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Conscience de l’écrit et intervention 

précoce

Le développement de la conscience de 
l’écrit peut être considéré dans un conti-
nuum entre la naissance et l’âge de 5 voire 
6 ans selon les auteurs (Chen et al., 2015 ; 
Jalbert & Champagne, 2005 ; Thiérault & 
Lavoie, 2004). Afin de favoriser cette 
conscience de l’écrit, le soutien du milieu est 
important. Comme le précise Dionne (2013), 
les activités régulières de lecture entre pa-
rents et enfants influencent positivement le 
développement du vocabulaire, la capacité 
de compréhension et le développement co-
gnitif de ces derniers. Ce soutien s’avère 
d’autant plus nécessaire pour les enfants, 
qui pour des raisons intrinsèques et/ou ex-
trinsèques, sont à risques d’un accès limité 
à l’écrit. En effet, un accès précoce à l’écrit 

est nécessaire pour favoriser la participa-
tion sociale de l’enfant, à court et à long 
terme. La compréhension de la conscience 
de l’écrit est sous-tendue par le concept de 
littératie (Jalbert & Champagne, 2005). 
Pour Thévenaz-Christen (2011), il s’agit d’un 
concept évolutif et vaste qui met en évi-
dence l’importance de l’indissociation de 
l’écrit et de l’oral. L’enfant doit pouvoir com-
prendre qu’il y a une relation entre des 
signes et le langage oral, ainsi que les fonc-
tions de l’écriture et de la lecture. La sensi-
bilisation à l’aspect sonore de la langue fait 
également partie du concept de littératie, 
par exemple en manipulant des phonèmes 
(Thériault, 2010). 

En ce qui concerne les enfants avec des 
besoins éducatifs particuliers (BEP), la pra-
tique de la littératie précoce peut être vue 
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comme préventive. En effet, son usage au 
préscolaire diminue les difficultés d’ap-
prentissage de l’écrit qui peuvent être ob-
servées dès les premières années scolaires 
 (Thériault, 2010). Des pistes pour exercer 
cet accès spécifiquement auprès d’enfants 
non-voyants dès le plus jeune âge sont éga-
lement conseillées. Quelques apports théo-
riques à ce sujet sont présentés ci-après.

La littératie émergente et son 

soutien

La littératie émergente ou emergent litera-
cy, dite encore alphabétisation émergente 
selon les auteurs (Justice et al., 2007), est 
née dans le courant des années 70 aux 
États-Unis. Elle désigne autant une période 
qui favorise l’entrée dans l’écrit qu’une pé-
riode de découvertes des liens à l’écrit. 
Cette période d’expérimentation peut adve-
nir très tôt et être soutenue tant dans le mi-
lieu familial qu’en milieu d’accueil présco-
laire (Fajdeti, 2011). 

En contexte familial

Le cadre familial est le moyen idéal pour 
soutenir et accompagner tous les enfants 
dans leur découverte de l’écrit, que ce soit 
durant toute la période préscolaire, ou lors-
qu’ils deviennent des apprentis lecteurs. À 
ce sujet, Dionne (2007), évoque la notion de 
littératie « familiale ». Selon cette même 
auteure (2013), cette sensibilisation offre 
un prérequis utile pour accéder à la littéra-
tie. Ainsi, les activités régulières de lecture 
entre parents et enfants influencent positi-
vement le développement du vocabulaire, 
la capacité de compréhension et le dévelop-
pement cognitif. À noter qu’il s’agit de com-
pétences essentielles pour favoriser la réus-

Un accès précoce à l’écrit est nécessaire pour 
favoriser la participation sociale de l’enfant.

site éducative et scolaire de l’enfant dès son 
entrée à l’école (Dionne, 2013). En outre, 
dans le champ de la déficience visuelle, 
 Jalbert et Champagne (2005), observent 
que les parents d’enfants aveugles déve-
loppent un sentiment de compétence ren-
forcé lorsqu’ils accompagnent leur enfant 
dans les activités de lecture. Cette observa-
tion s’inscrit dans les approches centrées 
 familles (ACF), prônées dans le champ de 
l’intervention précoce spécialisée (Espe-
Sherwindt, 2008). L’ACF met en avant le 
principe d’empowerment, ce qui signifie 
que les interventions doivent chercher à 
renforcer les ressources et forces de la fa-
mille et soutenir son fonctionnement. 

En contexte préscolaire et scolaire

Dans le cadre familial, mais également dans 
d’autres environnements éducatifs, l’ins-
tauration de la lecture dite « dialogique » 
peut également favoriser l’entrée dans la 
littératie pour le jeune enfant (Dionne, 
2013). Elle implique de mettre en place des 
stratégies qui rehaussent le niveau d’inter-
actions entre l’enfant et l’adulte pendant la 
lecture (Zevenbergen & Whitehurst, 2003). 
Elle place l’adulte, parent ou intervenant, 
au centre, en tant que porteur et acteur du 
projet de littératie émergente apporté à 
l’enfant. Pour ce faire, divers auteurs pro-
posent de lire avec l’enfant en suscitant mo-
tivation et participation active, en favori-
sant le dialogue avec l’enfant à propos du 
texte lu et en lui offrant des occasions d’en 
vérifier sa compréhension ou de l’écouter 
sur le texte.

Conditions de l’entrée dans la 

littératie pour l’enfant non voyant

Pour l’enfant non-voyant, en plus des voies 
de soutiens énoncées plus haut, cet accès 
nécessite des habiletés motrices, cognitives, 
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langagières et tactiles qui peuvent être 
 favorisées par un environnement adéquat 
et un accompagnement précoce (Jalbert & 
Champagne, 2005). En effet, pour acquérir 
un toucher efficace dans la découverte 
d’images tactiles, de l’alphabet braille ou  
de livres, l’enfant devra développer de 
 multiples compétences. Certains auteurs 
(Hatwell, 2003 ; Jalbert & Champagne, 
2005), évoquent à ce sujet, une conscience 
de son image corporelle, une perception et 
une discrimination tactile, un toucher léger, 
une bonne dextérité ainsi qu’une coordina-
tion bimanuelle et digitale. Il est, par ail-
leurs, recommandé d’inscrire l’utilisation du 
braille le plus naturellement possible, dans 
le quotidien de l’enfant non-voyant afin de 
l’accompagner dans sa découverte de la lit-
tératie. Cette tâche de rendre accessibles 
les livres tactiles, les ouvrages en braille et 
les supports écrits, demande à l’entourage 
un effort particulier d’adaptation (Jalbert & 
Champagne, 2005). Toutefois, bien que né-
cessitant des moyens spécifiques pour y 
parvenir, l’émergence de la littératie chez 
les enfants non-voyants emprunte le même 
chemin que celui suivi par les enfants 
voyants (Fajdetić, 2011 ; Hatwell, 2003). 

Objectifs du mémoire de recherche 

L’étude présentée dans cet article (Dayer, 
2021) a permis de répondre à un double ob-
jectif. D’une part, elle a permis de mieux 
comprendre les pratiques actuelles de sou-
tien à la littératie émergente des pédago-
gues en éducation précoce spécialisée (EPS) 
qui interviennent au domicile d’enfants 
non-voyants en Suisse romande. D’autre 
part, elle a abouti sur la création de ta-
bleaux de synthèses issus de son cadre 
théorique utiles pour le terrain, ainsi que 
d’un recueil d’activités destiné aux profes-
sionnelles concernées.

Méthodologie

Six pédagogues en EPS, intervenant toutes 
au domicile d’enfants avec une déficience 
visuelle en Suisse romande, ont participé à 
la recherche. Elles devaient suivre au moins 
un enfant non-voyant âgé de 0 à 5 ans de-
puis moins de 2 ans. Trois des pédagogues 
interrogées sur les six n’ont qu’une première 
expérience de suivi d’enfant non-voyant 
dans leur pratique professionnelle.

L’étude a pris le format d’une démarche 
qualitative de type descriptif et compréhen-
sif. Les données ont été récoltées à travers 
un guide d’entretien semi-directif construit 
à partir d’apports de la littérature et de 
questionnements du terrain. Le codage des 
verbatims, issus des six entretiens, a permis 
de mettre en évidence des catégories émer-
gentes à travers une analyse inductive.

Résultats principaux

Deux catégories de résultats ont été mises 
en évidence dans la recherche et décrites 
comme favorisant l’entrée dans la littératie 
pour les jeunes enfants non-voyants. La 
première renvoie aux compétences qu’il est 
nécessaire d’identifier et de développer 
pour ces enfants à travers des approches 
spécifiques. Les compétences cognitives 
(langage, accès aux symboles, orientation 
spatiale, notion du nombre), les compé-
tences motrices (coordination bimanuelle), 
les compétences sensorielles (développe-
ment du toucher) et le développement 
tonico- postural ont été identifiés par ces 
professionnelles. La seconde catégorie 
considère les soutiens favorisant le déve-
loppement de ces compétences dans le 

L’émergence de la littératie chez les enfants 
non-voyants emprunte le même chemin que 
celui suivi par les enfants voyants. 
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contexte familial. Trois résultats en lien avec 
cette seconde catégorie sont présentés ici.

Soutiens à la famille

Les pédagogues disent accompagner les 
parents au sujet de l’identification de la per-
tinence du matériel choisi en lien avec les 
spécificités de l’enfant. Elles sont attentives 
à guider ces derniers dans la manière de 
proposer les activités à leur enfant afin de 
lui permettre de s’approprier au mieux les 
objets de son environnement quotidien. 
Elles informent également des lieux res-
sources dans lesquels le parent peut trou-
ver, entre autres, des informations et du 
matériel spécifique à la littératie. 

Choix et accès au matériel de 

littératie émergente à domicile

Cinq pédagogues évoquent la nécessité de 
se questionner au sujet du matériel fourni, 
sur les occasions offertes et sur la tempora-
lité adéquate pour le présenter. Elles s’inter-
rogent toutes sur les caractéristiques du 
matériel proposé pour que l’enfant puisse 
comprendre, donner du sens et faire des 
liens, de l’objet du quotidien à sa représen-
tation mentale. Il ressort des discours que, 
d’une part, ce matériel peut venir de l’envi-
ronnement familial et que, d’autre part, il 
peut être fabriqué par la pédagogue elle-
même pour répondre aux besoins de l’en-
fant. Enfin, quatre d’entre elles disent ap-
porter du matériel spécifique, en particulier 
des livres « adaptés » prêtés ou donnés aux 
familles en lien avec l’âge de l’enfant. 

Formation – expérience des 

professionnelles

Malgré le nombre restreint d’enfants aveugles 
actuellement suivis, un besoin de formation 
ressort dans les discours des professionnelles 
nouvellement actives sur le terrain. 

Discussion

En fonction des objectifs conduits dans cette 
étude et des résultats obtenus, plusieurs 
constats peuvent être établis. Première-
ment, nous pouvons identifier que l’en-
semble des pédagogues relèvent l’impor-
tance de l’accès aux objets dans le milieu de 
vie de l’enfant et d’adaptations visant à sou-
tenir leurs représentations mentales (accès 
au symbole). Elles sensibilisent également 
les parents sur l’importance de « contex-
tualiser » les activités proposées (Jalbert & 
Champagne, 2005). Cet aspect fait écho à la 
notion de « contextualisation » qui permet 
à l’enfant, dès son plus jeune âge, de donner 
un sens aux activités (Linders, 2010). En ef-
fet, pour cet auteur, partir d’objets ou d’ac-
tivités provenant de l’environnement de 
l’enfant en permet l’expérimentation. Il 
conseille d’adapter l’environnement pour of-
frir à l’enfant du vocabulaire utile dans son 
quotidien et pouvant être expérimenté de 
manière tactile. Ainsi, l’enfant se représente 
et comprend dans un premier temps ce qui 
l’entoure, pour ensuite généraliser, catégori-
ser et arriver à la notion de concept, essen-
tiel pour entrer dans la littératie. Ces obser-
vations peuvent également se rapprocher 
des approches axées sur les routines du quo-
tidien et des opportunités de généralisation 
des apprentissages qui en découlent (Trivette 
& Dunst, 2007).  

Deuxièmement, les résultats de la pré-
sente recherche, avec le croisement d’ap-
ports issus de la littérature, mettent en évi-
dence que les conditions offertes pour soute-
nir l’entrée dans la littératie, par les environ-
nements éducatifs, tant à domicile que dans 
les lieux d’intervention précoce spécialisés 
ou non (collectivités de la petite enfance, 
classes de début de l’école primaire), pour-
raient être encore approfondies. Ces consi-
dérations rejoignent les constats de Chen et 
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Dote-Kwan (2015), pour qui les données sur 
les soutiens et les caractéristiques des envi-
ronnements pour favoriser la littératie émer-
gente doivent être encouragées par des re-
cherches supplémentaires, permettant de les 
considérer comme des pratiques optimales 
et documentées scientifiquement. 

Troisièmement, nous constatons que 
l’entrée dans la conscience de l’écrit chez les 
enfants non-voyants, nécessite des connais-
sances préalables pour que le professionnel 
soit en mesure de proposer des activités 
planifiées et dirigées répondant à cet objec-
tif. Cet accompagnement doit être favorisé 
par des pédagogues en EPS formé·e·s et 
sensibilisé·e·s à ces sujets. Justice et al. (2007), 
font référence à trois considérations impor-
tantes lors des prestations d’intervention 
de littératie émergente fondées sur des 
preuves dans le champ de la déficience vi-
suelle. Il s’agit des cibles du traitement (ac-
cès au code et à son sens), des techniques 
spécifiques (approches cliniques pour trai-
ter les cibles du traitement) et des contextes 
de traitement (endroit où l’intervention est 
fournie). Ainsi, bien que les pratiques évo-
quées dans la recherche de Dayer (2021) se 
retrouvent dans les trois catégories citées 
par ces auteurs, il ressort des besoins iden-
tifiés par le terrain l’utilité de préciser, d’en-
richir et de systématiser celles-ci. Comment 
les professionnelles hiérarchisent-elles les 
soutiens et comment les conscientisent-elles 
en vue de cette préparation à l’entrée dans 
l’écrit qu’elles sont menées à développer ? 
Ces questions rejoignent également la di-
mension de la formation et de l’expérience 
qui ressort des discours de plusieurs des 
professionnelles interrogées. 

Conclusion

La mise à disposition, tant pour les parents 
que les professionnel·le·s, de ressources 

méthodologiques visant à soutenir le déve-
loppement de la littératie émergente appli-
cables dans différents environnements, 
semblerait utile. Ce propos rejoint, pour 
partie, les considérations de Pletcher et 
Youngreen (2013) sur la nécessité de pra-
tiques qui favorisent la formation initiale et 
continue en matière de déficience visuelle 
et qui soutiennent qualitativement les 
équipes. Exposer l’enfant à des livres, suivre 
des routines régulières, instaurer une lec-
ture dialogique, partager fréquemment des 
activités de littératie (conscience phonolo-
gique et de l’écrit) sont des pratiques à va-
loriser tant auprès des parents d’enfants 
non-voyants que voyants. 

À cet usage, Dayer (2021) propose une 
synthèse de la pratique de la littératie dans 
les environnements éducatifs précoces. Le 
tableau présenté ici (Tableau 1) met le focus 
sur les moyens et sur les interactions soute-
nant cette pratique. 

La pratique de la littératie ouvre la porte 
au plaisir, au partage et à la connaissance. 
Comme illustré dans le tableau 1, le rôle de 
l’adulte est essentiel afin de servir de média-
teur en accompagnant l’enfant dans sa dé-
couverte. Accroître les moyens d’y accéder 
par le développement et le maintien de com-
pétences visant à favoriser cet usage reste un 
défi important à relever par les pédagogues 
en EPS et les équipes qui entourent l’enfant 
non-voyant et leurs familles. En outre, nous 
postulons que la qualité du partenariat entre 
professionnel·le·s et familles dans leurs inter-
ventions auprès de l’enfant à BEP joue un 
rôle prépondérant dans le développement de 
sa conscience de l’écrit.

La valeur de l’accompagnement en 
 littératie pour les enfants qui ont besoin  
de davantage d’opportunités au sein d’en-
vironnements éducatifs variés reste un su-
jet d’attention. Finalement, il en va de la 
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promotion d’un accès à la culture de l’écrit 
permettant une participation sociale et une 
qualité de vie enrichie pour chaque enfant, 
quelles que soient ses particularités.
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