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lntroduction 
Contexte 

Buts des sciences 
humaines 

INTRODUCTION 

Le programme de sciences humaines du Canada atlantique a etc 
planifie et elabore par des comites regionaux qui ont ete guides 
dans leurs dClibCrations par la considCration des apprenants et par 
lcs suggestions des enseignants. Lcs comites rCgionaux Ctaient 
composCs d'enseignants, d'autres Cducateurs et de conseillers 
possCdant une gamme variCe d'expCriences et d'antCcCdents en 
Cducation. Chaque niveau du programmc d'etudes a CtC fortement 
influencC par les recherches rCcentes en sciences humaines et par 
une pedagogie adaptee au developpement. 

La vision du programme de sciences humaines du Canada 
atlantique consiste a habiliter et a encourager les eieves a examiner 
les enjeux, a rCagir de fa<jon CclairCe et crCative et a prendre des 
decisions informCes en tant que personnes et en tant que citoyens 
du Canada et d'un monde de plus en plus interdependant. 

Un programme de sciences humaines efficace prCpare les eieves a 
atteindre tous les resultats d'apprentissage transdisciplinaires. Plus 
particulierement, les sciences humaines, plus que tout autre 
programme d'6tudes, sont essentielles au d6veloppement du 
civisme. Les sciences humaincs incorporent les grands principes de 
la d6mocratie, comme la liberte, 1'6galitC, la dignit6 hutnaine, la 
justice, la primautC du droit et les droits et responsabilitCs de 
citoyens. Le programme de sciences humaines favorise le 
d6veloppement des 61Cves comme personnes et comme citoyens 
du Canada et d'un monde de plus en plus interdependant. ll offre 
aux eleves la possibilite d' explorer de multiples approches qui 
peuvent etre utilisCes pour analyser et interprCter leur propre 
monde et celui des autres. Les sciences humaines pr6sentent aux 
e1eves des fayons uniques et particulieres de percevoir 
l'interdCpendance de la terre, de sa population et de ses systf:mes. 
Les connaissances, les comp6tences et les attitudes acquises _dans le 
contexte du programme de scienccs humaines permettent aux 
ClCves de devenir des citoyens informCs et responsables du Canada 
et du monde et de participer au processus dCmocratique en vue 
d'am6liorer la soci6tC. 

En particulier, le programme de sciences humaines : 
• intf:gre les concepts, les proccssus· et les id6es issues de diverses 

disciplines de l'histoire et des sciences sociales (incluant la 
g6ographie, 1'6conomie, la science politique, la sociologie et 
l'anthropologie). ll s'inspire egalement des humanites, de 1a 
litt6rature et des sciences pures; 

• apporte la perspective multidisciplinaire par laquelle les eleves 
examinent les enjeux qui touchent leur vie d'un point de vue 
personncl, provincial, national, intellectuel, pluraliste et mondial. 
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INTRODUCTION 

Objet du 
programme 
d'etudes 

Principes 
directeurs 
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Le present programme d'etudes a pour objet genCral de faire avancer les 
sciences humaines ainsi que leur cnseignement et leur apprentissage, tauten 
reconnaissant et en validant les pratiques efficaces qui existent deja dans de 
nombrcuses salles de classe. 

Plus particuliCrement, le programme d'etudes: 
foumit les rCsultats d'apprentissage du programme d'etudes, auxquels les 
educateurs et d'autres peuvent se reporter pour les decisions concemant 
les experiences d'apprentissage, les techniques d'enseignement et les 
strategies d'evaluation du programme de sciences humaines des ereves de 
la 6c annee; 

• informe les educateurs et les membres du grand public du cadre 
theorique et de la porree du programme de sciences humaines enseignf: 
au niveau intermf:diaire dans les ecoles des provinces de l'Atlantique; 

• favorise Papprentissage et l'enseignement efficaces des sciences humaincs 
pour les Cleves des classcs de Ge annf:e. 

Les programmes d'etudes et les ressources des eleves de la maternelle ii la 9{' 
annf:e doivent tenir compte des principes, de la justification, du. Document 
~ cadre sur lc programme de sciences humaines de la Fondation d'Cducation 
des provinces atlantiques (1999) : 
• en Ctant signifiants, significatifs, stimulants, actifs, intCgtatifs et axes sur 

les cnjeux; 
• en Ctant conformes aux dernieres recherches sur l'apprentissage des 

enfants; 
• en incorporant des perspectives multiples; 
• en favorisant l'atteinte des rCsultats d'apprentissage transdisciplinaires 

(RAT), des resultats d'apprentissage generaux (RAG) et des resultats 
d'apprentissage par cycle (RAC); 

• en Ctablissant un juste milieu entre le contenu local, national et mondial; 
• en favorisant la rCalisation des processus de communication, 

d'interrogation et de participation; 
en favorisant la littCratie par le truchement des sciences humaines; 

• en df:vcloppant les connaissances, les compCtences et les attitudes qui 
favorisent l'apprentissage continu; 

• en favorisant le df:veloppement de citoyens informCs et actifs; 
• en contribuant a la rCalisation de l'CquitC et en appuyant la diversitf:; 
• en appurant la creation d'un milieu d'apprentissage efficace; 
• en favorisant les possibilitCs d'Ctablir des Liens entre divers programmes 

d'Ctudes; 
• en favorisant l'apprentissage axC sur les ressources; 
• en favorisant l'intCgration de la tcchnologie a l'apprentissage et a 

l'enseignement des sciences humaines; 
• en favorisant l'utilisation d'une variCte de stratCgies d'apprentissage et 

d'Cvaluation. 
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CONCEPTION DU PROGRAMME ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Conception du programme et resultats 
d' apprentissage 
Aperc;u 

Processus 
• communication 
• interrogation 
• partlcipation 

CMsme, Culb.Jra 
pouvoir et et 
gouveme diverslte 

Le present programme de sciences humaines est fonde sur le 
Document - cadre sur le programme de sciences humaines de la 
Fondation d'education des provinces atlantiques (1999). Les 
resultats d'apprentissage specifiques (RAS) ont ete eJabores de 
maniere a etre conformes aux resultats d'apprentissage par cycle 
(RAC), aux resultats d'apprentissage generau)< (RAG) et aux 
resultats d'apprentissage transdisciplinaires (RAT). En outre, les 
RAS englobent les processus des sciences humaines ainsi que les 
attitudes, les valeurs et les perspectives. 

Resultats 
d'apprentissage 

transdisciplineires 

Resultats 
d'apprentissage 

generaux 

Particuliers, 

Attitudes 
f----l Valeurs 

Perspectives 

Personnes, 
socilrtl!s et lnterdependance endroit et 
dlK:isions environnement 

economiques 

Resultats d'apprentissage per cycle 

Resultats d'apprentissage spi!cifiques 

Temps, 
c:ontinutte et 
changement 
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CONCEPTION DU PROGRAMME ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Resultats 
d'apprentissage 
transdisciplinaires 

Expression artistique 

Civisme 

Communication 

Developpement 
personnel 

Resolution de problemes 

Technologie 

Les provinces de l' Atlantique ont travaille en collaboration pour 
dCterminer les habiletCs et les connaisSances essentielles que les Cleves 
doivent possCder a la finde leurs Ctudes secondaires. C'est ce qu'on 
appelle les resultats d'apprentissage transdisciplinaires. Nous 
prCsentons ci-dessous des exemples de resultatS d'apprentissage par 
cycle du programme de sciences humaines, qui aideroilt les e1eves a 
atteindre les resultats d'apprentissage transdisciplinaires. 

Les ftnissants seront en mesure de porter un jugement critique sur 
diverses formes d'art et de s'exprimer par les arts. 

A 1a fin de la 6' annee, !es elives devront: 
• dCcrire comment la ctilture est pri:servi:e, modifii:e et transmise. 

Les finiSsants seront en mesure d'apprCcier, dans un coni:exte local et 
mondial, l'interdf:pendance sociale, culturelle, Cconomique et 
envirorinemen tale 

A la fin de la 6' annie, !es ilives devront : 
• deCrire leS principales caracteristiques de la Constitution canadienne. 

Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et 
d'ecrire une langue (ou plus d'une), d'utiliser des concepts et des 
symboles mathematiques et scientifiques afin de penser logiquement, 
d'apprendre et de communiquer efficacement 

A 1a fin de la 6' annee, !es elives devront: 

• montrer qu'ils comprennent les concepts et le vocabulaire associes 
au temps, a la continuite et au changement. 

Les fmissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de 
mener une vie active et saine. 

A 1a fin de 1a 6' annee, !es e!ives devront, 

expliquer pourquoi le revenu des gens peut chaoger ainsi que !es 
repercussions de ce changement sur leur mode de vie. 

Les finissants seront capables d'utiliser les strategies et les methodes 
necessaires a la resolution de problemes, y compris les strategies et les 
methodes faisant appel a des concepts relies au Jangage, aux 
mathematiques et aux scienceS. 

A ta fin de 1a 6' annee, !es e!ives devront: 
• reconnaitre et expliquer comment les gens, les produits et les idees 

circulent d'une collectivite a l'autre. 

Les fmissants seront en mesure d'uüliser diverses technologies, de faire 
preuve d'une comprehension des applicat:ions technologiques et 
d'appliquer les technologies appropriees a la resolutiön de problemes, 

A 1a fin de la 6' annee, !es elives devront: 
• reconnaitre et decrire des exemples de rapports positifs et negatifs 

entre les gens, la technologie et l'environnement. 
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Resultats 
d'apprentissage 
generaux (volets 
conceptuels) 

Civisme, pouvoir et 
gouverne 

Culture et diversite 

Particuliers, societes et 
decisions economiques 

lnterdependance 

CONCEPTION DU PROGRAMME ET REosULTATS D'APPRENTISSAGE 

Les resultats d'apprentissage generaux (RAG) du programme de 
sciences humaines sont organises en fonction de six: volets conceptuels. 
Les enonces des resultats d'apprentissage generaux decrivent le savoir 
et le savoir-faire des e1eves qui ont temUne le programme de sciences 
humaines. Les volets conceptuels comportent les concepts propres aux 
sciences humaines (voir l'annexe A). Chaque resultat d'apprentissage 
general est accompagne d'exemples de resultats d'apprentissage par 
cycle atteints a Ja fin de la 6' annee. . 

Les f:lfves devront pouvoir montrer qu'ils comprennent les droits et les 
responsabilitf:s des citoyens ainsi que les origines, les fonctions et les 
sources du pouvoir, de rautorite et de la gouvemance. 

A la ftn de la 6' annie, /es ilives devront: 
• reconnaitre et expliquer les droits et les responsabilitf:s des citoyens 

individuels dans un conte:xte local, national et mondial; 
• reconnaitre comment et pourquoi les personnes et les groupes ont 

des points de vue differents sur !es questions d'interet public. 

Les eieves devront montrer qu'ils comprennent la culture et la diversite 
et qu'ils ont une vision du monde, en reconnaissant les sin:iilitudes et 
les diff6rences que l'on trouve dans diverses perspectives personnelles, 
culturelles, raciales et ethniques. 

A 1a ftn de 1a 6' annee, !es eieves devront: 
• expliquer pourquoi les cultures repondent aux besoins et aux dCsirs 

des etres humains de diverses facrons; 
• dCcrire comment les perspectives influent sur les facrons 

d'interprCter les expCriences. 

Les e1eves devront manifester une aptitude a prendre des dCcisions 
Cconomiques responsables en tant que personnes et membres de la 
societe. 

A la fin de la 6' annie, /es ilives devront: 
• donner des exemples des diverses institutions qui constjtuent les 

systemes Cconomiques; 
• expliquer comment les politiques d'un gouvemement se rCpercutent 

sur le niveau de vie de tous les citoyens. 

Les eieves devront montrer qu'ils comprennent l'interdCpendance ges 
personnes, des sociCtCs et de l'environnement, a l'Cchelle locale; 
nationale et mondiale, de mC:me que les rCpercussions sur la stabilitC de 
l'avenir. 

A la ftn de la 6' annie, /es ilives devront: 
• reconnaitre et expliquer la nature interdCpendante des liens entre les 

personnes, les sociCtCs et l'environnement; 
• reconnaltre et decrire des exemples de rapports positifs et negatifs 

entre les gens, la technologie et l'envi.J;onnement. 

PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: 6° ANNEE 5 



CONCEPTION DU PROGRAMME ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Personnes, endroit et 
environnement 

Temps, continuite et 
changement 

Processus 

Communication 

lnterrogation 

Participation 

Attitudes, valeurs 
et perspectives 

Par volet conceptuel 

Les Cleves devront faire preuve d'une ComprChension des rapports 
entre les gens, les lieux et l' environnemen t. 
A /a ftn de /a 6' annee, /es e/ives devront: 
• utiliser des cartes, des globes, des images, des modeles et la 

technologie pour representer et decrire des systemes physiques et 
humains; 

• decrire des exemples de la relation de cause a effet et des 
changements qui se produisent au fil du temps. 

Les Cleves devront montrer une comprf:hension du passe et de ses 
rCpercussions sur le prf:sent et l'avenir. 
A 1a ftn de 1a 6' annee, tes etives devront: 
• reconnaitre les tendances qui pourraient df:terminer l'avenir; 
• techetchet et df:crire des f:venements historiques et des idf:es SOUS 

differentes perspectives. 

Le programme de sciences humaines comprend trois grands processus 
: communication, interrogation, participation (voir l'annexe B pour un 
tableau matriciel des processus et des compftences). Les processus 
sont df:crits dans les sections «Suggestions pour l'apprentissage et 
l'enseignement »et« Suggestions pour l'evaluation » des programmes 
d'i:tudes de sciences humaines. Ces processus regroupent de 
nombreuses habileti:s, clont certaines relevent des responsabiliti:s 
communes de tous les programmes d'etrides, tandis que d'autres sont 
propres au programme de sciences humaines. 

La communication exige que les e1eves f:coutent, lisent, interpretent, 
transferent et expriment des idf:es et de l'information. · 

L'interrogation exige que les e1eves formulent et prf:cisent les questions, 
examinent les problf:mes, analysent l'information pertinente et tirent 
des conclusions rationnelles appuyees par des preuves. 

La participation exige que !es cieves agissent a la fois de fa~on 
autonome et coopf:rative pour resoudre des probli:mes, pour prendre 
des dCcisions et pour nf:gocier et mettre en oeuvre des plans d'action 
d'une manif:re qui respecte et valorise les coUtumes, leS croyances et les 
pratiques des autres. 

La liste ci-dessous fait etat des principales attitudes, valeurs et 
perspectives des sciences humaines a l'f:cole intermf:diaire. Elles sont 
organisf:es en fon~tion des six volets conceptuels et des trois processus 
decrits dans Je document de la Fondation. Certaines attitudes, valeurs et 
perspectives s'insi:rent dans plus d'un volet ou processus, 
conformf:ment a la nature integrative des sciences humaines 

Civisme, pouvoir et gouvernance 
• comprendre les perspectives differentes des rf:percussions du 

pouvoir, du privilege et de l'autorite sur !es citoyens canadiens 
• developper des attitudes qui etablissent un juste milieu entre !es 

droits et les responsabilites 
• valoriser la prise de decisions qui aboutissent a des changernents 

positifs 
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Par processus 

CONCEPTION DU PROGRAMME ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE 

Culture et diversit 
• reconnaitre !es stereotypes et Ja discriminarion, et y reagir de fa~on 

appropriee 
• etre conscient qu'il existe differentes visions du monde 
• etre conscient des differentes approches de Ja culture pour repondre 

aux besoins et aux desirs 

Particuliers, societes et dt!cisions economiques 
• Ctre conscients de la grande variete de decisions Cconomique~ que 

les gens prennent, et de leurs repercussions 
• reconnaitre les differentes rf:percussions des df:cisions economiques 

sur les personnes et sur les groupes 
• reconnaitre le r6le de l'Cconomie dans le renforcement et 

l'affaiblissement de l'autonomie 

Interdependance 
• comprendre et valoriser la lutte vi~ant les droits universels de la 

personne 
• reconnaitre les differentes perspectives concernant 

l'interdCpendance de la soc;:iere, de l'fconomie et de l'environnement 
• reconnaitre les repercussions du changement technologique sur les 

personnes et sur la societe 

Personnes, endroit et environnement 
• reconnaitre les perspectives differentes des regions 
• valoriser Ies cartes> les globes et d'autres representations 

geographiques en tant que sources utiles d'information et 
d'apprentissage 

• reconnaitre le lien entre les caracteristiques des lieux et les valeurs 
culturelles 

Temps, continuite et changement 
• valoriser le patrimoine de la societe 
• reconnaitre qu'il existe des perspectives differentes d'un probleme 

historique 
• reconnaitre la contribution du passe a la socif:te actuelle 

Communication 
• lire de fa<;on eclairee 
• respecter les autres points de vue 
• utiliser diverses formes de communication interpersonnelle et de 

groupe 

Interrogation 
• reconnaitre qu'il existe des perspectives differentes dans ~e domaine 

de l'interrogation 
• reconnaitre les prejuges des autres et leurs propres prejuges 
• reconnaitre la valeur de la pensee critique et crf:ative 

Participation 
• prendre la responsabilite d'un travail individuel et d' groupe 
• reagir aux questions d'interet public a l'f:chelle de la classe, de 

l'ecole, de Ja collectivite ou du pays 
• valoriser I'importance de pren~e des mesures p<;>ur appuyer le 

civisme responsable 
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CONTEXTES DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

Contextes de l'apprentissage et de 
I' enseignement 
Apprenants 
adolescents 
caracteristiques et 
besoins 

Developpement physique 

Developpement social 

Les annCcs de l'adolescence, qui vont de l':lge de 10 a 14 ans, reprCsentent 
l'etape de developpemcnt qui aboutit a la maturite et a Ja vie adulte. Vu que 
les Cducateurs jouent un rOle important pour aider a prCparer les jeunes au 
monde adulte, ils doivent connaitre et comprendre les caractCristiques des 
adolescents et la fa<;:on clont elles s'appliquent a l'apprentissage. 

Durant les annCes intermCdiaires, l'apprenant adolescent vit des 
changemcnts rapides et importants sur le plan du devcloppement physique, 
affectif, social, intellectuel et moral. Ces changements sont souvent intenses 
et variCs et doivent, par consCquent, etrc rcconnus par ceux qui dirigent et 
favorisent le dCveloppement et l'apprentissage des adolcscents. 

Bien que certaines caractf:ristiques gf:nf:rales aient f:tf: f:tablies paur les 
adalescents, il faut recannaitre que ces caractf:ristiques varient selan l'annf:e 
scolaire et l'{lge. Chaque adalescent est une personne unique, et taute 
tentative de classification doit demeurer extremement gf:nf:rale. Nf:anmoins, 
le plan ci-dessaus fait ressortir pour l'f:ducateur certaines caractf:ristiques 
des jeunes adalescents et dCcrit leurs incidences sur l'apprentissage. 

l„e dCveloppement adolescent est marquC par des rythmes de croissance 
acceleres et changeants. La force, le niveau d'energie, la rCsistance et la 
maturitC sexuelle des gar<;ons et des filles se manifestent a des temps et a 
des rythmes differents. Les changemcnts physiques modifient la fa<;on clont 
lcs jeunes adolescents se per<;oivent, mais ces perceptians ne sant pas les 
memes pour les gar<;ons et les filles. L'accClCration de la croissance et les 
changements physiques cannexcs demandent beaucoup d'f:nergie durant la 
premiere partie de l'adolescence. En apprenant a s'adapter a leur « nauveau 
corps », les adolescents vivent des pf:riodes de suractivitf: et d'apathie - une 
tendance qui les porte a se surmener jusqu'a ce qu'ils apprennent a modCrer 
leur activitf:. 

Au dCbut de l'adolescence, les jeunes ont besoin d'expCriences et de 
possibilitCs qui les aidcnt a comprendre leur propre df:veloppemcnt 
physique. L'Ccale devrait fournir des passibilitCs d'interactian saciale 
constructive et crCer un milieu sain et stable en salle de classe. Pour 
canaliser leur f:nergie, les jeunes adalescents ont besoin d'une varif:tf: 
d'activitCs physiques qui mettent l'accent sur l'amf:lioration des 
compf:tcnces et qui tiennent campte des diffCrences relatives a la taille, au 
poids, a la force et a l'endurance. A cause des diffCrcnces impartantes 
relatives au dCvelappement physique des gar<;ans et des ftlles, le contenu et 
les modalitCs de l'enseignement doivent tenir campte de la gamme des 
besoins et des intCrets des Cleves. 

Les jeunes adalescents cherchent a accraitre leur autanamie en essayant de 
se dCfinir indCpendamment de l'unitf: familiale. A mesure qu'ils Ctablissent 
des rapports sociaux, bon nombre s'engagent dans des comportements a 
risque. La loyautf: a la famille diminue, et les relations avec les pairs 
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Developpement affectif 

prennent une importance accrue. 11 est tres courant de les voir adopter l.a 
mode vestimentaire, lc discours et le comportement de leur groupe de pairs. 
Ils semblent fluctuer entre leur bcsoin d'indCpcndance et lcur desir d'etre 
guide et oriente. Durant cette periode, l'autorite releve encore 
principalement de la famille, mais l'adolescent cxcrce le droit de mettre en 
doute ou de rejeter les suggestions des adultes. 

La participation des parents a la vie de leurs jeunes adolesccnts cst encore 
cruciale et doit etre encouragee. Les jeunes adolescents ont besoin de 
nombreuses interactions sociales positives avec leurs pairs et les adultes. Ils 
profitent des possibilites de travailler avec leurs pairs a des activitCs 
d'apprentissage cooperatif en petit groupe, car une tres grande partie de 
leur apprentissage se fait dans un contcxtc social. Ils ont toutefois besoin 
d'une structure et de limites claires, de meme que de possibilites d'etablir 
des normes pour le comportement et pour l'etablissement d'objectifs 
rCalistcs. Les activites comme les jeux de rOles et les sociodrames leur 
permettent d' explorer des fac;:ons de faire face aux diverses situations qui 
peuvent se presenter. 

L.es jeunes adolescents manifestent des Cmotions trCs differentes et souvent 
conflictuelles. Lcurs humeurs, leurs tempframents et leurs comportements 
sont profonds et intcnscs. Ils semblent changer d'un moment a l'autre. Ils 
sont souvent imprfvisibles, et leurs sentiments semblent fluctuer entre la 
supfrioritt! et l'inffrioritf. Ils sont souvent tres critiques et nfgatifs a l'fgard 
d'eux-memes, car ils font frfquemment des comparaisons et se considerent 
comme dCficicnts sur plusieurs plans. Ce groupe d'age est extremement 
sensible aux critiques de toutes sortes et est facilement offcnsC. Les 
sentiments d'inffriorite conjugues a la peur d'etre rejetes par leur groupe de 
pairs contribuent a leur dfvalorisation. Les adolescents considerent que 
leurs problemes sont uniques et exagerent souvent de simples incidents. 

Pour accroitre leur confiance affective, les adolescents doivent avoir la 
possibilitf de donner libre COUrS 3. leur Stress fmotionnel et d'acqufrir des 
aptitudes a la prise de dfcision. Les activitfs d'apprentissage doivent etre 
conc;:ues de maniere a valoriser les e1eves, a reconnaitre lcurs 
accomplissements et a encourager le dfveloppement d'attitudes positives. 
Les jeunes adolcsccnts ont besoin de la possibilitC de mettre leurs points 
forts et leurs points faibles a l'fpreuve pendant qu'ils explorcnt des cnjeux 
qui les prCoccupent. 

Developpement intellectuel Lc developpement intcllcctucl varie enormcmcnt au debut de l'adolescence. 
~randis que certains adolescents apprennent a traiter des concepts plus 
abstraits et hypothetiques et a appliquer des approches de resolution de 
problemes a des questions complexes, bon nombre en sont encore a l'Ctape 
des activitCs concretcs. Les adolescents sont ccntrCs sur le prfsent au lieu 
d'etre orientCs vers l'avenir. Durant cette ftape, ils conservent un certain 
fgocentrisme qui les porte a croire qu'ils sont uniques, spfciaux et meme 
invulnfrables. Les adolescents nc sont peut-etre pas conscients des 
consequences de leur comportement a risque. A mesure que leur capacite a 
traiter et a appliqucr l'information augmente, ils ont tendance a chercher a 
comprendre les regles et lcs conventions et a mettre en doute la pertincnce 
de ce qui est enseignC. 
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CONTEXTES DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

I„es jeunes adolescents ont besoin d'occasions de developper les apcitudes 
et stratigies relatives a Ia reflexion pour pouvoir faire la transition de la 
pensee concrete a la pensee abstraite. Pour developper leurs aptitudes :l 
l'analysc critique et a la prise de decision, ils doivent profiter d'un 
apprentissage experientiel qui leur permet de mettre leurs aptitudes en 
pratique pour regler des problemes reels et de mettre cn doute et d'analyser 
des enjeux importants. 

Le programme d'etude de sciences humaines du Canada atlantique a ere 
con~u pour repondre aux besoins et aux intCrets de tous les CICvcs. Le 
programme doit prf:voir l'inclusion des interets, des valeurs, des experiences 
et de la langue de chaque i:lCve et des nombreux groupes qu'on trouve dans 
nos collectiviti:s a l'i:chelle locale, rCgionale, nationale et mondiale. 

La socii:tf: du Canada atlantique, comme celle du reste du Canada, cst variee 
en ce qui a trait a la race, au groupe ethnique, au sexe, aux aptitudes, aux 
valeurs, au mode de vie et a la langue. I.es f:coles devraicnt favoriser la 
sensibilisation a une telle diversitf:. I,e programmc d'f:tude de sciences 
humaines met en valeur l'cngagement envers l'equite en valorisant, en 
comprenant et en acceptant la nature varii:e et multiculturelle de notre 
sociCtC, de meme qu'en favorisant la prisc de conscience et l'analyse critique 
de la discrimination personnelle et systCmique. 

Dans un milieu scolaire caractCrisC par la confi_ance mutuelle, l'acceptation 
et le respect, la diversitf: des Cleves est a la fois reconnue et valorisCe. Tous 
les e1eves ont droit au respect et a la valorisation et, cn retour, ils ont la 
responsabilitC de respecter et de valoriser les autres. Ils ont droit a un 
systeme d'Cducation qui affirme leur idcntitC sexuelle, raciale, ethnique et 
culturelle et qui favorise le di:veloppement d'une image positive de soi. Les 
Cducateurs devraient s'assurer que les pratiqucs et ressources de la salle de 
classe rendent compte, d'une maniCre positive et prf:cise, des diverses 
perspecrives et rejettent les attitudes fondf:es sur les prCjugi:s et les 
comportements discriminatoires. . 

Des sciences humaincs efficaces et qui conferent une autonomie accrue 
sont concretes, significatives, stimulantcs, actives, intCgratives et axCes sur 
les enjeux importants. 

• Des sciences humaines concretes encouragent les ClCves a apprendre par le 
truchement d'expCriences dCterminf:es fondCes sur des idCes, des 
questions sociales et des thfmes stimulants, et elles dCcouragent la 
mCmorisation d'ClCments d'information non reliCs. 

• Des sciences humaines signijicatives sont axf:cs sur les ClCves et adaptCes a 
l':lge. Le traitement superficiel des sujets est remplacC par un accent 
accru sur les CvCnements, lcs concepts et les principes vraiment 
importants que les e1evcs doivent connaitre et doivent pouvoir appliquer 
dans leur vie. 

• Des sciences humaines stimu!anteJ passcnt par des enseignants qui 
modelisent des attentes elevCes pour leurs elCves et pour eux-memes, 
favorisant une approche reflCchie de l'interrogation et exigeant des 
arguments bien raisonnCs. 

• Des sciences humaincs actives encouragent les eievcs a assumer de plus 
en plus de responsabilites par rapport a la gestion de leur propre 
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apprentissage. Les e1ements esscntiels de ce principe sont l'exploration, 
l'interrogation, la pensf:e critique et creative, Ja reso1ution de problCmes, 
la discussion et les debats, la prise de decision et la reflexion. Ce 
processus actif de construction de sens favorise l'apprentissage continu. 
Des sciences hurnaines intigratives traversent les frontieres disciplinaires 
pollr explorcr Jes enjcux et les evenements tauten utilisant et en 
renfor<_;:ant les aptitudes cn matiCre d'information, de technologic et de 
mise en application. Cette approche facilitc l'etude du milieu physique et 
culturel en erablissant des liens pertinents, concrets et evidents avec lcs 
sciences humaines et avec les concepts du temps, de l'espace, de la 
continuite et du changement. 

• Des sciences humaines axies sur !es ef!J"eux importants tienncnt compte des 
dimensions ethiqucs des questions et abordcnt les sujets controversCs. 
Elles encouragent l'examen de points de vue opposes, lc respect des 
prises de position bien etayCes, la sensibilitC aux similirudes et aux 
differences et l'engagement a l'Cgard de la responsabilite et de l'action 
sociale. 

Vu le rythme accelCrC et la portCe du changcment, les Cleves d'aujourd'hui 
ne peuvent pas se prCparer pour la vie en apprenant simplement des faits 
isoles. La resolution de problemcs, Ja pensCe critique et creacive et la prise 
de dCcision CclairCe sont essentiels a leur succes futur. Le milieu 
d'apprentissage des sciences humaines peut contribuer de fac;On importante 
a l'acquisition de ces qualites essentielles. 

Un milieu pedagogique efficace incorpore des principes et des strategies qui 
reconnaissent et prennent en compte les divers styles d'apprentissage, les 
intelligences multiples et les aptitudes que les eleves apportent a la salle de 
classe. Les approches et les stratCgies d'cnseignement favorisent une 
grande variCte d'expCriences afin de faire participer activement tous les 
Cleves au processus d'apprentissage. La narure et la portCe des scicnces 
humaines offrent des occasions uniques de le faire. 

Pour relever ces dCfis, le programme de sciences humaincs fait apparaitre 
une grande variCtC d'ClCmcnts. 

Respectueux de la diversiti 

Les Cleves qui composent la salle de classe ont des antCcCdents qui 
rcprCsentent la rCalitC de la diversitC canadienne, qu'il s'agisse de l'identitC 
sociale, du contcxte Cconomiquc, de la race, du groupe ethnique ou du sexc. 
Le milieu d'apprentissage des sciences humaines s'efforce d'affirmer les 
aspccts positifs de cette diversitC et de favoriser la comprChension et la 
prise de conscience des perspectivcs multiples que cette diversitC pcut 
apporter a la salle de classe. Peu importc la diversitC de leurs antCcCdents, 
les e1eves devraient avoir un acces Cgal aux possibilitCs Cducatives,et ils sont 
capables d'obtenir de bons rCsultats. 
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CONTEXTES DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

Indusifet allirant 

La salle de classe des sciences humaines doit erre un endroit sllr sur le plan 
psychologique. Les perceptions relatives aux aptitudes, a la race, au groupe 
ethnique, a la culture, au sexe OU au Statut socio-f:conomique ne devraient 
pas donner lieu a des prCjugCs Oll a des pratiques injustes. Les e1eves 
arrivent avec des attitudes, des niveaux de connaissance et des points de 
vue diffCrents, mais ces diffCrcnces, au lieu d'etre des obstacles, devraient 
constituer des occasions de combattre les stCrCotypes et de dCvelopper des 
images positives de soi. l„es ClCves doivent pouvoir profiter de contextcs 
d'apprentissage cooperatif qui les aident a prcndre conscience de leurs 
propres attitudes et comportements stereotypes. 

Attirant et interaitif 

Pour que les salles de classe soient des endroits respectueux de la diversite 
et oll l'apprentissage est sympathique et interactif, les e1eves doivent 
participer a des interrogations et a des mises en situation qui les amCnent a 
resoudre des problemes. Les etCves doivent vivre des experiences directes 
et indirectes auxquelles ils peuvent appliquer a des fins utiles les 
connaissances, les strategies et les processus des sciences humaines. PlutOt 
qu'assumer un r6le passif, les Cli:ves appliqueront leur pensCe critique a 
l'information et aux connaissances afin de leur donner un sens. 

Pertinent et signijicatif 

Comme l'apprenant de niveau intermediaire critique naturellement cc que 
reprCsente le monde des adultes, il est necessairc que le programme de 
scicnces humaines soit convaincant et pertinent. Par consequent, il doit 
prCvoir des situations d'apprentissage qui incorporent lcs interets des 
ClCves, tout en les encourageant a mettre en doute leurs connaissances, leurs 
hypotheses et leurs attitudes. Ce faisant, ils viendront a comprendre et a 
valoriser leurs propres patrimoine et culture de fayon plus approfondie. 
L'histoire et les etudes contemporaines jouent un rüle cle, car elles 
constituent des composantcs de base des sciences humaines, mais la 
participation rationnelle et critiquc des e1eves a leur apprentissage fait partie 
integrante du developpement de la personne et du citoyen. 

Un enseignement et un apprentissage efficaces des scicnces humaines 
amenent activement les CICves, les enseignants et les enseignants-
bibliothCcaires a faire une utilisation efficace d'une grande variete de 
ressources imprimees, non imprimCcs et humaines. L'apprentissage axC sur 
les ressources favorisc le dCveloppement de chaque CICve en tenant campte 
de leurs divers antCcCdents, de leurs styles d'apprentissage, de leurs besoins 
et de leurs aptitudes. Les ClCves qui utilisent une grande variete de 
ressources dans divers medias ont la possibilitC de traiter un thCme, une 
question ou un sujet d'une maniCre qui utilisc les differents styles 
d'apprentissage et aptitudes. 
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L'apprentissage axe sur les ressources appuie les eleves a mesure qu'i1s 
apprennent a traiter l'information : avoir actes a l'information, l'interpreter, 
l'evaluer, l'organiser, la choisir, la produire et la communiquer a l'interieur et 
par le truchement d'une variete de medias, de technologies et de contextes. 
I,orsque les eICves s'cngagent dans lcur propre recherche et sont bien 
guides, ils sont plus susceptiblcs de prendre la rcsponsabilite de leur 
apprentissage et de retenir l'information qu'ils recueillent par eux-mCmes. 

Dans un milieu d'apprentissage axe sur les ressourccs, les e1eves et lcs 
cnseignants prennent des decisions concernant les sourccs d'information et 
les outils appropries a l'apprentissage ainsi que la fa<;on d'y avoir accf:s. Une 
approche axee sur les rcssourccs soulf:vc les qucstions du choix et de 
l'evaluation. d'une grande variete de sources d'information, y compris la 
mention des sources et lc respect de la propriftC intellectuelle. L'acquisition 
des principales aptitudes n~cessaires a ces t:lches est essentielle aux 
processus des sciences humaines. 

La gamme de ressourccs possibles comprend cc qui suit : 
• ressourccs imprimfes - livres, magazines, journaux, documents et 

publications; 
• ressources visuelles - cartes, illustrations, photographies, images et 

imagcs didactiques; 
• artffacts- objcts concrets, jouets educatifs et jcux; 
• personnes et collectivite - entrevues, musees et cxcursions scolaires; 
• multimfdias-films, bandes sonores et bandes video, laser et 

vidfodisques, tflfvision et radio; 
• technologie de l'information - logiciels, bases de donnees et CD-

ROM; 
• technologie de la communication - Internet, tableaux d'affichagc, 

courricr flectronique. 

La littfratie a toujours ftC une composantc importante de l'enseignement 
des sciences humaines. Au cours des dernif:res anni:es, cependant, gr:lce a la 
promotion de la recherchc en theorie du criticismc, le sens de littfratie s'est 
elargi pour englober tous les mfdias et toutes lcs formes de 
communication. Dans les classes de sciences humaines d'aujourd'hui, les 
apprenants sont encourages a examiner, a composer et a dfcoder des textes 
parles, ecrits et visuels pour les aider a en comprendre le contenu et les 
concepts et pour mieux les prfparer a participer pleinement et efficacement 
a la vie de leur collectivitf. En outre, les objectifs de la littfratic incluent 
non seulement lc dfveloppement langagier, mais aussi l'engagement critique 
par rapport au texte, aux ressources visuelles et a l'information sonore. Ces 
objectifs ont des incidcnces sur le r6le de l'enseignant des scicnces 
humaines. 

L'aptitude a la lecture est essentielle au succes scolaire. Par consequent, il 
est cssentiel que les enseignants des sciences sociales elaborent et utilisent 
des strategics qui favorisent en particulicr l'aptitude des flCves a lire, a 
comprendre et a Composer un texte, peu importe la forme de ce texte. Par 
ailleurs, l' fcriture comme proccssus doit Ctre soulignCe comme moyen de 
permettre aux eICves de coinmuniqucr efficacement ce qu'ils ont appris et 
les questions supplfmcntaires qu'ils doivent poser. 
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La litteratie critique dans le programme de scicnces humaincs abordc 
plusieurs objectifs. Grace a la mise en Oeuvre de plusieurs strategies, les 
enseignants accroitront la sensibilite des eieves aux stiriotypes, aux 
prijugis culturels, aux intentions de l'auteur, aux intcntions cachies, aux 
voix silencieuses et aux omissions. Les elevcs sont encourages a prendre 
conscience du fait que les auteurs construisent les textes avec des buts 
pricis en rete. De plus, la litteratie critique aide les i:ICvcs a comprcndre les 
textes a un niveau plus profond en les encourageant :l envisager le contenu 
et les idi:es SOUS une varii:ti: de perspectivcs et a interpri:ter les divers 
niveaux de scns, explicites et implicites, d'un texte donne. 

A cet egard, Ie niveau et I'objectif du questionnement devient tres 
important. La profondeur de la reponse de I'elCve sera souvent dCtcrrninee 
par la profondeur du questionnement et de l'interrogation. Les enseignants 
doivent poser des questions ouvertes de haut niveau qui permettent aux 
eICves d'utiliser leurs connaissances et leurs experiences anterieures, tout en 
fournissant la possibilitC d'un engagcment soutenu avant, durant et aprCs la 
lecture ou le visionnement du texte. 

Aider les ClCves a comprendre le sens des mots, des symboles, des images, 
des diagrammes et des cartes d'unc variCtC de fac;:ons figure parmi les 
strategies qui favorisent la littf.ratie par le truchement des sciences 
humaines. Les ClCves s'engageront dans de nombrcuses possibilitCs 
d'apprentissage destinCes a stimuler et a amCliorer leur communication de 
diffCrentes fac;:ons, par exemple l' Ccriture, lcs dCbats, la persuasion et 
l'explication, et par diffCrents moyens, par exemple, les arts et la 
technologie. Dans la salle de classe des sciences humaines, toutes les 
composantes de la littCratie sont importantes, par exemple, la lecture, 
l'Ccriture, l'expression orale, l'Ccoute, le visionnement et la reprCsentation. 

Dans le contexte des sciences humaines, la littCratie aborde aussi la 
promotion du civisme. La littCratie pour un civisme actif met cn jeu la 
comprChension de differentes perspectives concernant des luttes 
dCmocratiques clCs, l'apprentissage de l'interrogation sur des questions 
d'actualitC et la participacion crCative et critique a la rCsolution des 
problemes communautaires et a la prise de dCcisions. L'exercice des droits 
et des responsabilites est une exprcssion pratique de valeurs sociales 
importantes et exigc des aptitudes personnelles, des habiletCs en 
communications interpersonnelles ainsi que des aptitudes a la 
reprCsentation. Gr:1ce a cet important objectif, le programme de sciences 
humaines sensibilisera davantage les ClCves aux diffCrences culturelles et les 
aidera a devenir des communicateurs interculturels cfficaces dans un monde 
de plus en plus divcrsifie sur les plans culturel et linguistique. 

La technologie, y cornpris la tcchnologie de l'information et de la 
communication (flC), joue un r6le majeur dans l'apprentissage et dans 
l'enseignement des sciences humaines. Les ordinateurs et les tcchnologics 
connexcs sont des outils de la salle de classe qui servent a l'acquisition, a 
l'analyse et a la prCsentation de l'information. Ces technologies offrent des 
possibiliti:s accrues de communication et de coopi:ration, permettant aux 
e1eves de participer plus activement a la recherche et a l'apprentissage. 

PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE : 6" ANNEE 15 



CONTEXTES DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

Approches et strategies 
pedagogiques 

16 

La ~fCI et les technologies connexes (video numerique, appareil 
photonumeriquc, scanneur, CD-ROM, logiciel de traitement de texte, 
logiciel de creation graphique, logiciel de montage video, cditeur html et 
Internet, y compris le World Wide Web, les bases de donnees, les forums 
de discussion, le courrier electronique, les confercnces reICphoniqucs et les 
videoconfCrences) offrent de nombreuses possibilitCs d'amCliorer 
l'apprentissage. Les ordinateurs et les autres technologies sont destinCs a 
amf:liorer l'apprentissagc des sciences humaines. Dans ce contcxte, les 
ressourccs technologiques peuvent fournir diverses possibilitCs. 

• 

• 

• 

• 

Internet et les CD-ROM a:ugrnentent J'acces a une grande quantitC 
d'information recente. L'aptitude a la recherche est essentielle a 
l'utilisation efficace de Ces rcssources. Les questions relatives a la 
validite, a l'cxactitude, aux prejuges et a l'interpretation doivent etre 
appliquees a l'information disponible sur Internet et sur les CD-ROM. 
Les interactions et les convcrsations par courrier electronique, par 
videoconfCrence, par conference teiephonique ou sur les sites Web crees 
par lcs eteves, de meme que les forums de discussion, permettent de 
creer des liens entre les elCves et des gens reprCsentant des culrures de 
partout dans le monde. Ce contact avcc de l'information directe pcrmet 
aux Cleves de faire une application concrCte de leur apütude a 
l'interrogation. 
Les eteves prCsentent ce qu'ils ont appris SOUS une grande Variete de 
formes (diagrarnmes, cartes, textes, organisateurs graphiqucs, sites Web, 
presentations multimedia), adaptees a leurs styles d'apprentissage. Ces 
prCsentations peuvent etre montrees a d'autres, tant a l'intCrieur qu'a 
l'extCricur de la salle de classe. 
Les Cleves participent activement a leur apprentissage en maitrisant la 
collectc, le traitement et la presentation de l'information. Un logiciel de 
Systeme d'information geographique (SIG), par exemple, permet aux 
ClCves de recueillir des donnees sur une collectivitC, de tracer un schCrna 
des donnCes en utilisant un systeme mondial de localisation et d'analyser 
et de prCsenter leurs resultats en crCant des cartes qui tCmoignent de leur 
apprentissage. 

Le programme d'Ctude de sciences humaines de 6c annCe cri:e une approche 
d'apprentissagc actif pour les e1evcs, favorisant les aptitudes a 
l'apprcntissage continu, comrne la rCsolution des problCmes, la pensCe 
critique, la pcnsCe creative, l'analyse de l'information et une prise de 
dCcision eclairec. Ce programrne offre des mCthodes et des compCtences 
pour la recherche dans le domaine des sciences humaines et foumit un 
contexte dans lequel lcs ClCves pcuvent analyser et Cvaluer la preuve 
historiquc et faire leurs propres interpretations. 

11 est reconnu que la mcthode pedagogiquc la plus efficace est celle qui est 
eclectique de nature. l.'enseignant utilisc les stratCgies pCdagogiqucs qu'il 
jugc lcs plus appropriCcs, comptc tenu des besoins de l'apprenant, des 
resultats d'apprentissage et des ressourccs disponibles. On ne peut pas 
privilCgier unc seule mCthode pour l'enseignement des sciences humaines 
de 6c annCe car: 1) lcs eICves ont des intCrets, des aptitudes et des styles 
d'apprentissage differents; 2) les composantes du cours different dans leur 
intention, leur niveau de difficultC conceptuelle et l'importance relative 
accordCe aux connaissances, aux compCtences et aux valeurs. Par 
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consequent, l'enseignant Cclaire utilisera une variete de methodes facc i une 
variete de situations pCdagogiques. 

L'enseignement des sciences humaines a mis l'accent sur une forte 
approche de transmission. Le contenu erait tres factuel et descriptif, et pour 
l'enseigner, on dependait: 1) de l'enseignement direct, comme l'expose 
magistral, le questionnement didactique et les exercices d'automatisation; 2) 
de l'Ctude autonome, cornme les devoirs et les reponses a des questions de 
mCmorisation. Les responsables de l'Claboration des programmes d'f:tudes 
considerent qu'il existe un besoin d'orientation transactionnelle et 
transformationnelle dans l'enseignement. Ces approches suscitent 
volontairement l'engagement de l'apprenant grace a: 1) des approches 
experientielles, comme les dramatiques historiques, les jeux de r6les et les 
visites de lieux historiques, de musees et d'archives; 2) des strategies 
d'enseignement indirect, comme la resolution de problCmes, l'analyse de 
documents et la formation de concepts; 3) des strategics interactives, 
comme les debats, les rcmue-meninges, les discussions et les entrevues. 

La raison d'etre d'un juste equilibre entre la transmission, la transaction et la 
transformation repose sur les hypotheses suivantes : 

• 

• 

• 

Les connaissances considerees comme ayant le plus d'utilitf: s'appuient 
moins sur la mf:morisation des faits et davantage sur le processus de 
connaissance. 
Le processus de connaissance est fondC en grande partie sur l'accCs a 
l'information, sur l'organisation de l'information, sur le repCrage des 
eiements rf:guliers et sur les generalisations que Ces eiements rCguliers 
suggCrent. 
Les approches transformationnelles et transactionnelles apportent une 
forte valeur motivationnelle a la sallc de classe, car elles donnent aux 
elCves }e Sentiment de faire partie du prOCCSSUS d'apprentissage. 

• Les approches transformationnelles et transactionnelles permcttent la 
participation active des e1eves, car les e1eves evaluent la pertinence de ce 
qu'ils apprennent, apportcnt leurs perspectives et leurs connaissances 
prealables au processus et participent aux d6cisions relatives a leur 
apprenussage. 

Malgrf: les mf:rites des orientations transactionnelles et 
transformationnelles, la transmission a sa place dans le programme de 
sciences humaines de 6c annee. L.'enseignement direct peut servir a 
prCsenter ou a repasser un sujet, a d6composer un concept complexe cn 
ClCments plus simples ou a prf:parer unc Cvaluation globale. 

Plusieurs stratCgies peuvcnt servir a appuyer les objectifs du programme et 
lcs approches d'apprentissage actif. En principe, le programme de sciences 
humaines de 6e annee appuie une approche axCe sur les rcssourccs. Les 
textes et les ressources autorisf:s pour les enseignants et les Cleves sont 
destines a etre des sources d'information et des outils organisationnels pour 
guider les Ctudes, les accivitCs et l'exploration des sujets. Les enseignants et 
les ClCves peuvent intf:grer l'information venant de diverses sources locales 
et regionales. 
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Mesure et 
evaluation de 
I' apprentissage de 
l'eleve 

lntroduction 

Mesure 

18 

Un enseignemcnt efficace des sciences humaines crCe un milieu qui appuie 
les ClCves a titre d'apprenants actifs et engages. La discussion, la 
cooperation, les debats, la reflexion, l'analyse et la misc en application 
doivent etrc intf:grCs aux activitCs lorsqu'il y a lieu. l..es strategies 
d'enseignement peuvcnt etre utilisCes et combinCes de diffCrentes fac;ons. 11 
incombe a l'enseignant avisC de rCflCchir aux rCsultats du programme, aux 
sujCts, aux ressources et aux caractCristiques de la classe et des Clevcs 
individuels pour choisir les approches les rnieux adaptCes aux circonstances. 

La mesure est la collecte systCmatique de tenseignements sur l'apprentissage 
de l'Cleve. L'Cvaluation cst le processus qui consiste a analyser les tendanccs 
qui ressortent des donnees, a formuler des jugements sur les interventions 
possibles et a decider des mesures a prendre a l'avenir. 

L'Cvaluation de l'apprcntissage pour l'apprentissage est une partie integrante 
du cycle d'enseigncment planifiC. L'Cvaluation de l'apprentissage porte 
essentiellement sur le degrC d'atteinte des rCsultats d'apprentissage et sur le 
degrc d'efficacite du milieu d'apprentissage a cette fin. Etant donne ce que 
I'evaluation de rapprentissage revele, l'evaluation pour l'apprentissage SC 

conccntre sur l'elaboration de situations d'apprentissage futures en vue de 
repondre aux besoins de l'apprenant. 

La qualitC de la mesure et de l'evaluation est fortement associCe au 
rendement de l'Cleve. Un suivi et une rCtroaction rCalisCs rCgulieremcnt sont 
essentiels a l'amClioration de l'apprentissage. Ce qui est mesure et CvaluC et 
la fa~on clont 1a mesure et l'eva1uation sont menCes et dont 1es rCsu1tats 
sont communiquCs transmettent un message clair aux Cleves et aux autres 
intervenants concernant les elCments clignes d'attention, c'est-a-dire la 
matiere qui vaut la peine d'etre apprise, la fac;on de l'apprendre, les factcurs 
de rendement les plus importants et le rendement auquel on s'attend des 
e1cves. 

Pour dCterminer le dcgrC d)apprentissage des Cleves, les stratCgies de 
mesure doivent permettre la collecte systCmatique de renseigncments 
concernant l'attcinte des rCsultats du programme d'Ctudes. En planifiant les 
Cpreuvcs, les enseignants doivent utiliscr une grande variCtC de sources de 
donnCes bien CquilibrCes afin de procurer aux ClCves de multiples occasions 
de faire preuve de leurs connaissances, de leurs compCtences et de leurs 
attitudes. De nombreuses sources de donnCcs peuvent Ctre utilisCcs pour 
recueillir l'information relative a la mesure. Voici, entre autres, certains 
cxemples: 
observations formelles et informelles 
exemplcs de travaux 
fiches anecdotiques 
confCrences 

entrevucs 
rubriques 
simulations 
listcs de contrOle 
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Evaluation 

CONTEXTES DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

tests de l'enscignant et autres tests 
portfolios 
journal d'apprentissage 
interrogation 
rCdactions 
mesure du rendement 
Cvaluation par les pairs et autoCvaluations 
prCsentations multimCdia 

questionnaires 
presentations orales 
jeux de r6les 
debats 
echelles de notation 
Ctudes de cas 
groupes de discussion 
reprCsentations 
graphiques 

L'Cvaluation cst un processus continu, global et systCmatique. Elle permet 
d'interprCter les donnCes recucillies durant l'Ctape de mesure, de formuler 
des jugemcnts et de prendre des dCcisions. Quelles sont la validitC et la 
fiabilitC des donnCes recucillies? Que suggt:rent les donnees en ce qui 
conccrne l'atteinte des rCsultats d'apprentissage? I..e rendement des Cleves 
confirme+il la pertinence des methodes pedagogiques ou indique+il la 
nf:cessite de la modificr? Les e1eves sont-ils prets a passer a la prochaine 
f:tape du cours, ou un enseignement correctif es.t-il nf:cessaire? 

Les f:preuves preparCes par les enseignants et les Cvaluations qui en 
dCcoulent servent a diffCrentes fins : 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

fournir une orientation pour ameliorer l'apprentissage des e1eves; 
dCterminer si les rCsultats du programme d'Ctudes ont Cte rCalisf:s; 
attester du fait que les e1eves ont atteint certains niveaux de rendemcnt; 
Ctablir des objectifs pour l'apprentissage futur des Cleves; 
communiquer avec les parents au sujet de l'apprentissage de leurs 
cnfants; 
foumir de l'information aux enseignants sur l'efficacitC de leur 
enseignement, du programme et du milieu d'apprentissage; 
realiser les objectifs du personnel d'orientation et d'administration . 

L'evaluation est realisee dans le contexte des resultats d'apprentissage. Les 
e1evcs doivent clairement le comprendre avant l'enseignement et 
I'evaluation. Ils doivent comprendre les e1ements en fonction desquels ils 
seront evalues et ce a quoi les enseignants s'attendent. L'evaluation des 
progres de re1eve est diagnostique, formative ou sommative, selon le but 
v1se. 

J .... 'evaluation~diagnostic est utilisCc avant la presentation d'un nouveau sujet 
ou lorsque !es apprenants eprouvent des difficultes. Elle permet de 
determiner lcs competences actue!!es des eieves, sans preciser ce qu'ils sont 
capables de faire. L'objet d'une teile evaluation est d'analyser les progres 
accomplis par les e1eves a ce jour afin de determiner le type et la portee de 
l'enseignement necessaire. En general, une evaluation de ce type est realisee 
de fas:on informelle et continue. 

L'evaluation formative a lieu tout au lang du processus d'enseignement. 
San but premier est l'amClioration de l'enseignement et de l'apprentissage. 
Elle permet de determiner comment vont !es choses et de relever les forces et les 
faiblesses des e1eves par rapport a des resultats d'apprentissage specifiques 
en vue d'apporter les modificarions nCcessaires. 
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Principes directeurs 

20 

L'evaluation sommative a licu a la fin d'une periode d'apprcntissage 
donnee. Avec la collecte de donnees realisee au cours de l'etape 
formative, eile sert a erablir le rendement de l'eleve. Cette forme 
d'evaluation est employec pour determiner le degre d'atteinte des 
resultats d'apprentissage. 

1\fin de fournir des rcnseignements precis et utiles au sujet des realisations 
et des bcsoins pfdagogiques des e1eves, il faut suivre ccrtains principcs 
directeurs durant l'Claboration, l'organisation et l'utilisation des Cvaluations. 

Cinq principes de base pour les Cvaluations sont CnoncCs dans le document 
JJn'ntipes d'iquiti relatifs aux pratiques d'iva/uation des apprentissages sco!aires au 
Canada (1993) : 

• Les methodcs d 1evaluation devraient etre adaptees aux buts de 
l'Cvaluation et a son contexte gCnCraL 

• On devrait offrir a tous lcs eteves suffisamment d1occ:asions de 
manifester les connaissanccs, les habiJetes, lcs attitudes et les 
comportements qui font l'objet de l'Cvaluation. 
Les procCdf:s utilisCs pour juger ou noter la performance des e1eves 
devraicnt etre adaptCs aux mCthodes d'Cvaluation et appliquCs de fas:on 
systCmatique. 

• L.es procCdCs pour faire la synthese et l'intetprCtation des rCsultats 
devraient mener a des reprCsentations justes et instructives de la 
perforrnancc d'un Clf:ve en relation avec les buts et les objcctifs 
d'apprentissage pour la pCriode visCe. 

• Les rapports d'Cvaluation devraient etre clairs, prCcis et avoir unc valeut 
pratique pour les personnes a qui ils s'adressent. 

Ces principes font ressortir le besoin d'evaluations qui s'assurent que : 

• les meilleurs interf:ts de l'Cleve sont primordiaux; 
• les Cvaluations Cclaircnt l'enscignemcnt et favorisent l'apprcntissagc; 
• les Cvaluations font en permancnce partie intCgrante du processus 

d'apprentissage et se rapportent clairement aux rCsultats du programme; 
• les evaluations sont justes et equitablcs pour tous les e1eves et mettcnt 

en jeu plusieurs sources d'information. 

Bien que les Cvaluations puissent servir a differentes fins et a diffCrents 
groupcs, elles doivent toutes donner a chaque e1eve la possibilite optimale 
de montrcr son savoir et son savoir-faire. 
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Vue d' ensemble du programme d' etudes 
Programme de 
sciences humaines 
de la maternelle a 
la ge annee 

6" annee Cultures 
du monde 

Le programme de sciences humaines de la matemelle a la 9e annee est 
conc;u selon les dix organisate_urs conceptuels suivants : 

ge annee 
lndentite canadienne 

B•annee 
lnterdependance 

6• annee 
Cultures du monde 

Matemelle 
Connexions 

Apprenant 

5• annee 
Societes 

1M annee 
lnteractions 

2• annee 
Changement 

4• annee 
Exploration 

Le programme de sciences humaines des e1eves de 6e annee est organise 
en fonction des unites suivantes : 

lntroduction a la 
culture 

Le cadre conceptuel de chaque urtite du prograrrune de sciences 
humaines de 6e aonf:e est exprimf: SOUS forme de rf:sultats 
d'apprentissage specifiques. Chaque resultat est accompagne d'un 
ensemble d'enoncf:s qui df:crivent et refletent le but. Les rf:sultats font 
f:tat de ce que les e1eves doivent savoir, savoir faire et valoriser a la finde 
l'annf:e. 
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WE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

Resultats 
d' apprentissage 
specifiques de la 
f1' annee 
(accompagnes des 
enonces 
descriptifs} 

Unite 1 : lntroduction ä 
la culture 

Les i/eves tk1JtVnt : 

6.1.1 explorer le concept de culture et montrer qu'ils 
comprennent son röle dans leur vie 
• classer les eICments culru.rels comme Ctant matCriels ou non 

matCriels 
• chercher comment la culture se transmet d'une generation a 

l'autre 
• trouver les facteurs qui fas;:onnent la culture 

6.1.2 identifier, situer et cartographier les grandes regions 
culturelles du monde 
• reconnaitre qu'il existe divers criteres de dCfinition d'une rfgion 

culturelle, tels que la langue, la religion, le lieu, !es traditions 
communes et l'histoire 

• se servir de divers crireres pour nommer, situer et cartographier 
les regions culturelles 

• donner des exemples de diversitC sociale et culturelle dans le 
monde 

6.1.3 analyser l'importance de la comprehension interculturelle 
• donner des exemples qui illustrent les repercussions de la 

comprChension interculturelle ou du manque de 
comprChension interclllturelle 

• expliquer le concept de stereotype 
• examiner jusqu'?t quel point les mf:dias de masse donnent une 

image stereotypee des divers groupes culturels 
• donner des exemples de mesures qui ont f:tf: prises pour 

amf:liorer la comprf:hension interculrurelle (3. l'f:chelle locale, 
nationale, mondiale) 

6.1.4 determiner et expliquer les facteurs qui contribuent a la 
mondialisation des cultures de la planete 

decrire commerit les mouvements migratoires influencent les 
cultures 
expliquer comment Ja dispersion des idees et des 
technologies cree une culture plus mondiale 
donner des exemples qui illustrent la culture mondiale 
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Unite 2 : Environnement 
et culture 

Unite 3 : Quelques 
elements de culture 

VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

Les ilives devront: 

6.2.1 comparer le climat et la vegetation dans differents types de 
regions physiques du monde 
• identifier et situer des types de regions physiques sur une carte du 

monde, comme les regions polaires, les forets tropicales humides, 
les d6serts et les prairies 

• donner des exemples de caracteristiques du climat et de la 
vegetation dans ces differents types de regions physiques 

• donner des exemples de similitudes et de differences sur Je plan du 
climat et de Ja vegetation dans clifferents types de regions 
physiques 

6.2.2 evaluer la relation entre la culture et l'environnement dans 
une region culturelle choisie 
• identifier, situer et cartographier la region culturelle choisie et 

decrire son environnement physique 
• analyser comment le mode de vie' dans cette culture est influence 

par l'environnement physique 
• evaluer l'influence de la culture sur l'environnement 

6.2.3 comparer l'utilisation des ressources et )es pratiques de 
durabilite entre le Canada et un pays choisi 
• donner des exemples de similitudes et de diffCTenc~s concemant 

l'utilisation des ressources et les pratiques de durabilitf: entre le 
Canada et le pays choisi 

• expliquer les raisons des differentes perspectives coricernant 
l'utilisation des ressources et les pratiques de durabilitC 

Les ilives devront : 

6.3. l examiner la fa~on dont les traditions se rattachent a la culture 
dans une region culturelle choisie 
• identifier. situer et cartographier la rCgion culturelle <;hoisie et 

donner des exemples de ses principales caractCristiques 
• dCcrire corrunent les traditions religieuses influencent la culture de· 

la region 
• dCcrire corrunent les coutumes et les rituels sont reflCtCs dans la 

culture de la region 
analyser comment les facteurs de changement agi.ssent sur les 
traditions culturelles 

6.3.2 decrire la fa~on dont le gouvemement se rattache a la culture 
dans un pays choisi 
• identifier, situer et cartographier le pays choisi et donner des 

exemples de ses principales caracteristiques physiques 
• decrire Je type de gouvemement dans ce pays 
• fournir des exemples de la fac;on clont le gouvernement influ~nce 

la culture et l'a influencCe dans le passe 

PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADAATLANTIQUE : 6" ANNEE 23 



VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

Unite 4 : Expressions de 
la culture 

Unite 5 : Enjeux 
mondiaux 

6.3.3 expliquer Ja fac;on dont Jes systemes economiques se rattachent 
aux cultures 
• reconnaitre differents systCmes economiques 
• examiner les differences entre les differents systCmes economiques 
• expliquer comment les programmes et les services economiques 

d'un pays influencent sa culture 
• reconnaitre les tendances economiques actuelles qui exercent une 

influence sur la culture 

Les ileves devrvnt: 

6.4.1 anaJyser Ja fac;on dont Jes arts refletent Jes croyances et Jes 
valeurs dans une region cultllrelle choisie 
• identifier, situer et cartographier la rfgion choisie et donner des 

exemples de ses principales caractfristiques 
d6couvrir les arts visuels, l'artisanat, la danse et la musique qui 
sont pratiqufs dans la rfgion 

• voir Comment la musique et la danse reflCtent les croyances et les 
valeurs de la culture 

• voir comment l'artisanat et les arts visuels refletent les croyanceS 
et les valeurs de la culture 

6.4.2 examiner l'importance de Ja Jangue, de Ja litterature et des 
arts sur scene comme expressions de la culture dans une 
region cuJturelle choisie 
• voir jusqu'a quel point la langue est importante pour preserver la 

ctilture 
employer des exemples d'oeuvres littf.raires et de tradition orale 
pour expliquer comment les croyances et valeurs culturf.lles s'y 
refletent 

• montrer qu'ils comprennent l'importance des arts sur Scene dans 
l'expression de la culture 

6.4.3 anaJyser Ja maniere dont Jes sports et Jes jeux sont des 
expressions de la culture dans une region cuJturelle choisie 
• explorer les sports et les jeux qui refleterit les influences 

geographiques de la culture 
• voir comment les sports et les jeux refletent les croyances et les 

valeurs de Ja culture 
• examiner si les tendances actuelles refletent la monclialisation 

accrue dans le spart 

Les ileves devront: 

6.5.1 anaJyser les effets de Ja distribution de Ja richesse dans le 
monde 
• utiliser des donnees statistiques pour representer la clistribution 

de la richesse dans le monde 
• examiner les effets de la distribution inegale de la richesse sur la 

qualite de vie 
• definir la pauvrete et donner des exemples de ses effets 
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Unite 6 : Canada : 
reflexions s4r une 
mosa"ique culturelle 

VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

6.5.2 examiner quelques exemples choisis d'enjeux relatifs aux 
droits de la personne dans le monde 
• donner des exemples des droits enonces dans la Df:claration des 

Nations Unies sur les droits des enfants 
donner des exemples des droits enonces dans la oeclaration d~~ 
Nations Unies sur !es droits de la personne 

• reconnaitre les enjeu:x; relatifs aux droits de la personne qui ont 
trait aux droits des enf1lfltS 

• etudier des exemples choisis de violation des droits de la 
personne 

6.5.3 prendre des mesures adaptees a leur iige pour montre! qu'ils 
comprennent les responsabilites du citoyen, du monde 
• expliquer !es droits et !es responsabilites du citoyen du monde 
• df:fendre leur position par rapport ii un enjeu loc~, n~tional Oll 

international aprf:s avoir envisage les diverses perspectives 
• e.Iaborer un plan et prendre des mesurc;;:s adaptf:es a l'~ge pour 

aborder des problf.mes ou des enjeux d'ordre local, national ou 
international 

Les fleves devront : 

6.6.1 montrer qu'ils comprennent comment des cultures du mond~ 
entier ont contribue a creer Ja mosaique culturelle du Canada 
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WE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

Utilisation du plan 
en quatre 
colonnes 

Colonne 1 : Resultats 

Colonne 2 : Suggestions 
pour l'apprentissage et 
l'enseignement 

Le programme d'6tudes est presentc! sur quatre colonnes afin d'etablir un 
lien entre les expf:riences d)apprentissage et les resultats d'apprentissage 
par divers moyens : 
• en fournissant une variete de stratf:gies d'apprentissage et 

d'enseigiiement associf:es a un ou a plusieurs rf:sultats spCcifiques; 
en montrant la relation qui existe entre les rf:sultats d'apprentissage et 
les stratfgies d'Cvaluarion; 

• en suggCrant aux enseignants des fac;ons d'f:tablir des liens 
multidisciplinaires; 

• en procurant aux enseignants des idf:es pour des ressources 
supplementaires. 

La colonne 1 fournit !es resultats d'apprentissage specifiques du 
programme, accompagnes des enonces qui df:crivent ce que les e.1eves 
do.ivent savoir, savoir faire et valoriser a la finde l'annf:e. Les f:noncf:s 
descriptifs permettent de preciser les resultats. Ceux qui sont indiques en 
italiques sont traites sur Ja double page. 

La colonne 2 offre une variete de strategies parmi lesquelles !es 
enseignants et les elfves peuvent choisir. Les experiences d'apprentissage 
suggerees peuvent erre utilisees dans une variete de combinaisons pour 
aider les e1eves a atteindre un ou plusieurs resultats d'apprentissage. 11 
n'est pas necessaire d'utiliser toutes ces suggestions, et les eieves n'ont 
pas besoin de tous s'engager dans la meme experience d'apprentissage. 
Les suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement font une grande 
utilisation des organisateurs graphiques et, le cas f:cheant, renvoient aux 
outils d'enseignement et d'apprentissage contenus dans les annexes. Le 
symbole du coeur • sert a signaler les experiences d'apprentissage qui 
doivent erre abordees avec delicatesse. 

Colonne 1 
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Colonne 2 
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Colonne 3 : Suggestions 
pour l'evaluation 

Colonne 4 : Notes 

VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

La colonne 3 foumit des suggestions pour l'evaluation continue, 
qui fait partie integrante de l'experience d'apprentissage. Ces 
suggestions font aussi une grande utilisation des organisateurs 
graphiques et, le cas Ccheant, renvoient aux outils d'enseignement 
et d'apprentissage contenu~ dans les annexes. 

La colonne 4 fournit un Jien a d'autres programmes d'erudes et 
mentionne des ressources supplementaires (y compris les groupes 
et organismes pertinents). 

Co/onne 3 Co/onne 4 
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VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

6" annee : 
Aper<;u pour 
l'annee 

28 

L'organisation du program.me de sciences humaines de 6e annee est 
fondee sur le concept suivant : « Cultures du monde ». Les eieves 
apprendtont a comprendre la diversite ainsi qu'3. discerner les 
caracteristiques communes des cultures du monde entier. Grace a une 
emde de l'environnement physique, des traditions et rituels, des 
gouvernements, des systemes Cconomiques, de la litterature et des 
beaux-arts, de la religion et des sports et loisirs, les e1eves decouvriront le 
rOle que joue la culture dans la vie de tout un chacun, en examinant a la 
fois leur propre cultw:e et d'autres cultures du monde. Il est 
particulic!rement important que l'examen des caractCristiques distinctes et 
communes des cultures aide I'elCve a reconnaitre l'importance de la 
comprChension interculnirelle. Par ailletirs, a la fin du cours, les e.1eves 
examineront l'influence des nombreux peuples et deS nombreuses 
culrures qui ont contribue a crC.er le Canada. 
Le programme de sciences humaines de 6e annC.e commence par une 
introduction gC.nC.rale au concept de« culture ». Il est essentiel que les 
Cleves aient une comprC.hension concrete de ce concept clC qui est la 
base du reste du cours. Le programme d'Ctudes amene aussi les Cleves a 
erudier plusieurs aspects de la culture - les influences sur la culture, les 
e1ements de la culture et les expressions de la culture - en examinant 
plusieurs cultures de partout dans le monde. Cette exploration 
contribuera a elargir et a approfondir la comprehension du concept de Ja 
culture chez les e1eves. De plus, grice a un examen d'une Variete de 
populations et d,endroits dans le monde, ce cours portera veritablement 
sur les cultures du monde. 
Meme si le programme de sciences humaines de 6e annC.e propose 
certaines cultures particulieres pat rapport a des rC.sultats d'apprencissage 
specifiques, !es enseignants sont libres de choisir differentes cultw:es 
pour atteindre les resultats. En fait, i1 faut tenir campte des intC.rets des 
e1eves, de l'Ccole ou de la collectivitC, des evenements mondiaux et des 
possibilites multidisciplinaires en prenant !es decisions qui touchent Ja 
salle de classe. Pour planifier l'annC.e, les enseignants doivent 
consciencieusement choisir une grande variC.tC de cultures et de rC.gions 
geographiques afin de reellement mettre les e1eves en contact avec les 
cultures du monde. 
Le programme d'Ctudes a aussi Ctf: conc;:u de maniere a amener les eieves 
a examiner les enjeux mondiaux contemporairis et a voir dans quelle 
mesure les forces de la mondialisation se rf:percutent sur la culture. Pour 
que les e1eves puissent aborder les enjeux mondiaux en tant que citoyens 
informes du monde, les enseignants doivent les encourager a poser des 
questions concretes, a Ctudier les problemes, a recueillir et a analyser 
l'information, a tirer des gC.nC.ralisations et des conclusions et a Claborer 
des projets de plan d'action. Le programme de sciences humaines de 6' 
annee s'inspire des diverses disciplines des sciences sociales, y compris la 
geographie, l'histoire, l'Cconomie, la science politique, l'anthropologie et 
la sociologie. En plus de resultats d'apprentissage specifiques, le cours 
presente egalement des resultats d'apprentissage par cycle dans !es six 
volets conceptuels des sciences humaines, tels qu'ils ont ete dC.finis dans 
le Document - cadre sur le prograrnme de sciences humaines de la 
Fondation d'education des provinces atlantiques (1999). Par ailleurs, le 
programme de sciences humaines procure aux e1eves d'innombrables 
possibilitC.s de s'engager dans les trois processus clC.s des sciences 
humaii;ies, soit la communication, l'interrogation et la participation. 
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VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME D'ETUDES 

Unite Correlation Point Autres suggestions* 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

geographique 

Introduction a la Explore Je concept genera Monde s.o. 
culture de la culture, les domaines 

culturels, Ja 
comprehension 
interculturelle et l' etendue 
de la culture mondiale 

Environnement et Examine les rCgions Regions Regions physiqties -
culture physiques du monde et Ja physiques- Monde s.o. 

ra,on dont 
l'environnement influence Environnement-
les cultures foret ttopicale Environnement---:c:-

humide du bassin Sahara ou autre region 
de l' Amazone au desertique, Arctique 
Bresil canadien, Himalaya 

ITibet), Aloes (Suisse) 
Quelques e!ements Examine comment les Traditions- Inde, pays et regions 
de culture traditions, les Moyen-Orient d'Europe, :Etats-lJ~s, 

gouvernements et les Nouvelle-Zelande 
syst~mes economiques Gouvernement et 
agissent sur les cultures systemes 

economiques-
Cbine 

Expressicins de Ja Explore Ja fal'on dont !es Afrique de l'Ouest Rüssie, Austtalie, pays · 
culture cultures s'expriment par d'Europe (Grande-

!es arts (y compris Ja Bretagne, Italie, France) 
litterature et Ja langue) 
ainsi que par les sports et 
!es ieux 

Enjeux mondiaux Examine plusieurs enjeux Monde s.o. 
mondiaux, y compris la 
pauvretC:, et des enjeux 
relatifs aux droits de la 
personne, et plus 
particulierement aux 
droits des enfants 

Canada : reflexions Explcire comment une Canada La planification de cette 
sur une mosa1que variete de peuples et de unite et du projet de 
culturelle cultures ont contribue a l'f:Ieve devrait 

creer Je Canada commencer au df:l;>ut de 
l'annf:e scolaire. 

* Les autres choix devrai~nt etre fondes sur la mesure dans laquelle le pays ou la region peut servil: a 
poursuivre Ie but visC par Ie rf:sultat d'apprentissage. Les choix a considf:rer peuverit etre dictf:s par 
!es interets des e!eves, par !es actualites et par Ja disponibilite des ressources pedagogiques. 
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Unite 1 : 
lntroduction a la culture 





6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 • • lntroduction a la culture 

Survol de l'unite 

Resultats de l'unite 

Processus de l'unite et 
competeoces mises en relief 

L'unite 1 presente aux Cleves le concept gCnCral de culture et leur 
fait examiner des ClCments spCcifiques de la culture, tels que 
l'histoire, les traditions et la langue, ainsi que les croyances et les 
valeurs. Ces ClCments de la culture font l'objet d'une breve 
exploration et les e1eves reflechissent au r6le de la culture dans leur 
propre vie. Avant de s'embarquer dans une Ctude de cultures 
particulieres du monde, comme le font les sciences humaines en 
6e annf.e, cette unitC d'introduction demande aux e1eves de dessinet 
une carte gCographique des diverses rCgions culturellcs du monde. 
Les Cleves examinent Cgalement l'importance de la comprChension 
interculturelle ainsi que la mondialisation de la culture. 

Les f/ives devront: 
6.1.1 explorer le concept de culture et montrer qu'ils comprennent 

son r6le dans leur vie; 
6.1.2 identifier, situer et cartographier !es grandes regions 

culturelles du mond.e; 
6.1.3 analyser l'importance de la comprehension interculturelle; 
6.1.4 df:terminer et expliquer les facteurs qui contribuent a la 

monclialisation des cultures de la planete. 

Communication 
• Lire de fac;:on eclairee 
• Exprimer et appuyer un point de vue 

Interrogation 
• Forrnuler des questions ou des hypotheses qui donnent a une 

interrogation une orientation claire 
• Recueillir, consigner, evaluer et synthetiser l'inforrnation 
• Tirer des conclusions qui sont appuyCes par des preuves 

Participation 

• 

Se lancer dans une variete d'experiences d'apprentissage 
comprenant a la fois des erudes individuelles et des 
collaborations 
Rf:agir aux questions d'interet public a l'f:chelle de la classe, de 
]' ecole, de la collectivite ou du pays 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction a la culture 

Resultats 

En 6rannie, !es i!eves devront: 

6.1.1 explorer Je concept de culture 
et montrer qu'ils comprennent son 
röle dans leur vie 

• tlasser !es iliments cu!turels comme itant 
matiri.els ou non matiriels 

• chercher comment la culture se 
transmet d'unc generation a 
l'autre 

• trouver les facteurs qui fac;onnent 
la culture 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enscignant peut demander aux eieves de faire ce qui suit : 

• 

• 

• 

Se servir du tableau suivant pour classer des elCments de leur 
culture. Les e1eves peuvent ajouter des elemcnts a la liste. 

Les e1ements de notre culture 

Element Materie!(,/) Non materiel (,/) 

Chanson rap 

Lecteur de D \'D 

Barbecue cn famille 

HonnCtete 

Guitare 

Biton de hockey 

Jour du Souvenir 

Ordinateur 

Penser aux activites d'un weck-end typique. Chaque exemple 
du tableau suivant (auquel l'eleve peut ajouter des elements) 
doit etre relii: a une culture en particulier. 

Mon type de <::ulture a une inßuence sur ce que je fais 

Activite (f racer une ligne pour Type de culture 

Faire les prCparatifs 
relier chaque ailiviti a 

Populaire un type de culture.) 
de l'expo-science 

Trainer a la salle Jeunesse 
d'arcade 

Participer a une Scolaire 
danse autochtone 

Ethnique 

Rehgieuse 

Cri:er un napperon ou un di:pliant touristique destine aux gens 
qui visitent la region. y incorporer plusieurs caracti:ristiques 
materielles et non matCrielles de la culture qui lcs 
interesscraient sans doute pendant Jeu-?" si:jour. 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les Cleves peuvent, par exemple : 

• Se servir du tableau suivant pour trouver des ClCments matCriels et 
non matCriels dans leur culture scolaire. La liste suivante peut leur 
etre lue pour les aider a dCmarrer. 

tableau 
sport 

Element 

Les etements culturels dans notre Ccole 

assemblCe scolaire 
pupitre 

reglements 
gymnase 

Les etements de notre culture scolaire 

Materie! (.t') Non materiel (./) 

Regarder un film prCsentant un groupe culturel d'un pays en 
dCveloppement (par ex .. : Touaregs du Sahara, Yanomamos du 
bassin de !'Amazone) et classer les ClCments culturels comme Ctant 
matCriels ou non matCriels. 

• RCdiger un court paragraphe sur la fa~on clont leur vie est 
influencCe par la culture populaire. Le tableau suivant peut servir a 
structurer le paragraphe. (1.Jour ivaluer la ridattion de !'i!Cve, voir !a 
rubrique de notation ho/istique d i'annexe J-1.) 

Structure d'organisation d'un paragraphe 

Debut 
L'idee principale est enoncee dans une phrase-theme afin d'aider le 
lecteur a prevoir ce qui va suivre. 

Milieu 
Des preuves sont presentCes sous la forme de faits. 
Les faits sont appuyes par Ja description d'exemples. 
Les faits et les exemples sont en relation explicite avec la 
phrase-theme. 

Fin 
Lesens de l'idCe principale, Ctant donne les preuves, est expliquC. 

6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notas 

Ressources prevues 

'V n monde de cu/tures "Exploring 
Wor/d Cu/tures, chapitre 1. 

'Vn monde de cu/tures": Exp/oring 
Wor/d Cu/tures-Temherj· Resource, 
chapitre 1. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• mCdias et arts visuels 
• lecturc, Ccriture et 

reprCsentation 

PROGRAMME D'ETUOE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: 6" ANNEE 35 



6° ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6t annie, /es i!eves devront: 

6.1.1 explorer Je concept de 
culture et montrer qu'ils 
comprennent son röle dans 
leur vie 

• classer les eibnents culturels 
comme etant materiels ou 
non materiels 

• 

• 

chercher comment la cu/ture se 
transmet d'une giniration a 
!'autre 
trouver les facteurs qui 
fac;:onnent la culture 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

Ces suggestions aident !es t!eves d chercher comment certaines institutions (par e:\:. 
: eco!e,famil!e, lieu de cu!te) et /es medias contribuent d transmettre la cu/ture. 

l..'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 
• Comparer un ClCment de la culture d'autrefois (auquel leurs 

grands-parents Oll leurs parents ont ete exposes OU ont patticipe) a 
l'element correspondant auqucl les e1eves participent aujourd'hui 
(par ex„ diner en famille, vacances familiales, temps de loisir, 
conditions de logement). Le tableau suivant peut servir a faire la 
comparatson. 

• 

• 

DiffSrences Diff8rences 

Similitudes 

Donner des exemples afin de montrer que les medias contribuent 
a transmettre la culture a une autre generation. 
Explorer le role des agents culturels (par ex. : groupe de pairs, 
ecolc, famille, litterature, medias, lieu de culte) dans la 
transmission de la culture d'une gCneration a l'autre. Lire un recit 
de la vie d'antan ou demander a une personne agee de venir en 
classe afm de decrire quelles etaient certaines de ses traditions et 
croyances lorsqu'ellc etait adolescentc. Reperer les caracteristiques 
communes et determiner qucl agent a contribue a les transmettre 
de cette epoque jusqu'a la n6tre. Les observations peuvcnt etre 
notees dans le tableau suivant. 

Une partie de la culture du passe reste 

Tradition ou (Tracer une !igne pour D'oU cela nous est-
croyance du passe refier chaque activiti a un il venu? 

type de culture.) 
Famille 

Ecole 

Medias 

Pairs 

Lieu de culte 

36 PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: 6" ANNEE 



Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

Lire une emde de cas ou regarder un film sur un autre groupe 
culturel. Remarquer comment leur culture est formee par leur 
culture passee. Le tablcau suivant peut etre utilise. (Les ln!Cres 
donnis ne sont que des exemples; !es i!Cves peuvent !es en!ever ou en 
ajouter.) 

Comparaison de deux cultures 

Culture passee CritCre Culture actuelle 

Habitudes alimentaires 

Danse 

Superstitions 

Habillement 

• Se grouper en equipe de deux. Un membre ecrit une entree de 
journal sur un samedi typique a l'c§:poque de ses grands-parents. 
L'autre membre ecrit une entree de journal dfcrivant un samedi 
typique de nos jours. Demandez-leur de se servir d'un tableau 
en T comme le suivant pour inscrire leurs resultats sur une page 
du tableau a feuilles. Encerclez les e1ements qui sont les memes 
et soulignez ceux qui sont differents. Demandez 3. l'equipe 
d'expliquer a la classe comment les e1ements communs ont sans 
deute ete transmis. 

La vie un samedi 

Au temps des grands-parents Aujourd'hui 

• :Ecrire une entree de joumal reflechic sur un e1ement de culture qui 
leur est venu du passe, ou sur un e1ement de culture qui s'est perdu. 
(Voir !a discussion sur !e Journal de riponse : types d'entries, exemp!es de 
question d'introduction et exemples d'introduction, d f'annexe G. 

6" ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annee, !e1 i!&ves devront: 

6.1.1 expJorer Je concept de 
culture et montrer qu'ils 
comprennent son röle dans leur 
vie 

• classer les e1ements culturels 
comme Ctant matCrie1s ou non 
materiels 

• 

• 

cherchcr commcnt la culture se 
transmet d'une generation a 
l'autre 
trouver /es Jaiteurs qui fa1vnnent la 
cu/ture 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L' enseignan t peut demander aux ElCves de faire ce qui sujt : 

• Faire un temue-mf:ninges sur tous les ClCments de leur culture 
scolaire. Se servir d'Internet pour cnquCter sur les eICments de 
la culture scolairc et du milieu physique (c.-a-d. Je climat, le 
terrain, la vCgCtation) dans un pays de lcur choix. Dans le 
diagramme suivant, les conclitions du milieu peuvent etre 
CnumCrCes tel qu'inclique; demandez-lcur de faire de mCme 
pour leur culture. Ensuite, les elfments des deux cultures 
peuvent etre compares dans la partie du diagramme de Venn. 
Menez une discussion visant a expliquer les differences parmi 
les facteurs du milieu. (Cette mlfthode peu! aussi etre emplqyie pour 
d'autres facteurs qui fa1vnnent la culture. Par exemple, prenez /es valeurs 
ou /es crqyances religieuses au lieu du milieu physique.) 

Milieu physique dans 
ma culture 

Ma culture 
scolaire 

Milieu physique 
dans leur culture 

Leur culture 
scolaire 

• Analyser une serie de photos de diffCrents contextes de 
cornmunication (par ex .. : salle de classc, lieu de culte, groupe 
de guides, aine autochtone s'adressant a un groupe, personne 
seule regardant la television). Demandez aux eleves de dresser 
une liste des fas:ons par lesquelles notre culture est transmisc a 
la generation suivante. 

• Se servir du tableau suivant pour inscrire des exemplcs de la 
fa'on clont chaque facteur inclique fa'onne la culture. (Les e/eves 
peuvent a//onger la liste afin d'indure d'autres facteurs, par exemple 
l'histoire et /'Cconomie.) 

Comment certains facteurs fa~onnent la culture 

Facteur Effets 

i\filieu 

Technologie 

Gouvernement 

Croyances et valeurs 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les elCves peuvent, par exemple : 

• Elaborer une toile conceptuelle afin de montrer comment leur 
culture serait touchee s'ils vivaient dans un climat chaud et humide 
a longueur d'annee. 

• 

• 

• 

• 

Climat 

VAtements 

D 
Rediger un bref paragraphe afin de relever un facteur et de decrire 
comment il fa<;onne un certain e1ement de leur culture locale. (J_)our 
/e formal, voir !a stru1ture d'organisation d'un paragraphe, ci !a page 35. Pour 
iva!uer la ridattion de l'i!Cve, voir Ja rnbrique de notation ho/istique a l'annexe 
j-1.) 
Choisir des contextes institutionnels et de groupe. Se diviser en 
petits groupes et dresset une liste de croyances ou de traditions que 
chaque contexte permet de transmettre a la prochaine generation. 
Lire un ecrit litteraire ayant un thCme lie a la culture. Chercher les 
caracteristiques materielles et non materielles de la culture, et 
determiner comment la culture est perdue ou transmise au fil du 
temps. 
Suivre une journee dans leur vie a chacun afin de determiner les 
activites ou evencments qui leur sont uniques et ceux qui sont 
influences par la culture. Lorsquc les eif:ves partageront leurs 
resultats en classe, ils devraient pouvoir en arriver a la conclusion 
que la personnalite et la culture influencent toutes deux nos 
actions.• 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 
En 6' annie, !es i/eves devront: 

6.1.2 identifier, situer et 
cartographier les grandes regions 
culturelles du monde 

• reconnaftre qu'i! existe divers crittres de 
dijinition d'une rigion cu!turel/e, tels que 
Ja /angue, Ja religion, le lieu, /es 
traditions communes et l'histoire 

• se servir de divers criteres pour 
nommer, situer et cartographicr 
les regions culturelles 

• donner des exemples de diversite 
sociale et cu1ture1le dans le 
monde 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 
Rappelez aux flives qu'il n 'existe pas une sfrie d'ftiquettes simples pouvant 
J·emir d disigner une !tite de rigion1 cu!ture!les . ..:'1tt mieux, !es rigion1 
cu!ture!!es peuvent itre basies sur un critCre seul (par ex. : langue, re!igion). 
Un changement de critere aura pour risu!tat un changement de disignation de 
!a rigion. 

L'enseignant peut demander aux tleves de faire ce qui suit. 

• Etudier ( ou visiter) un quartier ethnique d'une grande ville. 

• 

Determiner quels e1ements culturels le distinguent d'un autre 
quartier (par ex. : musiquc, langue, habillement, religion). 
Colorier une carte muette du monde afin d'y distinguer les 
regions geographiques suivantes·: l'Afrique, l'Asie, l'Europe, 
l'Amerique latine et les Antilles, l'Amerique du Nord et 
l'Oceanie. 

• Disposer une serie de photos Oll de films video montrant les 
caracteris tiques culturelles (par ex. : habillement, nourriture, 
danse, activites de loisirs, lieux de culte) d'une region 
geographique choisie. 

• Choisir un continent et remplir le tablcau suivant. 

(Region geographique) 

Emplacement Pays CaractCristiques 
physiques 

• En compagnie d'un partenaire, planifier une visite dans une 
region culturelle. Dresscr une liste des endroits qu'on aimerait 
visiter et des caractCristiqucs culturelles qu'on aimerait 
observer. La paire pourrait creer un dCpliant expliquant 
pourquoi cctte region culturelle est un endroit interessant a 
visiter. 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

• 

etudier la composition culturelle de leur province afin de 
determiner si on y trouve des regions qui se distinguent des autres 
en termes de criteres tels que le milieu physique, l'appartenance 
ethnique, la religion ou la langue le tableau suivant peut etre utile; 
(L'i!eve peut qjouter d'autres caractiristiques non matirieltes, ,;omme ta 
musique, !es contes, elt:) 

Les rCgions culturelles de ma province 

Caracteristiques 
Region 

Origine 
ethnique Religion Langue 

sur une carte muette de la province, griser ces regions selon un 
code de couleurs qui id<;ntifie les caractCristiques culturelles; rCdiger 
une phrase pour dCcrire l'emplacement d'une region possCdant une 
culture distincte; 

• choisir une region culturelle et remplir le tableau suivant. 

(Region culturelle) 

Langue(s) Religion(•) 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Not es 

Ressources prevues 

'Vn monde de cultures" Exploring 
World Cultures, chapitre 2. 

'V n monde de cu/tures "Exploring 
World Cu!tures-'[eacher's Resource, 
chapitre 2. 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annie, !es i!tves devront: 

6.1.2 identifier, situer et 
cartographier les grandes regions 
culturelles du monde 

• reconnaitre qu'il existe divers 
criteres de definition d'une rCgion 
culturelle, tels que la langue, la 
religion, le lieu, les traditions 
communes et l'histoire 

• se seroir de divers critf.re.r pou1~ 1ton1n1er, 
situer et cartographier !es rigions 
culturelles 

• donner des exemples de diversiti socia!e 
et cu/turelle dans Je monde 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux Cleves de faire ce qui suit. 

• 

• 

• 

• 

Colorier une carte muette du monde afin d'y distingucr les six 
con rinen ts. 
Examiner une carte montrant la distribucion des dix }angues )es 
plus parlees dans le monde (c.-a-d. l'allemand, l'anglais, l'arabe, 
le bengali, le chinois, l'espagnol, l'hindi, le japonais, le portugais 
et le russe). Demandez a 10 ClCves d'examiner chacun une 
rCgion linguistique et de presenter aux autres Cleves de la classe 
quelques faits intCressants qu'ils auront dCcouverts. Le tableau 
suivant peut etrc employe. 

(Langue) 

Combien de personnes parlent cette langue? 

Quels sont ies pays oll l'on parle cette langue? 

Sur quel(s) continent(s) sont situes ces pays? 

Dans quelle(s) region(s) culturelle(s) trouve-t-on 
cette langue? 

Quels en sont les mots communs (bonjour, au 
revoir, oui, non)? 

Colorier une carte muette du monde afin d'y distinguer les 
principales religions. Analyser la carte et remplir le tableau 
suivant afin d'y inscrire le profil obscrvC. 

(Religion) 

Combien de gens pratiquent cette religion? 

Dans quels pays pratique-t-on cette religion? 

Sur quel(s) continent(s) se trouvcnt ces pays? 

Dans quclle(s) region(s) culturelle(s) 
trouvc-t-on cette religion? 

Quelles sont les croyances ou pratiques 
communes de cettc religion? 

Dessiner unc carte montrant les principales rcligions du tnonde 
sur une feuille d'acCtate et la superposer sur une cartc montrant 
!es principales langues du monde. Decrire le rapport entre les 
deux profils. 
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Unite 1 lntroduction ä la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eICves peuvent, par exemple : 

• colorier une carte muette de l'Amerique du Nord afin d'y distinguer 
les ri:gions oll les langues suivantes sont largement parli:es : le 
fran<;ais, l'espagnol, l'ukrainien, le chinois, l'innu, l'inuktitut et le cri; 
fournir des preuves pour appuyer les Cnoncf:s au sujet des ri:gions 
culturelles le tableau suivant peut etre employe; 

Comment je sais que ces enonces sont vrais 

Enonce Preuve 

Au/En (rigion cu/ture/!e), !es gens 
parlent plusieurs langues. 

(Nommer p!usieurs cu!tures) font 
partie de la meme region 
culturelle en raison de leur 
emplacement. 

Le/la (pays) appartient a plus 
d'un type de region culturelle. 

Les gens de (nommer p!usieurs 
pays) ont des traditions 
semblables. 

Les gens de (nommer plusieurs 
pays) pratiquent la meme 
religion. 

• i:crire une phrase pour appuyer renonce suivant : 

« (R<[gion cu/turelle) possede une grande gamme de caracteristiques 
culturelles. » 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction a la culture 

Resultats 

En 6~ annie, /es i!eves devront : 

6.1.3 analyser l'importance de la 
comprehension interculturelle 

• donner des exemples qui i!lustnwt !es 
ripem1ssions de /a 1vmprihension 
intenu/ture!Je ou du manque de 
compnihension interculture!!e 

• expliquer /e mncept de stereotype 
• examiner jusqu'a quel point les 

mf:dias de masse donnent une 
image stereotypCe des divers 
groupes culturels 

• donner des exemples de mesures 
qui ont CtC prises pour amCliorer 
la comprChension interculturelle 
(a l'echelle locale, nationale, 
mondiale) 

Suggestions pour J' apprentissage et J' enseignement 

L'enseignant peut demander aux Cleves de faire ce qui suit. 

• 

• 

• 

Regarder une Cmission de tCli:vision ( ou d'un autre mCdia) afin 
d'y relevcr des exemples des repercussions de la 
comprf:hension interculturelle. Cette tache doit Ctre assignCe a 
deux e1eves, qui analyseront independamment la meme 
Cmission. Demandez a chaque Cleve de remplir le tableau 
suivant afin d'illustrer et d'organiser ses rCsultats. 

La comprehension interculturelle ä Ja teievision 

Titre de Sujet de Exemples de Repercussions 
l'emission l'Cmission comprChension de ces 

interculturelle exemples 

Participer a un excrcice d'apprentissage coopCratif qui propose 
une rCflexion et un Cchange a deux afin d'cxaminer les 
rCpercussions de la comprChension interculturelle. Chaque 
e1eve discutc avec son partenaire de l'information consignCe 
dans son tablcau au sujet de la comprehension interculturelle 
lors du visionnement de l'Cmission de tClCvision. Les deux en 
viennent a un consensus, puis ils partagent leur information 
commune avec la classe. (l>our iva!uer !a partüipation des i!Cves aux 
groJJpes d'apprenti.rsage mopiratif, voir J'annexe 1.) 
Se servir du diagramme en araignCe suivant pour dCfinir le 
terme « stCrCotype ». 

Dessin 08fini1ions 

Mol 

Synonymes Exemples 
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Unite 1 lntroduction ä la culture 

Suggestions pour I' evaluation 
Les eleves peuvent, par exemple: 

• lire un artic}e de journal Oll de magazine ( OU d'un autre media) afin 
d'y relever des exemples des repercussions du manque de 
cornprehension interculturelle; demandez a chaque e1eve de remplir 
le tableau suivant pour illustrer et organiser ses resultats; 

Le manque de comprehension 
interculturelle dans la presse ecrite 

Titre de Sujet de Exemples de RCpercussions 
I'article I'article manque de de ces 

comprChension exemples 
interculturelle 

• se servir du tableau suivant pour donner des exemples de 
stereotypes (qu'on a pu observer) au sujet des groupes identifies. 
Les eteves peuvent ajouter d'autres groupes;• 

Exemples de stCrC:otypes 

Groupe Stereotype 

Les planchistes (« skateboarders ») 

Les immigrants venus de (rigion) 

Les personnes igees 

Les personnes de couleur 

• lire un texte de fiction ou un texte documentaire et y relever des 
exemples de stereotypes. (L,es enseignantspeuvent asJotier /eJ Jtirio(ypes 
au parlipris, aux pri;ugis et d la discrimination.) 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
Ressources prevues 

'Vn monde de cu/tures" Exploring 
World Cultures, chapitre 3. 

'Vn monde de cultures" Exp!oring 
World Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 3. 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6e annie, /es eteves devront: 

6.1.3 analyser l'importance de la 
comprehension interculturelle 

• donner des exef!Iples qui illustrent 
les repercussions de la 
comprehension interculturelle ou 
du manque de comprehension 
intercultutelle 

• expliquer le concept de 
stereotype 

• examiner jusqu 'd quel point /es midias 
de masse donnent une image stirio!Jpie 
des divers groupes cu!turels 

• donner des exemples de mesures 
qui ont ete prises pour ameliorer 
la comprf:hension interculturelle 
(a l'echelle locale, nationale, 
mondiale) 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit. 

• Regarder des emissions de tetevision pour y relever des 
exemples de stereotypes. Une partie des rCsultats peut etre 
inscrite sur 1e tableau a feuilles. 

Exemples de stereotypes dans les emissions de teICvision 

Titre de Sujet de Pemission Exemple de stereotype 
l'imission 

• Faire un remue-meninges sur les moyens d'eviter les 
stereotypes a l'i:cole, au travail et dans les meclias. Elaborer une 
teile conceptuelle pour y noter certaines des idf:es.• 

0 

Ü~ 

Dans les 
milieuxde 

travail 

Dans les 
ecoles 

Eviter las 
stereotypes 

D 

~O 

Dans les 
mBdias 

D 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 
Les eieves peuvent, par exemple : 

• 

• 

• 

• 

lire un article de journal pour y relever des exemples de 
stereotypes; 

Exemples de stereotypes dans la presse ecrite 

Titre de l'article Sujet de l'article Exemples de 
stereotypes 

trouver un article dans un joumal ou un magazine qui comporte 
des exemples de stereotypes, demandez a chaque e1eve de modifier 
l'article afm qu'il ne contienne plus de stCrCotypes; 
survoler des journaux et magazines afin d'y trouver un exemple de 
stCrCotype dans la publicitC; les Cleves peuvent rCCcrire la publicitC 
afin d'en Climiner le stCrCotype; des exemples choisis « avant 
rCvision >> et (( apres rCvision >> peuvent etre afftchCs sur le mur de la 
classe pour qu' on en discute; 
Ccrire une entri:e de journal dialectique sur un exemple de 
stereotype ayant mene a un grave malentendu par rapport a des 
personnes d'une autre culture; par exemple, les stereotypes 
peuvent: 

nous empecher de vraiment comprendre et valoriser les 
membres d'un autre groupe ou d'une autre culture; 
nous mener a croire que notre culture ou notre groupe est 
super1eur a un autre; 
ne pas reflCter la diversitC au sein des cultures; 
nous porter 3. avoir un parti pris ou des prc§:)ugCs, ou i faire 
preuve de discrimination. 

(Voir la discussion sur le joumal de niponse: types d'entnies, exemples de question 
d'introdtation et exemples d'introduction, d !'annexe G.) 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annie, !es i!eves devront: 

6.1.3 analyser l'importance de Ja 
comprehension interculturelle 

• 

donner des exemples qui illustrent 
les rCpercussions de la 
comprehension interrulturelle ou 
du manque de comprehension 
interculturelle 
expliquer le concept de 
stereotype 
exarniner jusqu'a quel point les 
medias de masse donnent une 
image stf:reotypfe des divers 
groupes culturels 

• donner des exemples de mesures qui ont 
iti pnSes pour amiliorer la 
compn!hension intermlture//e (d l<lhe//e 
locale, nationale, mondiale) 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demandcr aux fleves de faire ce qui suit. 

• 

lnviter une pcrsonne reprfsentant un groupe culturel 
particulier ou une organisation (par ex. : ONG, groupe anti-
pauvretf, mouvement anti-racisme) a vcnir dans la classe pour 
participer a une entrevue sur la comprehension interculturelle. 
Les e1eves devraient preparer des questions a l'avance. l,e 
tableau suivant servira de guide aux e1eves pour la preparation 
de questions permettant d'obtenir des faits, de determiner les 
relations au sein des phenomenes et de rccueillir des opinions 
au sujet d'evenements. Les qucstions sont donnees a titre 
indicatif seulement.• 

La preparation de questions pour une entrevue 

Type de question Exemples a utiliser 

Obtenir les faits: Qui ... ? Quoi .. ? Quel genre de stirio!Jpe /es gens 
Quand„.? Ou„.? pauvres doivent-ils ajfronter? 

Relier les idees : Pourquoi .. ? Comment cela influence-t-il la 
Comment ... ? Quelle d.ifference „? faron donl /e.r gens pauvres se 
Quelle simil.itude ... ? sentent? 

Recueillir des opinions : Pensez-vous Pensez-vous que l'idui-ation 
que ... ? Que serait-il arrive si ... ? puisse privenir !es stirio(Ypes J 

l'e'gard des pauvres? 

Enqueter sur des personnages publics clont les accions ont 
influcnce les relations interculmrelles. Chaque elevc doit 
assigner une ic6ne « hourra » ou « haro » pour faire connaitre 
son opinion sur chaque action et fournir la raison de son 
evaluation. Le tableau suivant peut etre utile. 

:Evaluation des actions qui influencent 
les relations interculturelles 

Person· Action Icöne Raison 
nage (.') 
public 

© ® 
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UnitC 1 : Introduction a la culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les Cleves peuvent, par exemple : 

• 

• 

Se servir du tableau suivant pour y inscrire les reponses aux 
questions posees pendant l'entrevue d'une personne 
representant un groupe cuJrureJ particulier ou une organisation; 
(Les q11estions sont donnies pour indiquer !e niveau de questionnement 
seulement; l'i!eve peu/ en Jonnuler de nouvelles.) 

La preparation de questions pour une entrevue 

Type de question Mes notes d'entrevue 

Obtenir les faits : 
Que! genre de stiriorype !es gens pauvres 
doivent-i!s ciffronter? 

Reher les idees : 
Comment ce!a inf!uence-t-i! !a Jaron dont !es 
gens pauvres se sentent? 

Recueillir des opinions : 
Pensez-vous que l'iducation puisse privenir !es 
stiriotypes a !'Cgard des pauvres? 

crCer un programme de reconnaissance des actions positives prises 
en vue d'ami:liorer la compri:hension interculturelle; les eteves 
auront a di:finir les criteres du prix, le type d'action qui sera 
reconnu, Ja forme du prix (par ex: : plaque, certificat) et Ja fa~on 
clont le prix sera remis (par ex. : ceremonie, mi:dias). 

6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annie, !es i!eves devront: 

6.1.4 determiner et expliquer les 
facteurs qui contribuent a Ia 
mondialisation des cultures de la 
plani:te 

• dicrire comment !es mouvements 
migratoireJ injl11entent !es ct1l!JJres 

• expliquer comment la clispersion 
des idees et des technologies cree 
une culrure plus mondiale 

• donner des exemples qui 
illustrent la culture mondia)e 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L 'information de base sur la migration qui est donnie dans ces deux pages est 
essentielle a /a mmprihensian du premier enand descripti/ 

L'enseignant peut demander aux Clf:ves de faire ce qui suit. 

• Ecrire une definitio~ du tetme « immigration », assortie d'un 
exemple 

• Se scrvir d'un diagramme en araignee pour di:finir le terme 
(( emigration )) 

Dessin Definitions 

Mol 

Synonymes Exemples 

• Choisir un pays et en examiner les variations de la population, 
puis voir quel rapport elles ont avec l'immigration et 
l'emigration. Le tableau suivant peut etre utile. 

Variations de Ja population au/en (pays) 

AnnCe Pop. Nais- DCcCs Immi- Emi- Pop. 
(dibnt sances gcation gration (jinm 
de !'an nie) 
!'annie) 

L'emigration la population d'un pays, mais 
l'immigration la population. 
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Unite 1 lntroduction ä la culture 

Suggestions pour r evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

• rediger une explication du terme « migration forcCe »et l'illustrer 
d'un exemple; 

• classer des CnoncCs selon qu'ils constituent des exemples 
d'immigration, d'Cmigration ou de migration forcCe; 

• montrer qu'ils comprennent comment les naissances, les dCces, 
l'immigration et l'Cmigration ont une incidence sur la population 
d'un pays; les e1event doivent assigner un chiffre a chacun de ces 
termes, selon le diagramme suivant : 

[)= Population du. pays 

" 

Inscrire le bon numc§ro apres chaque terme : 

nru.ssances __ _ 
immigration __ _ 

deces 
emigration ---

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Not es 

Ressources prCvues 

'V n monde de cultures ':· Explon.ng 
Wor!d Cultures, chapitre 4. 

'V n monde de cu!tures ''.· Exploring 
World Cultures-Teacher's Resoum, 
chapitre 4. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• Ccoute et expression orale 

lecture 
• classement de 

l'information par 
catCgories 

Mathematiques 
• SCO Fl : choisir et 

evaluer des echantillons 
appropries pour la collecte 
de donnees 

Ressources supplementaires 

• Brune et Bulgutch. Canadian 
by Conviction, Gage, 2000. 

• Draper, French et Craig. 

• 

• 

Human Geography, Gage, 2000. 
Kolpin. Global Links: 
Connecting Canada, Oxford, 
1999. 
Powrie et Sterling. Global 
Citizens: Outlook 6, Oxford, 
2001. 

• Williams, B. One Wor!d, Many 
Issues, Nelson Thornes. 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 
En 6p annie, /es i!eves devront: 

6.1.4 deterrniner et expliquer Jes 
facteurs qui contribuent a Ja 
rnondialisation des cultures de Ja 
pJanete 

• 

• 

• 

dicrire comment !es mouvements 
migmtoim injluenttnt !es cultum 
expliquer comment la dispersion 
des idees et des technologies cree 
une culture plus moncliale 
donner des exemples qui 
illustrent la culture mondiale 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 
L'enseignant peut demander aux Clf:ves de faire ce qui suit. 

• 

• 

• 

• 

• 

Lire une erude de cas (par ex. : article de journal, reportage 
d'interet humain) au sujet d'un immigrant venu au Canada pour 
y vivre. Analyser comment la decision de s'etablir dans ce pays 
a f:te prise. Le tableau suivant peut etrc utile. 

La decision de s'Ctablir dans un nouveau pays 

Facteurs Obstacles Facteurs 
d'incitation (Ce qui rend une d' attirance 
(Pourquoi une personne hCsitante (Ce qui attire une 
personne q uitte a partir) personne vers un 
son pays pays d' accueil) 
d'origine) 

Interviewer un immigrant venu s'installer dans la region . 
Chcrcher a connaitre les difficuJtCs que peut vivre une 
personne qui s'installe dans un nouvcau pays. 
Communiquer avec des groupes d'immigrants locaux afin de 
recueillir de l'information sur les postes occupes et sur les r6les 
joues par des immigrants dans la region. Le tableau suivant 
peut etre utile. 

Les immigrants aident a bä.tir le Canada 

Norn Pays Date Poste, röle ou 
d'origine d'arrivee service public 

CrCer une prescntation photo sur l'apport d'autres cultures a la 
societe canadienne, dans les domaines de l'alimentation, de 
l'habillcment, de la musique, des arts, de la mfdecine, de la 
science, etc. 
Faire une recherche sur Internet afin de trouver la source 
d'origine de certains aliments que consomment les Canadiens. 
Organiser une joumee internationale de l'alimentation pour 
mettre en valcur des recettes ou des aliments a deguster. 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eleves peuvent, par exemple : 

faire un sondage dans la classe afin de determiner quels eieves sont 
d'une famille venue d'ailleurs pour s'Ctablir dans la rigion; 

Famille 1 Lieu d'origine 1 Raison 

joindre un groupe local qui travaille avec de nouveaux arrivants dans la 
region (par ex. : MAGMA) afin de trouver de quels pays sont venus 
les immigrants durant une periode donnee; sur une carte muette, tracer 
des lignes qui relient la localite aux pays d'origine; 

• lire une Ctude de cas au sujet d'un immigrant illCgal et dCcrire les 
facteurs d'incitation et d'attirance qui expliquent pourquoi cette 
personne a choisi d'Cmigrer; 
jouer le r6le d'un adolescent qui s'est Ctabli dans un nouveau pays 
choisir un pays et chercher quelles y sont les conditions; dCcrire les 
sentiments qu'on :aurait dans chacune des situations indiquees dans le 
tableau suivant; 

Comment on se sent en tant qu'immigrant 

Situation Mes sentiments 

Quitter mon pays d'origine 

Arriver a l'afroport en/au (pqys d'accueiO 

Entrer dans ma nouvelle salle de classe 
pour la premif:re fois 

Entendte des nouvelles de mon pays 
d'origine 

Nfe faire des amis dans un nouveau 
quartier 

• resumer un article de joumal ou de magazine soulignant certains des 
aspects negatifs associes a rimmigration (par ex. ; choc des croyances, 
r6le des femmes immigrantes dans une nouvelle societe);\f 

• rediger une courte dissertation pour defendre ou refuter l'enonce 
suivant: 

« L'immigration doit etre un droit fondamental pour taute 
personne qui desire venir au Canada. » 

(Pour evaluer la redmtion de /'e/ive, voir la rubnque de notation holist1que d 
/'annexe ]-!.) 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annie, !es i!eves devront: 

6.1.4 determiner et expliquer les 
facteurs qui contribuent a Ia 
mondialisation des cultures de la 
plani:te 

• decrire comment les mouvements 
migratoires influencent ]es cultutes 

• expliquer comment Ja diJpersion des 
idies et des technologies crie une culture 
plus mondiale 

• donner des exemples qui illustren! la 
culture mondiale 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qui suit. 

• Se preter a un exercice 
d'apprentissage cooperatif « en 
aquarium » pour discuter des ... 
fai;ons clont l'information 
transferee globalement via 
Internet peut influencer notre 
culture. Les « poissons » ( •J 
prennent part a une discussion 
sur une question elf: assigni:e, 
pendant que les « observateurs » 

0 0 0 

•• • 0 ••o •• • 
• 

0 
• 0 

0 

0 

(0) ecoutent et prennent en note Ce qui SC dit. Ensuite, les 
observateurs ont la possibilite de poser des questions, de 
proposer des ameliorations et d'ajouter de l'information lors 
d'une reponse d'ensemble de la classe a la question cle. 
(Pour evaluer la participation des e/ives aux gmupes d'apprentissage 
cooperatif, voir l'annexe I.) 

Question cle : Comment Internet influence-t-il la culture d'un 
pays? 

• Effectuer un sondage aupres des membres de divers groupes 
d'age au sujet de leur utilisation d'Internet. Les resultats 
peuvent etre transcrits sur un tableau a feuilles. 

L'utilisation d'Intemet 

Groupe Nombre Raisons de Comment 
d'ä.ge d'heures par l'utilisation Internet a 
(ans) jour d'lntemet changC ma vie 

0-14 ans 

15-19ans 

20-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50 ans+ 

Lors d'une discussion en classe, determiner: 1) si l'iige est un 
facteur dans le nombre d'heures passees en ligne; 2) s'il y a un 
modele par groupe d'age quant aux raisons de l'utilisation 
d'Internet. 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eleves peuvent, par exemple : 

• se scrvir de la liste de verification suivante lors de la discussion sur 
les repercussions d'Intemet sur la culture; 

• 

Liste d'autovCrification pour la discussion de groupe 

CritCre Oui Pas 
encore 

S 'exprime bien 

Pose une question 

Repond a une question 

Ecoute attentivement les autres 

Invoque des faits et des idees 

Reste sur le sujet 

Fait preuve de respect envers les autres 

Resume ce qui se dit 

se preter a un exercice d'analyse des enjeux; un enjeu culturel clC est 
celui de savoir si les socieres et les cultures doivent embrasser le 
libre partage des idees et de l'information; les e1eves peuvent se 
servir du tableau suivant afin d'E:numE:rer les raisons pour et contre 
cettc question et d' en arriver a une position. 

Les pays doivent-ils echanger librement les idees et l'information? 

Po ur Contre 

Les pays doivent (inoncer la position) parce que (donner /es raisons de la dicision). 

6" ANNEE: CULTURES DU MONDE 

Notes 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 1 : lntroduction ä la culture 

Resultats 

En 6' annie, /es ileves devront: 

6.1.4 determiner et expliquer les 
facteurs qui contribuent a Ja 
mondialisation des cultures de la 
planete 

• decrirc comment les mouvements 
migratoires influencent les cultures 
expliquer comment la dispersion des 
idies et des techno!ogies crie une cu!ture 
plus mondia/e 

• donner des exemples qui illustren/ Ja 
culture mondia/e 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'cnseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit. 

• Effectuer un sondage en classe afin de trouver quelles sont les 
prefCrences des Cleves en matiere de culture populaire. Les 
resultats peuvent Ctre classes en ordre de preference et 
prf:sentes sur le tablcau a feuilles. 

Sondage en classe : articles de culture populaire preferes 

CatCgorie Articles 

\letements 

-rvlusique 

Restaurant-minute 

Sport et matCriel r6crCatif 

I\1agazines et journaux 

• Discuter de la fayon clont les messages publicitaires et autres 
reprf:sentations dans les mf:dias contribuent a une culture 
mondiale. Les questions qui suivent devraient faciliter la 
discussion : 

Comment le message publicitaire refletait-il la culture 
mondiale? 
Les messages publicitaires f:taient-ils faits pour plaire a un 
auditoire mondial? 
D)oU les messages publicitaires venaient-ils? 
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Unite 1 lntroduction a la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e1eves peuvent, par cxemple : 

• donner des exemples qui montrent que la culture populaire fait 
partie de la culture mondiale; 

• choisir une technologie (par ex. : automobile, avion, train, 
paquebots, cargos, teiephone cellulaire, teievision par c:lble ou 
satellite, Internet, technologie alimentaire) et examiner ses 
repercussions sur notre fa<;on de vivre; les e1eves peuvent se servir 
de l'information trouvee afin de creer un projet d'affiche sur 
l'influence et !es effets de cette technologie dans Je monde (par ex. : 
reduction de la distance et du temps, echange d'artefacts et de 
pratiques culturelles, fabrication de produits avec moins d'efforts); 

• dessiner des exen1ples illustrant la dispersion de la culture 
mondiale; on peut, par exemple, dessiner les arches de McDonald 
au-dessus du mont Fuji -Yama ou l'enseigne de Wal-Mart au-
dessus d'un dragon chinois; ces dessins peuvent f:tre disperses 
autour d'une carte murale du monde et relies par une ficelle a 
l' endroit approprie. 

6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Survol de l'unite 

Resultats de 
l'unite 

Processus de 
l'unite et 
competences 
mises en relief 

Dans l'unite 2, « Environnement et culture », on ex:amine les 
interactions complexes entre l'environnement et la culture. Les 
environnemerits de partout dans le monde apparaissent souvent 
comme tres distincts. Bien que chaque environnement soit unique, 
il a des traits en commun avec les autres environnements. De plus, 
l'environnement exerce toujours une grande influence sur la culture 
locale, bien que ce soit toujours une influence particuliere. 
Reciproquement, les croyances et les pratiques des differentes 
cultures peuvent avoir un effet trCs important sur les 
environnements locaux et mondiaux. 

Au dCbut de l'unitC, les eleves examinent et comparent les 
caractCristiques environnementales de differentes rCgions 
physiques du monde. Ensuite, ils etudient et evaluent Ja relation 
compliquCe entre l'environnement et la culture dans une rCgion 
choisie du monde. Enfin, ils Ctudient et comparent les ressources 
et !es pratiques de durabilite entre Je Canada et un autre pays. 

Les eJeves devront: 

6.2.1 comparer Je climat et Ja vegetation dans differents types de 
regions physiques du monde; 

6.2.2 evaluer la relation entre la culture et l'environnement dans 
une rCgion culturelle choisie; 

6.2.3 comparer l'utilisation des ressources et les pratiques de 
durabilite entre le Canada et un pays choisi. 

Communication 
Lire de fal'on eclairee 
Exprimer et appuyer un point de vue 

• Choisir des medias et des styles adaptes a une fin 
Utiliser une variCtC de mCdias et de styles pour prCsenter de 
l'information, des arguments et des conclusions 

Interrogation 
• Reconnaitre les enjeux et perspectives d'importance dans un 

domaine donne 
Recueillir, consigner, Cvaluer et synthCtiser l'information 

• Tirer des conclusions qui sont appuyees par des preuves 
• Prendre des decisions efficaces en tant que consommateur, 

producteur, epargnant et citoyen 

Participation 
:Evoluer dans une variCtC de groupes en se servant de ses 
compCtences et de strategies en matiere de collaboration et de 
coopf:ration 
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6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 
En 6' annie, !es i!eves devront: 

6.2.1 comparer le climat et la 
vegetation dans differents types de 
regions physiques du monde 

• identifier et situer des rypes de rigions 
pf?ysique.r sur une carte du monde, comme 
!es rigions polaires, !es forets tropicales 
humides, !es diserts et !es prairies 

• donner des exemples de caractiristiques 
du climat et de !a vegetation dans ces 
diffirents rypes de rigions pi!Jsiques 

• donner des exemples de similitudes 
et de differences sur Je plan du 
climat et de Ja vegetation dans 
differents types de regions 
physiques 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
Dans cette partie de l'uniti, on explore !es caradiristiques des rigions pi!Jsiques 
ainsi que l'injluence du climat et de !a vegitation sur celles·d. Comme toile de 
fand des rigions pi!Jsiques, on explore en premier lieu /es facteurs diterminants 
des conditions cfimatiques. 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

• Recueillir des donnees sur la tempf:rature dans un atlas ou sur 
Internet afin d'f:tablir la relation entre lcs tempf:ratutes annuelles 
movennes et la distance deouis l'eauateur lc.-a-d. Ja latirude). 

Latitude et temperatute 

Lieu Latitude Temperature 
annuelle moyenne 

Latitudes hautes 
(61fl-91f' N) 

Latitudes 
mqyennes 
(Jif'-60" N) 

Latitudes basses 
(if'-Jlf' N) 

Lititudes basses 
(if'.JO" S) 

Latitudes 
mC!Jennes 
(Jcf-60" S) 

Latitudes hautes 
(6if'-9cf S) 

• Recueillir des donnees sur la tempf:rature dans un atlas traditionnel 
ou sur Internet afin d'f:tablir des generalites sur la relation entre la 
tempf:rature annuelle moyenne et l'f:lf:vation. On pcut se servir du 
tableau suivant. 

Elevation et tempCrature 

Lieu Elevation TempCrature 
annuelle moyenne 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les 61Cves peuvent, par exemple : 

fournir la preuve, en utilisant la carte de tempCrature et de latitude, 
que l'fnonce suivant est vrai : «Plus on s'6loigne de l'f:quateur, plus 
les tempf:ratures diminuent. » ; 
fournir la preuve, eo s'inspirant de la carte de tempCrature et 
d'f:li:vation, que l'f:nonce suivant est vrai : «Plus on descend d'une 
haute montagne, plus les tempf:ratures augmentent. » 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
Ressources prCvues 

U n monde de cultures: Exploring 
Wor/d Cultures, chapitre 5. 

U n monde de cultures: Exploring 
World Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 5. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et f:criture 

ecoute et expression orale 
• entrevue 
• reprCsentation de 

l'information en utilisant 
divers mf:clias 

Science 
• flore et faune 
• temps et climat 

Ressources supplC:mentaires 

• Billings et Billings. T rue Tales 
Jrom the Deserts, Steck-Vaughn, 
2000. 

• Billings et Billings. T rue Tales 
from the Jung/es, Steck-Vaughn, 
2000. 

• · Billings et Billings. T rue Tales 
from the Mountains, 
Steck-Vaughn, 2000. 

• Billings et Billings. True Polar 
Regions, Steck-Vaughn, 2000. 

• Turnbull, Andy. Truck to the 
North: My Adventure, Annick 
Press, 1999. 

• Classroom Atlas of Canada and 
the Worla, Rand McNally, 
2006. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

En 6e annie, !es t!eves devront: L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qui suit. 

6.2.1 comparer Je climat et la • Recueillir des donnf:es sur la tempf:rature dans un atlas ou sur vegetation dans differents types de Internet afin d'6tablir des generalitf:s sur la relation entre les regions physiques du monde tempf:ratures annuelles moyennes et la distance de l'ocf:an. On 

• identifier et situer des !Jpes de rigions peut se servir du tableau suivant. 

physiques sur une carte du monde, 
comme !es rigions polaires, !es fodts Distance de l'ocCan et tempCrature 
tropica!es humides, !es diserts et !es 

Lieu Distance de l'ocCan TempCrature praities annuelle moyenne 
• donner des e~vempJes de caractinStiques 

du climat et de la vigitation dans ces 
dijfirents !JPes de rigions physiques 

• donner des exemples de 
similitudes et de differences sur le 
plan du climat et de la vegetation 
dans differents types de regions 
physiques 

• Examiner une carte des courants de l'ocean et amorcer une 
discussion sur la fac:;:on clont la temperature d'un lieu peut f:tre 
affectee par les courants de l'ocean. 

• Examiner une carte du climat mondial et decrire les conclitions 
que l'on trouve dans des regions climatiques choisies. On pcut 
se servir du tableau suivant. 

Etude d'une carte climatologique 

Region climatique Conditions 

• Creer un essai en photos afin d'illustrer et de decrire les activite s 
de l'humain dans chacune de ces regions au mois de janvier (par 
ex.: activites recreatives, sports, vf:tements, transports). 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

• interpreter l'information sur une carte des courants de l'ocC.an; 
rediger une phrase pour expliquer pourquoi !es deux lieux qui sont :l. 
la meme latitude peuvent connaitre des temperatures annuelles 
moyennes difff:rentes; 
choisir un nombre de lieux et df:terminer les facteurs qui expliquent 
leur temperature annuelle moyenne; 

Lieux et tempCratures 

Facteur(s) affectant la tempCrature 

T emperature Distance Courants 
Lieu annuelle Latitude Elevation de de 

moyenne l'ocean l'ocCan 

utiliser une carte du climat mondial afin de jumeler des conditions 
climatiques avec des endroits prf:cis; on peut se servir du tableau 
suivant. 

Jumelage d'un lieu avec des conditions climatiques 

Conditions climatiques Lieu 

5• ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Notes 

Ressources 
supplementaires (suite) 

• Cartes du c!imat mondiat, 
Departement du 
developpement durable de 
!'Organisation des Nations 
Unies pour ralimentation et 
l'agriculture; 
http:/ /www.fao.org/ sd/Eldir 
ect/ climate/Eisp0002.htm 

• The Great Gobi Desert oJ 
Legendary Mongolia; 
http:/ /baatar.freeyellow.com/ 

• Qu'est ce que c'est !e c!imat? 
Environnement Canada; 
http:// atlantic-web 1.ns.ec.gc.c 
a/ climatecentre/ default.asp?la 
ng=Fr&n=C4ESFF1D-1 
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6' ANNEE: CULTURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 
En 6e annie, !es i/Cves devront: 

6.2.1 comparer le climat et la 
vegetation dans differents 
types de regions physiques du 
monde 

• identifier et situer des types de 
rigions physiques sur une cmte du 
monde, comme /es rigions polaires, 
!es forets tropicales humides, /es 
diserts et /es prairies 

• donner des exemples de 
caractin.stiques du c!imat et de Ja 
vegftation dans ces diffirents types de 
rfgions physiques 

• donner des exemples de similitudes 
et de differenffs sur le plan du 
dimat et de la vigetation Jans 
dijfirents types de rigions physiques 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux i:ICves de faire ce qui suit. 

• Choisir un concinent et donner une bri:ve descripcion de chacun des 
climats qui y prevaut. Consigner les conditions climatiques dans le 
tableau suivant. 

Conditions climatiques en (prcciser Je continent) 

Region climarique Conditions climatiques 

• Participer a une activite d'apprentissage coopf:ratif en chasse-croise. 
Dans chacun des groupes-foyers, chaque eJeve accepte de devenir un 
«expert)) de l'une des caractf:ristiques des ecosystf:mes· des forets 
tropicales humides - lieu (L), conditions climatiques (C), vegetation 
M, vie animale (A). Apres avoir lu, effectue des recherches et discute 
des caractf:ristiques avec }'expert concerne des autres groupes, iJ peut 
partager son expertise avec les autres membres de son groupe. (lJour 
evaluer la participation des eleves aux groupes d'apprrntissage coopemtif, voir 
l'annexe I.) 

Exemple de sf:quences pour une petite classe de 16 f:ICves 

Quatre groupes-foyers : LCV A 
(sujet assigne) 

Quatre groupes d'experts : LLLL 
(f:tude et discussion) 

LCVA 

cccc 

De retour aux groupes : LCV A LCV A 
(enseignement mutuel et vecification) 

LCVA LCVA 

VVVV AAAA 

LCVA LCVA 

• Discuter de l'un des sujets suivants dans un petit groupe de 
~scussion. «La foret tropicale humide de l'f:quateur est le poutnon 
de ia terre. » 

• Choisir un continent et utiliser une carte d'f:cosystf:me afin de rediger 
une brfve description des ecozones qu'on rencontrerait si on 
voyageait sur une ligne droite, du Nord au Sud. Noter les 
changements des ecozones tout au lang du voyage. 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les eteves peuvent, par exemple : 

utiliser une carte climatologique et rediger une breve description des 
conditions climatiques qui prevalent dans leur zone locale; 
recueillir l'information acquise durant l'exercice d'apprentissage 
coopCratif en chasse-croise dans un tableau sommaire; dans la section 
Association d'idies, les eleves etabliront des rapports (par ex. : 
comment l'endroit affecte le climat, comment la vegetation est 
adaptee au climat, comment les animaux sont adaptes au climat et a 
la vegetation); du texte et (ou) des illustrations peuvent etre utilises; 
ce tableau peut aussi etre utilise pour d'autres ecosystemes; 

Lieu Conditions 
dimatlques 

ECOZONE 
DELAFOR!T 
TROPICALE 

Vie anlmale HUMIDE Vegetation 

Association d'id8es 

• utiliser une carte d'ecozones afin de dCterminer l'CcosystCme de la 
region locale; creer une affiche ou un fichier informatique contenant 
des photos afin d'illustrer les conditions climatiques, la vegetation 
ainsi que la vie animale; 

• choisir une ecozone dans laquelle ils aimeraient vivre et expliquer 
pourquoi. 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 
En 6' annie, !es i!tves devront: 

6.2.2 evaJuer Ja relation entre Ja 
culture et l'environnement dans 
une region cuJturelle choisie 

• identifier, situer et cartographier la 
rigion cu!ture!!e choisie et dicn"re SQn 

environnement physique 
• anafyser comment le mode de vie dans 

cette culture es! inj/Jm1C1f par 
l'environnement physique 
evaluer l'influence de la culture sur 
l'environnement 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
Dans cetle partie de l'uniti, on fait a!lusion J la foret tropicale humide du 
bassin de !'Amazone, situie en Amirique du Sud. Une autre icozone peut Ctre 
utilisie pour cette itude. 

L'enseignant peut demander aux eieves de faire ce qui suit. 

Utiliser un atlas pour identifier et comparer quatre pays qui 
partagent Je bassin de !'Amazone. On peut se servir du tableau 
suivant. 

Pays du bassin de l'Amazone 

Pays Ressources Utilisation des 
naturelles terres 

• Se diviser en groupes afin de creer un essai illustre portant sur 
certains aspects de l'ecozone de la foret tropicale humide du 
bassin de l'Amazone (par ex. : plantes, animaux, ressources). 

• Examiner les photos d'un groupe d'aborigenes pratiquant une 
activite de subsistance traditionnelle (par ex. : se construire un 
abri, pratiquer l'agriculture, chasser dans la foret tropicale 
humide, se fabriquer des outils et s'en servir) ou portant des 
costumes pour la chanson et la danse. Tirer une conclusion sur 
ce que l'une de ces photos illustre. 

Feuille d'analyse : photo 

Photo Ce que je vois 

(Decrire la photo) Decrire le di:cor et l'epoque. 
Decrire les gens et les objets. Comment sont-ils 
organises? 
Qu'est-ce qui se passe sur cette photo? 
Quel etait le but de prendre cette photo? 
Expliquer. 
Quel titre devrait-on donner a cette photo? 

A partir de cette photo, j'ai appris que ... 

• Effectuer une recherche sur l'importance de l'Amazone comme 
moyen de transport et comme source d'alimentation et 
d'hydroelectricite. 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e!eYes peuvent, par exemple: 

construire un graphique a double colonne pour indiquer la region 
ainsi que la population to tale pour chacun des quatre pays se trounnt 
dans Je bassin de !'Amazone; 
utiliser le tableau suivanr pour presenter !es renseignemencs generaux 
recueillis a partir des ressources imprimees et d'Internet; 

Le bassin de l' Amazone 

Caracteristiques 
Lieu physiques Climat Ecozone Ressources 

• remplir un diagramme en arete pour expliquer pourquoi 
l'environnement est si important pour !es peuples aborigenes; !es 
eleves peuvent commencer par elaborer un titre (par ex. : 
l'environnement est important pour !es peuples aborigenes), dresser 
une liste des idees principales (par ex. : obtenir de Ja nourriture, se 
construire un abri, faire des outils et s'en servir) et fournir des 
renseignements complementaires sur leurs idees principales; 

Idee 

"''""''~ 

rrtre 

Renseignements 
<Xl!ll>lllmenlalres ----

choisir une riviere importante (par ex. : Gange, Ieriissei, il) et 
dresser une liste de questions (reliees a des sujets comme trouver de 
Ja nourriture, pratiquer l'agriculture, se deplacer, s'occuper des 
activites quotidiennes) qu'ils poseraient a quelqu'un qui vit pres de 
cette riviere. 

5• ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notas 

Ressources prevues 

U11 monde de t'ld/1m:s: Exploring 
li?'orld Cultures, chapitre 6. 

U11 monde de t"tllt11res: Explori11g 
li?'orld C11/t111u- Teacher's Reso1m-e, 
chapitre 6. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et visionnement 

ecriture et autres formes de 
representation 
comparaison et contraste 

Ressources supplementaires 
• Dawood. Land ofContrast, 

Thomson Nelson, 1990. 
• H einrichs. Brazi1, Children's 

Press, 1997. 
Forest Conseroatio11 Porta1, 
http:// fores es. org 
Classroom Atlas of Canada a11d 
the Worla, Rand Mc1 ally, 
2006. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 

En 6' annie, !es eteves devront: 

6.2.2 evaJuer Ja reJation entre Ja 
culttire et l'environnement dans 
une rCgion culturelle donnee 

• identifier, situer et cartographier la 
region culturelle choisie et decrire 
son environnement physique 
analyser comment le mode de vie 
dans cette culture est influence par 
l' environnement physique 

• iva!uer !~·nfiuence de la cu!ture sur 
l'environnement 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit, 

• Effectuer une recherche sur l'importance des plantes se trouvant 
dans la foret tropicale humide en tant que source de nouveaux 
traitements pour combattre les maladies graves, comme le 
cancer. Rediger un bref paragraphe pour resumer les 
conclusions. 

• Lire un bref article sur la coupe de la foret tropicale humide dans 
la region de l' Amazone pour faire place a l'exploitation bovine. 
Les renseignements peuvent etre organises selon des questions 
cles: 

Pourquoi les exploitations bovines se retrouvent-elles dans 
l'ecozone de la foret tropicale humide du bassin de 
l'Amazone? 
Quelle etendue de la foret tropicale humide coupe-t-on 
annuellement? 
Quelle methode est utilisee pour couper les arbrcs? 
Quel effet l'exploitation bovine a-t-elle sur J'ecosysteme de la 
foret tropicale humide? 
Comment les peuples aborigenes sont-ils touches par la venue 
de ces exploitations bovines dans leur rE:gion locale? 

T-dllo:qie 
,,_ ... _ 

EFFET DES EXPLOITATIONS 
BOVINES SUR LE BASSIN DE 

L'AMAZONE 

Ehl-.rlesP814*&~ Etrallll'lai'a'6t~hmtill 

• Lire un bref article sur l'exploitation des mines d'argent et d'or 
dans la foret tropicale humide du bassin de !'Amazone ou sur les 
inondations dans les vastcs zones destinE:es a des projets 
d'hydroelectricite. Concevoir un tableau pour montrer les 
avantages et les inconvE:nients que representent de telles activitE:s 
dans le bassin de l'Amazone. 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves peuvent, par cxemple : 

• jouer le r6le d'un exploitant d'une entreprisc d'ecotourisme dans la 
foret tropicale humide pres de la riviere Amazone; concevoir une 
brochure destinee a un site Internet cree pour attirer les visiteurs 
dans le bassin de !'Amazone; 
rediger une lcttre au redacteur en chef du journal local afin 
d' exprimer son opinion sur la coupe de la foret tropicale humide au 
nom des eieveurs de bovins; 

Liste de verification : rediger une lettre au rt!dacteur en chef 

Critc!re Oui Pas encorc 

Est-cc quc mcs phrascs <l'introduction sont 
puissantcs et cxpC<lirivcs? 

Est-cc quc j'cxprimc claircmcnt mon opinion? 

Y a-t-il suffisammcnt <lc <lCtails pour appuycr mon 
point de vue? 

Suis-jc cn train de dCbattrc une opinion opposCc? 

Suis-jc ccrtain de Ja pcrsonne quc je vcux 
pcrsuadcr? 

Est-cc quc mi:s phrascs Ccritcs viscnt a vChiculcr un 
mcssagc clair? 

Est-cc quc mcs moIB nnt CtC bicn choisis pour 
vChiculcr mon mcssagc? 

Ais-je bicn vCrifi.C mon orthoI-,rraphc, ma 
ponctuation, ma grammairc et mcs rnajusculcs? 

rediger une breve description de l'impact environnemental de la 
construction d'un barrage sur des rivieres importantes (par ex. : 
barrage de Mactaquac sur le fleuve Saint-Jean, barrage de la vallee du 
Tennessee, barrage Aswan, barrage des Trois Gorges); on peut se 
servir du tableau suivant pour structurer sa recherche. 

Impact des barrages dans les riviCres 

Lieu Besoin de Impact RCpercussions 
barrage environnemental humaine 

6" ANNEE: CUL TURES DU MONDE 

Notes 

Organisrnes ou groupes 

• 

• 

Organisation des Etats 
ami:ricains (OEA), 17'h St. & 
Constitution Ave. NW, 
Washington, DC 20006 
Centre d'information des 
Nations Unies, 1775 K Street 
NW, Washington, DC 20008 
Rainforest Action N etwork, 
221 Pine St., Suite 500, 

San Francisco, CA 
94104, rainforest@ran.org 
The Rainforest Foundation 
(lien aux forets tropicales 
humides et a leurs 
populations), 
http:/ /www.rainforestfound 
ationuk.org 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 

En 61 annie, /es i/6ves devront: 

6.2.2 evaluer Ja reJation entre Ja 
culture et Penvironnement dans 
une region culturelle choisie 

• identifier, situer et cartographier la 
region culturelle choisie et decrire 
son environnement physique 

• analyser comment le mode de vie 
dans cette culture est influence par 
l'environnement physique 

• iva!uer /'influence de la culture sur 
/'environnement 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

• Comparer les points de vue des differents groupes 
concemant une ressource ou unc activite reliCe a une ressource 
dans le bassin de 1'1\mazone. On pcut se servir du tableau suivant. 

Perspectives sur Ja coupe de la foret tropicale humide 

Je suis un Mon point de vue sur la coupe de Ja 
foret tropicale humide 

membre de la tribu 
Yanomami 

chercheur en mf:decine 

eieveur de bovins 

reprf:sentant du 
gouvemement 

travailleur sans emploi 
vivant sur la cüte 

ingi:nieur en construction 

proprif:taire d'une 
entrcprise d'i:cotourisme 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent, par exemple : 

• crter Une affiche qu'ils utiliseraient afin de protester en faveur Oll 
contre une activite reliee a l'utilisation d'une ressource dans la forf:t 
tropicale humide de l'equateur; les e1eves peuvent lancer des idf:es 
sur ce qu'ils aimeraient faire pour communiquer et parvenir ainsi a 
un consensus sur les idf:es qui sont les plus importantes pour le 
public cible. 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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5• ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 

En 6' annie, !es e·/eves devront: 

6.2.3 comparer l'utilisation des 
ressources et les pratiques de 
durabilite entre le Canada et un 
pays choisi 

• donner des exemples de similitudes et de 
dijfirences concernant l'utilisation des 
ressources et /es pratiques de durabiliti 
entre Je Canada et le P'!Ys choi.ri 

• expliquer les raisons des 
differentes perspectives 
concernant l'utilisation des 
ressources et les pratiques de 
durabilite 

Suggestions pour l'apprentissage et 
l'enseignement 
La durabiliti renvoie d la conservation, d /a protection et d la riginiration 
des ressoums au fil du temps. Une idie fondamentale pour mmprendre la 
durabiliti est edle voulant que /es dfcisions d'at!}ourd'hui pui.r.rent toucher 
/es generations futures. Les pratiques de durabilite cvnsidirent /es 
ripercussions importantes des mesures d'aujourd'hui sur la disponibi!iti 
futun: des n:ssource.r. 

L'enseignant peut demander aux Cltves de faire ce qui suit. 

• Utiliser un diagramme en araignee pour dCfinir la durabilitC. 

Mot 

Exempll!la 

• Faire une recherche pour com·parer l'utilisacion des 
ressources au Canada avec l'utilisation des ressources dans 
un autre pays. Le tableau suivant illustre une approche pour 
la recolte du bois, mais celle-ci peut etre adaptCe egalement 
aux mines, a l'extraction du petrole OU a l'agriculture. 

Pratiques de durabilite dans l'industrie de la foret 

Canada CritCre {Ec.ri.re Je nom 
d'un autre pays) 

Permis obligatoire 

Llmites de recolte 

Pratiques de coupe 
(par ex. : coupe a blanc) 

Reforestation 

Lutte contre les epidemies 

Protection contre les feux de 
foret 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les Clfves peuvent, par exemple ; 

• comparer la conservation :i la durabilitC; on peut se servir du tableau 
suivant; 

Comparaison de la conservation et de la durabilitC 

Mot Definition Exemple 

Conservation 

Durabilite 

La conservation et la durabilite sont sitnilaires parce qu'elles ont toutes deux 
trait a (compliter la phrase). 

La durabilite est lCgCrement differente de la conservation 3 caUse de (compliter 
laph=e). 

• faire une recherche sur Internet afin de comparer la durabilite des 
pratiques de peche du Canada avec celle d'un autre pays; on peut se 
servir du tableau suivant pour presenter ses dCcouvertes. 

Pratiques de durabilitC dans l'industrie de la pCche 

Canada CritCre {Ecrire Je nom d'un 
autrepays) 

Pennis obligatoire 

Limites de rCcolte 

Pratiques de peche 
(utilisation des filets de 
fond) 

Utilisation d'autres 
sources 
(par ex. : aquaculture) 

RCduction du nombre 
de pecheurs 

6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Notes 

Ressources prevues 

U n monde de cu/tures: Exploring 
World Cu/tures, chapitre 7. 

Un monde de cultures: Exploring 
World Cu/tures -Teacher's fusource, 
chapitre 7. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et recherche 
• collecte et consignation de 

l'information 
• elaboration et appui d'un point 

devue 

Ressources supplementaires 

• L 'iducation au sen1ice ck Ja Tem, 
LJ;z disparition de la mome du 
Nord, 1995, Ottawa. 

• L 'iducation au sen1ice de Ja Terre, 
Villes propres, 1995, Ottawa. 

• L'iducation au sen1ice ck Ja Tem, 
Agricu/ture et nigoce agrico/e, 1995, 
Ottawa, 

• Ministere de l'Education du 
Nouveau-Brunswick. Enseigner 
la durabilite : differentes stratigies. 
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6° ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 2 : Environnement et culture 

Resultats 

En 6' annie, /es il8ves devront: 

6.2.3 comparer l'utilisation des 
ressources et les pratiques de 
durabilite entre Je Canada et un 
pays choisi 

• donner des exemples de 
similitudes et de differences 
concemant l'utilisation des 
ressources et les pratiques de 
durabilite entre Je Canada et Je 
pays choisi 

• expliquer /es raisons des differentes 
perspectives concernant l'utilisation des 
ressources et /es pratiques de durabilite 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 

• Se regrouper en equipes de deux et examiner deux pratiques de 
durabilite relif:es a l'utilisation d'une ressource. Chacun des e1eves 
assignera une icOne « hourra » ou « haro » pour indiquer son 
evaluation de chacune des pratiques et fournira la raison qui motive 
cette 6valuarion. On peut se servir du tableau suivant. 

Evaluation des pratiques de durabilitC 

Pays Pratique Icöne (./) Raison 

@ ® 

• U tiliser Ja demarche suivante afin de prouver le parti pris dans une 
position prise sur une question de durabilite. (lA coupe de la forit 
tropicale humide est utilisee pour illustrer l'approche, mais une autre question 
environnementale peut etre utilisee.) 

Question : La foret tropicale humide devrait etre eliminee du bassin 
de !'Amazone afin de fournir de !arges territoires pour l'elevage de 
bovins. 

Demarche 
• Jouer un des trois r6les (c.-a-d. eleveur de bovins, personne 

aborigf:ne, environnementaliste), lesquels sont concemf:s par la coupe 
des arbres dans une grande region de la foret tropicale humide du 
bassin de l'Amazone. 

• Rediger un bref paragraphe dans lequel au moins trois arguments 
servent a soutenir la position vis-3.-vis de cette question. 

• Diviser la classe en groupes de trois. 
• Demander a un membre de chaque groupe de lire son paragraphe. 
• Demander aux deux autres membres du groupe de decider le role que 

la personne qui a redige le paragraphe a joue et d'expliquer comment 
ils l'ont devine. 

• Demander aux trois membres du groupe de determiner les questions 
des que le redacteur du paragraphe a choisi d'ignorer selon sa 
position. 

• Trouver ou crf:er un dessin humoristique qui a trait a une question de 
durabilite. 

• Recueillir deux articles qui refletent des points de vue opposes sur 
une question environnementale : critiquer les points de vue et 
defendre sa position personnelle sur la question. 
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Unite 2 Environnement et culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent~ par exemple : 

• lire un poeme ou des paroles de chanson ayant pour theme la 
durabilite; la liste de verification suivante peut etre utilisee pour 
analyser le message et tirer une conclusion a partir du poCme ou de 
la chanson; 

Ma liste de verification pour lire un poeme 

CritCres Verifie 

A partir du titre, je peux deviner le theme du poeme. 

J'ai appris de nouveaux rnots. 

J'ai lu le poCme d'un bout a l'autre. 

J'ai relu le poCme lentement pour comprendre le sens. 

J'ai porte attention a la ponctuation et a la diction. 

J'ai porte attention aux e1ements pof:tiques (par ex. : 
rythme) 

J'ai examine les expressions et les images utilisees. 

Je pouvais m'imaginer des scCnes crf:f:es par ces 
unages. 

J'ai mis tous les etements ensemble pour comprendre 
le slljet principal ou le sens. 

Ce poeme me dit que „. 

effectuer une recherche sur une question relative au developpement 
des ressources narurelles du Canada; on peut se servir du tableau 
suivant. 

Examiner un enjeu : (Je decrire) 

Quel est l'enjeu principal? 

Quels sont les points de vue des intervenants cles sur cet enjeu? 

Quels sont les arguments d'une partie pour appuyer sa position? 

Quels sont les arguments de l'autre partie pour appuyer sa position? 

Quelles sont les croyances ou les valeurs opposCes? 

Que devrait-on faire a prop0:s de cet enjeu? 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 

Organismes et groupes 

• L'iducati'on au seroice de la Terre, 
343 York Lanes, York 
University, 4700 Keele Street, 
North York, ON M3J 1P3, 
info@lsf-lst.ca 

• Coalition pour la stratigie 
nationale rur la faret, 580, rue 
Booth, 8' etage, Ottawa, ON 
KlA OE4, nfsc@forest.ca 

PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE : 6' ANNEE 77 





~~~~~~ -------- ----

Unite 3 : 
Quelques elements de culture 





6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 
Survol de l'unite 

Resultats de 
l'unite 

Processus de 
l'unite et 
competences 
mises en relief 

L'unite 1 a presente aux e1eves le concept de culture ainsi que les divers 
eiements de culture. Dans l'unite 3, on C:tudie en profondeur certains 
e1ements importants de la culture, comme les traditions, les gouvernements 
ainsi que les systCmes economiques. Pendant qu'ils Ctudient ces e1ements de 
culture, les e1eves auront egalement l'occasion de dC:finir d'autres e1ements 
de culture et de dC:couvrir l'interdf:pendance entre ces divers e1ements. 

Au debut de l'unitC:, les e1eves examinent la fac;on clont la culture est 
influencee par les traditions dans une r6gion culturelle choisie du monde. 
Les eleves choisissent ensuite une autre rf:gion culturelle afin d'examiner 
comment le gouvernement influence la culture et d'expliquer comment les 
differents systemes economiques peuvent influencer les cultures. 

Les flives devront : 
6.3. l examiner la ra,on clont Jes traditions se rattachent a Ja cuJture dans 

une region culturelle choisie; 
6.3.2 decrire Ja ra,on clont Je gouvemement se rattache a Ja cuJture dans 

un pays choisi; 
6.3.3 expliquer la ra,on clont les systemes economiques se rattachent aux 

cultures. 

Communication 
• Lire de fa<;on eclairee 
• Developper des compf:tences en matiere de cartes gCographiques 
• Exprimer et appuyer un point de vue 
• Choisir des medias et des styles adaptes a une fin 
• PrCsenter un compte rendu Oll llll plaidoyer rCcapitulatif 
• Se servir de diverses formes de communication de grollpe Oll 

interpersonnelle, telles qlle le df:bat, la nCgociation, l'atteinte d'un 
consenslls, la classification et la mCdiation de conflit 

lnterrogation 
• Formuler des questions Oll des hypotheses qui donnent a llne 

interrogation llfle orientation claire 
• Utiliser diverses capacites et strategies de raisonnement 

Recueillir, consigner, Cvalller et synthf:tiser l'information 
• Analyser et evaluer l'infonnation pour deceJer la logique et la partialite 

V Crifier l'exactitude et la validitC des donnf:es, des interprf:tations et des 
conclusions 
Titer des conclusions qui sont appuyf:es par des preuves 

Participation 
• Se lancer dans une variete d'experiences d'apprentissage comprenant 2. la 

fois des etudes individuelles et des collaborations 
• Rf:agir aux questions d'interet public a l'f:chelle de la classe, de l'Ccole, de 

Ja collectivite ou du pays 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 

En 6e annie, /es iltves devront: 

6.3.1 examiner Ja fa~on dont )es 
traditions se rattachent il Ja culture 
dans une region culturelle choisie 

• identifier, situer et cartographier la 
rigion culturelle choisie et donner des 
exemples de ses pn"ncipales 
caractinStiques 
decrire comment les traditions 
religieuses influencent la culture de 
Ja region 

• decrire comment les coutumes et 
les rituels sont refletes dans la 
cultute de la region 
analyser comment les facteurs de 
changement agissent sur les 
traditions culturelles 

Suggestions pour l'apprentissage et J'enseignement 

Ce risultat renvoie aux influences sur la culture au Mqyen-Orient. Une autre 
rigion geographique peu/ etre utilisee comme point de mire de ce//e itude. 

L'enseignant peut demander aux eJeves de faire ce qui suit. 

• Consulter un atlas et remplir la carte suivante afin de delimiter la 
region du Moyen-Orient. 

La rCgion du Moyen~Orient : oU elle se situe 

Les continents voisins 

Les plans d'eau a proximite 

Les pays qu'elle englobe 

• Utiliser le Systeme d'information geographique (SIG) ou 
consu1ter un atlas afin de determiner les principales 
caracteristiques physiques (c.-3.-d. reliefs et formes des cours 
d'eau) dans la region du Mayen-Orient. Elles peuvent etre 
enregistrees dans le tableau suivant. 

La rCgion du Moyen~Orient : les principales 
caractCristiques physiques 

CaractCristiques Description Emplacement 
physiques 

• Consulter une carte du climat mondial ou faire des recherches 
sur Internet afin de determiner les conditions climatiques de la 
region du Moyen-Orient. 

La rCgion du Moyen-Orient: les principaJes zones climatiques 

Zone Description Emplacement 
climatique 

82 PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE : 6' ANN~E 



Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les eieves peuvent, par exemple : 

sur une carte muette, griser les principales caractc§ristiques 
physiques; 
classer une serie de photos de differents paysages de la region du 
Moyen-Orient selon les caracteristiques physiques illustrees; le 
tableau suivant pcut etre utilise; 

La rCgion du Moyen-Orient : les principales caractCristiques 
physiques 

Illustration Cette illustration montre 

1. 

2 

3 

4 

5 

sur une carte muette de la region du Moyen-Orient, incliquer la 
region oll la forme des cours d'eau ou la forme des terres illustree 
par chaque photo est situee; 
utiliser Internet pour faire des recherches sur les conditions 
meteorologiques de deux zones climatiques differentes au cours de 
la meme periode; Jes presentet SOUS forme de builetin 
mereorologique televise; 

• sur une carte muette de la region du Moyen-Orient, mettre en relief 
les principales zones climatiques. 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
Ressources prevues 

'Vn monde de cultures" Exploring 
World Cultures, chapitre 8. 

'Vn monde de tultum" Explon'ng 
World Cultures -Teacher's Resource, 
chapitre 8. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et ecriture 
• 
• 
• 

ecoute et expression orale 
entrevue 
reprCsentarion de 
l'information en utilisant 
divers medias 

Science 
• temps et climat 

Ressources supplt!mentaires 

• Ahsan. Festivals Series, 
Wayland, 1989. 

• 

• 

Kaiman. The Lands, People and 
Cultures Series, Crabtree, 1990. 
Kerhahan. Exploring World 
Religions, Oxford University 
Press, 1987. 

• Ridgwell et Ridgway. Food 
Around the World, Oxford, 
1987. 

• Wayland. Understanding 
Religions S eries, 1992. 

Birth Customs 
~eath Customs 
Food & Fasting 
Initiation Customs 
Maniage Customs 

• C!assroom Atlas of Canada and 
the World, Rand McN ally, 
2006. 
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s• ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annie, !es ileves devront : 

6.3.1 exa~iner Ja fa~on dont les 
traditions se rattachent a Ja 
culture dans une region culturelle 
choisie 

• identifier; sit11er et cartographier la 
rigion cult11relle choisie et donner des 
exemples de ses principales 
caractiristiques 
decrire comment les traditions 
religieuses influencent la culture 
de la region 

• decrire comment les coutumes et 
les rituels sont refletes dans la 
culture de la region 

• analyser comment les factcurs de 
changement agissent sur les 
traditions culturelles 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux eieves de faire ce qui suit: 

• Sur une carte muette de la region dU Mayen-Orient, mettre en 
relief les quatre ecozones principales. 

• Lire une oeuvre de fiction ou un texte axe sur l'information et 
df:tenniner les Ccozones decrites. 

• Participer a un exercice d'apprentissage cooperatif « rCflCchir -
partager - discuter » afin d'examiner comment les gens de la 
rCgion du Mayen-Orient se sont adaptCs a des conditions 
dCsertiques. On peut poser une question prCcise, teile que : 

• « Comment les habitants du dCsert composent-ils avec les 
conditions climatiques? » Chaque Cleve pense a une rCponse 
possible a cette guestion (par ex. en utilisant des sites d'oasis, 
des qanats). Des Cleves se regroupent ensuite deux par deux et 
chaque membre de l'Cquipe partage sa rCponse avec des 
argun1ents pour la soutenir. L)enseignant choisit des Cquipes de 
deux pour qu'elles partagent leurs rCponses avec le reste de la 
classe. (Pour evaluer la participation de l'elive aux groupes d'apprenlissage 
cooperatif, voir l'annexe I.) 

• Examiner comment l'environnement influe sur les gens qui y 
vivent, particulitlement ceux qui pratiquent toujours un style de 
vie traditionnel. Le tableau suivant, par exemple, peut erre utilisC 
pour dCmontrer comment les tribus traditionnelles bCdouines et 
les populations du Sinai comptent sur le chatneau dans 
l'Ccosysteme du dCsert. 

• 

Mettre le chameau a son service 

Element Utilisation 

Lait a haute teneur en matiere grasse 

Cuir 

Fourrure 

Agnelage 

Choisir une zone de fermc le lang de la vallee d'une riviere (par 
ex. le Nil), dresser une liste des activites de ferme et indiquer les 
mois au cours desquels ces activitCs sont exi:cutCes. Le tablcau 
suivant peut etre utilise. 

Mois de l'activit<! 
ActivitC 

J F M A M J J A s 0 N D 
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Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

• examiner une carte de distribution de la population avec une carte 
des caract6ristiques physiques et une carte des ecozones; dans le 
tableau suivant, les e1eves peuvent consigner les arguments pour 
appuyer leur affirmation; 

La region du Moyen-Orient : Oll !es gens vivent 

Enonce Arguments pour appuyer cette 
affirmation 

Certaines personnes vivent 
dans des regions tres arides. 

Les zones en bordure des 
grandes rivitres sont trts 
achalandees. 

Les gens aiment vivre le long 
de la c6te. 

remplir le tableau suivant afin de relier les zones climatiques et les 
ecozones dans la region du Mayen-Orient; 

La region du Moyen-Orient: le climat et les ecozones 

Ecozones Conditions Vegetation 
climatiques 

D6sert 

Steppe 

Foret caducifoliec 

Haute terre 

creer une presentation en images des vetements traditionnels portes 
au Moyen-Orient; expliquer comment ils sont influences par les 
conditions environnementales. 

Notes 

6' ANNE.E : CULTURES DU MONDE 

Ressources supplCmentaires 
(suite) 

• Trejada. Brown Bag ldcar from 
Many Culturer, Davis 
Publications, 2000. 

• Billings. True Talesfrom the 
Desert, Steck-Vaughn, 2000. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 

En 6' annie, !es i!eves devront : 

6.3.1 exarniner Ja fas;on dont les 
traditions se rattachent a la 
culture dans une region culturelle 
choisie 

• identifier, situer et cartographier la 
rfgion culturelle choisie et donner 
des exemples de ses principales 
caract6ristiques 

• dicrire comment /es traditions religieuses 
inf!uencent la culture de la rigion 

• decrire comment les coutumes et 
les rituels sont refletes dans la 
culture de la region 

• analyser comment les facteurs de 
changement agissent sur les 
traditions culturelles 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit : 

• Utiliser un SIG ou un atlas pour creer une carte thematique afin 
d'illustrer la distribution des principales religions de la region du 
Moyen-Orient, Faire une breve description des tendances guj se 
manifestent. 

• Effectuer une recherche sur les origines des trois principales 
religions que l'on trouve dans la region du Moyen-Orient et les 
consigner dans le tableau suivant. 

Religion Origines Lieu d'adoration 

Islam 

Christianisme 

Judai'sme 

• Participer a un exercice d'apprentissage cooperatif de type 
« graffiti circulaire >> af111 de determiner les principales 
caracteristiques d'une des religions principales du Moyen-
Orient. Detnandez aux e1eves de se regrouper en Cquipes de 
quatre et de choisir l'une des trois religions principales. On 
remet a chaque equipe un organisateur. Chaque e1eve ecrit les 
caracteristiques et les prariques religieuses qui lui viennent en 
rete dans une des sections. Ensuite, d'un commun accord, 
chaque caracteristique consideree comme ayant un rapport avec 
la religion est deplacee a l'interieur du cercle. Tous les 
napperons peuvent Ctre affiches dans la salle de classe et 
regroupes en un seul organisateur pour chaque religion. 

86 PROGRAMME D'ETUDE DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: 6' ANNEE 



Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les eieves peuven t, par exemple : 

crCer un tableau comparatif afin de faire une synthese des 
caracteristiques des trois principales religions du Mayen-Orient; 

Caracteristiques 
Religions 

Croyances Dieu Texte sacre 
principales 

Islam 

Christianisme 

Judalsme 

• utiliser le tableau suivant afin de rechercher et d'c§crire une 
biographie de Ja figure religieuse principale qui a ete determinante 
dans l'origine d'une religion cle du Moyen-Orient.\' 

Liste de vc!rification pour la rCdaction d'une biographie 

Qui est/ i:tait cette personne? 

Quelles qualiti:s cette personne possede/possi:dait-elle? 

Quels exemples di:montrent ces qualiti:s? 

Quels sont les i:vCnements qui ont changi: cette personne? 

Quel genre de risques cette personne a-t-elle pris? 

Quelle importance cette person.ne a-t-elle eue pour d'autres personnes? 

Qu'ai-je appris de cette personne pour devenir moi-meme une meilleure 
personne? 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 

En 6' annee, /es e!eves devront : 

6.3.1 examiner la fa~on dont 
les traditions se ratt3.chent 
a la culture dans une rt!gion 
culturelle choisie 

• identifier, situer et 
cartographier la region 
culturelle choisie et donner 
des exemples de ses 
principales caractc§:ristiques 

• decrire comment les 
ttaditions religieuses 
influencent la culture de Ja 
region 

• dicrire comment !es coutumes et 
les ritue/s sont refletes Jans Ja 
culture de la rigion 

• analyser comment les 
facteurs de changement 
agissent sur les traditions 
culturellesSuggestions 
pour l'apprentissage et 
l'enseignement 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qui suit. 

• 

• 

Se regrouper en equipes de deux et rediger une description du lieu de 
culte, y compris les caractf:ristiques di~tinctes propres a la structure du 
b3.timent. 
Explorer comment les croyances et les coutumes influent sur les modes 
alimentaires. Choisir une religion pratiquee au Mayen-Orient et 
demontrer comment eile influe sur le chOix des aliments, sur leur 
prf:paration, sut les occasions oU on les consomme et sur les rituels 
durant le repas. 

Modes alimentaires de la religio~ ( dCterminer Ja religion) 

Hahitudes alimentaires Influence de la religion 

Choix des aliments 

Preparation 

Moment oll on les consomme 

Rituels avant et durant le repas 

• Participer a une stratf:gie d'apprentissage cooperatif « a quatre coins ». 
Les eleves choisissent une coutume ou un rituel qui les interesse et 
vont ensuite dans le coin de la salle de classe apparentf: a cette coutume 
Oll a ce rituel. Les e1eves Se regroupent par deux et discutent des faits 
intf:ressants apropos de cette coutume ou de ce rituel qui les ont 
amenf:s a le choisir. Ils peuvent aussi visiter une autre region afin de 
decouvrir pourquoi leurs pairs ont fait les choix qu'ils ont faits. On 
choisit des e1eves au hasard pour parler a la classe. (Pour iva!uer la 
participation de l'elive aux groupes d'apprentissage cooperatif, voir /'annexe I.) 

1 ' 
' 2 

1 """"'. l q11111n1 coln• 

• ' 
3 

• Creer un essai en photos afin d'illustrer comment les eiements 
materiels de la culture (par ex. : vetements, drapeaux, architecture 
religieuse, icones religieuses) sont influences par la religion et la culture. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent, par exemple : 

faire des recherches sur les coutumes et les rituels au Mayen-Orient et les 
comparer a des exemples de la culture canadienne; le tableau suivant peut 
etre utilise; 

Comparaison des coutumes du Moyen-Orient et du Canada 

Moyen-Orient Origines et Canada Origines et 
description description 

Sukkot Action de Gr<ices 

Now Ruz Danse du Soleil 
(Premieres 
Nations) 

Debka (danse Danse en ligne 
folklorique arabe) 

rE:diger une entrE:e de journal rtfltchie sur leur exptrience avec une pratique 
traditionnelle d'un des trois principaux groupes religieux du Moyen-Orient; 
une caractE:ristique particuliere pourrait etre au coeur de cet article, comme 
une cE:rCmonie religieuse ou un mariage auquel ils ont assiste, sur lequel ils 
ont lu ou qu'ils ont vu a la tf:lf:vision; (Voir !a discussion sur !ejourna! de riponse: 
type1 d'entrieJ, exemp!eJ de que1tion d'introduction et exemple1 d'introduction, d !'annexe 
G.) 

utiliser un diagramme de Venn afin de comparer les coutumes et les rituels 
entourant l'accueil offert a un visiteur dans la culture du 11oyen-Orient et les 
coutumes et rituels dans la zone locale;(Une autre coutume ou un autre rituel 
pourrait comprendre les activites soulignant 1'3.ge adulte.) 

Differences Differences 

Similitudes 

• recliger un bref paragraphe pour expliquer comment Je calendrier du pays du 
Moyen-Orient est influence par la rcligion, la cultur~ et le patriotisme. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annie, /es i!eves devront: 

6.3.1 examiner la fa~on 
dont les traditions se 
rattachent a Ja culture dans 
une region culturelle 
choisie 

• identifier, situer et 
cartographier la region 
culturelle choisie et donner 
des exemples de ses 
principales caracteristiques 

• decrire comment les 
traditions religieuses 
influencent la culture de la 
reg:ion 

• decrire comment les 
coutumes et les rituels sont 
refletes dans la culture de 
la region 

• ana!Jser co111ment /es far,teurs de 
changement agissent sur !es 
traditions 

90 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

Les traditions peuvent changer au cours du temps par suite de certains facteurs, comme !es 
influences extin·eures (par ex. : tourisme), !'urbanisation1 !es communications modernes, 
/'education et !es nouvel!es techno!ogies et pratiquer. · 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qu1 suit. 

• Faire des recherches dans des revues de voyage ou sur Internet pour y 
trouver des trousses de voyage vers un pays du Mayen-Orient et y trouver 
des exernples de la fa<;on dont les coutumes et les rituels sont utilises pour 
attirer les touristes. Le tableau suivant peut etre utilisf:. 

La culture comme attraction touristique 

CaractC::ristique culturelle Coutumes et rituels 

Alimentation 

\'etement 

Mariage 

ceremonies religieuses 

Comment le tourisme peut-il influencer ces coutumes et ces rituels? 

• Choisir une region ou un pays du Moyen-Orient dans lequel l'urbanisation 
influe sur les styles de vie tradicionnels. Le tableau suivant peut erre utilise 
pour consigner les difff:rences des styles de vie entre les habitants ruraux 
et les habitants des villes. 

Changement culturel 

Residents des villes Critere Residents ruraux 

\'etement 

Logement 

Alimentation 

Communication 

Transport 

Musique 

ROles des femmes 

• Correspondre avec des e1eves de leur age d'une autre culture (par ecrit Oll 

en ligne). Remplir un tableau sirnilaire a celui qui se trouve ci-dessus afin 
de comparer la culture locale avec une autre culture. 

• Dresser une liste des moyens clont dispose un groupe pour rf:sister aux 
changements de sa culture. 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation Notes 

Les eleves peuvent, par exemple : 

• creer un essai en photos demontrant comment le contact avec les 
regions de l'exterieur du Moyen-Orient peut influencer 
l'alimentation, la fac;on de se vCtir, le mode de vie et les croyances 
traditionnelles ; 

• choisir une culture du Moyen-Orient ou le mode de vie des gens a 
change au COU!S des cinquante deroik:tes annees; le tableau suivant 
peut f:tre utilisf pour consigner les changements; 

Changement culturel 

Avant Critere Maintenant 

VCterr).ent 

Logement 

Alimentation 

Outils 

Transport 

ROles des femmes 

Musique 

• pour une region Oll un pays du Moyen-Orient, s'interroger sur la 
fa~on clont les nouvelles technologies ont change l'utilisation des 
terres primaires de l'epoque tradit:i.onnelle; les exemples suivants 
illustrent une approche d'interrogation, qui peut i:tre modifiee pour 
d'autres activit6s primaires; 

ActivitC agricole : avant et maintenant 

Avant CritCre Maintenant 

RCcoltes 

Outils 

MCthodes d'irrigation 

Propriere 

Mise en maxch.S 

• jouer le role d'une personne du Moyen-Orient qui invite un ami du 
Canada a lui rendre visite; expliquer a son arni ce qui serait 
interessant de faire dans Ja culture canadienne d'aujourd'hui et 
comment cela differe du passe. 
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e• ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annße, !es i/eves devront: 

6.3.2 decrire la fac;on dont le 
gouvemement se rattache a la 
culture dans un pays choisi 

• identijier, 1it11er et cartographier le Pt1J! 
choisi et donner des exemples de JeJ 

principales caractiri1tique1 phJ!ique1 
• dCcrire le type de gouvemement 

dans ce pays · 
• fournir des exemples de la fa~on 

clont le gouvernement influence la 
culture et l'a influencee dans le 
passe 

. 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 
Ce ri!u!tat renvoie a !'injluence du gouvernement !Ur !a cu!ture de !a Chine. 
L 'influence dn gouvemement mr !a culture d'un autre pay1 ou d'une autre 
rigion giographique peut eire uti!isie comme point de mire de cette itude (voir 
aussi !a co!onne 2 d !a page 96). 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

• Consulter un atlas et remplir le tableau suivant afin de decrire 
ou se situe la Chine. 

La ChinC : oll eile se situe 

Continent oU eile se situe 

Plans d' eau a proximitC 

Pays frontaliers 

• Creer une carte de la Chine et y iriserer une legende afin de 
representer les principales caracteristiques physiques ( c.-a-d. les 
montagnes, les rivieres, les deserts et les autres ecosystemes). 

• Consulter une carte du clirnat mondial ou effectuer une 
recherche sur Internet afm de determiner !es conditions 
clirnatiques en Chine. 

• Sur une carte muette de la Chine, en salle de classe, cr6er des 
diagrammes clirnatologiques afin de refleter les conditions 
clirnatiques pour differentes parties du pays. Remplir le tableau 
suivant afm de comparer !es conditions clirnatiques pour les 
differents endroits. 

Conditions climatiques en Chine 

Region Conditions climatiques 
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Unite 3 Ouelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves pcuvent, par exemple : 

• utiliser un SIG ou consulter un atlas afin de determiner les 
principales caracteristiques physiques de la Chine; celles-ci peuvent 
etre consignees dans le tableau suivant; 

La Chine : les principales caracteristiques physiques 

Relief Description Emplacement 

• consulter une carte du climat mondial ou effectuer des recherches 
sur Internet afin de determiner les conditions climatiques en Chine; 

La Chine : les principales zones climatiques 

Zone climatique Description Emplacement 

• utiliser des renseignements relatifs aux reliefs, aux formes des plans 
d'eau, au climat et a la distribution de la population afin d'appuyer 
les dCclarations suivantes. 

Comment je sais que ces Cnonces sont vrais 

Enonce Argument 

Les zones des hautes terres du 
Nord-Ouest n'attirent pas autant de 
gens que la partie plus chaude du 
Sud. 

Les zones c6tieres sont des endroits 
plaisants oU vivre. 

La plupart des grosses villes de 
Chinc sc trouvent le long de la c6te. 

6" ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Not es 

Ressources prevues 

'Vn monde de cultures" Exploring 
World Cultures, chapitre 9. 

'Vn monde de cultures" Exploring 
World Cultures-Temher's Resoum, 
chapitre 9. 

Ressources supplfmentaires 

• Classroom Atlas ofCanada and 
the World, Rand McNally, 
2006. 
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6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats attendus 

En 6t annie, /es e!eves devront: 

6.3.2 decrire Ja fac;on dont Je 
gouvernement se rattache a Ja 
cuJture dans un pays choisi 

• 

identifier, situer et cartographicr le 
pays choisi et donner des 
exemples de ses principales 
caracteristiques physiques 
decrire !e type de gouvernement dans ce 
pays 

• Journir des exemp!es de !a Jaron dont le 
gouvernement influence !a cu!ture et !'a 
injluencie dans !e passe 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant p~ut demander aux e1eves de faire cc qui suit. 

• Determiner les quatrc plus grands groupes ethniques de la 
Chine et decrire leurs origines. 

La Chine : les groupes ethniques 

Groupe Contexte 

• Choisir un groupe national et creer une carte SV A sur les 
aspects de la culture. Les eteves peuvent se concentrer sur un ou 
plusieurs endroits, environnements physiques, gagne-pain et 
elCments materiels et non matCriels de la culture. 

Tableau SVA sur (identifier un groupe ethnique) 

Ce que je sais Ce que je veux Ce que j'ai appris 
savoir 

'• Elaborer une toile conceptuelle afin de dCmontrer les fonctions 
que l'administration municipale exerce pour ses citoyens. Le 
tableau suivant est fourni a tit~e indicatif et doit etre rempli par 
les e1eves. 

'@/ ® ~ Babam / 

/ daskis '-. Fmdillns / deskis @ 
~ ~/ 
\::::::) \V 

/ . / ' 
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Unite 3 Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent, par exemple : 

decrire !es regions de Ja Chine dans lesquelles vivent !es quatre plus 
grand groupes ethniques; · 

La Chine : les groupes ethniques 

Groupe OU-...il vit en Chine 

• crCer un tableau organisationnel pour decrire les differentes 
caractCristiques du gouvernement en Chine; 

• en utilisant un diagramme de Venn, comparer le gouvemement de la 
Chine au gouvernement du Canada. 

Differences Differences 

Similitudes 

6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annie, !es i/Cves devront: 

6.3.2 decrire la fa~on dont le 
gouvernement se rattache a la 
culture dans un pays choisi 

• identifier, situer et cartographier le 
pays choisi et donner des 
exemples de ses principales 
caracteristiques physiques 

• decrire le type de gouvernement 
dans ce pays 
fournir des exemples de la faron dont le 
gouvernement influence la cult11re et /'a 
inf!uencie dans le passe 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
LA Chine est un rystCme d panie unique rigi par Je Parti communiste chinois 
(PCC). Celui-ci contr6/e !a majoriti de ce qui est produit ainsi que /es 
occasions d'emploipour ses citqyeils. Bien qu'ii ait une constitution qui 
garantisse des droits fondamentaux, ;.omme la !iberte de paro!e et le droit de 
vote, ces droits sont rigoureusement riglementis. De plus, le gouvernement 
contrO!e de faron trCs rigoureuse /es tilicommunications et !es activitis de groupe 
quipourraient itre en contradiction avec !'Etat. Dans le passe, le gouvernement 
chinois dicourageait ou dissuadait ou interdisait /es activitis cu!turelles, comme 
!'art, !a danse1 !a musique et la re!igion. Plus ricemment, l'activiti culturelle a 
connu une renaissance et beaucoup de Chinois redicouvrent !eurs traditionJ. 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

Participer a une discussion en table ronde sur la fac;:on clont le 
gouvernement chinois encourage ou dissuade certains aspects 
de la culture. Demandez aux eteves de faire des recherches sur 
trois aspects de la culture (par ex. : education, sports, religion). 
Divisez la classe en groupe de trois, en attribuant un theme a 
chaque eleve. Chague eleve dans le petit groupe ecrit sur une 
feuille de tableau ce qu'il sait par rapport au theme en question 
et passe la feuille a l'eleve a sa gauche, qui ajoute ses 
commentaires et passe la feuille a l'eleve a sa gauche et ainsi de 
suite. On repete ce geste pour les deux autres themes a aborder 
jusqu'a ce gue chaque feuille revienne a la personne initiale. 
L'utilisation de marqueurs de couleur constitue un bon moyen 
d'analyser la qualite du travail de chacun des eleves. (Pour evaluer 
la participation des ilives aux groupes d'apprentissage ivoperatif, consulter 
l'annexe I.) 

Actlvlte d'apprantlssaga 
cooparatif en table ronde 

Theme 
/ 

3 

Thilme 
1 

Theme 
2 
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Unite 3 Ouelques elements de culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les 6\eves peuvent, par exemple : 

• lire une breve etude de cas ou regarder un documentaire televisC sur 
ce que fait le gouvernement de la Chine, ou celui du Japon, pour ses 
citoyens; utiliser ces renseignements pour elaborer une toile 
conceptuelle semblable a celle de Ja page 94; 

• regarder un film video sur Ja vie en Chine remplir Je tabJeau suivant 
afm de consigner des exemples des influences du gouvernement sur 
Je mode de vie des Chinois. 

La Chine : l'influence du gouvernement sur son peuple 
. 

lnfluence Details 

Commetce 

:Education 

Religion 

Sports 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notas 
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6' ANNEE : CULTURES DU MONDE . 

Unite 3 : Ouelques elements de culture 

Resultats 

En 6e annie, !es i!Cves devront: 

6.3.3 expliquer Ja fa~on dont !es 
systemes economiques se 
rattachent aux cultures 

• reconnaftre differents systemes 
iconomiques 

• examiner les diffCrences entre les 
differents systfmes fconomiques 

• expliquer comment !es 
program.mes et les services 
economiques d'un pays 
influencent sa culture 

• reconnaitre les tendances 
economiques actuelles qui 
exercent une influence sur la 
culture 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

Ce risu/tat est toujours axe sur la Chine, mais on se penche sur une itude de 
/'inflnence des .rtructures iconomiques sur la culture. 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit. 

• Utiliser un tableau pour analyser l'unite economique (par ex.: 
petite entreprise, ferme) dans la region locale. (Ce tableau peut 
etre utilisC pour illustrer un modele Cconomique qui peut etre 
applique a une region, a une province Oll a un pays.) Pour ce 
projet, dCterminer les principaux intrants, processus et extrants. 

lntranls Processus --- <- -- ... --- ---
.Extrants --

• Dans le tableau suivant, illustrer, a l'aide d'exemples, comment 
le gouvemement peut influencer l'entreprise locale. 

Gouvernement et entteprise 

Mesure gouvernementale Resultats possibles 

Hausser les taxes 

Aider a payer les salaires 

Trouver des marches dans d'autres 
provinces 
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Unite 3: Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les eieves peuven t, par exemple : 

lire un rapport sur l'exploitation d'une entreprise en Chine ou au 
Japan; utiliser le model~ intrants-extrants pour en faire l'analyse; 
rCdiger un bref paragraphe pour decrire comment le gouvernement 
peut influencer la gestion d'une entreprise. (l)our ivaluer !a ridacti'on de 
l'i/eve, voir la rubrique de nolation holt:rt1que, d l'annexe j-1.) 

Structure d'organisation d'un paragraphe 

Dibut 
L'idCe principale est 6noncCe dans une phrase-theme afin d'aider le 
lecteur a prevoir ce qui va suivre. 

Milieu 
Des preuves sont prCsentCes saus la forme de faits. 
Les faits sont appuyes par la description d'exemples. 
Les faits et les exemples sont en relation explicite avec la phrase -
theme. 

Fin 
Le sens de l'idCe principale, etant donne les preuves, est explique. 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
Ressources prCvues 

'Vn monde de cu/tures" Exploring 
World Cu/tures, chapitre 10. 

'Vn monde de cu/tures" Exploring 
World Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 10. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3: Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annie, !es i/Jves devront: 

6.3.3 expliquer la fa<;on dont les 
systemes Cconomiques se 
rattachent aux cultures 

reconnaitte differents systemes 
economiques 
examiner !es dijft!rences entre !es 
dijffrents systemes iconomiques 
expliquer comment les 
programmes et les services 
Cconomiques d'un pays 
influencent sa culture 

• reconnaitre les tendances 
economiques actuelles qui 
exercent une influence sur la 
culture 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux Cleves de faire ce qui suit. 

• Utiliser un diagramme en arete pour dCcrire un systCme 
economique centralise. bemandez aux eteves de donner un titre 
au tableau et de fournir des renseignen1ents complernentaires 
ou de l'information qui appuient l'idee principale. Les 
renseignements peuvent etre tires de leur emde de la Chine ou 
d'un autre contexte (par ex. : Cuba). 

/d6e 
prindpale 

~ 

Renselgnements 
compl6mentaJres 

\ 

• Utiliser le tableau suivant pour examiner lcs avantages et les 
inconvenients d'une Cconomie centralisee. 

Economies centralisCes 

Forces Faiblesses 

pour le producteur pour le producteur 

pour le consommateur pour !e consommateur 

• Utiliser le tab1eau suivant pour examiner 1es avantages et 1es 
inconvenients d'une economie de marchC. 

Economies de marche 

Forces Faiblesses 

pour le producteur pour le producteur 

pour le consommateur pour le consommateur 
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-- -- ----------- --- -

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 3: Quelques elements de culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent, par exemple : 

utiliser un diagramme de Venn pour comparer un systf:me 
economique centralise et un systeme economique de marche; 

Oi!!rnnres Di!ferenres 

Similitudes 

remplir le tableau suivant pour indiguer les caracterisciques d'une 
economie centralisee et les caracteristiques d'une economie de 
marche qui peuvent etre vues dans la Chine d'aujourd'hui; 

Systeme Cconomique de la Chine 

CaractCristiques de l'Cconomie 
centralisCe 

CaractCristiques de l'Cconomie 
de marchC 

presenter les principaux effets sur le peuple de la Chine d'un 
systf:me f:conomique davantage axe sur le marche; 

La nouvelle &conomie d& 
la China et sa population 

R&percussions 

Queation cl6 

• rediger une entree de journal rCflechie sur un incident ou sur une 
situation decrivant comn~ent un citoyen de la Chine a etC touche par 
une decision gouvernementale. (f/oir Ja discussion sur Je Journal de 
riponse : (Ypes d'entries, exempies de question d'introduction et exemples 
d'introduction, d i'annexe G.) · 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TU RES DU MONDE 

Unite 3 : Quelques elements de culture 

Resultats 
En 6' annie, !es e/eves devront: 

6.3.3 expliquer la fac;on dont les 
systCmes economiques se 
rattachent aux cultures 

• reconnaitre differents systemes 
economiques 

• examiner les differences entre les 
differents systf:mes economiques 

• expliquer comment les 
programmes et les services 
economiques d'un pays 
influencent sa culture 

• reconnaitre !es tendances iconomiques 
actuel!es qui exercent une influence sur la 
cu!ture 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qui suit. 

• Trouver des exemples et creer une affiche des logos de socif:tf:s 
internationales (par ex. : McDonald, Wal-Mart). Lanccr des 
idees positives et negatives sur les effets que celles-ci ont sur 
l'economie locale. 

Reperc11:ssions des societes internationales 

Societes Elles devraient Elles devraient s'en 
restet parce que aller parce que 

• Interpreter un dessin humoristique a saveur politique sur les 
repercussions de la mondialisation sur notre culture. On peut 
utiliser le tableau suivant. (Pour amorcer une discussion sur /es autres 
documents primaires en salle de 1,/asse, voir l'annexe E.) 

• Predire les effets possibles d'une union economique et politique 
nord-americaine sur la culture canadienne. Creer un bulletin de 
nouvelles du futur pour refleter les effets d'une telle union. 
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Unite 3 Quelques elements de culture 

Su!l:!Jestions pour l'evaluation 
Les Cleves peuvent, par exemple : 

trouver et lire un bref article sur une usine dans une region en 
dCveloppement qui emploie des ouvriers a tres bas salaires; un 
exemple de 1nise en situation : la compagnie produit des souliers a 
tres bon marchC destinCs a erre vendus au Canada, mais on l'accuse 
de profiter des gens pauvres; demandez aux e1eves d'utiliser le 
tableau suivant pour analyser cet enjeu; 

Examiner un enjeu: (Je dCcrire) 

Quel est l'enjeu principal? 

Quels sont les points de vue des intenrenants cles.sur cet enjeu? 

Quels sont les arguments d'une partie pour appuyer sa position? 

Quels sont les arguments de l'autre partie pour appuyer sa posit:ion? 

Quelles sont les croyances ou les valeurs opposees? 

Que devrait-on faire apropos de cet enjeu? 

lancer des idees sur les effets negatifs et positifs de la 
mondialisation; demandez aux e1eves de consigner leurs idees dans 
le tableau suivant. 

Effets de la mondialisation 

La mondialisation est benefique 
car 

La mondialisarion n'est pas 
benCfique car 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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Expressions de la culture 





6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 
Survol de l'unite 

Resultats de 
l'unite 

Processus de 
l'unite et 
competences 
mises en relief 

Quoiqu'il existe de nombreux autres moyens d'expression de la culture, l'unitC 4 
offre une introduction approfondie a trois d'entre eux : les arts; la langue, la 
litterature et Je theatre; !es sports et !es jeux. Malgre que Ja nature specifique de 
ces expressions soit souvent difff:rente d'une culture a l'autre, toutes les cultures 
s'expriment ftnalement d'une rnaniCre gf:nf:ralement semblable. 

Pour commencer, les e.Ieves font une analyse de la fac;on clont l~s a~ts, dans une 
rCgion du monde choisie, refletent les croyances et les valeurs du rp.~lange 
colnplique des cultures de cette rCgion. Les flfves examinent ensuite 
l'irnportance de la langue dans Ja preservation de la culture ainsi que Je role de Ja 
litterature et de Ja tradition orale dans la transmission des aspects de la culture 
d'une gf:nfration a l'autre. Enfin, les f:lCves se tournent vers les sports et les jeux 
pour etudier !es influences geographiques, Ja maniere dont !es sports et !es jeux 
refletent les croyances et les valeurs, de meme que la mondialisation du spart. 

Les e/eves devront: 
6.4.1 analyser Ja faqon dont !es arts refletent !es croyances et !es valeurs dans 

une region culturelle choisie; 
6.4.2 examiner l'irnportance de Ja langue, de la litterature et du theatre comme 

expressions de la culture dans une region culturelle choisie; 
6.4.3 analyser Ja maniere dont !es sports et !es jeux sont des expressions de Ja 

culture dans une region culturelle choisie. 

Communication 
• Llre de faqon eclairee 
• Communiquer des idees et de l'information a un public cible 
• Developper des competences en matiere de cartes geographiques 
• Presenter un compte rendu ou un plaidoyer recapitulatif 
• Se servir de diverses formes de communication de groupe ou 

interpersonnelle, telles que le debat, la negociation, l'~tteinte d'un consensus, 
Ja classification et Ja mediation de conflit 

Interrogation 
• Formuler des questions Oll des hypotheses qui donnent a une interrogation 

une orientation claire 
• Reconnaitre les enjeux et perspectives d'importance dans un domaine donnC 
• DCterminer les sources d'information qui se rapportent a l'interrogation 
• Recueillir, consigner, evaluer et synthetiser l'informatioD: 
• VCrifier l'exactitude et la validitC des donnCes, des interprCtations, des 

conclusions et des arguments 
• Titer des conclusions qui sont appuyees par des preuves 
Participation 
• Se lancer dans une variCtC d,expCriences d,apprentissage comprenant a la fois 

des etudes individuelles et des co!laborations 
• :Evoluer dans une variCtC de groupes en se servant de ses compCtences et de 

strategies en matiere de collaboration et de coopCration 
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6E ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6t annie, /es i/eves devront: 

6.4.1 analyser la fa~on dont !es arts 
refletent !es croyances et !es 
valeurs dans une region culturelle 
choisie 

• identifter, situer et cartogrnphier la 
region choisie et rkmner des exemples de 
ses prindpales caractmstiques 

• deCouvrir les arts visuels, 
f'artisanat, la danse et la musique 
qui sont pratiques dans 1a region 

• volr commen t la musique et la 
danse refletent les croyances et les 
valeurs de la culture 

• voir coffitnC:nt l'artisanat et les arts 
VistielS refletent les croyances et 
les valeurs de la culture 

«Les tambours parleurs d'Afrique 
(kalungus) imiteni /es sonoritfs du langage 
et transmettent des mesiages sur des 
kiiometres.J> - Programme d'enseignement de 
la musique de la N.-E. 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

U continent africain se partage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique 
sub-saharienne; cette derniCre se compose de l'Afrique de /'Ouest, de l'Afrique de 
l'Est, de l'Afrique centra/e et de l'Afrique australe. I...es resu/tats se rapportent 
aux arts en tant qu'expression de la cu/ture en Afrique de /'Ouest. Toutefais, une 
autre region gfographique peu! eire choisie comme cib/e de /'ftude. 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit: 
• Se servir du SIG ou d'un atlas pour situer l'Afrique par rappon 

aux autres continents et aux principaux plans d'eau. Le tableau 
suivant peut etre utile. 

L' Afrique : oll eile se situe 

Indice Reponse 

La mer qui se trouve au nord de l'Afrique 

L~ocean qui se trouve :l l'?uest de l'Afrique 

L'oce'.111 qui Se trouve a l'est de l'Aftique 

Le,~ontinent qui se trouve au nord de l'Afrique 

Le contirient qui borde le cöte est de l'Afrique 

• Classer une serie de photos de divers paysages d'Afrique selon !es 
caracteristiques physiques qu'on· y voit (par ex. : montagne; 
plateau, vallee, plaine, lac, riviere). Le tableau suivant peut etre 
utile. Colorier une carte muette de l'Afrique selon !es principales 
zones climatiques et fournir un Code de couleurS identifiant 
chaque zone. 

L' Afrique : !es principales caracteristiques physiques 

Photo Cette photo montre : 

l 

2 

3 

4 

5 

6 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves peuvent, p~r exemple : 

• Se servir du SIG ou d'un atlas pour identifier !es principales 
caracteristiques physiques du continent africain. Elles peuvent etre 
inscrites dans le tableau suivant. 

L' Mrique : les principales caractCristiques physiques 

Relief Description Emplacement 

• Sur une carte muette de l'Afrique, indiquer les endroits oll se trouvent 
chaque relief et chaque plan d'eau qu'on a vus sur !es photos. 

• Consulter Ja carte climatologique preparee par !es eleves pour 
f:numf:rer les zones climatiques et leur emplacement. Consulter 
Internet pour connaitre les conditions de chaque zone. Cette 
information peut Ctre insc.tjte dans le tableau suivant. 

L' Mrique : les principales zones climatiques 

Zone climatique Emplacement Description 

• Dessiner une ligne horizontale, ou vercicale, au centre de la carte 
climatologique de l'Afrique preparee par !es eleves. Enumerer la 
sf:quence des zones climatiques si on se df:place de l'Est a l'Ouest, ou 
du Nord au Sud. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 

Ressources prevues 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures, chapitre 11. 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 11. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• 
• 
• 

• 

comparaison et contraste 
expression orale et ecoute 
ecriture et autres moyens de 
representation 
formulation de questions et 
conception d'interrogations en 
vue de repondre a leurs 
questions 

• processus consistapt a noter et 
a developper des idees, puis a y 
reflechir 

• lecture et visionnement 
• utilisation d'une gamfn:e de 

documents de reference 

Scieni;:e 
• temps et climat 

Etudes thematiques 

• une galerie d'oeuvres d'arts 
provenant de partout dans Je 
monde 

• un festival mondial de 
l'artisanat 

• une cClCbration mondi~le de la 
musique et de Ja danse 

Ressources supplementaires 
• C!assroom Atlas of Canada and the 

World, Rand McNally, 2006. 
• Kids Who Care, Poster Parents 

Plan of Canada, 1998. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6e annie, /es i/Cves 
demmf: 

6.4.1 analyser Ja fa<;on 
dont Ies arts retletent 
les croyances et Ies 
Valeurs dans une 
region culturelle 
choisie 

• · identtfier, siiuer et 
cartographier /a region 
choisie ei donner.des 
exemples de ses 
principa!es 
ciJractiristiques 

• decouvrir les arts 
Visuels, l'artisanat, la 
danse et ia musique 
qui sont pratiques 
dans Ja region 

• volr corriment la 
musique et la danse 
reflf:tent leS croyances 
et les valeurs de la 
culture 

• voir comment 
l'~tisanat et les arts 
Visuels reflf:tent les 
croyances et les 
valeurs de la culture 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander allx eteves de faire ce qui suit: 

• Sur une carte muette de l'Afrique, griser les principales ecozoneS. Fournit 
un code de couleurs ou de grises pour chaque zone. 

• Remplir le tableau suivant afin d'associer les zones clirriatiques et les 
ecozones d' Afrique. 

L' Afrique : le climat et les ecozo'!-es 

EcosystCme Conditions climatiques V CgCtatioti 

Df:sert 

Steppe 

Foret de feuillus 

Savane 

Prairie 

Foret pluviale 

Haute terre 

• Participer a un exercice d'apprentissage cooperatif qui 'propo~e uri jeu de 
casse-tete pour etudier !es cinq regions de l'Afrique: l'Afrique du Nord, 
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique 
australe. Dans chacun des groupes-foyers, chaque eleve accepte de devenir 
un << expert » dans l'un des quatre i:li:ments di:finisseurs de la ri:gion 
choisie : Je lieu (L), les caracteristiques physiques (P), les conditions 
clim.atiques (C) et !es ecozones (E). Apres une lecture ou une recherche et 
une discussion sur chaque i:li:ment avec les experts correspondants des 
auttes groupes, chaque expert partage son expertise avec les autres 
membres de son groupe-foyer. (Pour evaluer /a participation des ileves aux groupes 
d'apprentissage rnopiratif, voir /'annexe G.) 

Exemple de sequence pour une petite classe de 20 eleves 

Quatre groupes-foyers : 
(sujet assigne) 

Quatre groupes d'experts : 
( etude et discussion) 

LPCE LPCE LPCE LPCE LPCE 

LLLLL PPPPP CCCCC EEEEE 

Retour au groupe-foyer: LPCE LPCE LPCE LPCE LPCE 
( enseignement mutuel et verification) . 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple : 

• 

Consulter la carte des ecozones preparee par les e1eves pour Cnumerer 
les zones climatiques et leur emplacement. Consulter Internet pour 
coQnai~e les conditions de chaque zone. Cette information peut Ctre 
inscrite 9.ans le tableau suivant. 

L' Mrique : les principales Ccozones 

Ecosysteme Emplacement Description 

Comparer l'Afrique et l'Amerique du Norden termes de criteres des, 
tels que l'emplacement, la forme, la superficie, la population, les zones 
clirnatiques et les ecosystemes. Les Cli=ves peuvent ajouter d'autres 
crittles. Cette information peut Ctre inscrite dans le tableau suivant. 

Comparaison entre l' AmCrique du Nord et l' Afrique 

Amerique du Nord CritCre Afrique 

Emplacement 

Superficie 

Population 

Zones climatiques 

:Ecozones 

• Corn.parer u11e carte climatologique a une carte de repartition de la 
population. Deterrniner quel(s) climat(s) !es peuples du continent 
africain prfferent. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notas 
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6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6' annie, /es i/Cves devront : 

6.4.1 analyser Ja fas:on dont !es arts 
refletent !es croyances et !es 
valeurs dans une region culturelle 
choisie 

• identifter, situer et cartographier la 
rigion choisie et donner des exemples de 
ses principales caractitistiquei 

• decouvrir les arts visuels, 
l'artisanat, la danse et la musique 
qui sont pratiques dans la region 

• voir coinment la nlusique et la 
danse reflf:tent les croyances et les 

. valeurs de la culture 
• voir comment l'artisanat et les arts 

visuels reflf:tent les croyances et 
les valeurs de la culture 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 

• Pour tin pays de l'une des regions, recueillir de l'information sur 
les indicateurs sociaux et economiques, tels que l'utilisation du 
sol, la croissance demographique, la densite de la population, le 
niveau d'emploi, la taille des familles, le PIB par habitant, le taux 
d'alphabetisme et les autres indicateurs du niveau de vie (par 
ex. : nombre de televiseurs par 10 000 habitants, nombre de 
medecins par 10 000 habitants). Le tableau suivant peut etre 
utile. 

(Pays d'Afrique) : information cle 

Indicateur (Pays d'Afrique) 

U tilisation du sol 

Densite de la population 

Niveau d'emploi 

Taille des familles 

PIB par habitant 

Televiseurs par 10 000 hab. 

Medecins par 10 000 hab. 

.. 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eieves peuvent, par exemple : 

• Cqmparer un pays de l'une des regions a leur province en termes 
d'indicateurs sociaux et economiques clf:s : croissance df:mographique, 
densite de Ja popuJation, niveau d'empJoi, taille des familles, PIB par 
habitant, taux d'aJphabetisme et autres indicateurs du niveau de vie (par 
ex. : nombre de teJeviseurs par 10 000 habitants, nombre de medecins 
par 10 000 habitants). Les e!eves peuvent ajouter d'autres indicateurs. 
Le tabJeau suivant peut etre utile. 

(Votreprovmce) et (unpays d'Afrique): une comparaison 

(Provmce lndicateur (Pays d'Afrique) 
canadienne) 

Densite de Ja popuJation 

Niveau d'emploi 

Taille des familles 

PIB par habitant 

Te!eviseurs par 10 000 
hab. 

Medecins par 10 000 hab. 

PROGRAMME DE SCIENS::ES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: a' ANNEE 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notas 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 61 annße, /e.r tlßve.r devronl: 

6.4.1 analyser Ja fa~on dont les arts 
retl~tent les croyances et !es 
valeurs dans une region culturelle 
choisie 

• identifier, situer et cartographier la 
region chüisie et donner des 
exemples de ses principales 
caractCris tlques 

• diciJuvrir /es arts visue!s, l'arlisanat, ki 
danse et Ja musique qui sont pratiquis 
dans la region 

• Voir commerit la muSique et la 
danse reflf:tent les croyances et les 
valeurs de Ja culrure 

• voir coniment l'artisanat et les arts 
VisUels reflf:tent les croyances et 
!es valeurs de Ja culrure 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

Une connaissance de Ja riche hütoire des peuples africains permettra aux ileves 
de mieux comprendre la culture africaine et de dicouvrir /es racines profandis de 
bon nombre des expressions de la cu/ture. Le continent africain est souvent 
appeli le << berceau de la civilisation " ou « berceau de l'humanite "· 

L'enseignant peut demander aux Clf:ves de faire ce qui suit: 

• Explorer diverses dCcouvertes arC.hfologiques associCes au stade 
precoce du developpement des humains en Afrique. Par petits 
grbupes, demandez aux e1eves de faire une recherche sur une 
decouverte archfologique et ensuite de la simuler ou de Ja 
recreer : 

Vallee de l'Aouach ( decouverte du plus vieil ancetre des 
humains); 
Laetoli, Tanzanie (empreintes de pas des premiers 
hominides); 
decouvCrte des restes de« LuCy » en Ethiopie; 
plus vieux outils connus employes en Ethiopie; 
premiers outils connus employes a Hadar, en :Ethiopie; 
100 000 ans avant l'ere chretienne, debut de l'emigration 
d'Afrique des humains modernes; 
decouverte du premier instrument de musique connu (fl.Ute 
taillee'dans un os) en Afrique du Nord; 
decouverte de sculprures en terre cuite dans le village de 
Nok, dans Je nord du Nigeria. 

• Choisir le symbole national d'un pays ·d'Afrique (par ~x. : 
drapeau„armoiries). Demandez aux eleves d'analyser Ja 
signification des symboles, des couleurs et du motif. Le tableau 
suivant peut etre utile. 

Feuille d'analyse: drapeau national (ou annoiries) 

Drapeau Ce que je vois 

(Illustration du drapeau) Quelles couleurs sont employees? 

(Nom du P'!Ys) 
. 

Quelles images sont employees? 

Quelles idees ou valeurs les 
couleurs ou les images 
reprCsentent-elles? 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les tlCves peuvent, pa:r; exemple : 

• Dans le cadre d'une activite en grand groupe, remplir un tableau SVA 
sur le theme de« L'Afrique - Berceau de l'humanite ». Sollicitez des 
reponses de la part des e1eves sur ce qu'ils savent deja et inscrivez-les 
dans Ja premiere colonne sur une page du tableau a feuilles. Demandez 
aux e1eves de nommer d'autres choses qu'ils aimeraient apprendre sur 
le sujet et inscrivez-les en tant que questions clts. Les ClCves peuvent 
ensuite choisir !es questions sur lesquelles ils desirent faire une 
recherche. Inscrivez les rtsultats dans la troisic!me colonne. 

Tableau SVA: L'Afrique-:- Berceau de l'humanitC 

Ce que je sais Ce que je veux savoir Ce que j'ai appris 

• Choisir le drapeau d'un pays de chacune des cinq regions d' Afrique. Se 
servir de Ja feuille d'analyse du drapeau (p. 114) pour souligner !es 
differences entre !es drapeaux, pour expliquer ce qu'ils representent et 
pour detenniner leurs influences historiques. 

PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE : 6' ANNEE 

6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6' annie, /es i/8ves devront: 

6.4.1 analyser la fa~on dont !es arts 
refletent !es croyances et !es valeurs 
dans une region culturelle choisie 

• identifier, situer et cartographier Ja 
region choisie et donner des 
exemples de ses principales 
caracteristiques 

• dicouvrir !es arts visuels, l'artisanat, !a 
danse et /a mujzque qui sont pratiquis 
Jans /a rigion 

• voi.t cominent la musique et la 
danse refl.etent les croyances et les 
v'aleurs de la culture 

• Voir com.ment l'artisanat et les arts 
visuels refletent les croyances et les 
valeurs de la culture 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

Puifque l'Afaque posside une si grande diversiti de groupes ethniques, on y trouve 
igalement une riebe diverszti d'expressions de /a culture. Par consiquent, /es ileves 
doivent veiller a ne pas riduire toute l'Afaque a un stiriotype en termes 
d'expn:ssion de /a cultun: (par ex. : masque, tambour). 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit: 

• Visionner un film video sur la vie dans un village africain afin 
d'identifier les e!ements culturels du groupe ethnique particulier 
qui y est represente. Les eieves peuvent classer les flfments 
culturels comme ftant matf:riels ou non matf:riels et les inscrire 
dans le tableau suivant. 

Elements culturels des (groupe ethnique) 

MatCriel Non matCriel 

• Faire une recherche· sur Internet sur l'urilisation des masques danS 
la societe africaine (par ex. : Dogons). La recherche peut s'attarder 
sur la fabrication des masques ( c.-a-d. les materiaux, l'utilisation 
des couleurs et les motifs) et sur leur utilisation lors des 
ceremonies. L'information peut etre inscrite dans le table:iu 
suivant. 

• 
Feuille d'analyse : les masqU.es dans la SociCtC africaine 

Question Information 

1. Comment le masque est-il fabriqu~? 

2. Qui l'a fabrique? 

3. Comment et quand le porte-t-on? 

4. Qui le porte surtout, et P?urquoi? 

5. Quelles id6es et valeurs le masque 
reprCsente-t-il? 

• Comme activitf supplfmentaire, les e1eves peuvent concevoir et 
creer des masques individuels exprimant des Sentiments, des idfes 
ou des croyances qui ont de l'importance pour eux. 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les fleves peuvent, par exemple : 

• Se servir de la liste de vf:rification suivante lors du visionnement d'un 
film video sur la vie dans un village africain. 

Ma liste de vCrification pou_r visionner un film video 

Critere Co eher 

Avant de voir le film vidio : 

Je predis le sujet du film d'apres le titre. 

Je pense a ce que je sais dCj~ sur le sujet. 

Je formule quelques questions auxquelles j'aimerais que le film 
rCponde. 

En regardant Je film video : 

Je me sers d'indices, comme la couleur, les images et les figures 
de style, pour m'aider 9 savoir quelles sont les idCes principales. 

Je cherche des reponses a mes questions. 

Je corrige mes erreurs quant a ce que je croyais df.ji savoir sur le 
sujet. 

Je formule de nouvelles questions et j'essaie d'y trouver des 
rf:ponses. 

J'essaie de dCcider si l'information est pr6cise et fiable. 

Je songe aux evenement principaux, a l'information et aux 
personnages du film. 

Apri1 avoir vu Je film vidio : 

Je consulte un partenai:ce si j'ai besoin d'aide pour clarifier 
quelque chose que jene comprends pas. 

S'il le faut, je consulte d'autres sources a ce sujet. 

Je resume ce que j'ai appris du film. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 61 annie, les i/Cves devront: 

6.4.1 analyser la fac;on dont 
les arts refletent les 
crOyances et les valeurs 
dans une region culturelle 
choisie 

• identifier, situer et 
cartographier la region 
choisie et donner des 
exemples de ses 
principales 
caract6ris tiques 

• decouvrir les arts visuels, 
l'artisanat, la danse et la 
musique qui sont 
pratiques dans la region 

• voir comment la musique et !a 
danse refletent /es croyances et 
/es valeurs de la culture 

• voir comment l'artisanat et /es 
arts visuels rejlitent !es 
croyances et /es valeurs de la 
culture 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L:i musique (y compris !es percussiont) et la danse constituent la piem angulaire de 
nombreuses cultures d'Afrique et elles seroent a cilibrer et d souligner toutes /es etapes de 
Ja vie d'une personne, ainsi qu 'd dicrire des evenements historiques et a raconter des 
histoires. La musique a d'abord seroi d'outil de communication pour transmettre des 
messages d'un vi!lage a !'autre. (( Les tambours parleurs d'Afrique (kaiungus) imitenl /es 
sonorites du langage et transmettent des messages sur des kilomilres.» - Programme 
d'enseignement de la musique de la N.-E. De meme, la danse et l'art traditionnels 
reproduisent /es croyances et valeurs traditionnelles et ils contribuent a /es transmettre 
d'une giniration a Ja suivante. 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 

• Se servir du diagramme suivant afin d'expliquer pourquoi certaines 
societes africaines se servent de tambours. Ils peuvent formuler une 
question et enumerer des details afin de foumir une explication. 

Lea tamboura dans 
las aocl6t6s atrtcalnes 

D6tail 

Questlon cl6 D6tall 

D6tall 

• :Ecouter un musicien africain moderne disponible sur Internet. Apporter 
en classe une musique moderne de leur choix qui a ete influencfe par la 
musique africaine (par ex. : jazz, reggae, swing). Demandez aux eleves de 
discuter de la fa<;on dont les divers styles de musique partagent des 
caracteristiques communes au niveau du rythme, des percussions et du 
temps; 

• Apprendre une danse moderne ou traditionnelle d'une culture d'Afrique 
et la partager avec la classe. Un film vidi:o trouve sur Internet ou une 
personne de la localite peut etre une source importante d'information. 

• Examiner des exemples de sculpture, d'ouvrage de forge, de tissage et de 
dessin textile provenant de cliverses cultures d'Afrique. Noter les motifs 
communs et uniques, et determiner les histoires, les valeurs et les 
croyances qui entourent ces motifs. 

• Choisir une culture particuliere de chacune des quatre regions d'Afrique. 
Expliquer a la classe qu'on va installer une petite galerie pour y 
reptesenter diverses cultures d'Afrique. Chaque eleve doit choisir un 
artiste et une oeuvre d;art en particulier qui, a son sens, exprime les 
croyances et valeurs traditionnelles de cette culture. Les eteves doivent 
preparer une representation de la forme d'art pour la mettre en montre 
dans la galerie, un bref profil de l'artiste et une petite vignette pour 
accompagner l'oeuvre et expliquer ce que l'artiste exprime apropos de la 
culture. 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les e1eves peuvent, par exemple: 

• rediger un bref paragraphe sur le but de la chanson et de la danse ( c.-a.-
Q. communiquer, divertir, cflCbrer ou raconter une histoire) dans les 
sociCtCs africaines. Le tableau·suivant peut etre utile pour structurer le 
paragraphe. (Pour iva/uer /a ridaction de /'i/eve, voir /a rubrique de notation 
ho!istique a ! annexe J-1.) 

Structure d'organisation d'un paragraphe 

Dibut 
L'idCe principale est Cnonci:e dans une phrase-theme afin d'aider le lecteur a 
pri:voir ce qui va suivre. 

Milieu 
Les preuves sont pri:senti:es sous forme de faits. 
Les faits sont appuyCs par la description d'exemples. 
Les faits et les exemples sollten relation explicite avec la phrase-theme. 

Fin 
Le sens de l'idi:e principale, Ctant donni: les preuves, est explique. 

• Rediger la critique d'une oeuvre d'art d'Afrique. Pour !es aider, 
fournissez-leur un ensemble de questions-guides. Le tableau qui suit 
prfsente une mCthode qui consiste a diviser la critique en quat.re parties 
annotees. Les questions ont pour but d'illustrer les sortes d'idees 
auxquelles les e1eves doivent penser lorsqu'ils rfdigent une critique. 

Comment critiquer une oeuvre d'art 

1. Ce dunt i/ .r'agit ... 3. Ce que cela signifie ... 
Qui a fait la peinture et quand? C'est D'apres vous, de quoi pade cette 
a propos de quoi? Quel est le titte? oeuvre? Quel ti.tre lui donneriez-
Quels objets (par ex. : personnes, vous? Croyez-vous que l'organisation 
animaux, Cdifices, vCgCtation, relief) des objets, les couleurs employCes et 
voyez-vous? la mattere utilisCe sont bons? Quels 

sentirnents vous donne cette oeuvre 
d'art? 

2. Regarder le.r partie.r„. 4. Ce que j'en pense„. 
Comment les objets sont.,-ils disposCs? Croyez-vous que l'artiste est 
Comment sont-ils organisCs? L'artiste talentueux, et pourquoi? DCcririez-
a-t-il employC le fusain ou la peinture vous l'oeuvre comme Ctant faible, 
comme matif:re, et pourquoi? Y a-t-il bonne ou excellente? .Aimeriez-vous 
un Cquilibre dans l'oeuvre? Certains avoir cette oeuvre d'art dans votre 
objets sont-ils exagCrCs? demeure? 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6e annie, /es ileves devront: 

6.4.2 examiner 
l'importance de la 
langue, de la lirterature 
et du theätre comme 
expressions de la culture 
dans une region 
culturelle choisie 

• voir jusqu 'd quel point Ja 
langue est importante pour 
priseroer Ja culture 

• emplqyer des exemples 
d'oeuvres littiraires et de 
tradition orale pour 
expliquer comment les 
r,royances et valeurs 
culturelles s y refletent 

• montrer qu'ils 
comprennent 
l'importance du theatre 
dans !' expression de Ja 
culture 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

La litterature orale, qui comprend les mythes et les contes, est une forme d'art africaine. Cette 
tradition a debuti dune epoque sans ecriture et s'est transmise au fil des generations. Le 
proverbe forme une partie importante de Ja littirature africaine et de Ja communication au 
quotidien pour decrire une gamme de situations et de points de vue. 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 

• :Ecouter l'enseignant lire un conte traditionnel africain, ou visionner un film 
sur un conte tradit:ionnel. Demandez aux e1eves de remplir le tableau suivant 
au sujet du rüle et de l'irnportance des contes traditionnels dans les socif:tf:s 
africaines. Rappelez-leur qu'un conte traditionnel particulier peut avoir 
plusieurs buts. 

Analyse d'un conte traditionriel 

But Cocher Preuve 

Ce conte traditionnel (De quoi parle ce conte traditionnel?) 
raconte une histoire. 

Ce conte traditionnel (Qu'y a-t-il d'interessant et de 
divertit. divertissant dans ce conte 

traditionnel?) 

Ce cante traditiannel (Que dit-il a propos du passe?) 
enseigne l'histaire. 

Ce conte traditiannel (Quelle infarmatian au quelles idees 
faumit de l'information nauvelles apprenans-naus de ce 
sur la vie de persannes au conte traditionnel?) 
sur la culture d 'un graupe. 

Ce cante traditiannel (Qu'est-ce que ce conte traditiannel 
enseigne la marale et les nous enseigne sur la fa<;on de 
valeurs. madifier notre comportement et 

natre attitude?) 

• Discuter avec leur famille de leurs traditions et de leur histoire, et venir a 
l'ecole prepares a faire part de leur histoire a leur groupe. Dans leur journal 
de rfponse, ils peuvent rfdiger une entrfe mftacognitive sur la fac;on clont ils 
ont appris quelque chose de leur presentation ou de celle d'un autre eleve. 
(Voir Ja discussion sur Je Journal de riponse : types d'entrees, exemples de question 
d'introduction et exemples d'introduction, J l'annexe G.) 

• Remplir le diagramme en Y afm d'examiner ce qu'est un 
proverbe. 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eieves peuvent, par exemple : 

• Se servir c;ie la liste de verification suivante pour faire une 
autofvaluation pendant qu'ils ecoutent la lecture d'un conte 
traditionnel africain. 

Ma liste de vCrification pour Ccouter un conte traditionnel africain 

Critere Co eher 

Avant l'icoute : 

Je predis le sujet du conte d'apres le titre. 

Je pense a ce que je sais de ja sur le sujet. 

Je formule quelques questions auxquelles j'aimerais que le conte 
rCponde. 

fJn icoutant /e conte : 

Je porte attention au conteur. 

Je note le~ reponses a mes questions. 

Je corrige mes erreurs quant :l ce que je croyais deja savoir sur le 
sujet. 

Je formule de nouvelles questions et j'essaie d'y trouver des 
reponses. 

Je porte attention all?' images et aux figures de style. 

Je songe aux evenement principaux, a l'information et aux 
personnages du conte. 

J'ecoute attentivement pour voir si le conteur fait appel a mes 
emotions. 

Apris l'icoute : 

Je consulte un partenaire si j'ai besoin d'aide pour clarifier quelque 
chose que je 11e comprends pas. 

Je peux resumer les evenements principaux et les details 
complementaires du conte. 

J'ai nne opirl,ion apropos de ce que fai entendu. 

• Completer un proverbe quand on leur en presente une partie. (Faites-
leur part du vrai proverbe aftn qu 'i!s puissent le comparer a leurs riponses.) 

• Recueillir des exemples de proverbes dans leur localite et !es partager 
avec la classe. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 

Ressources prevues 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures, chapitre 12. 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 12. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture d'oeuvres litteraires 

d'autres cultures 
• provetbes et contes d'autt~s 

cultures 
• expression orale et ecoute 

Ressources supplementaires 

• http://www.mama.org/masks/ 
index.htrn 

• http:/ /www.afromix.org/ disco 
/ styles / afro _beat/ index. en. 
html 

• http:// media.dickinson. 
edu/ gallery /Sect6.html 

• http:/ /www.marshall.edu/ 
akanart/ adinkracloth.html 

• Alalibo. The T ricky Turtle and 
His Broken Shell, Rainbows, 
Children~ Stories fivm Around the 
World, 1992. 

• Billings. Folktales From Around 
the World, Curriculum 
Associates, 1993. 

• Trejada. Brownbag Ideas from 
Marry Cultures, Davis 
Publications. 

Etudes thematiques 

• une vitrine mondiale sur les 
medias litteraires 
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6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6r annie, /es iltves devront: 

6.4.2 examiner l'importance de 
Ja Jangue, de Ja litterature et du 
theatre comme expressions de Ja 
cuJture dans une region 
culturelle choisie 

• voir jusqu 'a quel point la langue est 
importante pour priseroer la cu!ture 

• emp!oyer des exemp!es d'oeuvres 
!ittiraires et de tradition orale pour 
expliquer comment !es croyances et 
va!eurs cu!turel!es s y rejletent 

• montrer qu 'i/s comprennent 
!'importance du thfiitre dans 
!'expression de la culture 
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Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire Ce qui suit: 

• :Ecrire, dans leurs propres mots, la Signification des proverbeS 
africains suivants. 

Interpretation des proverbes africains 

Proverbe Ce que fia veut 

Se sauver de l'f:pee en se cachant dans le fourreau. 

La parole qui a dc!passe la bouche df:passe vite les 
montagnes. 

Celui qui ne comprend pas le pinson trouve que le 
pinson est bruyant. 

Quand on est df:ja dans l'eau, on ne s'inquiete pas de 
mouiller son pantalon. 

• Inviter un repri:sentant d'un groupe culturel local a venir en <:lasse 
pour parler de l'importance de Ja langue pour la preservation de sa 
culture. Le tableau suivant servira de guide aux eli:ves pour la 
preparation des questions permettant d'obtenir des faits, de 
detenniner les relations au sein des phenomenes et de recueillir des 
opinions au sujet d,evenements ou de situations. Les questions en 
. ali d ' . di "f 1 lt LQue sont onnees a tttre m cati seu ement. 

Preparation de questions pour une entrevue 

Type de question Exemple d'utilisation 

Obtenir les faits: Qui . .? Quoi ... ? Des membres de vofre groupe ont-i!s 
Quand .. .? Ou .. .? commenci a perdre !eur !angue apris !eur 

anivie au Canada? 

Relier les idees: Pourquoi. .. ? D 'autres groupes ont-i!s connu /e mime 
Comment ... ? Quelle difference ... ? prob/ime? 
Quelle similitude .. .? 

Recueillir des opinions : Pensez- Pen1ez.-vous qu'il eJt important d'enJeigner 
vous que .. .? Que serait-il arrive votre langue d'onjjne a"ux jeunes enfant.f 
si .. ? de votre groupe? 

• Ecrire et jouer unjel!Ja (c.-a-d. une histoire chantee). Inclure des 
personnages, des masques et des costumes. 

• J ouer une courte piece de the:itre africain en classe. Demander a 
l'« auditoire » d,analyser l'importance de la piece en se servant des 
criteres du tableau «Analyse d'un conte traditionnel ». 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les flCves peuvent, par exemple : 

• _Se servir du tableau suivant pour faire une recherche et rediger la 
biographie d'un ecrivain africain cle ayant beaucoup contribue ii Ja 
comprehension de sa culture. 

Liste de vCrification pour la rCdaction d'une biographie 

Qui est/ etait cette personne? 

Quelles qualitCs cette personne possede/possedait-elle? 

Quels exemples dCmontrent ces qualitf:s? 

Quels sont les evenements qui ont change cette personne? 

Quel genre de risques cette personne a-t-elle pris? 

Quelle importance cette personne a-t-elle eue pour d'autres personnes? 

Qu'ai-je appris de cette personne pour devenir moi-mi:me une meilleure 

• Ecrire une courte piece afin de transmettre une valeur culturelle 
importante associCe a un groupe culturel d'Afrique. Les acteurs doiv~nt 
se servir d'accessoires correspondant a la culture (par ex. : costumes, 
masques, tambours). 

• Rediger un paragraphe a l'appui de l'enonce suivant: «Si une langue se 
perd, une culture aussi se perd. » 

(Pour ivaluer la ridaction de l'ileve, voir la rubrique de notation holistique a 
/' annexe ]-1.) 

PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: s' ANNEE 

6' ANNEE: CULTURES DU MONDE 

Notes 

Ressources prevues 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures, chapitre 12. 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures-Teacher's Resource, 
chapitre 12. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et visionnemen t 
• ecriture et autres moyens de 

representation 

Etudes thematiques 

Les Olympiques, les Jeux 
panamericains ou tollt autre 
evenement sportif multinational 

Ressources supplementaires 
• Kids Who Care, Poster Parents 

Plan of Canada, 1998. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6t annie, /es eteves devront: 

6.4.3 analyser la maniere dont !es 
sports et !es jeux sont des 
expressions de la culture dans une 
region culturelle choisie 

• explorer /es sports et !es ;eux qui ref!etent 
!es injluences gfographiques de /a culture 

• voir comment /es sports et /es jeux refatent 
/es croyances et /es valeurs de /a culture 

• examiner si les tendances actuelles 
refletent la mondialisation accrue 
dans le sport 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit: 

• Faire une recherche pour decouvrir quels sont les sports, les jeux 
et les activites rf:creatives qui sont populaires dans chacune des 
regions d' Afrique. L'information peut etre inscrite dans le tableau 
suivant. 

Sports, jeux et activites recreatives pratiquees en Mrique 

Region Sports, jeux ei activitCs recrCativ~s 

Afrique du Nord 

Afrique de l'Ouest 

Afrique centrale 

Afrique de l'Est 

Afrique australe 

• Sur une grande carte muette de l'Afrique, indiquer les endroits ou 
se pratiquent certains sports, jeux et activites recreatives choisis 
(par ex. : courses d'autodunes dans les rf:gions sablonneuses 
d'Afrique du Nord). Chercher les rapports entre les sports, jeux et 
activites et les milieux climatiques ou physiques. 

• Dresser une liste des facteurs qui peuvent influencer le type de 
sports, de jeux et d'activites prat:iques au sein d'une culture. 
Demandez aux eleves de remplir la toile conceptuelle suivante: 

BB /B 
8

1 

/ "' 
• Apprendre et jouer un jeu qui est populaire aupres des jeunes 

adolescents africains (par ex. : dibeke, diketo, ncuva). 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e!eves peuvent, par exemple : 

• E~pliquer pourquoi la participation a des sports organises varie d'un 
baut a l'autre de l'Afrique. Les eleves peuvent choisir un sport (par ex. 
: cricket, soc;ceJ,", tennis de table) et faire une recherche sur Internet 
pour determiner les facteurs qui expliquent ou il est pratique. Le 
diagramme en ~Cte de poisson suivant peut Ctre utile. Demandez aux 
Cleves c;ie d9nner un tjtre a leur enquCte, d'Cnoncer une idCe principale 
identifiant un facteur expliquant !es differences dans le taux de 
participation (p~ ex. : religion, sexe, rCgion rurale ou urbaine, niveau 
de vie) et de donner des details pour appuyer chaque idee principale. 

, ... 
pl1napela ~ ,_ ___ _ 

Tllre 

• Jouer le r6le d'une figure sportive africaine (par ex. : gagnant d'une 
medaille au championnat du monde Oll aux Jeux Olympiques). 
PrCparer une allocut.ion a prCsent~r a la classe Oll a une assemblCe 
scolaire. 

(Pour ivaluer la prisentation orale de l'ileve, voir la rubrique dt notation holistique 
d l'annexe ]4.) 

• Rediger u'! paragraphe pour expliquer !es difficultes que !es femmes 
<;\9ivent rel~v~ pour participer- a certains sports organises dans une 
region d' Afrique. 

(Pour ivaluer la ridaction de l'ileve, voir la rubrique de notation holistique d 
fannexe J-1.) 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

No~es 

Re~sources prevue~ 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures, chapitre 13. 

Culture Quest: Exploring World 
Cultures-Teacher~ Rpource, 
chapitre 13. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• lecture et visio~nemen t 
• ecriture et aua;es p;ioyens i;ie 

representation 

Etudes thematiques 

• Les Olympiq11es, !es Jeu)< 
panamericains ou tout autre 
evenement sportif 
multinational 

Ressources supplementaires 
• Kids Who Care, Poster Parents 

Plan of Canada, 1998. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 4 : Expressions de la culture 

Resultats 

En 6' annie, /es i/ives devront: 

6.4.3 analyser Ja maniere dont !es 
sports et !es jeux sont des 
expressions de Ja culture dans une 
region culturelle choisie 

• explorer !es sports et les jeux qui 
reflftent les influences 
geographiques de Ja culture 

• voir comment les sports et les jeux 
reflftetlt les croyances et les valeurs 
de Ja culture 

• examiner si /es tendances actuel!es reflCtent 
Ja mondialisation ·accrue dans le sporl 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves 
de faire ce qui suit : 
• Se preter a un exercice 

d'apprent:issage coopf:ratif « en 
aquaritim » pour discuter des raisons 
pour lesquelles la participation aux 
Jeux Olympiques varie d'un bout a 
l'autre du continent. Les « poissons » 
( •l prennent part a une discussion 
sur une question cle assignf:e, pendant 
que !es« observateurs )) (0) ecoutent 
et prennent en note ce qui se dit. 
Ensuite, les observateurs ont la 

0 0 0 
ö ••• • • • 0 • • • • 0 

0 
0 0 

possibilite de poser des questions, de proposer des ameliorations 
et d'ajouter de l'information lors d'une rf:ponse d'ensemble de la 
dasse a Ja question de. (Pour evaluer Ja parlicipation des e!Cves aux 
groupes d'apprentissage cooperatif, voir l'annexe I.) 

Question de: Pourquoi les pays d'Afrique ne participent-ils pas 
tous de maniere egale aux J eux 0 lympiques? 

• Preparer une mise en situation et jouer un jeu de r6les ( en gtoU.pes 
de quatre) representant une emission de television pendant laquelle 
un journaliste sportif canadien rec;oit en interview trois figures 
sportives africaines : un pilote d'autodune, un joUeur de soccer et 
une vedette du monde de l'athletisme. L'intervieweur doit poser 
une sfrie de questions concemant les reglements du spart, 
l'entrainement, l'equipement et les facteurs qui font que tel sport 
se pratique a tel endroit. Chaque eleve fera une recherche afin 
d'elaborer le profil de son personnage et de se familiariser avec son 
sport. Le groupe decide d'un titre pour l' emission et cree des 
bannieres pour chaque sport. 

• Trouver un spart pratique en Afrique qui a son origine a l'exterieur 
de la region. Decrire le jeu et sa source. 
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Unite 4 Expressions de la culture 

Suggestions pour I' evaluation 

Les ~lc!ves peuvent, par exemple : 

• 

• 

Se servir d~ Ja liste ~e verification suivante pendant Ja discussion sur Ja 
participation des pays d' Afrique aux J eux Olympiques . 

.. . . 
Liste d'autovCrification pour la discussion de groupe 

.. 
CritCre Oui Pas 

encore 

S'~xp~e bien 
. 

Pos~ une q"µestion .. 
Repond a une question 

„ .. . 

~coute attentivement les autres 
... 

lnvoque des faits et des idCes 
.. .• 
Rest~ sur le sujet 

- ... 
Fait preuve de respect envers les autres 

.. 
RCswne ce qui se dit 

Se servir de Ja liste de verification suivante pour recueillir de 
J'information et rediger Ja biographie d'une figure sportive africaine de 
renommee internationale . 

. 
Liste de vCrification p«;>ur la redaction d'une biographie 

Qui est/ Ctait cette personne? 

Quelles qualitCs cette personne possede/possCdait-elle? 

Quelles exemples dCmontrent ces qualitCs? 

Quels ~ont les evenements qui ont change cette personne? 
. 

Ql,lel genre de risques cette personne a-t-elle pris? .. 
Quelle importance cette pe-rsonne a-t-elle eue pour d'auti:es personnes? 

Qu'ai-je app:ri~ de cette personne pour dev~nir moi-meme une meilleure 
personne? 

.. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 
Survol de l'unite 

Resultats de 
l'unite 

Processus de 
l'unite et 
competences 
mises en relief 

Bien que les trois unites prfcfdentes aient ftf axfes davantage sur 
les perspectives regionales, l'utute 5 s'approprie le monde entier. 
Dans la presente unitf:, on fait ressortir les enjeux mondiaux et on 
permet aux e!eves de !es examiner d'un point de vue global plut6t 
que d'examiner une seule rf:gion du monde ou de comparer 
quelques rf:gions. En pratique, bien sUr, cet examen des enjeux 
mondiaux amenera les f:lf:ves a s'attardet a certains pays Oll :J. 
cei;taines localitf:s en particulier. 

Dans la prf:sente unitf:, les e1eves commenceront par effectuer une 
analyse de la distribution de la richesse et des effets de la 
distribution inegale. Les eleves exposeront ensuite !es differents 
enjeux relatifs aux droits de la personne et citeront des exemples des 
abus qui surviennent partout dans le monde, a la lumif:re des 
accords tels que la Declaration universelle des droits de l'homme et 
la Dft;laration des droits de l'enfant. Pour terminer, on demandera 
aux e1eves d'appuyer une position, d'elaborer un plan et de prendre 
une action adaptCe a leur 3.ge pour montrer qu'ils comprennent le~ 
responsabilites du citoyen du monde. 

Les elives devront: 

6.5.1 analyser !es effets de la distribution de la richesse dans le 
monde; 

6.5.2 examiner quelques exemples choisis d'enjeux relatifs aux 
droits de la personne dans le monde; 

6.5.3 prendre des mesures adaptees a l'itge pour montrer qu'ils 
comprennent !es responsabilites du citoyen du monde. 

Communication 
• Lire de fa<;on eclairee 
• Developper des competences en matiere de cartes geographiques 
• Utiliser une variete de medias et de styles pour presenter de 

l'inforµiation, des arguments et des conclusions 
• Presenter un campte rendu ou un plaidoyer recapitulatif 
Interrogation 
• Formuler des questions ou des hypotheses qui donnent a une 

interrogation une orientation claire 
• Utiliser diverses capacitCs et stratCgies de raisonnem~nt 
• Reconnaitre les enjeux et les perspectives d'importance dans un 

domaine donne 

Participation 
• Se lancer dans une variCtC d'experience~ d'apprentissage 

comprenant a la fois des etudes individuelles et des 
collaborations 

• :Evoluer dans une variete de groupes en se serv-ant de ses 
compCtences et de stratCgies en matiCre de collaboration et de 
coopCracion 

• Reagir aux questions d'interet public a l'echelle de la classe, de 
l'ecole, de la collectivite ou du pays · · 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6eannie, /es eteves devront: 

6.5.1 analyser !es effets de la 
distribution de la richesse dans le 
monde 

• utiliser des donnees statistiques pour 
representer la distribution de la 
richesse tlans le monde 

• examiner les effets de la 
distribution inegale de la 
richesse sur la qualite de vie 

• definir la pauvrete et donner 
des exemples de ses effets 

Suggestions pour I' apprentissage et I' enseignement 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit. 

• :Ecrire un montant d'argent (leur donner une fourchette 
raisonnable, par ex. entre 5 $ et 100 $) sur un bout de papier. 
Placez tous !es bouts de papier dans un chapeau, et demandez a 
chaque eJeve d' en piger un. :Ecrivez le man tan t pige par chaque 
eleve sur une feuille de tableau et faites le total. Expliquez ensuite 
a la classe que ce montant represente le PIB de la classe. Calculez 
la n\oyenne et expliquez que ce nombre represente le PIB par · 
habitant de la classe. Abordez Ja question suivante : « Est-ce que la 
moyenne represente de fac;on pr6cise le montant d'argent clont 
dispose chaque e!eve? » 

• Se r<'ferer a Ja carte du PIB et creer une carte pour illustrer !es dix 
pays ayant Je PIB par habitant le plus faible ainsi que les dix pays 
ayant Je PIB par habitant le plus e!eve. 

• Utiliser Je tableau suivant pour examiner Je concept de l'indice du 
develonnement humain (IDH). 

lndice du developpement humain 

Question Reponse 

Quels sont les renseignements utilises par les Nations 
Unies po.ur calculer l'IDH? 

En quoi l'IDH est-il different du PIB par habitant? 

Quels sont les dix pays avec l'IDH le plus faible? 

Quels sont les dix pays avec l'IDH le plus f:leve? 

• Associer la richesse a la qualite des soins de sante. Demandez aux 
e!eves de choisir cinq pays riches et cinq pays en developpement, 
de voir combien de medecins iJ existe pour une population de 
100 000 habitants et de titer une conclusion. 

Richesse economique et soins de sante 

Pays PIB par Medecin par .100 000 hab. 

Pays riebe 

Pays en developpement 

Conclusion : A partit de cette information, j'ai appris que !es pays 
(riches, pauvres) sont susceptibles d'avoir des soins de sante 
(acceptables, dificients). 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

~uggestions pour l'evaluation 
Les eleves peuvent, par exemple : 

• utjliser le diagramme tj-des~ous pour mont;-er qu'ils comprennent ce 
qu'e~t l'IDH; 

Diagramme en Y ; 
d6flnttlon d'un terme 

D6finitlo'n 

Objet ~ampla 

• sur une carte ')lUette du monde, griser en rouge !es pays ayant le PIB le 
plus faible et en bleu les pays ayant Je PIB le plus eleve; decrire au 
inqyep. d'une phrase ~ ten<;lance de~ontree sur la carte; 

• sur une carte muette du monde, griser en rouge !es pays ayant l'IDH Je 
plus faible et en bleu !es pays ayant l'IDH le plus e!eve; decrire au 
moyen d'une phrase la tendance demontree sur Ja carte et expliquer 
comment eile peut etre comparee a Ja tendance sur Ja carte du PIB par 
habitant; 

• assqcier la richesse a l'fducation; demandez aux ~leves de choisir cinq 
pays riches et cinq pays en developpement, de voir quel est le 
pourcentage des adultes qui sont capables de lire et d'ecrire, et tirer une 
conclusion. 

Rich~sse economique et education 
., 

Pays Piß par habitant Taux 
d'alphabetisme (%) 

-· 
PC!)'s riches 

--·-. ' ·- .. 
PC!Js en diveloppement 

' -. '. - ., 

Conclusion : A partir de cette information, j'ai appris que (plus, moins) 
d'adultes dans !es pays (riches,pauvres) sont susceptibles d'etre capables 
de lire et d'fcrire. 

-- -- „.„ 

6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

N<;>tes 

Ressources prevues 

Un monde de cultures: E,xploring Wor/d 
Cu/tures, chapitre 14. -

Un monde de cu/tures: Exploring Wor/d 
Cultures-Teacher'[ J{esource, 
chapitre 14. 

Cadre commun du CAMEF 

Arts du langage 
• comparaison et contraste 
• lecture et ecoute 
• ec;:riture et autres types 9-e 

~epresentation 

• lecture et visionne~eµt 
• utilisation d'une variete de 

documents de referenc~ 

R,essources supplementaires 

GeoHIVE 2005 (taille des regions 
selon le PIB), 
http: //www.xist.ore/i:Jobal/ ec 

rei:size.php 
• C/assroom Atlas ef Canada and the 

World, Rand M;cNally, :?006. 
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6° ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6t annie, /eJ !/CveI devront: 

6.5.1 analyser les effets de la 
distribution de la richesse 
dans le monde 

• utiliser des donnees 
statistiques pour representer 
Ja distribution de la richesse 
dans Je monde 

• examiner /es effets de la 
dzstribution z'nigale de la richesse 
sur la qua/iti de vie 

• definir Ja pauvrete et donner 
des exemples de ses effets 

134 

Suggestions pour I' apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux eleves de faire ce qui suit. 

• Creer un essai en photos pour illustrer !es differences de qualite de vie 
au sein d'un meme pays ou au sein de divers pays. Les photos 
pourraient illustrer !es differences de Ja qualite sur le plan du logement, 
de l'hygiene et du transport. 

• Analyserune affiche qui attire l'attention sur !es differences de qualite de 
vie au sein d'un meme pays ou au sein de divers pays. On peut utiliser le 
tableau suivant. 

Analyse d'une affiche 

Tiches Notes 
. „ 

1. Analyser l'affiche et prendre en note les 
images, les couleurs, les dates, les 
caracteres, la mention des lieux et ainsi 
de suite. 

2. Decrire la notion que semble vouloir 
illustrer cette information. 

3. Comparer son idee a celle des autres 
camarades de classe. 

. 

4. Rediger wie phrase pour bioncer 
l'objectif principa! de l'affiche. 

5. Cette affiche aurait-elle CtC efficace? 
Expliquer. 

Comme activite d'extension, demandez aux eleves de crEer, en groupes de 
trois ou quatre, une affiche pour vehiculer un message sur les difffrences 
dans Ja qualite de vie des pays riches et des pays en developpement. Ce 
message devrait mett.re l'accent sur un indicateur particulier de la tjualite de 
vie (par ex. : alphabetisme, soins medicä.ux, pauvrete infantile, espfrance de 
vie). 
• Lire un article ou regarder une fmission de tflfvision sur la fa<;:on dont 

la vie de quelqu'un est touchfe Oll pourrait etre touChfe par une 
distribution inegale de Ja richesse. Repondre a l'interrogation en se 
reportant aux idCes suivantes : 
- Expliquer de fa<;on sommaire comment une personne peut Ctre 

touchee par une distribution inegale de la richesse. 
- Decrire Je type d'aide qui devrait etre disponible afin d'ameliorer la 

situation d'une teile personne. 
- Expliquer comment la vie de cette personne serait differente si eile 

demenageait dans la collectivite des e!i:ves. 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour l'evaluation 
Les e1eves peuvent, par exemple : 

• 

• 

s'improviser joumaliste et Ccrire un article portant sur les conclitions de vie dans 
un l:ildonville en marge d'une grosse ville cfans un pays en developpement; 

Structure de redaction d'articles 

CritCres Oui Pas 
encore 

Le titre est concis et accrocheur. 

Le ti.tre saisit l' essence du texte. 

Le premier paragraphe enonce l'idCe principale de l'article. 

Le second paragraphe expose des dCtails pour appuyer une idCe 
ou une question particuliCre. 

4 troisiCme paragraphe expose des di:tails pour appuyer une 
autre idee ou une autre questjon. 

Le quatriCme paragraphe expose des ~Ctails pour appuyer urte 
autre idCe ou une autre question. 

Le cinquiCme paragraphe expose des d6tails pour appuyer une 
autre idCe ou une autre question. 

Le dernier paragraphe relie ensemble toutes les idCes ou les 
questions du texte. 

inviter Je representant d'un grou,Pe (par ex. : ONG, groupe benevole) qui vient 
en aide aux gens d'un pays en developpement; le tab1eau suivant sert de guide 
aux eieves pour rediger leurs questi.ons, pour extraire les faits, pour etablir les 
liens entre les idees et pour recueillir des opinions sur certains evenements ou 
situations; les questions en italique sont foumies a titre indicatif. 

La prCparation de questions pour une entrevue 

Type de question Exemples a utiliser 

Obtenir les faits : Qui .. .? Quoi .. .? Quand .A quel moment avez-vous constati que de 
... ? Ou .. .? nombreux Zambiens n'ont pas sujfisamment 

d'eau potable? 

Relier les idf:es : P9urquoi ... ? Comment /e manque d'eau potable se riperr:ute-t-il 
Comment .. .? Quelle diffCrence ... ? Quelle sur la santi des Zambiens Jans /es rigions 
similitude ... ? rurales? 

Recueillir des opinions : Pensez-vous que Les pqys riches devraient-ils apporter davantage 
... ? Que serait-il arrivC si ... ? d'aide pour app19er des projets comme /e vOtre ou 

devraient-ils d'abord aider /eurs propres citoyens 
aux pnSes avec la pauvreti? 
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6° ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 
En 6'annie, !es iJBves devroni: 

6.5.1 analyser !es effets de la 
distribution de la richesse dans le 
monde 

• utiliser des donnees statistiques 
pour representer Ja distribution 
de Ja richesse dans le monde 

• examiner !es effets de Ja 
distribution inegale de la richesse 
sur Ja qualite de vie 

• difinir la pa11vreti et donner des 
exemples de ses effats 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
Etant donni la Iris grande diversiti de normes au sein des differents pays, la pa11vreti 
differe bea11co11p d'11n pays a /'a11tre. Ce q11i est considiri comme pauvre dans un pays 
peu/ etre consideri comme riche dans un autre pays. La pauvreti abso/ue ivoque une 
condition qui privaut /orsque /es gens n 'ont pas s11.ffisamment d'm;gent pour acheter de 
la nourriture 011 en cultiver. La pa11vreti relative ivoq11e une condition q11i priva11t 
!orsque le niveau de vie se situe sous ce qui est considiri comme acceptab!e. 

L'enseignant peut demander aux f:leves de faire ce qui suit. 
• Remplir le tableau suivant pour donner des exemples de Ja pauvrete 

absolue et de la pauvrete relative. Ils peuvent choisir une region 
precise ou un pays autre que Je Canada. " 

Exemples de pauvrete 

Pauvrete absolue Pauvrete relative 

. 

• Creer une affiche murale sur les contrastes de qualite de vie resultimt 
d'une distribution inegale de Ja richesse. Chaque e!i:ve devrait 
soumettre une serie d'images (dessins, illustrations, photographies). 
L'image pourrait montrer Y 

de Ja nourriture jetee a Ja poubelle, ou des gens souffrant de 
malnuttition; 
deux voitures de luxe dans une entrf:e, ou une personne dans un 
monde en developpement marchant dans des champs; 
UO enfant faisant de la planche a roulettes, Oll UOC scene de main-
d' oeuvre enfan tine; 
une femme f:levant la temperature de son thermostat dans une 
maison moderne, ou une femme rassemblant du bois de 
chauffage dans un pays en developpement. 

• Participer a un exerclce d'apprentissage cooperatif « reflechir-
partuger-discuter ». Demandez aux e!i:ves de recueillir de 
l'info.rmarion a partir d'une lecture ou d'un film video sur la pauvrete 
dans un pays choisi, de reflechir ensuite a ce qu'ils ont appris et de 
prendre des notes, de creer des pages Web et de faire des dessins. 
Afin de preciser la t&che, l'equipe devrait se concentrer sur deux ou 
trois aspects de la pauvrete ou de Ja richesse (par ex. : acces a 
l'education, taille des familles, acces ade bons soins de sante, 
conditions de logement, acces ade l'eau potable, hygiene, acces a la 
nourriture). Demandez aux e!i:ves de se regrouper en equipes de 
deux, de partager ce qu'ils ont appris et de tirer une conclusion qui, 
de leur avis, devrait C.tre connue de taute la classe. 
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6° ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour l'evaluation 

Les eICves peuven t, par ~xemple. 

• choisir un exemple de pauvrete absolue et de pauvretf: par exclusion sur l'affiche 
murale de la classe; 

• regarder un film video portant sur Ja souffrance d'une famille qui vit dans un pays en 
deveJoppement et qui essaie de survivre en pratiquant l'agricuJture, en travaillant dans 
une usine a bas salaires ou encore en fou.illant dans un depotoir; df:f:tni.r les etements 
de Ja pauvrete absoJue, de Ja pauvrete relative et de Ja pauvrete par exclusion; Ja liste 
de vCrification suivante aidera l'f:lCve dans son visionnement. 

Ma liste de vCrification pour visionner un film video 

CritCres Cocher 

Avant de regarder Je film video: 

Je predis le sujet du film d'apres le titte. 

Je pense a ce que je sais deja sur le sujet. 

Je formule quelques questions auxquelles j'aimerais que le film 
rCponde. 

En regardant Je film video: 

Je me sers d'indices, comme la couleur, les images et les figures de 
style, pour m'aider a savoir quelles sont les idCes principales. 

Je cherche des reponses a mes questions. 

Je corrige mes erreurs quant ä ce que je croyais dejä. savoir sur le 
sujet. 

Je formule de :nouvelles questio:ns et j'essaie d'y trouver des 
reponses. 

J'essaie de decider si l'informatio:n est precise et fiable. 

Je songe aux evenement principaux, ä. l'information et aux 
personnages du film. 

Apres avoir vu Je film video: 

] e consulte nn partenaire si j' ai besoin d' aide pour clarifier quelque 
chose que je ne comprends pas. 

S'il le faut, je consulte d'autres sources ä. ce sujet. 

Je resume ce que j'ai appris du film. 

Ace stade-ci, les e1eves ont l'occasion d'utiliser une enrree speculative dans leur journal 
de reponse. (Voir la discuuion sur /e Journal de reponse : types d'entries, exemp/es de question 
d'introduction et exemples d'introduction, ti /'annexe G.) 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6eannie, /es t!Bves devront: 

6.5.2 examiner quelques 
exemples choisis d'enjeux 
relatifs aux droits de la 
personne dans le monde 

• tkinner des exemp/es des droits 
inoncis Jans /a Dic/aration des 
Nations Unies sur !es droits 
des enfants 

• donner des exemp!es des droiti 
inoncis Jans /a Dic/aration des 
Nations Unies sur !es droits de 
ia personne 

• . reconnaitre les enjeux 
relatifs aux droits de la 
personne qui ont trait aux 
droits des enfants 

• etudier les exemples 
choisis de vioiation des 
droits de la personne 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

Pendant que /es i!ives examinent /es droits universe!s de /a personne, i!s tkiivent 
reconnaitre que tous !es droits sont accompagnis de responsabi!itis et que /es droits et 
responsabi!itis commencent par des actions personne!!es et quotidiennes a /a maison, a 
!'ico!e et Jans /a co!!ectiviti. 

L'enseignant peut demander aux eli:ves de faire ce qui suit. 

• Explorer Je concept des droits et des responsabilites en elaborant une 
declaration des droits et responsabilites des e!eves de la classe. Voici les 
etapes qui peuvent etre suiv:ies : 

Demander aux e1eves de lancer des idees sur les droits qu'ils devraient 
avoir comme classe. 
En groupes de trois ou quatte, classer ces droits en ordre decroissant 
d'importance; choisir !es dix plus importants. 

- Dresser, sur une feuille de tableau, Ja liste des dix droits !es plus 
importants df:crits par chaque groupe et, d'un commun accord, 
enoncer !es dix principaux droits de Ja classe. 
Dresser Ja liste des dix principaux droits de Ja classe dans Je tableau 
suivant. 

Chane des droits et responsabilitCs de la classe 

Droits Responsabilites 

Examiner pourquoi !es droits englobent des responsabilites 
Demandez aux f:lf:ves d'f:noncer une responsabilitf: pour chaque droit 
de la salle de classe, si celui-ci doit etre protege. Un e!i:ve, par 
exemple, peut affinner que la libre expression des opinions dans Ja 
classe constitue un droit. Dans ce cas, une responsabilitf: comme celle 
de respecter les opinions deS autres Oll d'encour:lger quelqu'un 3. 
exprimer son opinion a l'intf:rieur d'un groupe d'apprentissa aiderait a 
proteger ce droit. 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour l'evaluation 

Les eleves peuvent, par e?<emple : 

! utiliser le tableau suivant pour faire la clistinction entre les termes 
« <4oi~ » ~t « responsabilite »; 

„. . , .. 

Definition Exemple 
... . 
Droit Droit 

Responsabilitl Responsabilili 

" ... 

Les droits sont importants parce que.„ 

Les responsabilites sont importantes parce que .„ 

„ 

• choisir plusieurs droits a partir de la version abregee de la Declaration 
universelle des droits de l'homme et definit les responsabilites que !es 
gens pourraient accepter de prendre afin que les droits soient re~pect6s; 
creer une toile conceptuelle pour la salle de classe et deµiander aux 
~lCves d'6noqcer des actions ou des attirudes responsables a adopte.r 
pour le respect de chacun de ces droits; la toile conceptuelle suivante 
est fournie a titre d'illustration. 

s• ANNEE : CUL TU RES DU MONDE 

Notes 
Ressources prevue~ 

Un monde de cultures: Exploring World 
Cu//ures, chapitre 15. · 

U n monde de cultures: Exploring World 
Cultures-Teacher'.r ~sourn, ch:apitre 15 . 

Ressources suppleme11;taires 

Appffnons ens~17!b/e nos droits ~t noJ 
devoirs (cahier d'activites d~ 
l'enseignant pour les ClCves de ~a 4e 
a Ja 8' annee), ISBN ).555137-
579-6. Distribue par la 
Com.missiol). des droitsde la 
personne, (.:.P. 6000, Fredericto11: 
(N.-B.) E3B SH! 

Organismes ou groupes 

www.hrw.org/ compaigns/ 
childsoldiers / facts.htrn 

www.stopchildlabor.org 

www.savethechildem.ca 

www.antislavery.o~g 

www.t~ansfair.ca 

www.oxfam.ca 
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e• ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 
En 6eannie, !es eJeves devront: 

6.5.2 examiner queJques 
exempJes choisis d'enjeux 
reJatifs aux droits de Ja 
personne dans Je monde 

• donner des exemples des 
droits CnoncCs dans la 
Declaration des Nations 
U nies sur !es droits des 
enfants 

• donner des exemples des droits 
enoncis dans la Declaration des 
Nations Unies sur /es droits de 
la personne 

• reconna!tre !es enjeux relatift 
aux droits de la personne qui 
ont trait aux droits des enfants 

• Ctudier les exemples 
choisis de violation des 
droits de la personne 
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Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 
L'enseignant peut demander aux eteves de faire ce qui 
suit. 

• T rouver des droits de la Charte canadienne des droits et 
h'bertes qui sont semblables a ceux qui se retrouvent 
dans la Declaration universelle des droits de l'homme. 

• Se prfter a un exercice d'apprentissage coopCratif 
« en aquarium » afm de dresser une liste des droits 
que les enfants devraient avoir selon eux. Les 

0 0 0 

••• 0 

•. •. 0 • • 
•• 0 

ö 
0 0 

« poissons » ( •) dressent la liste sur une feuille de tableau, pendant que 
les « observateurs » (0) fcoutent et prennent en note ce qui se dit. 
Ensuite, !es observateurs ont la possibilite de poser des questions, de 
proposer des ameliorations et d'ajouter de l'information a Ja liste si cela est 
necessaire. La liste definitive devrait etre affichee sur le mur. Afin de 
preciser la tiche, il convient d'assigner une question elf. Pour ivaluer /a 
participation des elives aux groupes d'apprentissage cooperatif, voir /'annexe I.) 

Question cle : Quels droits, selon vous, les enfants devraient-il avoir pour vivre 
heureux? 

Etant donne que /es enfants dipendent des adultes et detiennent moins de pouvoir, i/s sont 
souvent victimes de violation des droits de la personne. A cause de /eur vulnerabiliti, i/s ont 
besoih d'une protection toute speciale. La Jaron dont un pqys s'occupe des besoins et des 
droiti de ses membres /es plus faib/es reflete la qua/ite de vie de sa socilte civile. 

• Regarder un film video ou lire un compte rendu sur la violation des droits 
des enfants (par ex. : main-d'oeuvre enfantine, racisme, enfants soldats, 
sans-abrisme, esclavage, nettoyage ethnique). Definir les principes de la 
Declaration des droits de l'enfant, proclamee par !es Nations Unies en 
1959, qui ne sont pas respectes dans la situation decrite. La reponse des 
elCves peut etre consignee dans le tableau suivant. • 

(Ecrire Je titre de l'artide ou du film video) : Violation des droits des enfants 

DCclaration des droits de l'enfant de Exetnples de violation 
1959 

~rincipe Droit 

• Rediger une bri:ve description de ce que certains Canadiens ont fait pour 
ameliorer ou proteger les droits de la personne (par ex. : Louise Arbour, 
Matthew Coon Come, Stephen Lewis, general Dallaire). 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour l'evaluation 
Les eli:ves peuvent, par exemple : 

• comparer Ja liste des droits de l'enfant (dressee durant l'activite « en 
aquarium ») a la Declaration des droits de l'enfant de 1959; le tableau 
suivant peut etre utilise, et les exemples sont offerts a titre 
d'illustracion; 

Analyse des droits de l'enfant 

DCclaration des droits de l'enfant Exemples tires de la liste dressee 
de 1959 en classe 

Principe Droit 

3 Droit a un nom et a 
une nationalite 

5 Droit de l'enfant 
handicape a des soins 
spCctaux 

7 Droit a une Cducation 

7 Droit de se livrer i des 
jeux et a des activiti:s 
ri:cri:atives 

• interprf:ter un dessin humorist.ique portant sur la souffrance des 
enfants dans une region exposee a la guerre, a la pauvrete extreme, a la 
migration forcee, a la famine, a l'analphabf:tisme, a la main-d'oeuvre 
enfantine au :l l'esclavage; le tableau suivant peut Ctre utilise. (Pour une 
disrussion sur l'uti!isation d'autres documents pnlnaires en sal!e de c!asse, voir 
/'annexe E.) 

Analyse d'un dessin humoristique 

Question RCponse 

Quels sont les symboles utilises dans ce 
dessin humoristique? 

Que represente chaque symbole? 

Que signifient les mots (s'il y a lieu)? 

Quel est le principal message vehicule dans 
ce dessin hwnoristique? 

Pourquoi l'auteur du dessin humoristique 
veut-il vChiculer ce me~sage? 

Quelle est votre opinion sur ce message? 

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6eannie, /es i!Cves devront: 

6.5.2 examiner queJques exempJes 
choisis d'enjeux reJatifs aux droits 
de Ja personne dans Je monde 

• donner des exemples des droits 
enonces dans la Declaration des 
Nations Unies sur les droits des 
enfants 

• · donner des exemples des droits 
enoncfs dans la Dfclaration des 
Nations Unies sur les droits de la 
personne 

• reconnaitre les enjeux relatifs aux 
droits de la personne qui ont trait 
aux droits des enfants 

• itudier !es exemples choisis de violation 
des droits de la personne 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander a l'eleve de faire ce qui suit. 

• Definir un enjeu relatif aux droits de la personne qui doit etre 
aborde (par ex. : detention des prisonniers de guerre sans 
proces) et faire une recherche. Analyser la question du point de 
vue des parties intfressfes et des arguments qu'ils invoquent 
pour appuyer leurs positions, leurs valeurs sous-jacentes et ce 
qui devrait etre fait pour resoudre la question. Le tableau 
suivant peut etre utilise. 

Examiner un enjeu : 
( decrire l'enjeu) 

Quel est l'enjeu principal? 

Quels sont les points de vue des intervenants cles sur cet enjeu? 

Quels sont les arguments d'une partie po.m appuyer sa position? 

Quels sont les arguments de l'autre partie pour appuyer sa 
position? 

Quelles sont les croyances ou les valeurs opposees? 

Que devrait-on faire apropos de cet enjeu? 

• Organiser un concours d'affiche scolaire pour attirer l'attention 
de l'ecole sur un probleme relatif aux droits de la personne. 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

SUggestions pour l'evaluation 
Les e\eves peuvent, par exemple : 

• exposer un prabli:me mandial tauchant !es draits de la persanne rediger 
une lettre au redacteur en chef du jaumal lacal afin d'exprimer san paint 
de vue sur Je probli:me et sur ce qui devrait ette fait a ce sujet. 

Liste de verification : redaction d'une lettre 
au redacteur en chef 

Criteres Oui Pas 
encore 

Est-ce que mes phrases d'introduction sont 
puissantes et expCditives? 

Est-ce que j'exprime clairement mon 
apinian? 

Y a-t-il suffisamment de details pour 
appuyer man paint de vue? 

Suis-je en train de debattre une apinion 
oppasee? 

Suis-je certain de la personne que je veux 
persuader? 

Est-ce que mes phrases f:crites visent a 
vehiculer un message clair? 

Est-ce que mes mots ont f:tf: bien choisis 
pour vi:hiculer mon message? 

Ais-je bien verifie man arthagraphe, ma 
ponctuation, ma grammaire et mes 
majuscules? 
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6" ANNEE : CUL TU RES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6" annee, /es eleves devront: 

6.5.3 prendre des mesures 
adaptees a l'äge pour montrer 
qu'ils comprennent !es 
responsabilites du citoyen du 
monde 

• expliquer /es droits et /es 
responsabilitis du citqyen du monde 

• difindre leur positioiz par rapport ii 
un enjeu loca!, national ou 
international apres avoir envisage /es 
diverses perspectives 

• e!aborer un plan et prendre des 
meSures adaptees 3. leur 3.ge 
pour aborder des probli:mes ou 
des enjeux d'ordre local, 
national ou international 

144 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

Nous jouons des rrJ/es interdependants en tant que citqyens de notre collectivite, province, 
pqys et meme du monde. En tant que citqyens du monde, notre rrJ/e peut embramr le 
commerce international, la responsabiliti de s'assurerque tous ont acc8s aux ressources 
internationales, la croyance que tous miritent de vivre en paix et de ;Ouir d'une qualiti 
de vie acceptable et le respea de la dignite et des droits de la personne. 

L,enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

• Utiliser un diagramme en Y afin d'explorer le 
concept du « citoyen du monde ». Que signifie 
ce terme? Poutquoi souhaite-t-on devenir un 
citoyen du monde? (Quel est le but?) 
Donner un exemple d'une personne qui agit a 
titre de citoyen du monde. 

• Rediger la biographie d'une personne qui est 
reputee avoir agi comme un citoyen du monde 
(par ex. : Mi:re Teresa, Nelson Mandela, Craig 
Kielburger, Susan Aglukark). On peut utiliser le .. 
tableau suivant. 

Diagramme en Y : 
d6flnltlon d'un tenne 

DMinition 

Objel 

Liste de verificarion pour la redaction d'une biographie 

Qui est/ Ctait cette personne? 

Quelles qualitCs cette personne possede/possedait-elle? 

Quels exemples di:montrent ces qualitCs? 

Quels sont les evenements qui ont change cette personne? 

Quel genre de risques cette personne a-t-elle pris? 

Quelle importance cette personne a-t-elle eue pour d'autres personnes? 

Qu'ai-je appris de cette personne pour devenir moi-meme une meilleure 
personne? 

• Prf:parer une courte prf:sentation orale sur le theme suivant : « Ce qu'il 
faut pour etre un citoyen du monde ». Les e!i:ves peuvent decider de 
faire une prf:sentation a une assemblf:e scolaire a l'occasion de la 
J ournee mondiale de la citoyennetf:, une prf:sentation video ou un 
compte rendu oral a Ja classe. 

(Pour eva/uer la prfsentation orale de /'fleve, voir la rubrique de notation holistique ii 
l'annexe ]4.) 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour l'evaluation 

Les Clfves peuvent, par exemple : 

• illustrer !es qualites et !es valeurs du citoyen du monde; ils peuvent 
utiliser des slogans ou des mots pour appuyer !es qualites et !es 
valeurs; 

• s'acquitter de la responsabilite de creer un jury qui se chargerea de 
decemer le prix annuel du citoyen du monde; demandez aux eieves 
de dresser une liste des critf:res que les juges utiliseront pour choisir 
la personne qui recevra le prix; 

• choisir une personne qui recevra le prix annuel du citoyen du 
monde; faire des recherches sur les contributions de cette personne 
en tant que citoyen du monde et rediger un court texte pour 
expliquer les raisons pour lesquelles cette personne a ete choisie; 

• discuter en classe de Ja fa~on clont Ja protection des droits de Ja 
personne nous aide a devenir de meilleurs citoyens du monde ; 
rediger un paragraphe pour resumer ce qui a ete dit; on peut se 
servir du tableau suivant pour structurer le paragraphe; 

(Pour iva/uer /a ridaction de l'i/eve, voir /a mbtique de notation ho/istique, a 
/'annexe ]-1.) 

Structure d'organisation d'un paragraphe 

Dibut 
L'idCe principale est enoncee dans une phrase-thCme afin d'aider le lecteur a 
prevoir ce qui va suivre. 

Milieu 
Des preuves sont presentees sous la forme de faits. 
Les faits sont appuyes par la description d' exemples. 
Les faits et les exemples sont en relation explicite avec la phrase-thCme. 

Fin 
Le sens de l'idee principale, etant donne les preuves, est explique. 

• creer un album de decoupures pour mettre l'accent sur ce qui suit: 
quatre exemples (un par page) de ce que cela signifie d'etre un 
citoyen du monde; 
a;ois droits qui revetent de l'importance pour eux. Presenter des 
illustrations (photos, dessins, logos) ainsi qu'une courte 
explication pour chacun; 
des exemples de gens ou d'organisations qui agissent a titre de 
citoyens modCles du monde (avec une illustration et une courte 
explication des raisons qui motivent leurs choix); 
des exemples d'organisations qui representent la citoyennete du 
monde. 

6" ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Notes 

Ressources prevues 

Un monde de cultures: Exploting World 
Cu/tures, chapitre 16. 

Un monde de cultures: Exploting World 
Cu/tures-Teacher's R.esource, chapitre 
16. 

Ressources supplementaires 

• Apprenons ensemble nos droits et nos 
devoirs ( cahier d'activites de 
l'enseignant pour les e1eves de la 
4' a la 8' annee), ISBN 1-
555137-579-6. Distribue par la 
Commission des droitsde la 
personne, C.P. 6000, 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 
Kielburger et Kielburger. Take 
Action! A Guide to Active Citizenship, 
Gage. 
Peturson et Shields. Making Choices, 
Harcourt. 

• S land Up far Your Rights, World Book 
Enryclopedia. Un livre sur les droits 
de la personne ecrit par et pour les 
jeunes jeunes du monde. 
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6' ANNEE : CULTURES DU MONDE 

Unite 5 : Enjeux mondiaux 

Resultats 

En 6'annie, /es eJeves devront: 

6.5.3 prendre des mesures adaptees 
il Page pour montrer qu'ils 
comprennent les responsabilites du 
citoyen du monde 

• expliquer !es droits et les 
responsabilites du citoyen du 
monde 

• defendre leur position par rapport a 
un enjeu local, national ou 
international apres avoir envisage 
les diverses perspectives 

• e!aborer un plan et prendre des mesures 
adaptles a l'dge pour aborder des 
prob/emes ou des e'!!eux d'ordre local, 
national ou international 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux eteves de faire ce qui suit. 

• Elaborer un plan dans Je contexte d'un ptojet scolaire pour aider 
l'Ccole a se sensibiliser a )' importance de 1a citoyennere du monde. 
Demandez aux eteves de rCdiger un CnoncC de mission, d' Ctablir 
des objectifs et de definit !es mesures qui pourraient etre 
entreprises. 

• A l'interieur d'un projet scolaire, se joindre a une organisation, 
teile que OXFAM ouAIDE A L'ENFANCE, et appuyer une des 
causes de l'organisation. 
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Unite 5 Enjeux mondiaux 

Suggestions pour I' evaluation 

Les eleves peuvent, par exemple : 

• effectuer une recherche sur le r6le d' Amnistie Internationale et sur ses 
tentatives pour ameliorer la condition des gens clont les droits ont ete 
bafoues par des gouvemements repressifs. Rediger une Jettre au nom 
des eleves de Ja classe destinee au joumaJ local afin de presenter Je 
profil d'une personne clont Ja cause a ete appuyee par Amnistie 
Internationale. 
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Unite 6 : 
Canada : reflexions sur une mosa"ique 

culturelle 





- ·--- --- ---

6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 6 : Canada : reflexions sur une 
mosa"ique culturelle 
Survol de l'unite 

Resultats de 
l'unite 

Processus de 
l'unite et 
competences 
mises en relief 

L'unite « Canada : reflexions sur une mosalque culturelle » vise un 
seul resultat d'apprentissage, et eile a ete expressement conc;:ue 
comme unite d'erude culminante. Tandis que dans les unitCs 
prCcCdentes, les e1eves sont « sortis » pour Ctuclier le monde qui 
s'Ctend au-del3. des frontiCres canadiennes, la prCsente unitC les « 
ramene » chez eux pour Ctudier leur propre pays. II est trCs 
important que les e1eves aient pu jeter un coup d'oeil sur le reste du 
monde avant de s'engager dans une rCflexion sur leur propre pays 
et sur la fac;on clont la diversitC dans le monde se manifeste a 
l'intCrieur du Canada. Les CICves verront comment les diffCrentes 
populations qui composent le Canada ont contribue i en faire le 
pays que nous connaissons aujourd'hui, tauten reflechissant a 
leurs Sentiments 3. propos de l'influence continue d'autres pays, 
cultures et populations de partout dans le monde. 

Les e!eves devront: 

6.6.1 montrer qu'ils comprennent comment les cultures de partout 
dans le monde ont contribue a creer la mosalque culturelle 
du Canada. 

Communication 
Lire de fas:on eclair6e 

• Employer des techniques d'ecoute accive 
Developper des competences„en matiCre de cartes 
geographiques 

• Choisir des medias et des styles adaptes a une fin 
• Presenter un campte rendu ou un plaidoyer recapitulatif 

Se servir de diverses formes de communication de groupe ou 
interpersonnelle, telles que le de.bat, la negociation, l'atteinte 
d'un Consensus, la classification et la mediation de conflit 

Interrogation 
• Resoudre des problCmes en utilisant un esprit crfatif et critique 
• Utiliser diverses capacites et strategies de raisonnement 
• Reconnaitre les enjeux et perspectives d'importance dans un 

domaine donne 
• Recucillir, consigner, evaluer et synthCtiser l'information 

Interprfter le sens de l'information et des arguments • 
V erifier l'exactitudc et la validite des donnees, des 
interpr6tations, des conclusions et des arguments 

Participation 
• :Evoluer dans une variete de groupes en se servant de ses 

compftences et de strat6gies en matiere de collaboration et de 
cooperation. 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 6 : Canada : reflexions sur une mosa"ique culturelle 

Resultats 

En 6' annie, /es i!Cves devront: 

6.6.1 montrer qu'ils 
comprennent comment ]es 
cultures de partout dans le 
monde ont contribue a creer Ja 
mosalque culturelle du Canada 

Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement 

L'enseignant peut demander aux e1eves de faire ce qui suit. 

Choisir l'une de deux approches pour examiner la fa<;on clont les 
cultures de partout dans le monde ont contribue a crf:er la 
mosaique culturelle du Canada : 

voir comment une culture particuliere contribue a la mosalque 
culturelle du Canada en ce qui concerne certaincs 
caractf:ristiques culturelles, par cxemple les coutumcs 
alimentaires, la musique, les vftenients, les mythes, les contes 
populaires, les coutumes populaires et ainsi de suite (c.-a-d. 
plusieurs caractf:ristiques d'une meine culture); 
choisir une caracteristique culturelle et montrer comment elle 
est le resultat de plus d'une culture (c.-:l-d. une caracteriscique 
propre a plusieurs cultures). 

• Choisir un mode de presentation. Les exemples peuvent 

• 

comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit : 
une vignette expliquant comment trois ou quatre 
caracterisciques d'une meme culture ont influence la mosaiquc 
culturelle du Canada, ou comment notre mosaigue reflete 
l'influence d'une caracteriscique propre a plusieurs cultures. L.a 
vignette devrait etre accompagnee d'un scenario animatigue; 
un portfolio contenant des artefacts soigneusement choisis (par 
ex. : arcicles de journal, poemes, chansons, entrees de journal_, 
photos, cartes, statistiques, annonces publicitaires) qui montrent 
l'influence de plusieurs caracteristiques d'une meme culture ou 
l'influence d'une caracteristique propre a plusieurs cultures; 
(Pour une discussion sur l'uti!isation des por(fo!ios dans !'ivaluation,, voir 
l'annexe H.) 
un DVD contenant une collection d'artefacts afin d'inclure ceux 
qui feraient habituellement parcie d'un portfolio. L'avantage 
d'une colleccion numCrique, c'est qu'elle presente davantage de 
possibilites de creer des audioclips et des videoclips clont la 
narration est assuree par les e1eves; 
un livre en accordCon qui concient certains artefacts (par 
ex. : articles de journal, poemes, photos, statisciques, annonces 
publicitaires); 
un panneau d'affichage montrant certains des artCfacts inclus 
dans le portfolio; 
unc mura1e qui faJt une prCsentation visuelle d'un thCmc. 

Reflechir sur ce qu'ils ont appris, de meme que sur le processus 
d'apprentissage de cet exercice culminant. Une fois la prCsentation 
terminCe, les eteves peuvent expliquer son importance a leur 
auditoire (comme une entrCe de journal dialectiquc), exprimer leurs 
idCes concernant la fai;on clont la prCsentation a ete ClaborCe et ce 
qu'ils ont appris (metacognition) et parler de leur experience 
personnelle (reflexion). 
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6' ANNEE : CUL TURES DU MONDE 

Unite 6 Canada reflexions sur une mosa·ique culturelle 

Suggestions pour l'evaluation 

Les e1eves peuvent, par exe1nple : 

determiner les objectifs (c.-a-d. les resultats) qui appuient le sujet; (Si 
!es i!eves souhaitent itudier comment des culture.r de partout dans le monde ont 
contn.bui d la criation de la mosai"que cu!turel!e loca!e, voir l'annexe D.) 

• a l'interieur d'une structure d'apprentissage cooperatif, eiaborer et 
valider avec leurs pairs un plan qui montre : 

le citre; 
le debut d'une toile conceptuelle qui sera elaboree it mesure que 
le theme sera developpe; 
une liste de verification pour guider le travail; 
une rencontre avec l'enseignant pendant l'elaboration du sujet; 
une rubrique de notacion de l'ecriture ou de l'expression orale 
(selon Je cas) a titre d'autoevaluation. (Voir les annexes J-1 etJ-4 
respectivement.) 

Notes 

Ressources prevues 

'Vn monde de cu/tures" Exploring 
World Cultures, chapitre 17. 

'Vn monde de cu/tures" Explon'ng 
World Cu/tures-Teacher's Resoum, 
chapitre 17. 
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Annexe B • 
• Tableau matriciel des 

processus et des competences 
Le programme de sciences humaines englobe trois principaux processus : la communication, l'interrogation et la 
participation. La communication exige des e1eves d'ecoutcr, de lire, d'interpreter, de traduire et d'exprimer des 
idees et de l'information. Dans l'interrogation, ils doivent formuler et preciser des questions, cxaminer des 
problemes, analyser l'information pertinente et f:laborer des conclusions rationnelles appuyees par des preuves. 
La participation exigc des e1eves de travailler a la fois de fai;:on indepen<lante et coopCrative afin de resoudre des 
problemes, de prendre des decisions, et de nCgocier et mettre en oeuvre des plans d'action d'une maniere qui 
respecte et valorise les coutumes, les croyances et les pratiques des autres. 

Ces processus sont decrits dans les «Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignemcnt » et dans les 
«Suggestions pour I'evaluation » qui sont elaborees dans lc guide pedagogique. Ces processus englobent bon 
nombre de competences. Certaines relCvent de toutes les matiCres, alors que d'autres sont propres aux sciences 
humaines. 

Processus communication 
Competence Responsabilites essentielles aux sciences Responsabilites communes 

humaines 
Lire de fac;on eclairee . dCceler les partis pris dans les comptes . utiliser les indices et les lCgendcs 

rendus historiques d'illustrations pour favoriser la . distinguer les faits de la fiction comprehension . deceler les relations de cause a effet . distinguer l'idee principale des . decelcr les partis pris dans le matCriel visuel idCes subordonnCes 
• utiliser la litteraturc pour enrichir 

le sens 
Communiqucr des idees et . faire valoir son point de vue d'une maniere • rediger des comptes rendus et 
de l'information a un claire, logique et convaincante des rapports de recherche 
public cible 
Employer des techniques (voir les responsabilitCs communes) . faire une ecoute critique des 
d'ecoute active idees, des opinions et des points 

de vue des autres 
• participer a une conversation et a 

' 
une discussion en petit groupe ou 
en reunion pleniCre 

Developper des . utiliser une variete de cartes a une varietC de 
compCtences en matiCre fins 
de cartes geographiques . utiliser les directions cardinales et 

intermCdiaires pour trouve'r et decrire des 
endroits sur des cartes et des globes 

• creer et interpreter des cartes qui 
comprenncnt un titre, une legende, unc rose 
des vents et une Cchelle 

• exprimer la localisation relative et la 
localisation absolue 

• utiliser une varii:tC de sources d'information 
et de technologies pour preparer des cartes 

• exprimer l'orientation en observant le 
paysage, en utilisant le savoir traditionnel ou 
en utilisant un compas ou d'autres moyens 
technologiques 
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Competence Responsabilites essentielles aux sciences Responsabilites communes 
humaines 

Exprimer et appuyer un • former des opinions fondecs sur un cxamen • distinguer l'idee principale des 
point de vue critiquc du matCriel pertinent idees subordonnCcs . rcformuler de fa<;:on concise les principalcs • rCagir a des textes de fac:;on 

idCes d'un sujet complexe Cclairee 
Choisir des mCdias et des (voir les responsabilitCs communes) • montrer une scnsibilisation au 
styles adaptCs a une fin but et a l'auditoire 
Utiliser unc variCtC de • utiliscr des cartcs, des globcs et des • prCsenter de l'information et des 
mCdias et de styles pour gCotechnjques idCes a l'aide de matCriel sonore, 
prCsenter de l'information, . produire et exposer des modCles, des visuel, imprime ou Clectronique 
des arguments et des murales, des collages, des dioramas, des 
conclusions oeuvres d'art, des dessins humoristiques et 

des ocuvres multimCdia 
• interprCter et utiliser des graphiques et 

d'autres aides visuelles 
Prescnter un compte • utiliser les cartes, les globes et les graphiques • Ctablir les grandes lignes d'un 
rendu ou un plaidoyer approprii:s sujet 
ri:capitulatif • prCparer des rCsumCs 

• prendre des notes 
• prCparer une bibliographie 

Sc servir de diverses • participer a des exercices de persuasion, de • participer i la dClCgation de 
formes de communication compromis, de dCbat et de nCgociation pour t:lches, a l'organisation, a la 
de groupe ou rCsoudre des conflits et des diffCrends planification, a la prise de 
interpersonnelle, tclles que dCcision et i l'action i l'intCrieur 
le dCbat, Ia nCgociacion, d'un groupe 
l'atteinte d'un conscnsus, • contribuer en groupes a la 
la classification et la crCation d'un climat coopi:ratif 
mCdiation de conflit 

Processus interrogation 
Competence ResponsabilitCs essentielles aux sciences ResponsabilitCs communes 

humaines 
Formuler des questions ou • dCfinir les sources primaircs et secondaires • trouver les donnCes factuelles 
des hypotheses qui pertinentes pertinentes 
donnent a une . reconnaitre les liens entre des ClCments • Ctablir le lien entre des donnCcs 
interrogation une d'information historique, gCographiquc et factuelles 
orientation claire Ccononuque • regrouper des donnCes en . combiner les concepts essentiels des sciences catCgories selon des criteres 

humaincs pour Cnoncer des conclusions appropriCs 
fondi:es sur l'information . combiner lcs concepts essentiels 

pour Cnoncer des conclusions 
fondCcs sur l'information 

• refor1nuler de fa<;:on concisc les 
principales idCes d'un sujet 
complexe . former des opinions fondCes sur 
un examen critique du matCriel 
pertinent 

• Cnoncer des hypothi:ses en vue 
d'une etude plus approfondic 
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Competence Responsabilitc!s essentielles aux sciences Responsabilites communes 
humaines 

Resoudre des problcmes (voir les responsabilites communes) • reperer une situation qui 
en utilisant un esprit nCcessite une decision 
creatif et critique . obtenir les donnees factuelles 

necessaires pour prendre une 
decision 

• reconnaitre les valeurs 
implicites d'une situation et les 
enjeux qui en decoulent . definir des plans d'action de 
rechange et preclirc lcs 
consequences probables de 
chacun . prendre une decision cn se 
fondant sur les donnees 
obtenues 

• choisir une strategie appropriee 
pour resoudre un problCme 

• autosurveiller le processus de 
decision 

Utiliser diverses capacitf:s • df:terminer l'exactitudc et la fiabilitf: des • determiner l'exactitude et la 
et stratCgies de sources primaires et secondaires et des fiabilite des donnees 
raisonnement donnees gfographiques • faire des dCductions :i partir des 

• faire des deductions a partir du matCriel donnCes factuelles 
primaire et secondaire • reconnaitre les incoherences 

• organisct les CvCnements et les idCes d'un argument 
connexes dans un ordre chronologique • dCterminer si l'information se 

rapporte ou non au sujet 
Reconnaitre les enjeux et . faire une recherche pour definir les • examiner une interprCtation 
perspecttves multiples points de vue concernant un sous differentes perspectives 
d'importance dans un enJeu • examincr de fa<;on eclairCe les 
domaine donnC liens entre les ClCments d'un 

enjeu ou d'un sujet 
• cxaminer et Cvaluer une variCtC 

de points de vue sur des enjeux 
avant de former une opinion 

Determiner les sources • dCfinir un eventail inclusif de sources • trouver et Cvaluer des sources 
d'information qui se d'information imprimCe 
rapportcnt a • utiliser un catalogue de 
l'interrogation bibliotheque pour trouver des 

sources 
• utiliser un moteur de recherche 

sur Internet 
• utiliser un index de pCriodiques 
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Competence Responsabilites essentielles aux sciences Responsabilites communes 
humaines 

Recueillir, consigner, • interpreter l'histoire a l'aide d'artefacts • utiliser une variete de sources 
evaluer et synthetiser • utiliser lcs sources d'information d'information 
l'information communautaires • mcner des entrevues 

• utiliser l'histoire orale, y cotnpris les • analyser une preuve en 
entrevues choisissant, en comparant et en 

• utiliser des compCtences cn matierc de catCgorisant l'information 
lccture de cartes et de globes 

• intcrpretcr des images, des tableaux, des 
graphiques, des photos, des tables et 
d'autres aides visuelles 

" organiser et enregistrer l'information selon 
les epoques 

• distinguer les sources primaires des sources 
secondaires 

• reconnaitre les limites des sourccs primaires 
et secondaires 

• reperer la partialite des sources primaires et 
secondaires 

Interpreter le sens de • interpreter lcs messages sociaux, • reperer Jes ambigui"tCs et les 
l'information et des Cconomiques et politiques vehicules par les incohercnces d'un argument 
argumcnts dessins humoristiques et d'autres images • repCrer les postulats CnoncCs et 

• interprCter les messagcs sociaux, non CnoncCs 
Cconomiques et politiques vChiculCs par les 
arts (par ex. : poCsie, littCraturc, contes 
folkloriques, theatre) 

Analyser et Cvaluer • faire la distinction entre une hypothCse, une • estimer l'exactitude de 
l'information pour preuvc et une gCnCralisation l'information 
deceler la logique et le • distinguer les faits de la fiction et les faits • distinguer l'information 
parti pris des opinions pertinente de l'information non 

pertinente 
V Crifier l' exactitude et la • comparcr et contraster la fiabilitC de • verifier la validite de 
validitC des donnees, des comptes rcndus diffCrents concernant un J'information en utilisant des 
interprCtations, des meme evenement critCres comme la source, 
conclusions et des . reconnaitre l'utilite et l'importance l'objectivite, le bien-fonde 
arguments d'interpreter les donnees factuclles technique et l'actualite . reconnaitre les rCpercussions de l'Cvolution • appliquer les modelcs 

des valeurs sociales sur l'interprCtation des pertinents, tels que les 
evencments historiques diagrammcs, les toiles 

conceptueHes, les cartes 
conccptuelles et les 
organigrammes pour analyser 
les donnCes 

• Cnoncer les liens entre les 
catCgories d'information 

~firer des conclusions qui (voir les responsabilitCs communes) • reconnaitre le caractCre 
sont appuyCes par des provisoire des conclusions 
preuves • reconnaitre les valeurs qui 

peuvent influencer les 
conclusions et les 
interprCtations 
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Competence Responsabilites essentielles aux sciences Responsabilites communes 
humaines 

Prendre des dC.cisions . obtenir, recueillir, synthetiser et fournir de 
efficaces en tant que l'information et des idC.es pertinentes sur les 
consommateur, enjeux Cconomiqucs 
producteur, Cpargnant et • produirc de nouvelles idCes, approches et 
citoyen possibilitCs en ce qui a trait aux dCcisions 

Ccono1111ques 
• dCfinir les avantagcs et les dCsavantages des 

dCcisions Cconorniques 
• utiliser des donnCes Cconomiques pour faire 

des prCvisions 

Processus participation 
Competence Responsabilites essentielles aux sciences Responsabilitc!s communes 

humaines 
Se lancer dans une varii:te (voir les responsabilitCs communes) . exprimcr des convictions 
d'cxpCriences personnelles 
d'apprentissage comprenant . communiquer ses propres 
a la fois des Ctudes croyances, sentiments et 
individuelles et des convictions 
collaborations . adapter son propre comportement 

a la dynarnique de divers groupes 
et situations . reconnaitre la relation mutuelle 
qu'etablissent les etres humains 
pour repondre a leurs besoins . reflechir au processus 
d'apprentissage, l'evaluer et 
l'enrichir 

Evoluer dans une variCte de (voir les responsabilites communes) . contribuer en groupes a la.creation 
groupes en se servant de ses d'un climat cooperatif 
competences et de stratCgies . servir de leader ou de suiveur 
en matiere de collaboration . aider a Ctablir les objectifs d'un 
et de coopCration groupe . participer a l'Ctablissement de 

regles et de lignes directrices pour 
la vie du groupe . participer a la dCICgation de täches, 
a l'organisation, a la planification, a 
la prise de dCcision et a l' action :i 
l'intCrieur d'un groupe . participer a des exercices de 
persuasion, de compromis, de 
dCbat et de nCgociation pour 
rCsoudre des conflits et des 
differends . prCsenter des aptitudes appropriCes 
en matiere de rCsolution de conflits 
et de mediation . communiquer avec les autres d'une 
manierc pacifique, respectueusc et 
non discriminatoire 
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Competence Responsabilites essentielles. aux sciences Responsabilitis communes 
humaines 
• restcr au courant des enjeux qui ont des 

Reagir aux questions repercussions sociales 
d'interet public a l'echellc • reperer lcs situations qui nCcessitent une 
de la classe, de l' ecole, de action socialc 
la collectivite ou du pays • travailler seul ou avec les autres pour 

decider d'un plan d'action appropriC 
• acccpter et exercer les responsabilites 

associecs au c1v1sme 
• exprimer leurs croyances personnelles, leurs 

valeurs et 1eur vision du monde par rapport 
aux enjeux donnes 

• debattre des points de vue differents 
conccrnant un enjeu 

• preciser les objectifs d'avenir pour guider 
les actions presentes 

Faire une utilisation • reconnaitre les facteurs economiques • prendre l' cngagement personnel 
durable de associes a la durabilite (voir lcs necessaire a une participation 
l)environnement et responsabilites communes) communautaire responsable 
promouvoir les pratiques • trouver des fai:;:ons dont le gouverncment • utiliscr des competences en 
de durabilite a ]' echelle peut agir sur les pratiques de durabilitc matiere de prise de decision 
localc, regionale, • participer a un service 
nationale et mondiale cornmunautaire ou a un projct 

de protection environnementale 
a l'ecole ou dans la collectivite, 
ou les deux 

• promouvoir les pratiques de 
dutabilite dans sa famille, a 
l'ecole et dans la collectivite 

• autosurveiller ses contributions 
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Annexe C : Organisateurs graphiques 
Utilisation des organisateurs graphiques axes sur les compCtences 

Type Resultats Page 

tablcau sommaire 6.2.1 67 

analyse de dessin humoristique 6.3.3, 6.5.2 102, 141 

cause et effet 6.2.2 70 

classification 6.1.1, 6.1.4, 6.3.1, 6.4.1 35, 56, 86, 116 

comparaison 6.1.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 37, 74, 87, 95, 101 
6.4.1 111 

toile conceptuelle 6.1.1, 6.1.3, 6.3.2, 6.4.3, 6.5.1 38,46,94, 124, 137 

sondage 6.1.4 56 

critique d'oeuvre d'art 6.4.1 119 

prise de decision 6.1.4 55 

diagramme en E 6.3.3, 6.4.1 101, 118 

diagramme en arf:te 6.2.2, 6.3.3, 6.4.3 69, 100, 125 

exercice d'apprentissage cooperatif cn aquarium 6.1.4, 6.4.3, 6.5.2 54, 126, 140 

analyse d'un conte folklorique 6.4.1 121 

exercice d'apprentissage coopi:ratif a quatre 6.3. l 88 
co1ns 

autovi:rification pour la discussion de groupe 6.1.4, 6.4.3 55, 127 

interpretation de proverbes 6.4.2 122 

preparation d'une entrevue 6.1.3, 6.4.2, 6.5.1 48, 122, 135 

analyse des enjeux 6.2.3, 6.3.3, 6.5.2 77, 103, 142 

exercice d'apprentissage coopi:ratif en chasse - 6.2.1, 6.4.1 66, 110 
cro1se 

SVJ\ 6.3.2, 6.4.1 94, 115 

analyse de drapeau national 6.4.1 114 

organisation d'un paragraphe 6.1.1, 6.3.3, 6.4.1, 6.5.3 35, 99, 119, 145 

i:tablissemcnt de perspectives 6.2.2 72 

analyse de photo 6.2.2 68 
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Utilisation des organisateurs graphiques axes sur les compCtences 

exercice d'apprentissage coopCratif de type 6.3.1 86 
« graffiti circulairc » 

analyse de poeme (chant) 6.2.3 77 

analyse d'affiche 6.5.1 134 

excrcice d'apprentissage coopCratif cn table 6.3.2 96 
ronde 

diagramme en araignec 6.1.3, 6.1.4, 6.2.3 44, 50, 74 

enonces appuyCs par des preuves 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2 43,63, 85, 93 

exercice d'apprcntissagc coopCratif « reflCchir - 6.1.3 44 
partager - discuter » 

analyse de masqucs traditionnels 6.4.1 116 

diagramme de V cnn 6.1.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 38, 89, 95, 101 

visionnement d'un film vidCo 6.4.1, 6.5.1 117, 137 

redaction d'une biographie 6.3.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.3 87, 123, 127, 144 

rCdaction d'une lettre au rCdactcur en chef 6.2.2, 6.5.2 71, 143 

rCdaction d'un article de journal 6.5.l 135 

diagramme en Y 6.4.1, 6.5.1, 6.5.3 120, 133, 144 
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Annexe D • 
• Etude de la culture locale 

L'etude de la culture locale offre aux eteves une reelle possibilite d'appliquer les concepts et les competences qu'ils 
acquierent durant le programme de sciences humaines de 6" annee. L'Ctude de la culture locale rcpresente une 
voie de recherche li:gitime, car les ClCves di:veloppent des concepts et des aptitudes dans un contcxtc limitC, mais 
familier, qui peuvent Ctre relii:s a ceux qu'ils trouvent dans un contexte Clargi, mais moins familier. L'un des dCfis 
de l'enseignant des sciences humaines consiste a rendre les sciences humaines plus concrCtes, plus significatives, 
plus stimulantes et plus actives (voir « I)rincipes sous-jacents du programme de sciences humaines », a la page 11). 
L'Ctude d'un aspect de l'histoire locale offre l'occasion d'ajouter ces qualites a l'enscignement et a l'apprentissage, 
tout en incorporant l'apprentissage axe sur les ressources dans son sens le plus integral. 

L'information qui suit constitue un guide de planification pour preparer une etude de la culture locale. Les 
rCsultats d'apprentissage specifiques du programme d'etudes et les enonces descriptifs connexes sont mentionnes 
uniquement a titre d'cxemples de processus et de demarches. 

1. Se preparer a effectuer une etude de Ja culture locaJe 

1.1 Choisir un domaine d'etude. 
II existc differents moyens d'etudier la culture locale. On peut l'examiner d'un point de vue trCs general ou 
d'une maniere plus specifique et traitable. Au licu d'entrepren<lre une etude des cultures qui refletent la 
collectivite locale, par exemple, il serait peut-Ctre plus facile d'etudier des eiements choisis de cette culture. 

Themes de recherche pour une etude de Ja culture Jocale 

Elements de la culture scolaire 
Modes alimentaires 

• Contes folkloriques 
• vetements et modes 
• Musique locale 
• Medccines traditionnelles 

Outils et instruments 
• Architecture des maisons traditionnelles 
• Enjeux locaux ayant trait a la durabilite 

Il est possible egalement de combiner des themes individuels en une ftude plus complete qui aborde un 
theme de culture communautairc plus riche afin de donner plus de sens au travail des eieves (voir la section 
4.3). 
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1.2 :Etablir un lien entre le domaine de recherche ou le theme et l'analyse d'un enjeu culturel et choisir les 
resultats d'apprentissage et les enoncCs descriptifs qui confirment et orientent le domaine d'etudc 
choisi par l' eleve. 

Analyse d'enjeux culturels 

Les resultats d'apprentissage 6.2.3, 6.3.3 et 6.5.3 fournissent des exemples de la fac;on clont 
l'etude de la culture offre des possibilites d'analyser des enjeux. Les etudcs de la culture localc 
fournissent aussi de telles possibilitCs. Les themes suggCrCs dans la section 1.1, par exemple, 
peuvent etre CtudiCs dans lc contexte des enjcux, par exemple, les rCpercussions des restaurants 
a service rapide sur les modes alimentaires, les rCpercussions de la publicitC sur les modes 
vestimentaires, les raisons pour lesquelles la musique traditionnelle est en train de perdre du 
terrain. On peut en principe suivre les Ctapes suivantes pour examincr de tels enjeux. 

oefinir l'cnjeu. 
• Examiner les arguments d'une partie pour appuyer sa position. 
• Examiner les arguments de l'autre partic pour appuyer sa position. 

oecrire les croyances ou les valeurs opposCcs dans cet enjeu. 
• Fournir un avis eclaire sur l'enjeu. 

1.3 Se familiariser avec les sources d'information. 

11 est important d'aidcr l'eleve a se preparer pour l'etude en se familiarisant avcC les sources 
d'information locales avant d'amorcer la rccherche. 

Se familiariser avec ]es sources d'information 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Visiter le lieu (si un elemcnt matericl de la culture fait l'objet de l'ctude) . 
Visiter lcs archives, Je musec ou la bibliotheque (au cas oU on y trouvcrait des sources 
primaires pertinentes). 
Visiter une personne de la localite (pour la mettre au courant du domaine d' emde et pour 
evaluer son degre de confort avec Je processus). 
Examiner des photos. 
Examiner des audioclips et des videoclips . 
Drcsser la liste du materiel et de l'equipement qui sont neccssaires . 
Elaborer un qucstionnaire (s'il y a lieu) et trouver d'autres moyens d'enregistrer 
l'information. 
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2. lntroduire l'etude de la culture locale 

2.1 Fournir des renseignements complets aux e1eves concemant le but de l'etude de la culture locale. 

But (exemplc) 

DCcouvrir si la musique traditionnelle est conservCe face a la musique populaire; 
ou 
Examiner les rCpercussions des restaurants a service rapide sur les modes alimentaires 
traditionnels. 

2.2 Assigner les tiches a l'Cleve 
11 vaut mieux que plus d'un Cleve s'engage dans l'Ctude du meme theme, mais chaque Cleve n'a pas 
nCccssairement besoin d'f:trc engagC dans le mt:me processus. On pcut, par exemple, assigner 
diffCrentes Ctapes de l'Ctude locale (voir la section 1.3) a des eICves diffCrents selon lcurs intCrf:ts et 
leurs aptitudcs. 

2.3 Assigner a l'Clf:ve des activitCs a faire aprf:s les heures de classe. 
S'assurer que les eieves savent ce qu'ils ont a faire et qu'ils sont prepares a l'avance. 

3. T äches a effectuer apres les heures de classe 

3.1 Faire participer les eleves aux t:lches assignees. 

Täches sur le terrain 

• 
• 
• 
• 

Prendre des notes 
Faire des croquis 
Prendre des photos 
Faire des en trevues 
Chercher des tcxtes 
Enregistrer les textes dans le format audiovisuel approprie 
Photocopier ou numCriser les textes 

11 importe d'assigner a l'elevc une t:lche qui correspond a une competence qu'il pourrait avoir. Certains 
Cleves, par exemple, pourraient etre plus aptes a_ mener UOC entrevue qu'it prendre des notes Oll plus 
aptes a prendre des photos qu'a faire des croquis. 
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3.2 Surveiller les activitCs des elCves. 
Pendant que les eleves s'engagent dans les activites sur le terrain, assurez-vous qu'ils consacrent 
suffisammcnt de temps a la tache, qu'ils comprcnnent clairement les idees et les taches et que vous 
modeliscz les t:lches pour eux si cela cst nCcessaire. 

4. Synthese en salle de classe 

170 

4.1 Lcs eICves prCparent et prCscntent les donnCes recucillies sur lc terrain. 

De retour cn salle de classe, les Cltves analyseront Icurs donnCcs se1on le modCle d'analyse d'un enjeu 
culturel, dCcrit dans la scction 1.2. La prCsentation finale des conclusions des e1eves peut prcndre 
differentes formes. 

Formes de prCsentation 

• Rapport ecrit (ou essai) 
• Essai en photos 

PrCsentation orale 
• Presentation audiovisuelle 

Exposition sur un panneau d'affichage 
• Publication d'article (par ex. : sur le site \Veb de l'ecole ou dans un jouri:ial scolaire ou 

communautaire). 

4.2 Les eieves utilisent les methodes lcs mieux adaptees a la ttlche. 

• I~es e1eves travaillent de fac;on autonome pour organiscr l'information ou le materiel recueillis durant 
la recherchc sur le terrain. 

• L'enseignant pose des questions afin: 1) d'aider les eif:ves a passer en revue ce qui s'est passe durant 
la recherche; 2) de les guider durant le processus d'analyse des enjeux, decrit dans la section 1.2. 

• Les eJeves apprennent d'une maniere cooperative pcndant qu'ils comparent leurs resultats et 
preparent leurs rapports, expositions ou articles. 

4.3 Les eICves et l'enseignant attribuent un sens au projet. 

Il est important de fournir une occasion de rCunir collectivement les differents projets afin de creer un 
projet scolaire complet. Un site Web de l'ecole, par exemple, pourrait servir pour la « publication >> 

d'un texte sur un projet scolaire, qui donne des exemples des projcts individuels. Les parcnts 
pourraient etre invites a une exposition dans le gymnase de recole. Les projets individuels pcuvent 
aussi erre presentes a l'intCrieur d'une fCte provinciale du patrimoine. 
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Annexe E : Recours aux sources primaires 
en salle de classe 

Utilisations suggerees 

Les sources primaires foumissent aux eICves des possibilites d'avoir des contacts plus directs avec des 
evenements et des gens du passe. Les flCves peuvent comprendrc les fmotions, les aspirations et les valeurs qui 
prCvalaient a une autre fpoque. Diverses sources primaires pcrmettent de telles occasions d'apprencissage, par 
exemple les documents Ccrits, les communiqufs de presse, les articles de journaux, lcs revues, les journaux 
personnels, les lettres, les chansons, les poCmes, les enregistrements visuels et sonores, les photos, les dessins, les 
affiches, les dessins humoristiques, les annonces publicitaires, les donnfes statistiques, les tableaux et les cartes. Le 
tableau ci-dessous illustre les diverses demarches pedagogiques qui peuvent etrc appuyees par des documents de 
source pr1maire. 

Utilisations suggerees des sources primaires en salle de classe 

Methode pedagogique Remarque 

Visualisation creer une sallc de classe riche sur le plan visuel en etablissant 
un mini-musi:e d'histoire locale pour inclure non seulement 
des artCfacts, mais aussi des photos, des affiches, des lettres et 
d'autres documents originaux. On peut changer les documents 
a mesure qu'on change d'unite. 

Orientation Au debut de chaque unite ou au debut de chaque resultat 
d'apprentissage d'une unitC, faire rCfi:rence au document en 
tant que « fenetre )) sur le theme. 

Lecture et visionnement Foumir aux eleves un organisatcur graphique pour les aider a 
comprendre le contenu d'un document original. 

Ecoute Fournir aux eleves un enregistrement sonore ou visuel pour 
leur donner le Sentiment d'etre « prf:sent » a un Cvenement. 

Ecriture Le document peut conduire a une activitf: d'Ccriture. Fournir 
une liste d'autoverification aux eteves. 

Etablissement de liens On peut donner aux Clfves la possibilitf: d'analyser dcux 
documents ou plus afin: 1) de voir les rapports ou les 
diffCrences; 2) de tirer des conclusions a partir de l'analyse. 

Reflexion II faut encourager les ClCves a faire des cntrCes de journal aux 
moments pertinents pendant qu'ils rCflCchissent aux 
sentiments et aux valeurs CvoquCs par certains documents. 
(Voir <<Journal de riponse des ileves, d l'annexe G.) 

:Evaluation L'utilisation des documents pour les questions a rf:ponse 
construite d'un devoir ou d'un examen amCliore la qualitC de 
l'evaluation. Les e1eves peuvent utiliser les documents non 
seulement pour se rappelet des connaissances dCj:l acquiscs, 
mais aussi pour les appliquer et en faire la synthf:se. 
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Analyse des sources primaires 

Comme on l'a deja mcntionne, les sources primaires cotnprennent les ressources qui peuvent ne pas etre des 
documents ecrits. Des organisateurs graphiques sont proposCs ci-dessous pour aider l'eleve a analyser des 
ressources tcllcs qu'un objet de famille, un outil ou instrument, un document historique, une photo, une affichc, 
un enregistrement sonore et un dessin humoristique. Meme si les questions et les exercices different legerement 
d'un tableau a l'autre, l'approche sous-jacente est la memc, soit, rccueillir les faits se rapportant a une situation, a 
un enjeu ou a un probleme cn particulier, trouver les liens entre les faits et les tendances que 1nontrent ces liens, 
fournir une interpretation et tirer une conclusion. 

Analyse d'un objet de famille (Voir « Su,ggestions pour l'eva!uation J> pour !e risu!tat 6.3.1, page 91-influena des Jatteurs 
de chan,~ement sur /e changement cu/turel.) 

Feuille d'analyse : objet de famille 

Question Observations 

1. Comment peut-on decrire l'objet? 

2. Dans quel but a-t-il ete cree? 

3. Qu'est-ce que l'objet nous dit apropos du 
passe? 

4. L'objet illustre-t-il un point de vue 
particulier? 

5. Comment peut-on verifier si la source est 
fiable? 

Analyse d'un outil ou d'un instrument (Voir «Suggestions pour !'apprentissage et l'enseignement )) pour le risuitat 6.4.1, 
page 116-masques africains.) 

Feuille d'analyse : outil ou instrument 

Question Information 

1. Comment l'objet est-il fabrique? 

2. Qui l'a fabrique? 

3. A guel endroit la personne gardait-elle 
l'objet sur sa propriete? 

4. Comment et quand l'utilisait-on? 

5. Qui l'utilisait surtout, et pourquoi? 

6. Que disent l'objet et son utilisation a 
propos des conditions et des modes de 

vie? 
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Analyse d'une photo (Voir « J:uggestions pour /'eva/uation "pour le rfsu/tat 6.2.2, p. 68.) 

Feuille d'analyse : photo 

Photo Ce que je vois 

(Donner un dtrea Ja photo) Decrire le dCcor et l'Cpoque. 

Decrire les gens et lcs objets. Comment sont-ils 
organises? 

Qu'est-cc qui se passe sur cettc photo? 

Quel etait le but de prendre cette photo? Expliquer. 

Quelle legende devrait-on donner a cette photo? 

A partir de cctte photo, j'ai appris que ... 

Analyse d'une affiche (Voir <<Suggestions pour l'apprentissage et /'enseignement J> pour /e risu/tat 6.5.1, p. 134.) 

Feuille d'analyse : affiche 

Täche Notes 

1. Analyser l'affiche et prendre en note les 
images, les coulcurs, les dates. les 
personnages, la mention des lieux et ainsi 
de suite. 

2. Decrire la notion que semble vouloir 
illustrer cette information. Comparer son 
idee a celle des autres camarades de 
classe. 

3. Rediger une phrase pour enoncer 
l'objcctif principal de l'affichc. 

4. Cette affiche aurait-elle cte efficace? 
Expliqucr. 
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Analyse d'un enregistrement sonore 

Feuille d'analyse : enregistrement sonore* 

Question Notes 

1. Ecouter l'enregistremcnt sonore et ciirc a 
qucl auditoire il s'adressc. 

2. Pourquoi l'enregistremcnt a-t-il ete diffuse? 
Comment peut-on le savoir? 

3. RCsumer ce que l'enregistrcment dit au 
sujet de (itmfrer le IllJe!J. 

4. I .... e diffuscur a-t-il laissC des questions sans 
reponse dans cet cnregistrement? 

5. Quelleinformation obtient-on de 
l'enregistrement qu'un texte ecrit ne 
fournirait pas? 

*Adaptation, U.S. National Archivesand Records Administration, Washington, DC 20408. 

Analyse d'un dessin humoristique (Voir «Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement )) pour le risultat 6.3.2, 
p. 102.) 

Feuille d'analyse : dessin humoristique 

Question Reponse 

1. Qucls sont lcs symboles utilisCs dans ce 
dessin humoristique? 

2. Que rcpresente chaque symbole? 

3. Que signifient les mots (s'il y a lieu)? 

4. Quel est le message principal vchicule dans 
ce dessin humoristiguc? 

5. Pourquoi l'auteur du dessin humoristique 
veut-il vehiculer ce message? 
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Annexe F : Examen des enjeux dans une 
etude des cultures du monde 
En sciences humaines, l'examen des enjeux est une pa:rtie essentielle de l'apprentissagc. C'est le cas 
parciculierement dans la salle de classe oll les elevcs etudient la culture et la diversitC. Pour un enjeu courant, le 
but Consiste a_ aider l'eleve :} arriver;} examiner Ufi enjeu SOUS divers points de VUC, :l prendre UilC position et a 
fournir un motif a l'appui. Dans certains cas, l'enjeu a analyser peut avoir trait a un Cvenement passe, et lc rCsultat 
peut faire partie du dossier historique. NCanmoins, certaines des Ctapcs de la pensCe critique utilisCes dans taut 
programme axe sur les enjeux demeurent pertinentes, car les e1eves font un retour en arrierc et portent un 
jugement sur la rCsolution de l'enjeu. Si l'enjeu n'est pas resolu, la tache de l'eievc consiste a trouver une solution. 

l..e plan suivant fournit un modele pour examiner les enjeux dans le contexte des sciences humaines en 6c annee. 
L'annexe C fournit des exemples de son utilisation a l'interieur du programme d'Ctudes. Comme pour les 
questions fondees sur des documents, l'examen d'un enjeu peut aussi exiger que les eleves consultent des sources 
primaires et secondaires. 

Examen des enjeux culturels 

1. Quel est l'enjeu principal? 

2. Quels etaient les points de vue des intervenants cles sur cet enjeu a l'epoque? 

3. Quels sont les arguments d'une partie pour appuyer sa position? 

4. Quels sont les arguments de l'autrc partie pour appuyer sa position? 

5. Quelles sont les croyances ou les valeurs opposees? 

6. En jetant un regard en arriere, peut-on dire que le denouement erait favorable? Expliquer. 
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Annexe G : Journal de reponse des eleves 
Dans un journal personnel de reponse, les e1eves doivent noter leurs Sentiments, leurs rCponses et leurs reactions 
a mesure qu'ils lisent un texte, dCcouvrent de nouveaux concepts et apprennent. Ce journal encourage les i:ICves a 
faire une analyse critique et a rCflCchir a Ce qu'ils apprennent et a la maniCre qu'ils l'apprennent. Un journal est 
une manifestation d'une application « pratique », car les ClCves forment des opinions, portent des jugements, font 
des observations personnelles, posent des questions, font des spCculations et donnent des signes de conscicnce 
de soi. Par consCquent, les entrCes d'un journal de rCponse rclCvent principalement des processus de l'application 
et de la mise en cohc§rence; de plus, elles fournissent a l'enseignant un aper<;:u des attitudes, des valeurs et des 
perspectives de l'Cleve. II faut rappelet aux ClCves qu'un journal de reponse n'est pas un catalogue d'CvCnements. 

Il est utile pour l'enseignant de fournir aux Cleves des exemples (c.-3.-d. des introductions) lorsque le traitcment 
d'un texte (ressource de l'deve, autre document imprime, document visuel, chant, film video et ainsi de suite), Je 
point de discussion, l'activitC d'apprentissage ou le projet offrc une occasion de faire une entrCe de journal. Le 
tableau suivant montre que la question ou l'introduction dCpendra du genre d'entrCe que propose le contexte 
d'apprentissage. Si cela est nCcessaire, on peut fournir aux Cleves les mots clCs a utiliser pour commencer leur 
entrCe. Le tablcau donne des exemples d'introduction possible, mais la liste devrait etre allongCe a mesure que 
l'enseignant travaille avec les CICves. La premiCre colonne montre les types d'entrCes utilisCes dans le guide 
pedagogique. 

Journal de reponse de l'e!eve 

Type d'entree possible Exemples de question pour le journal Exemples d'introduction 
de reponse 

Speculative Qu'est-ce qui pourrait se passet a cause Je predis que ... 
de cela? II est probable que ... 

Exemple: Par consequent, ... 
Suggestions pour 
I'evaluation, rCsultat 6.5.1, 
page 137 

Dialectique Pourquoi cctte citation (cet CvCnement, Cela est semblablc a ... 
cette action) est-elle importante ou Cet evenement est important parce 

Exemple: interessante? qu'il ... 
Suggestions pour Qu'est-ce qui est important apropos de Sans cette personne, le ... 
l'evaluation, rCsultat 6.1.3, ce qui s'est passC? Cela reprCsente un point tournant, 
page 47 car ... 

Lorsque j'ai lu (ou entendu) cela, je 
me suis rappele que ... 
Cela m'aide a comprendre 
pourquoi. .. 
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Journal de reponse de l'eleve 

Type d'entree possible Exemples de question pour Je journal Exemples d'introduction 
de reponse 

Metacognitive Comment avez-vous appris cela? j)etais Ctonne ... 
Qu'avez-vous vecu pcndant que vous J c ne comprends pas ... 

Exemple: eticz en train de l'apprendre? Je me demande pourquoi ... 
Suggestions pour J'ai trouve dr6le que ... 
l'apprentissage et Je crois que je comprends parce que 
l'enseignement, ... 
rcsultat 6.4.1, page 120 Cela m'aide a comprendre pourquoi 

... 

Reflechie Que pensez-vous de cela? Je trouve que ... 
Quels t!taient vos senciments 1orsque Je pensc que ... 

Exemples: vous avez lu (entendu, vu) que .. .? J'aime Qe n'aime pas) ... 
Suggestions Ce qui porte lc plus a confusion 
d'apprentissagc, resultat est .„ 
6.1.1, page 37) Ce que je prefere est ... 
Suggestions Je changerais ... 
d'apprencissage, rEsultat Je suis d'accord que ... parce que .. 
6.3.1, page 89) 

Le tableau suivant illustre le forrnat d'une page de joumal que l'elevc peut creer electroniquement ou dans un 
cahier distinct qui porte son nom. 

Sciences humaines en 6e annee : date d'entree 

Activite d'apprentissage Ma reponse/ reaction 
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Annexe H • • Evaluation du portfolio 

Un portfolio consiste en une collection de travaux de l'Cleve qui se rapportent a divers resultats d'apprentissage et 
qui tf:moignent des connaissances, des compCtences et des attitudes developpees tout au long de l'annCe scolaire. 
II ne s'agit pas simplement d'un dossier dans lequel on classe tous les travaux de l'eieve. Le portfolio est rtalisC de 
fa~on intentionnelle et il est structure. Pendant que l'eleve se constitue un portfolio, l'enseignant doit l'aider?..: 

• Ctablir les critCres qui guideront les CICments qui seront choisis, a quel moment et par qui; 
montrer les progres accomplis par rapport a l'atteinte des rCsultats d'apprencissage du cours et des CnoncCs 
descriptifs connexes; 

• 
f:tablir une relation entre les travaux et les resultats d'apprentissage et enonces descriptifs; 
gardcr i\ l'esprit }es autres personnes qui pourront Consulter }e portfolio (par ex. ; cnseignants, dircction 
d'ecole et parents); 
comprendre les normes d'apres lcsquels le portfolio sera evalue. 

Un portfolio peut etre axe sur le produit ou le processus. Lorsque l'accent est mis sur le produit, l'objectif est de 
documenter l'atteinte des rf:sultats d'apprentissage. Les « arrefacts » ont tendance a avoir rapport aux concepts et 
aux competences visCs par le cours. Lorsque l'accent est mis sur le processus, l'attention porte davantage sur le 
« cheminement » associe :i l'acquisition des concepts et des competences. Les artefacts incluent des reflexions de 
l'eleve sur son apprentissage, sur les problemes survenus et sur les solutions pos siblcs. Dans ce cas, les entrees de 
journal representent une partie importante du portfolio. 

Un portfolio doit contenir une grande variete d'artefacts. Voici une liste non exhaustive : 

tests ecrits 
redaccions 
exemples de travaux 
documents de recherche 
sondages 
reflexions 
photos 

dessins 
oeuvres d'art 
listes de verification 
echelles de notation 
revisions par les pairs 
notes prises en classe 
organisateurs graphiques 

Nous suggerons ci-dessous une dCmarche a suivre pour constituer un portfolio a l'intCrieur du programme de 
sciences humaines de 6" annee. Au lieu d'etre normative, cette dCmarche prCsente des suggestions que 
l'enseignant et I'eieve peuvent utiliser. Le tableau fournit un ensemble de lignes directrices qui reprCsentent le 
genre de renseignements que les e1eves doivent connaitre pendant qu'ils se constituent un portfolio. La deuxieme 
colonne decrit la raison d'etre des lignes directrices. 
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Lignes directrices a l'intention de s eieves 
Tache 

Les sciences humaincs en 6" annee visent entre autres 
a vous aider a voir comment certaines choses Cvoluent au 
fil du tcmps. Vous dcvez conscrver des excmples de vos 
travaux qui se rapportent au theme que vous avez choisi 
et les organiscr dans un portfolio qui temoigne des 
progres gue vous avez realisCs par rapport aux objectifs 
ctablis. 

Objectifs d'apprentissage 

Apres avoir choisi un theme pour votre portfolio, nous 
nous reunirons pour mettre par ecrit les objectifs qui 
valent la peine d'etre realises. Quelles connaissances, par 
exemple, devez-vous acquerir concernant votre theme? 
Quelles competences devrcz-vous utiliser en cours de 
route? Quelles seront vos reflexions au sujet de ce que 
vous apprenez et sur la fac;on dont vous l'apprenez? 

Remarques a l'intention de l'enseignant 

Expliquez aux elcves que le portfolio peut 
contenir une variCtC d'artCfacts et que ceux-ci 
doivent etre choisis attentivement, en fonction de 
l' objectif etabli. Aidez chaque eteve a choisir un 
thCme particuher qui peut s'Ctcndre sur plus d'une 
unite pour inclure un ensemble de rCsultats (par 
ex. : ClCmcnts matCriels de la culture). 

• Expression de la culture par des etements 
matCriels 
(Resultats 6.1.1, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1) 

Durant votre rencontre avec l'eleve, vous devez 
essayer de trouver un juste equilibre entre les 
interets des Cleves et les rCsultats d'apprentissage 
du cours qui sont essentiels a votte avis. 

Pour aider l'Clevc a se concentrcr sur les 
connaissances a apprendre, Ccrivcz les rCsultats 
d'apprentissage dans une langue que l'Clevc peut 
comprendre. 

Definissez ensuitc les competences qui, selon 
vous, sont essentielles a l'acquisition des 
connaissances. Si, par exemple, la classification 
d'ClCments de la culture selon qu'ils sont materiels 
ou non materiels (resultat 6.1.1) fait partie du 
th!:me des eiements matCriels de la culrure, la 
classification et la creation de tableaux seront des 
competences utiles que les elCves pourront 
appliquer d'abord a l'etude de la culturc localc. 

Dites aux Cleves qu'ils devront Ccrire au sujet du 
processus de l'apprentissage, c'esr-ii-dire leurs 
rCflexions sur ce qu'ils apprennent et sur la fac;on 
de l'apprendre. 

Afin de guider les Cleves, Claborez une liste de 
vCrification des connaissances, des compCtences et 
des rCsultats d'apprentissage ayant trait aux 
attitudes. 
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Lignes directrices a l'intention de s eteves Remarques a l'intention de l'enseignant 

Contenu Expliquez aux eleves que Je portfolio ne doit pas 
servir a conserver tous les travaux. En vous 

I)age couverture (avec votre nom et une note au lecteur) consultant, les e1eves choisiront les travaux a 
Table des matiCres inclure-exemples de travaux et autres artefacts 
Explication de la raison qui VOUS a pousse a choisir ce qui temoignent de leurs meilleurs efforts et qui se 
theme rapportent aux resultats d'apprentissage du cours. 
Une liste de verification remplie, que VOUS avcz utilisee 
pour guider votre travail 
rfravaux 
Elements graphiques avec son (peut etre un CD) 
Un joumal de reflexion 
Une autoevaluation de votre travail 
Une evaluation par un pair 
La rubrique utilisi:c pour l'f:valuation 

Consultations Fournissez un calendrier des rencontres aux 
eieves. 

Nous nous reunirons en tete-3.-tCte au moins deux fois 
par semestre pour examiner vos progres et pour 
resoudre les problemes que VOUS pourriez avoir. Si vous 
faites facc 3. un probleme inattendu qui VOUS empCche 
d'avancet, VOUS aurez la responsabilite de le portet;} mon 
attention pour que nous puissions trouver une solution 
qui vous remettra dans la bonne voie. 

Evaluation Il sera utilc de donner aux eleves la pondCration 
ou la part de pourcentage attribuee aux unites 

1\u mois de juin, vous devrez soumettre votrc portfolio a couvertes par le portfolio. 
une evaluation finale. 

Fournissez les criteres d'evaluation du portfolio. Si 
vous avez l'intention d'utiliser une rubrique, 
fournissez-la pour que l'eleve puisse s'en scrvir 
pour son autoevaluation. 

Communication La liste de competences pour les sciences 
humaines de 6c annee comprennent ce qui suit: 

Qui sera votre auditoire et comment sera-t-il mis au exprimer et appuyer un point de vue, choisir des 
courant de votre portfolio? Nous aurons l'occasion de medias et des styles adaptes a une fin, utiliser une 
discuter de cette question lors de notre premiere variete de medias et de styles pour presenter de 
rencontre. l'information, des arguments et des conclusions et 

prCscnter un compte rendu ou un plaidoyer 
recapitulatif. l}our preciser davantage ces resultats, 
discutez avec I'eieve de la fas:on clont il aimerait 
rendre son portfolio public. Certains e!eves 
peuvent avoir un portfolio qui est entierement 
electronique. Dans un tel cas, son portfolio peut 
etre affiche sur Je site Web de l'ecole. 

On remarque maintenant une tendance vers les portfolios electroniqucs. Au moment de la redaction du present 
document, on pouvait trouver un excellent ensemble de lignes directrices pour la creation d'un portfolio 
electronique, a l'adresse suivante: http ://www.essdack.org/port/index.html. 
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ANNEXES 

Rubriques d'evaluation 

L'utilisation d'une rubrique d'evaluation (souvent appelee rubrique de notation) represente l'un des methodes 
d'evaluacion de rechange les plus courantes. Une rubrique est un tableau matriciel qui contient un certain nombre 
de caracteristiqucs relatives au rendcment de 1'eleve. Chaque caracti:ristique est di:finie et, dans certains cas, eile 
est accompagnee d'excmples de travaux de l'eieve (c.-3.-d. des exemplaires de reference) afin d'illustrer le niveau 
de rendement. Enfin, ces caracteristiques sont classees selon des valeurs numeriques Oll des enonces descriptifs 
de fa<;on a illustrer les niveaux de rendement. 

lJour elaborer une rubrique, il faut un cadre qui permet d'etablir un lien entre les niveaux de rendement et les 
criteres de rendcment pour les caracterisciques jugees importantes par l'cnseignant. Les niveaux de rcndement 
peuvent etre gradues selon une Cchelle de quatre ou eing points, et les criteres du rendement pcuvent etre 
exprimes en termes de qualite, de quantite ou de frequence. Le tablcau suivant montre le lien entre les criteres et 
les niveaux de rendement. V cuillez prendre note qu'une caracteristique donnee doit etre utilisee pour tous les 
niveaux de rendement; il n'est pas acceptable de passer d'un critere de qualite a un critere de quantite pour la 
mCme caracreristique. De plus, des structures paralleles doivent etre utilisees pour rous les niveaux d'une 
caracteristique donnee, afin qu'il soit facile d'observer la gradation du niveau de rendement. 

Niveaux de rendement 
Criteres 

1 2 3 4 5 

Qualite tres limite, tres limite, pauvre, adequat, moyen, fort remarquable, 
pauvre, tres faible ordinaire excellent, 
faible superbe 

Quantite peu en partie en grande partie presque totalement 
totalement 

Frequence rarement parfois habituellement souvent toujours 

La rubrique a cinq caracteristiques qui Se trouve a la page suivante illustre la structure decrite ci-dessus. Dans cet 
exemple, cinq niveaux sont utilises, et le crirere est la qualite. La rubrique, teile qu'elle est ecrite, peut Ctre utilisee 
par l'enseignant pour evaluer la participation d'un ereve a un groupe d'apprentissage cooperatif, mais on peut la 
reformuler dans des mots que I'eleve comprendra pour qu'il puisse s'en servir commc outil d'autoevaluation. 
Lorsqu'il y a lieu, il est indique dans les «Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement }} et dans les « 
Suggestions pour l'evaluation >} que la rubrique suivante peut Ctre utilisee. Voir, par cxemple : 

resultat 6.1.3, Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement, p. 44; 
resultat 6.4.1, Suggestions pour l'apprentissage et l'enseignement, p. 110. 
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Evaluation de Ja participation cooperative au groupe 

Niveau de Caractt!ristiques 
compf:tence 

5 . .A une capacitC remarquable a contribuer a la rCalisation de la tiche collective. . Fait preuvc d'une sensibilite remarquable ii. l'Cgard des sentiments et des besoins d'apprenrissage de 

Remarquable ses c0Cqu1p1ers. . Est tres enthousiaste a l'idCe de ri:aliser les tächcs qui lui sont assignCes . . . Apporte une contribution remarquable quant a ses connaissances et a ses compCtences concernant 
( nommer fe Slf/e~. . Est tres empressC i inciter les autres a contribuer aux tiches collcctives . 

4 . .A une grande capacitC a contribuer a la rCalisation de la rache collective. . Fait preuve d'une grande scnsibilitC a l'Cgard des Sentiments et des besoins d'apprentissage de ses 
Eleve coCquipicrs. . Est enthousiaste a l'idf:e de realiser les tiches qui lui sont assignf:es . . Apporte une grande contribution quant a ses connaissances et a ses compf:tences concemant (nommer 

!e su;ef). . Est empresse a inciter les autres i contribuer aux t3.chcs collectives . 

3 . A une capacitf: adequatc a contribuer a la rf:alisation de la t3.che collective. . Fait preuve d'une sensibilitC adCquate i l'Cgard des sentiments et des besoins d'apprentissage de ses 
~-\dCquat c0Cqwp1ers. . A tendancc i rCaliser les t3.ches qui lui sont assignCcs . . Apporte une contribution adCquate quant a ses connaissances et i ses compCtences en rapport avec 

(nommer le sr!je!). . A tendance i inciter les autres i contribuer aux tiches collectivcs . 

2 . A une capacitC limitCe a contribuer i la rCalisation de la t3.che collective. . Fait preuve d'unc sensibilitC limitCe a l'Cgard des senriments et des besoins d'apprenrissage de ses 
LimitC coCquipiers. . ~A. tendance a rCaliser les tiches qui lui sont assignCes lorsqu'on lc lui demande . . Apporte une contribution limitCe guant a ses connaissanccs et ä. ses compCtences concernant (nommer 

!e su;ef). . A tendancc i inciter les autres a contribuer aux tiches collectivcs lorsqu'on le lui demande . 

1 . L\_ une capacitC rres limitCe a contribuer a la rCalisarion de la tJche collective. . Fait preuve d'une sensibilitC tres limitCe a l'Cgard des sentiments et des besoins d'apprentissage de ses 
1'res limitC coCqwpters. . Est rCticent i rCaliser les tiches qui lui sont assignCes . . Apporte une contribution tres limiti:e quant i ses connaissances et i ses compCtences concernant 

( nommer le Sf!je!). . Est rCticent ä. inciter les autres a contribuer aux tiches collectives . 
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ANNEXES 

Annexe J : Rubriques de notation de 
I' ecriture, de la lecture et du 
visionnement, de l'ecoute, de l'expression 
orale et de la participation au groupe 
Certaines provinces de l'Atlantique ont eiaborC un ensemble de rubriques de notation holistique afin d'evaluer le 
rendement des Cleves dans les domaines de l'Ccriture, de la lecture et du visionnement, de l'ecoute et de 
l'expression orale. Ces instrurnents sont essentiels a l'evaluation de ces compCtences lorsque le contenu se 
rapporte a une discipline telle que les sciences humaines. 

1. Rubrique de notation holistique de l'Ccriture 

Niveau de CaractCristiques 
compCtence 

5 . Contenu remarquable, clair et fortement axe sur le sujet . Structure convaincante et ordonnCe 
Remarquable . Aisance et rythme naturels, construction de phrases complexes et variCes . Ton expressif, sincere et attachant, qui donne toujours vie au sujet . Emploi constant de mots et d'expressions percutants, colores et prCcis . Comprehension exceptionnelle des principes d'i:criture 

4 . Contenu solide, clair et axi: sur le sujet . Structure rCflechie et cohi:rente 
Eleve . Aisance et rythme constants, construction de phrases varii:es . Ton expressif, sincere et attachant, qui donne souvent vie au sujet . Emploi frequent de mots et d'expressions souvent colori:s et precis . Solide compri:hension des principes d'Ccriture 

3 . Contenu adi:quat, gi:neralement clair et axi: sur le sujet . Structure previsible, en genCral coherente et rCflechie 
Adequat . Un certain degre d'aisance, de rythme et de variation au chapitre de la construction des phrases, qui 

tend a etre mecanique . Ton sincere qui donne parfois vie au sujet . Emploi pri:donllnant de mots et d'expressions generaux et fonctionnels . Bonne comprehension des principes d'ecriture, quelques erreurs n'entravant pas la lisibilite du texte 

2 . Contenu limiti: et quelque peu obscur, mais clont l'orientation est perceptible . Structure faible et inegale 
Limite . Peu d'aisance, de rythme et de variation au chapitrc de la construction des phrases . Capaciti: limiree a utiliser un ton expressif donnant vie au sujet . Emploi de mots rarement clairs et precis . Erreurs frequentes en rapport avec les principes d'Ccriture, qui ont une certaine incidence sur 

la lisibilite du texte 

1 . Contenu tres limiti: qui manque de clarti: et d'orientation . Structure maladroite et incoherente 
Tres limiti: . :i\Ianque d'aisance et de rythme, phrases maladroites et incompletes, qui rendent le texte difficile a 

swvre . Aucune capacite a utiliser un ton donnant vie au sujet . Emploi de mots et d'expressions obscurs et inefficaces . Erreurs frequentes e.n rapport avec les principes d'i:criture, qui entravent grandement la lisibilite du 
texte 
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Niveau de 
competence 

5 

Remarquable 

4 

Eleve 

3 

Adequat 

2 

Limite 

186 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. . 

. 

2. Rubrique de notation holistique de la lecture et du visionnement 

CaractCristiq ues 

Capacite remarquable a comprendre le texte d'un point de vue critique, commentaires perspicaces 
toujours appuyes par le texte 
Capacite remarquable a analyser et a evaluer le texte 
Capacite remarquable a se mettre en relation avec le texte et a etablir des hens entre des textes, 
reflexions approfondissant le texte 
Capacite remarquable a deceler une intention et un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, 
prejuge, propagande) 
Capacite remarquable a interpreter le langage figuratif (par ex. : comparaisons, m6taphores, 
personnifications) 
Capacite remarquable a relever les caract6ristiques du texte (par ex. : ponctuation, emploi des 
majuscules, titres, sous-titres, glossaire, index) et les types de texte (par ex. : genres litteraires) 
Capacite remarquable a lire a haute voix (c.-i-d. bon groupement des mots, avec aisance et expression) 

Capacite solide a comprendre le texte d'un point de vue critique, commentaires souvent perspiceces et 
habituellement appuyes par le texte 
Capacite solide a analyser et a evaluer le texte 
Capacite solide a se mettre en relation avec le texte et a etablir des licns entre des textes, reflexions 
approfondissant le texte 
Capacite solide a deceler une intention et un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, prejuge, 
propagande) 
Capacite solide a interpreter le langage figuratif (par ex. : comparaisons, metaphores, personnifications) 
Capacite solide a relever les caracteristiques du texte (par ex. : ponctuation, emploi des majuscules, 
ritres, sous-ritres, glossaire, index) et ]es types de texte (par ex. ; genres littbaires) 
Capacite solide a lire i haute voix (c.-i-d. bon groupement des mots, avec aisance et expression), 
erreurs n'ayant aucune incidence sur le sens 

• Bonne capacite a comprendre le texte d'un point de vue critique, commentaires previsibles et parfois 
appuyes par le texte 

• Bonne capacite i analyser et a evaluer le texte 
• Capacite adequate a se mettre en relation avec le texte et a etablir des liens entre des textes, reflexions 

approfondissant le texte 
• .Assez banne capacite i dCceler une intention et un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, prejuge, 

propagande) 
• Capacitt adequate a interpreter le langage figuratif (par ex. : comparaisons, metaphores, 

personnifications) 
• Bonne capacitC a relever les caractCristiques du texte (par ex. : ponctuation, emploi des majuscules, 

titres, sous-titres, glossaire, index) et les types de texte (par ex. : genres littCraires) 
• Bonne capacitC a lire a haute voix (c.-i-d. bon groupement des mots, avec aisance et expression), 

erreurs ayant parfois une incidence sur le sens 

• 

. . 

. 

. 

. 

. 

Capacite insuffisante i comprendre le texte d'un point de vue critique, commentaires rarement 
appuyes par le texte 
Capacite limitee a analyser et a evaluer le texte 
Capacite insuffisante a se mettre en relation avec le texte et i etablir des liens entre des textes1 

rCflexions approfondissant rarement le texte 
Capacite limitee i deceler une intention et un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, prejugC, 
propagande) 
Capacite limitCc a interprCter le langagc figuratif (par ex. : comparaisons, mCtaphores, 
personnifications) 
Capacite limit6e a relever les caractCristiques du texte (par ex. : ponctuation, emploi des majuscules, 
titres, sous-ritres, glossaire, index) et les types de texte (par ex. : genres litt6raires) 
Capacite limitCe a lire a haute voix (c.-:l-d. groupement des mors deficient et peu d'aisance et 
d'expression), erreurs ayant frCquemment une incidence sur le sens 

PROGRAMME DE D'ETUDE SCIENCES HUMAINES DU CANADA ATLANTIQUE: 6° ANNEE 



1 

Tres limite 

Niveau de 
competence 

5 . 
Remarquable . 

. . 
4 . 

Eleve . 
. . 

3 . 
.Adi:quat . 

• . 
2 . 

Limite • 

• . 
1 . . 

Tres limiti: . . 

ANNEXES 

Aucune capacire a comprendre le texte d'un point de vue critique, commentaires non appuyes par le 
texte 
Capacite tres limitee a analyser et a Evaluer le texte 
~r\.ucune capacire a se mettre en relation avec le texte et a erablir des liens entre des tcxtes, rCflexions 
n'approfondissant pas le texte 
Capacitf trCs hmitee a dCceler une intention et un point de vuc (par ex. : parti pris, stfrfotype, prtjugf, 
propagandc) 
CapacitC tres limitCe a interprfter le langage figuratif (par ex. : comparaisons, mCtaphores, 
personnifications) 
CapacitC tres limitCe :l relever les caractCristiques du texte (par ex. : ponctuation, emploi des 
majuscules, titres, sous-titres, glossaire, index) et les types de texte (par ex. : genres littCraires) 
CapacitC trf:s limitCe a lire a haute voix (c.-a-d. groupement des mots inadequat, sans aisance ni 
cxpression), erreurs ayant une grande incidence sur le sens 

3. Rubrique de notation holistique de l'ecoute 

Caracteristiques 

Comprehension approfondie du texte oral, commentaires et autres representations perspicaces et 
toujours appuyes par le texte 
Capacite remarquable a se mettrc en relation avec le texte et ä l'approfondir, reflexions allant toujours 
au-deli du sens litreral 
Capacite remarquable ä deceler un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, prejuge, propagande) 
Capacite remarquable i ecouter attcntivement et avec courtoisie 

Compri:hension solide du texte oral, commentaires et autres representations souvent perspicaces et 
habituellement appuyes par le texte 
Capacite solide a se mettre en relation avec le texte et i l'approfondir, reflexions allant souvent au-delä 
du scns litti:ral 
Capacite solide i di:celer un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, prejugC, propagande) 
Capaciti: solide ä i:couter attentivement et avec Courtoisie 

Bonne compri:hension du texte oral, commentaires et autres repri:sentations previsibles et parfois 
appuyes par le texte 
Capacite adi:quate a se mettre en relation avec le texte et a l'approfondir, ri:flexions allant parfois au-
dela du sens littCral 
.Assez banne capacite a di:celer un point de vue (par ex. : parti pris, stereotype, pri:juge, propagandc) 
.Assez banne capacite ä i:couter attentivement et avec Courtoisie 

Compri:hension insuffisante du texte oral, commentaires et autres repri:sentations rarement appuyi:s par 
le texte 
Capaciti: insuffisante a se mettre en relation avec le texte et a l'approfondir, ri:flexions n'allant jamais au-
delä du sens litteral 
Capaciti: limiti:e i deceler un point de vue (par ex. : parti pris, sti:rCotype, pri:jugC, propagande) 
Capaciti: limiti:e a i:couter attentivement et avec Courtoisie 

.Aucune compri:hension du texte oral, commentaires et autres representations non appuyi:s par le texte 

. r\ucune capacitC äse mettre en relation avec le texte et a l'approfondir, ri:flexions incohi:rentes ou non 
pertinentes 
Capaciti: trCs limiti:e a di:celer un point de vue (par ex. : parti pris, sti:ri:otypc, pri:jugi:, propagande) 
CapacitC rres limiti:e a ecouter attentivement avec courtoisie 
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4. Ruhrique de notation holistique de l'expression orale 

Niveau de Caracterist.iques 
competence 

5 . Capacite remarquable a ecouter, i reflechir et a reagir de fac;on critique afin de preciser de l'information 
et d'examiner des solutions (c.-3.-d. communiquer de l'information) 

Remarquable . Capacite remarquable i i:tablir un lien entre des idi:es (c.-:i-d. de fas:on claire et avec des e1emcnts a 
l'appui) . Emploi remarquable d'un langage approprii: :l la t:ichc (c.-i-d. le choix des mots) . i\fise en apphcation remarquable des regles i:li:mentaires de courtoisie et de convcrsation (par ex. : ton, 
intonation, expression, voix) 

4 . Capaciti: solide a i:couter, a ri:flCchir et a ri:agir de fac;:on critique afin de pri:ciscr de l'information et 
d'cxaminer des solutions (c.-i-d. communiquer de l'information) 

Eleve . Capacite solide a etablir un lien entre des idees (c.-i-d. de fac:;on claire et avec des elements a l'appui) . Emploi constant d'un langage approprie a la t:lche (c.-i-d. le choix des mots) . ßfisc en application constante des reglcs eiemcntaires de courtoisie et de convcrsation (par ex. : ton, 
intonation, cxpression, voix) 

3 . Capacite suffisantc i ecouter, i reflechir et i reagir de fac:;on critique afin de preciscr de l'information et 
d'examiner des solutions (c.-?i.-d. communiquer de l'information) 

Adi:quat . Capacite suffisante i etablir un lien entre des idCes (c.-?i.-d. de fac:;on claire et avec des . e1ements a l'appui) . Emploi frequent d'un langage approprie a la t<lche (c.-3.-d. le choix des mots) . ß.fise CU application frequente des regles Clementaires de Courtoisie et de conversation (par ex. : ton, 
intonation, expression, voix) 

2 . Capacite insuffisante a ecouter, a reflechir et a reagir afui de pri:ciser de l'information et d'examiner des 
solutions (c.-?i.-d. communiquer de l'information) 

Limite . Capacite limitee a etablir un lien entre des idees (c.-?i.-d. de fayon claire et avec des etemcnts a l'appui) . Emploi limire d'un langage approprie a la t:lche (c.-a-d. le choix des mots) . ßfise en application limitee des regles e1ementaires de courtoisie et de conversation (par ex. : ton, 
intonation, expression, voix) 

1 . Aucune capacite a Ccouter, i rCflCchir et a rCagir afin de prCciser de l'information et d'examiner des 
solutions (c.-il-d. commun.iquer de l'information) 

Tres limitC . CapacitC trCs limitCe a Ctablir un lien entre des idCes (c.-i-d. de fayon claire et avec des Cli:mcnts i 
l'appui) . Langage non appropriC i la tache (c.-i-d. le choix des mots) . 11ise en application tres limitCe des regles i:lfmentaires de courtoisie et de conversation (par ex. : ton, 
intonation, expression, voix) 
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5. Evaluation de la participation cooperative en groupe 

Niveau de Caracteristiques 
compCtence 

5 . A une capacite remarquable a contribuer a la realisation de la t:iche collective . Fait preuve d'une sensibilitC remarquable a l'Cgard des sentiments et des besoins d'apprentissage de ses 
Remarquable coCquipiers . Est tres enthousiaste a l'idCe de rCaliser les t:iches qui lui sont assignCes . Apporte une contribution remarquable quant a ses connaissanccs et i ses compCtences concemant 

(nommer fe st!Je0 . Est tres empresse a inciter les autres a contribuer aux t:iches collectives 

4 . A une grande capacite 3. contribuer a la rCalisation de la t:iche collective . Fait preuve d'une grande sensibilitf: a l'f:gard des sentiments et des besoins d'apprentissage de ses 
Eleve coequipiers . Est cnthousiaste a l'idee de ri:aliser les t:iches qui lui sont assigni:es . Apporte une grande contribution quant i ses connaissances et i ses compi:tences concernant (nommer Je 

sujel) . Est empresse a inciter les autres a contribuer aux t:iches collectives 

3 . A une capacitC adCquate a contribuer 2. la rCalisation de la tiche collective . Fait preuve d'une sensibilitC adCquate i l'Cgard des sentiments et des besoins d'apprentissagc de ses 
.t\di:quat coCquipiers . A tendance a rCaliser les t:iches qui lui sont assignees . Apporte une contribution adCquate quant i ses connaissances et i ses compCtences concernant (nommer 

le sujel) . A tendance i inciter les autres a contribuer aux tiches collectives 

2 . A une capacitC limiti:e a contribuer i la ri:alisation de la t.lche collectivc . Fait preuve d'une sensibilite limitCe a l'Cgard des Sentiments et des bcsoins d'apprentissage de ses 
LimitC coCquipiers . A. tendance a rf:aliser lcs raches qui lui sont assignf:es lorsqu'on le lui demande . Apporte une contribution limiti:c quant a ses connaissances et a ses compCtences concemant (nommer !e 

sujel) . A tendance i inciter les autrcs a contribuer aux t3.ches collectives lorsqu'on lc lui demande 

1 . A une capacitC tres limitCe a contribuer a la rCalisation de la t:iche collective . Fait preuvc d'une sensibilite tres limiti:e a l'Cgard des Sentiments et des bcsoins d'apprentissage de ses 
Tres coCquipiers 

limite 
. Est rCticent a rCaliser les tichcs qui lui sont assignee . Apporte une contribution tres limiti:e quant a ses connaissances et a ses compCtences concernant 

(nommer Je sf!ie!) . Est reticent i inciter les autres a contribuer aux t:iches collectives 
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