim. Ali Baba Atait pauve et Cassim itait
riche '.Nous avons egalement eu des refomulations comme les exemples suivants :

< Ali Baba Atuft pauwe et il allait couper du bois dans la forAl pour gag er sa vie ,

< C'est I'histoire d'un homme pauvre qui a ddcouvert dans uhe caverne, un t4soD

Dans ces refomulations, nous observons deux strat6gies differentes, la premidre consiste en

une simple memorisation de l'introduction du r€cit initial, la seconde monte que les €ldves

ont reformul6 l'introduction en tenant compte du sens global du recit initial.

Quant d la conclusion, celle ci a 6te rcproduite de manidre quasiment identique i celle du
recit initial ; nous avons parfois re1ev6 des modihcations qui n'ont pas alt6r6 le sens du cont€

comme par exemple :

< Ali Baba a pris les sacs d'or et il est devenu trAs riche pout vivre avec sa femme et ses

enfants ,

Nous avons obsew6 6galement, comment les eldves ont reproduit les differentes €tapes du
conte qui representent les mouvements du texte: 6tat initial, degradation, procds,

amelioratior\ denouement (6). Cela nous a permis d'avoir un apergu sur les competences que

peuvent avoir ces 6ldves dans I'organisation textuelle de leurs 6crits d ce stade de

l'apprentissage de la langue &angaise.
Pour ce faire, flous avons d€gag6 cinq s6quences auxquelles nous avons fait correspondrc
celles que nous avons relev6es dans les recits reformules.

I L'etat initial : << Ali Baba coupait du bois dans la forAt >>

a D6gradation r < Il entend uh bruit, il voit des cavaliers ativaient, celLx sont des

brigands, il se cache sur un arbre l
r Procds r < Le chef s'approche d locher el prononce : sisame ouvre-toi ! Le rocher

s'ouwe et les brigands pinitrent dans la caverne >
I Am6lioration . ( lu bout d'u hotuenL ils sortent de la caverne et repartent- Ali Baba

descend de son arbre, s'approche du rocher et prononce les paroles magiques, il
pinitre dans la caverne et dicouw-e des colfres pleins d'or >

r Denouement. .r lli Baba charge son dne el il rentre chez lui en emportant des sacs

d'or qui lui permettront de ivre aisament avec sa femme et ses enfants >t

Nous avons remarqu6 que l'ensemble des 6ldves s'est aftel€ d reproduire Ia s€quence

<< procds >r qui conespond globalemeflt au d6veloppement du conte.

Au niveau de ( l'6tat initial, et du ( denouement ), ils se sont le plus rapproch6s des

61€ments du texte initial sars tlop op6rer de transformations. Ce qui a 6te le plus retenu, c'est
la sequence( d6gradation ,t .Ces s6quences rcpresentent en effet, les 6vdnements c16s qui
permettent le deroulement logique du r6cit.

Conclusion

Ce qui ressort de ces diff6rents comportements linguistiques observ6s chez ces eldves de la
premidre annde du cycle moyen, en matidrc de rep6tition du texte entendu, c'est qu'ils ont e la
fois restitue et modifie les unit6s lexicales et les structues s)'ntaxiques en ajoutant parfois des
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€xpansions. Tous les 6ldves ne se sont pas comport6s de la meme fagon devant la r6alisation
de c€tte activit€ commune.
S'agissant des restitutions, ils ont plut6t fait appel d la memorisation, ce qui denote d la fois
chez ces 6ldves, un sentiment de securite face aux conhaintes scolaires et la reproduction des
< schemas )r attendus par I'enseignant auxquels ils sont soumis dans Ie cadrc scolaire.

Quant aux transformations operees dans cett€ reformulation, nous avons note un nombre assez

important qui revdle que certains 6lCves, malgr6 les contraintes scolaires, ont pris Ie risque de
manipuler les outils linguistiques qu'ils possddent, lorsque la m6moire leur faisait d6faut.
Toutefois, ces transformations n€cessitent des comp6tences dans la manipulation des
shuctures de signification; ce qui n'a pas toujours 6t6 le cas. En effet, de nombreuses erreurs
de structuration, rel€vees dans notre analyse, montlelrt que les ( systdmes approximatifs n ou
interlangue p.esentent un 6cart important par mpport d la langue cible.
Concemant I'analyse de l'organisation textuelle, les resultats dvClent le caractCre dynamique
d€ I'activite de refomulation. Les productions obtenues presentent des similitudes par rapport
au r6cit ent€ndu.
Ainsi l'6ldve se situe en quelque sorte, dans l'histote d raconter, il a une << place discursive >>

particulidre, qui est le r6sultat de sa fagon d'utiliser les moyerc linguistiques pour reoroduire
le r€cit.
Par ailleu$, c€rtains 6ldves ont oubli€ les actions secondaires qui relient les actions
principales, n6cessaires d la compr6hension du r€cit. De ce fait, par manque de pouvoir
probablement, manipuler les outils linguistiques, ils 6liminent parfois plusieurs etap€s pour
ariver au denouement.
Nous avons constat6 que la pro$€ssion logique de leurs recits a souvent 6t€ perturbde ; en
effet, les phmses sont dans la plupart des cas, mis i part celles qui ont ete m6moris6es,
juxtapos€es et non reliees par des connecteurs logiques; ce qui a donn6 parfois une
progression incohdrente d certains recits.
Toutefois, d ce stade de I'apprentissage du fiangais, les 6ldves sont beaucoup plus concentres
sur les moyens linguistiques leur permettant de construire des phrases en rappon avec Ia
representation des faits qu'ils veulent transmettre d travers leus lecits, plut6t que sur les
relations transphrastiques, vehiculant des moyens sp6cifiques qui sont encore au stade
pr6liminaire de leur apprentissage.
Cependant, meme si le r6le de la m6moire semble predominant, il n'en demeure pas moins
que lorsque celle-ci n'est pas sollicit6e, les elCves arivent ri r6p6ter le texte de r6ference
comme nous avons pu l'observer d travers les exemples cit6s, de restitutions, de modifications
et d'ajouts. Ce qui permet de dire qu'ils ont la capacite de reformuler ce qu'ils ont 6cout6,
particulidrcment les histoires et les contes qui ont l'avantage de cr€er chez eux un interet et
une forte motivation.
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