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LE CONSTAT  

Adaptations, aides à la compensation du handicap, o utils de contournement
des difficultØs sont les  moyens  de la  rØadaptation dont dispose l’ergothØrapeute
pour favoriser l’insertion des personnes  handicapØes dans la vie sociale, le monde
du travail, etc. 

Dans le mŒme esprit, la mise en place de stratØgies spØcifiques et/ou  celle de
compensations  matØrielles  sont  des  outils  au  service  de  l’ØlŁve  dans  la  classe
lorsque  des  troubles  moteurs,  gestuels  et  neurovisuels  viennent  gŒner  le
dØroulement des apprentissages. Pour cela :

1. Il est nØcessaire de rationaliser les aides que l’on propose aux ØlŁves pour
faciliter  leur  scolaritØ  (adaptation  ou  simplification  des  supports  visuels,
mise en place d’outils pour la numØrisation, le comptage, pour faciliter la
mØmorisation, etc.).  En effet,  la multiplication et surtout la succession de
divers outils, au fil des annØes, en fonction des professionnels (enseignants et
rØØducateurs) pour le mŒme ØlŁve, peuvent remettre en cause leur fonction
mŒme de soutien pour les apprentissages.

2. Ces aides peuvent rendre service aux autres ØlŁves de la classe et ne sont pas
pØnalisantes lorsqu’elles sont bien dØfinies. 

3. Elles ne sont mises à disposition qu’aprŁs un bilan prØcis qui met en Øvidence
les difficultØs à contourner mais surtout des compØtences sur lesquelles on
doit s’appuyer. 

4. Ainsi,  il  parait  intØressant  de  rØflØchir  à  un  fond  commun,  riche  des
nombreux  outils  spØcifiques  issus  de  divers  travaux scientifiques  ou
cliniques,  validØs par  l’expØrience,  nourri  de  la  technologie  actuelle  mais
aussi de "trucs" trŁs simples. 
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AVERTISSEMENT : 

La compilation d’outils et de rØfØrences prØsentØe ici n’est pas 
un livre de recettes !

Les aides ne sont pertinentes et efficaces que si elles font suite
à un bilan pluridisciplinaire raisonnØ, interprØtØ, donnant lieu à
l’ØnoncØ de diagnostic des causes certaines -ou probables- des
difficultØs rencontrØes par l’ØlŁve. 
 
AppliquØes  sans  discernement,  ces  prØconisations,  ces
mØthodes, peuvent dans nombre de cas amener les adultes à
des  graves  dØsillusions  et  accroître  le  dØsarroi  des  enfants
catastrophØs  de  voir  toute  cette  Ønergie  dØpensØe  en  vain.
Incapable de progresser avec des aides inadaptØes  le sentiment
d’Øchec et de mØsestime de soi n’en sera que renforcØ ! 

Pas d’aide efficace sans comprØhension prØalable !
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DES REPONSES AUX DIFFICULTES REPEREES 

1. DifficultØs de la recherche visuelle et de traitement
des informations visuelles.

CONSTATIONS : 
Les  troubles  d�organisation  du  regard  et/ou  les  difficultØs  de  traitement  des  

informations  visuelles  mobilisent  une  grande  part  des  ressources  attentionnelles  et  
cognitives lors du « dØcodage» d’une image (en extraire les informations pertinentes, lui 
donner un sens...). 

Ces difficultØs peuvent avoir des consØquences diverses :
��DifficultØs de repØrage dans l�espace en 3D et 2D. 
��DifficultØs de reconnaissance, de comprØhension des images.
��DifficultØs à retrouver des ØlØments Øpars, les ranger.
���.

PROPOSITIONS 

Lorsque les affØrences visuelles* nØcessitent un traitement cognitif coßteux, on  
tente de les remplacer chaque fois que cela est possible par des indications verbales. 

Lorsqu’elles sont inØvitables, il devient donc nØcessaire de rendre les informations
visuelles plus Øvidentes. 

� Supports papier et Øcrans prØsentØs aux enfants doivent Œtre nets, il faut se mØfier des
photocopies floues, des polices difficiles à lire ( comme Times New Roman, à laquelle on
prØfŁre Comic).

�Les informations visuelles sont rangØes, alignØes,  organisØes dans l’espace de la page
pour Œtre plus faciles à retrouver et à utiliser.  

En  fonction  des  difficultØs  repØrØes,  des  aides  simples  peuvent  Œtre  mises  à
disposition des ØlŁves, individuellement ou pour l’ensemble de la classe. 

1.1. Aides au repØrage dans l�espace en 3D 

1.1.a. Des indices visuels pour utiliser efficacement l�espace

Les indices visuels, en particulier des marques de couleur, peuvent aider les enfants à
repØrer  les  ØlØments  de  leur  environnement  (ainsi,  on  colle  des  gommettes  de  teintes
diffØrentes  pour  diffØrencier  la  chaussure  gauche  de  la  droite,  etc.).  Cependant,  ils  ne

6



doivent pas Œtre multipliØs sous peine de ne plus Œtre exploitables par des jeunes qui ont
justement des difficultØs à traiter les informations visuelles trop nombreuses. 

Exemples :

� Une  Øtiquette  verte  cousue  sur  la  manche  gauche  et une  autre  rouge  sur  la  droite
permettent à un jeune d’enfiler les manches de gilet sans se tromper de côtØ.
� �Les objets rangØs par catØgories  sur des ØtagŁres aux tranches  peintes de couleurs
diffØrentes, sont plus faciles à retrouver : chaque type d’objet est associØ à une couleur.
��etc.

On veille à ne pas multiplier les couleurs et emplo yer toujours la mŒme « logique de
codage ».

1.1.b. Des cahiers de couleurs diffØrentes

Les  cahiers,  classeurs,  carnets,  etc.  arborent  des  couleurs  qui  varient  selon  les
marques, les demandes des enseignants, les classes, les annØes scolaires... 

On peut dØcider, au sein d’une l’Øcole, d’associer systØmatiquement une teinte à une
activitØ, ce qui permettrait de :

→  faciliter la recherche du cahier dans le cartable, sur l’ØtagŁre, sur le bureau, etc. L’enfant
recherche le cahier bleu pour les maths (etc.)

→ simplifier  le  rangement  du cartable  :  lorsqu�il  est  ouvert,  on distingue aisØment  les
diffØrentes  couleurs  des  cahiers  (ou  classeurs)  qui doivent  s’y  trouver,  on  peut  plus
facilement Øvoquer ce qui manque et ainsi le complØter.

→ d’envisager  l’utilisation  pour  les  plus  grands  d’un  trieur.  Dans  ce  cas  il  n’est  plus
nØcessaire de transporter les diffØrents cahiers ou classeurs à chaque sØance scolaire, le seul
trieur suffit. Mais alors il faut un systŁme de rangement classement efface et sßr.

On peut diffØrencier un assez grand nombre de spØcialitØs, par exemple :

PoØsie : jaune Lecture : rouge                                     
Maths : bleu Sciences et vie de la terre : marron
Grammaire : noir Histoire : blanc                                     
CrØation de textes : orange Cahier de liaison : vert                        

Les plus jeunes ØlŁves sont concernØs par moins de documents, par exemple : 
PoØsie : jaune Lecture : rouge                  
Maths bleu Cahier de liaison : vert......                   

Les couleurs trŁs vives permettent une diffØrentiation aisØe. Les mŒmes teintes seront
reprises pour la constitution des emplois du temps hebdomadaires, etc. 

1.1.c. Une sØance hebdomadaire de rangement du bureau

On propose à l�enfant d’amØnager son bureau en tenant compte de ses souhaits et de
ses prØfØrences, ce qui en facilite la mØmorisation. Un rangement rØgulier est demandØ.
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1.2. Aides au repØrage dans l�espace de la feuille

1.2.a. Des repŁres topologiques dans l’espace de la feuille

Mettre en Øvidence la feuille sur le plan de la table 

On  peut  discerner  assez  rapidement  chez  de  jeunes  enfants,  des  difficultØs
d’organisation spatiale des tracØs lorsqu’ils dessinent. 

Des Øtudes ont montrØ qu’il suffit de mettre en Øvidence les bords de la feuille (par
un  entourage)  pour  que  les  jeunes  ØlŁves  en  gØnØral,  investissent  plus  complŁtement
l’ensemble  de  la  page.  On propose  donc à  ceux  qui  ont  des  difficultØs  pour  organiser
spatialement  leurs tracØs de dessiner dans un cadre plutôt  que sur une surface blanche,
indiffØrenciØe du support. 

        
                                                                                            

On y ajoute des repŁres de couleur pour les guider et les aider à orienter leur regard
et leurs gestes. 

Fournir des repŁres gauche-droite

L’Øcriture latine est orientØe de gauche à droite. 
Presque tous les enfants connaissent le code des feux tricolores et leur fonction :

«Au feu vert, on dØmarre, au feu rouge on s’arrŒte». Ainsi on propose de marquer de vert le
bord gauche de la feuille, là oø on commence à Øcri re et de rouge le bord droit. 

On peut dŁs lors rØutiliser les termes de vert et rouge pour orienter les gestes et les
regards plutôt que «vers la gauche» ou «à droite» q ui sont des informations souvent peu
fiables et gØnØratrices de confusions parfois durables.

   Sens de l’Øcriture � de la gauche vers la droite
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Fournir des repŁres haut-bas

Des indices de couleur peuvent Œtre utilisØs pour les notions de haut et bas (elles
sont plus facilement assimilØes que celles de droite et gauche). Ils ont ØtØ choisis en raison
de leurs liens Øvidents avec des reprØsentations prototypiques* : en haut le ciel toujours
bleu, en bas la terre, marron.  

                                   

Feuille dont on a matØrialisØ les bords avec le code couleur

Fournir des repŁres pour l�Øcriture

De mŒme qu�on organise l�espace de la feuille avec des couleurs en rapport avec une
reprØsentation conventionnelle1, on peut recourir à des repŁres pour faciliter l’orientation du
geste  graphique.  Les  lignes  elles-mŒmes sont  alors  colorØes.  Selon  le  type  de  support
d�Øcriture souhaitØ on utilise 2, 3 ou 4 traits de teintes diffØrentes. La ligne du haut est en
bleu,  celle  du  dessous  est  verte,   puis  vient  la  marron   et  la  ligne  orange.  Elles  sont
respectivement nommØes : ligne de ciel, d�herbe, de terre et de feu. 

                           

On peut, au besoin, ajouter un fond gris clair entre les traits pour aider l�enfant à
repØrer l�espace des lignes. 

Les supports d’Øcriture sont adaptØs au type de graphisme recherchØ, aux possibilitØs
de l�enfant, ils sont modifiØs et suivent l�Øvolution de l�ØlŁve. Ils peuvent Œtre prØparØs à
l�ordinateur sur des feuilles A4 ou autres formats que l�on donne à l�enfant. On peut bien
sßr utiliser les cahiers sur lesquels on trace des traits en fonction des besoins. 

 

1 Choix de couleurs qui rØsulte d’une convention partagØe par de nombreux Øtablissements spØcialisØs. Cf les
ergothØrapeutes C CharriŁre et C Galbati. 
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1.2.b. Un vocabulaire simple mais prØcis

Un  stock  restreint  de  termes  est  indispensable  pour  dØcrire  avec  prØcision  les
positions respectives de divers ØlØments qui constituent un dessin, une lettre de l�alphabet,
etc. C�est le premier moyen de compensation des difficultØs graphiques liØes à des troubles
visuo-spatiaux.

On emploie peu de mots, toujours les mŒmes, dont on s’assure que l’enfant en connait
trŁs prØcisØment la signification («au milieu» ne signifie pas «entre» et n�est pas identique à
«à l�intØrieur»).

1.3. Aides au repØrage dans l�espace de l�Øcran d�ordinateur et des
dossiers

L�accŁs aux dossiers à l’Øcran de l’ordinateur doit Œtre aisØ. On simplifie la recherche
visuelle par un rangement drastique des fichiers dont les couleurs reprennent le mŒme code
couleur  que  les  cahier,  classeurs  (Cf.  page  5).  Un  dossier  perdu  dans  l’ordinateur  est
difficile à localiser, mais il existe quelque part,  contrairement à la feuille papier perdue,
dØchirØe, etc. Bien sßr, il faut rØguliŁrement sauvegarder les documents.  

Certains  utilitaires  sont  toujours  ou  frØquemment  employØs  lors  des  activitØs
scolaires, on  place leurs raccourcis dans les dossiers correspondants. Ainsi les renvois vers
les logiciels d’outils virtuels de gØomØtrie, d’aide à la pose des opØrations, etc.,  sont placØs
dans le dossier maths avec les dossiers annuels d’exercices.

Un rangement optimisØ est une forme d�aide à la mise en place progressive d’une
cartographie mentale fiable et stable.

  
Beaucoup de raccourcis !!!          Des dossiers repØrables 

1.4.    Aide au repØrage visuel des principaux ØlØments d’un exercice    

1.4.1. Les principes gØnØraux

→  Éviter  de multiplier  les  informations  visuelles  en  supprimant  celles  qui  ne  sont  pas
indispensables, ce qui revient à Øviter les distracteurs.

→  DØterminer  quelles  sont  les  informations  visuelles  importantes,  nØcessaires,  puis  les
mettre en valeur.
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→ Fournir des repŁres (les repŁres du code couleur habituel)

En  ne  proposant  qu’un  seul  exercice  par  page,  on  satisfait  plus  aisØment  aux
principes prØcØdents.

N.B. Certains enfants prØsentent des difficultØs particuliŁres de reconnaissance des
images. Dans le cas des dysgnosies visuelles des images*, il est prØfØrable d’utiliser, si on
ne peut les Øviter, des images vraiment  prototypiques*, plus facilement identifiables. Pour
tous, on  prend soin d’ordonner les informations, de les aligner et de les ranger. 

L�adaptation des supports peut Œtre rØalisØe directement sur des feuilles de papier
avec  des  outils  traditionnels  (ciseaux,  gomme,  etc.)  mais  aussi  grâce  à  l�utilisation  de
logiciel d�acquisition et de modification des images. 

1.4.2. Logiciels d’acquisition et traitement d’images (cf. PaperPort)

Les logiciels d’acquisition et de modification d’images via un scanner permettent de
numØriser des documents papier. 

PaperPort, ØditØ par Nuance, est conçu pour acquØrir des documents informatisØs, les
gØrer,  les  annoter,  les  archiver,  les  classer  et  les  consulter  aisØment.  On  peut  ainsi
numØriser des pages via un scanner, importer des images, des mails, etc. et les organiser
selon un rangement clair : par matiŁre par exemple. 

Grâce  aux  outils  de  modification  d’images,  les  documents  peuvent  Œtre  amØliorØs
selon les principes de simplification et de mise en valeur des informations pertinentes. Les
outils d�annotation permettent, quant à eux, d�ajou ter des commentaires :  ils permettent de
complØter les fiches scolaires.

L�enseignant peut ainsi prØparer les mŒmes exercices que pour les autres ØlŁves en
format numØrique à complØter à l’Øcran, il peut aussi choisir de les imprimer et les proposer
sous forme de fiches papier.  

Les « outils de l’enseignant » pour amØliorer l’image 
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Exemple de modification d’une fiche 

La densitØ des informations les rend difficiles à traiter visuellement :

http://ressources.doc.free.fr/spip/

Les  informations  peuvent  Œtre  dØveloppØes  sur  deux  ou  plusieurs  pages,  certains
ØlØments  importants  surlignØs  et/ou  mis  en  couleur, d’autres,  non  indispensables,  sont
enlevØs. 

Exemple de traitement de cette fiche :

���� +   
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Autre exemple de modification d’une fiche 

On peut  couper  et  ranger  des  ØlØments  Øpars  de  la  page  et  les  aligner  pour  en
faciliter la lecture. Dans ce cas on soutient le sens de dØcodage droite gauche par les mŒmes
les  bandes vertes et rouges.

        ����

      fiche originale                 aprŁs traitement 

Les ØlØments sont alignØs pour rendre le balayage du regard de gauche à droite plus
efficace. 

MatØriel nØcessaire: 
Ordinateur, Scanner, Imprimante
logiciel PaperPort (79  version  11, c’est aussi un outil de l’ØlŁve pour compenser les 
difficultØs de production d’Øcrit, voir page 19) 
http://www.nuancestore.com
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2.  Les  difficultØs  de  rØalisation  du  dessin  et  du  geste
graphique 

Le dessin est parfois pauvre, malhabile, mŒme s’il est possible. C�est alors surtout le
projet et les commentaires de l�enfant autour du dessin que l�on valorise, favorisant ainsi la
constitution d’un stock de reprØsentations mentales.  

Pour aider la rØalisation des dessins, on peut :
� Favoriser le repØrage dans l’espace de la feuille grâce aux repŁres habituels de couleur.

           

Dessins de bonhomme le mŒme jour par le mŒme enfant 
sans contour couleur puis avec contour couleur 

� Encourager les activitØs de coloriage sur feuille, qui contribuent au dØliement du geste et
dont le rØsultat est souvent de meilleure qualitØ qu’un dessin.

� Proposer des activitØs de coloriage à l’ordinateur pour ceux qui ne peuvent rØaliser le
geste et/ou pour le plaisir de voir à l’Øcran de belles couleurs.

De nombreux sites proposent des coloriages à imprim er ou à rØaliser directement à
l�ordinateur ou encore des dessins avec tampons, etc. Ces activitØs sont trŁs prisØes des
enfants et des jeunes, elles permettent d’imprimer les rØsultats qui sont plus reprØsentatifs
que  leurs  productions.  Elles  sont  de  plus  un  exercice  trŁs agrØable  d’entrainement  à  la
maîtrise de  l�outil informatique. En voici quelques-uns :

http://www.momes.net/coloriages/index.html
http://www.clubenfants.be
http://www.toupty.com/
http://www.coloriage.tv/
http://www.coloriage.info/
http://www.lesjeuxpourenfants.com
http://papunet.net/

� Dessiner ce que l’enfant Øvoque.
Il  arrive  que  l’enfant  perçoive  prØcisØment  ses  difficultØs  de  rØalisation  et  soit

vraiment conscient  de la mauvaise qualitØ des rØsultats.  On doit  alors  Øviter de trop le
fØliciter  sous  peine  de  ne  plus  Œtre  crØdible,  qu’il  doute  de  façon  plus  large  de  nos
commentaires en gØnØral et qu’il ne fasse plus confiance au jugement de l’adulte.  
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3. Les difficultØs de rØalisation de l’Øcriture manuelle  

Selon l’importance des troubles, les attentes et objectifs scolaires, on peut proposer
des  aides  à  l’apprentissage  et  l’automatisation  de  l�Øcriture  manuelle  ou  l�utilisation  de
l’ordinateur et de ses outils divers de compensation. 

C’est  le  bilan  prØcis  de  la  dysgraphie  sur  le  plan  qualitatif  (organisation  visuo-
spatiale et/ou temporelle du geste) et quantitatif (importance du trouble en fonction de l’âge
et  du niveau scolaire)  qui  oriente  vers  une rØØducation  de l’Øcriture  avec  apprentissage
adaptØ ou vers l’utilisation de l’ordinateur.  

Dans tous les cas, on respecte certains principes gØnØraux :

��On veille à la bonne installation de l�ØlŁve au bureau : pieds au sol ou sur un cale-
pieds, coudes au niveau du plan de la table. Les exercices sur plan vertical sont parfois
intØressants au dØbut des apprentissages mais il peut Œtre par la suite difficile de passer à
l�Øcriture sur un plan horizontal  (une phase de transition avec un plan inclinØ est  alors
nØcessaire).

� On  Øvite  de  multiplier  les  types  d�Øcriture  (majuscules  bâton,  cursive,  script)  pour
faciliter l’acquisition et l’automatisation au moins d’une graphie.

� Les aides ne sont mises en place qu’aprŁs un bilan qui doit rØvØler tant les difficultØs
spØcifiques que les points forts sur lesquels s�appuyer.  La mise en Øvidence du type de
dyspraxie permet par exemple de dØterminer si la situation de copie est une gŒne ou non
(frØquent  dans  le  cas  de  dysgraphies  liØes  à  une  dyspraxie  visuo-spatiale).  Alors  on
demande à l’ØlŁve d’Øcrire spontanØment et l’on bannit les tâches de copie.

� On utilise les repŁres de couleur pour aider l�enfant à orienter son geste, en s�appuyant
sur les termes simples de l�espace connus de l�enfa nt.

� Pour  faciliter  l�apprentissage  des  gestes  graphiques,  on  propose  de  sØquencer  avec
prØcision les Øtapes de la graphie des diffØrentes lettres.

3.1.  Des mØthodes de guidage de l�Øcriture manuelle. 

DiffØrentes  techniques  facilitent  l�apprentissage  de  l�Øcriture  manuelle  chez  des
enfants  prØsentant  des  difficultØs  d�automatisation du  geste  graphique.  Lorsque  la
dysgraphie est liØe à des troubles de la planification spatiale et/ou temporelle du geste, les
mØthodes verbales  et imagØes sont utiles (parmi  lesquelles on retient  celle  de Jeannine
Jeannot rØvisØe ou encore ABC Boum, mØthode canadienne).  

La « mØthode Jeannot » 

Il s�agit d�une dØmarche d�apprentissage imagØ de l�Øcriture cursive (avec quelques
adjonctions à la technique de base, elle permet aus si l�Øcriture des lettres en majuscules
d�imprimerie et des chiffres). 

Elle ne s�appuie pas sur la copie d�ØlØments graphiques ni sur l�imitation de gestes
mais sur  la production de lettres à  partir  de sØquences  verbales  connues de l�enfant  et
mØmorisØes grâce à une comptine. 
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Les sØquences graphiques ØlØmentaires :
�    sont mØmorisØes facilement (car elles composent un chien et un jet d�eau)
��permettent d�Øcrire lettres et chiffres par assemblage des sØquences ØlØmentaires.

A partir des ØlØments de base, on demande à l’enfant de mØmoriser le geste
graphique d’une lettre comme une suite ordonnØe de sØquences. 

On peut Øgalement associer chaque sØquence graphique à un mouvement du corps
pour «danser» les sØquences ØlØmentaires, puis les lettres. 

Cette mØthode est particuliŁrement intØressante pour des enfants ayant des troubles
visuo-spatiaux, des difficultØs de repØrage dans l�espace�

Les ØlØments permettent de dessiner un chien et le jet d’eau :

    

le chien        le jet d’eau qui tourne et le jet d’eau qui tombe

Les ØlØments de base sont : 

L’�il
Pour tracer un point 
Sauter à pieds joints sur l’�il du chien en criant OEIL

Le museau
Pour tracer une oblique. 
Avancer le pied droit obliquement en criant MU et en Øcartant les bras. Ramener le pied
gauche vers le droit en le glissant sur le tracØ, en criant SEAU et en ramenant les bras sous
le menton.
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La patte
Pour tracer une verticale. 
Reculer le pied droit (ou gauche) en criant PA. Ramener le pied gauche (ou droit) en le
glissant sur le tracØ, en criant TE (Les bras sont laissØs libres pour aider le maintien de
l’Øquilibre).

Le dos
Pour tracer une horizontale. 
Avancer le pied droit horizontalement en criant LE et en Øcartant les bras. Ramener le pied
gauche vers le droit en le glissant sur le tracØ, en criant DOS et en ramenant les bras sous le
menton

 

La queue
Pour tracer une courbe qui descend puis remonte. 
Glisser le pied droit sur le tracØ en criant  LA et en Øcartant  les bras.  Ramener le pied
gauche vers le droit en le glissant sur le tracØ, en criant QUEUE et en ramenant les bras
sous le menton.

Le jet d’eau qui tourne
Pour tracer une courbe qui tourne. 
En Øquilibre sur la jambe droite, tracer dans l’air en suivant le tracØ avec la jambe gauche et
en disant JET D’EAU QUI TOURNE

      

Le jet d’eau qui tombe
Pour tracer une courbe qui monte et retombe. 
Glisser le pied droit sur le tracØ en disant JET D’EAU et en Øcartant les bras. Ramener le
pied gauche vers le droit en le glissant sur le tracØ, en disant QUI TOMBE et en ramenant
les bras sous le menton 
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Notons que certaines Øquipes prØfŁrent utiliser les images du nez et de l’oreille du clown
pour dØcrire les formes qui tournent dans un sens et dans l’autre. 

Lorsque l’ØlŁve connaît les sØquences ØlØmentaires, il peut Øcrire les lettres en
«rØcitant »  la comptine de la lettres. Pour l’Øcriture des chiffres, il est nØcessaire d’adapter
et de proposer par exemple le dos à l’envers pour la trace horizontale effectuØe de droite à
gauche.

 

�  est la suite de : queue, jet d’eau qui tourne, dos, patte et queue.

 est la suite ordonnØe de  : dos à l’envers, petite patte, jet d’eau qui tombe. 

3.2.  La frappe clavier 
 

L�ordinateur est nØcessaire dŁs lors que les difficultØs d�Øcriture sont liØes à une gŒne
motrice ou praxique. On propose un apprentissage mØthodique pour amener les enfants à
augmenter  vraiment  leur  vitesse  de  frappe  tout  en  minimisant  l�effort  à  fournir.
L’ordinateur mis à disposition de l’ØlŁve doit devenir un outil rentable pour supplØer une
Øcriture manuelle qui ne l’est pas.

Certains tapent avec un ou plusieurs doigts d’une seule main, d�autres utilisent un ou
plusieurs doigts de leurs deux mains.

Le clavier cachØ

Il faut aider l’ØlŁve à utiliser le clavier à la maniŁre d’une dactylo en rØduisant le plus
possible les allers-retours visuels entre clavier et Øcran, toujours gØnØrateurs d’erreurs. 

La recherche des lettres sur le clavier puis du curseur à l’Øcran et enfin le retour au
clavier pour la frappe de la lettre suivante est un exercice long et gØnØrateur d’erreurs chez
des enfants ayant des difficultØs d’organisation du regard. Les ØlŁves apprennent alors à
retrouver  l’emplacement  des  lettres  sur  un  clavier  dont  on  a  recouvert  les  touches  de
gommettes colorØes. Ils ne sont plus tentØs de rechercher et de lire des lettres dont ils ont
mØmorisØ l’emplacement (on peut remplacer  les gommettes par des petits  morceaux de
toile adhØsive colorØe, plus robuste).

� L’utilisation du clavier « cachØ» est une mØthode habituelle d’acquisition de la technique
de frappe.

� Ce genre d’apprentissage facilite la mØmorisation de l’emplacement des lettres sur le
clavier. Lorsque les enfants connaissent les personnages des Alphas*  on peut imaginer de
petites histoires pour faciliter la mØmorisation du clavier. La suite d � f � g  devient :    «la
dame au gros derriŁre monte dans la fusØe pour aller manger un gâteau avec le Gulu». Le
serpent (s) veut mordre son derriŁre, il est donc à sa gauche (côtØ vert). Le  monstre est
tellement mØchant qu’il s’installe au bout de la ligne du milieu d’oø il peut surveiller tous
les alphas (les dØvorer)....

 suite sur le clavier des lettres sdfg
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 Exemple de clavier azerty avec les Alphas 

� C’est  le  geste  de  la  frappe  que  l’on  cherche  à  mØmoriser:  un doigt  posØ une place
particuliŁre sur le clavier correspond à la frappe d�une lettre.

N.B. Le constructeur DasKeyboard annonce  que son clavier sans aucun marquage de touche (toutes sont
noires unies!) permet à ses utilisateurs de taper 2  fois plus vite en quelques semaines : regarder le clavier en
tapant  ne  sert  plus  à  rien.  Une  «reconnaissance»  de s  touches  est  proposØe ici  grâce à  leur  rØsistance
variable à l’enfoncement selon leur position sur le  clavier. Sur le schØma, on voit que les touches au niveau
des petits doigts demande une pression moindre que la touche espace qui demande une pression plus ØlevØe. 

      
http://www.presence-pc.com/actualite/clavier-das-keyboard-10021/ 

Divers types de « claviers cachØs» correspondent aux besoins des enfants :

1  er   cas :   
Le clavier est recouvert de gommettes de deux couleurs, la partie gauche en vert et la partie
droite  en rouge  reprenant  le  codage  connu.  Lorsque  la  motricitØ et  la  dissociation des
gestes des deux mains sont possibles, on demande à l’enfant de taper de la main gauche sur
les touches vertes et de la main droite sur les touches rouges. 
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2  Łme   cas :   
Lorsque l’enfant  ne peut  retrouver  l’emplacement  d’une  lettre  parmi  toutes les  pastilles
vertes ou rouges, on peut lui proposer plusieurs couleurs sur le clavier avec reprise du code
de repØrage dans l’espace de la feuille. 

On peut aussi marquer certaines lettres dans chaque ligne, par exemple celles qui
sont habituellement en relief sur les claviers standards (soit le F et le J).

Les divers amØnagements se font en fonction des besoins de chaque enfant mais il
est  plus simple pour tous  (enfants  et  adultes)  de respecter  un systŁme de couleur  bien
connu, donc bien repØrable par tous. On veille aussi à ne pas multiplier les couleurs sur un
mŒme clavier, ce qui finirait par nuire à la prise de repŁres visuels. 

L�apprentissage du clavier

I  er   cas   : l’apprentissage du clavier est contemporain de la dØcouverte des lettres.

C’est la situation la plus frØquente chez les enfants porteurs d�un handicap moteur
lourd limitant le geste graphique, puisque la prise en compte des difficultØs gestuelles est
Øvidente donc prØcoce.  On recouvre  de gommettes  les touches  au fur et  à  mesure que
l�enfant apprend à reconnaître les lettres correspo ndantes. 

Les lettres sont souvent proposØes en fonction de leur intØrŒt pour l�enfant : premiŁre
lettre du prØnom puis autres lettres, M de maman, P de papa, etc� Si la mØthode des «
Alphas » est utilisØe en classe, la progression de l’apprentissage de la frappe suit celle de la
reconnaissance des lettres. Le clavier d’apprentissage peut aisØment Œtre connectØ via un
port USB et suivre l’ØlŁve dans les divers lieux oø il l’utilise : classe, salle d�ergothØrapie,
parfois domicile. 

2  Łme   cas   : l�enfant connaît dØjà les lettres. 

On peut lui fournir d�emblØe un clavier dont on a cachØ toutes les touches et à
chaque  sØance  proposer  la  mØmorisation  de  l’emplacement  d’une  nouvelle  lettre.
L�apprentissage est tout de mŒme assez long puisqu�on ne peut pas prØsenter à l�enfant
plus d�une ou deux lettres par semaine. Le clavier cachØ reste en salle d�ergothØrapie sans
pouvoir  Œtre vraiment utilisØ en classe puisqu�il  reste  des emplacements  de lettres  non
mØmorisØs.  Cette  procØdure  est  plutôt  destinØe aux  enfants  qui ne sont  pas  obligØs  de
fournir une production Øcrite à l�ordinateur pendant leur phase d�apprentissage. 

On peut encore, comme dans le premier cas, cacher les touches au fur et à mesure
que l�enfant apprend l�emplacement des lettres sur le clavier. Le matØriel est toujours à sa
disposition ce qui lui permet aussi de continuer l�apprentissage à chaque fois qu�il Øcrit
grâce à un traitement de texte.  
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Les  adultes  qui  accompagnent  les  ØlŁves  (enseignants,  parents,  AVS,  etc.)  sont
souvent  mis  en  grande  difficultØ  par  les  gommettes. Dans  ce  cas,  on  il  est  utile  de
connecter un deuxiŁme clavier (non cachØ celui-là) à l’ordinateur.

��http://pctap.com/download.html
��http://jlgrenar.free.fr/pedagog.php#perso   
��http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
��http://jlgrenar.free.fr/liens.php

Pour complØter de façon plus ludique l’apprentissage de l’emplacement des lettres
sur le clavier, on peut tØlØcharger des jeux en ligne par exemple, à ces adresses :

��http://www.toocharger.com/screen/logiciels/super-dactylo-2005/10849.htm 
��http://www.espacefr-education.com/wineduc/mater9.php :  jeux et didacticiels 

3.3. Des outils divers de compensation de la frappe du clavier  

Certains ØlŁves ne peuvent pas du tout utiliser un clavier en raison de l’importance de
leurs difficultØs motrices, d’autres ont une frappe tellement lente et coßteuse qu’on prØfŁre
leur proposer d’autres moyens de supplØance. 

Ces outils sont alors choisis en fonction des besoins scolaires et des compØtences
motrices et cognitives des enfants. Ce sont les claviers visuels, les prØdicteurs, la dictØe
vocale et les outils de correction automatique, etc. , les outils qui sont Øgalement proposØs
pour la compensation de la dysorthographie sØvŁre (cf. page24 à 36). 

3.4. Pour remplir et complØter des fiches à l’ordinateur

Lorsque  l’ordinateur  est  indispensable  pour  Øcrire, tracer,  etc.  l’ØlŁve  a  des  outils
habituels à sa disposition comme les traitements de  texte, les tableurs, etc. 

La suite Open Office 

La suite Open Office (OOo) est gratuite. TrŁs utilisØe dans le monde de l’Øducation
elle est l’Øquivalent gratuit d’un pack Office, avec traitement de texte, tableur, etc.

Des  communautØs  de  bØnØvoles  (enseignants  en  sciences,  mathØmatiques,
gØographie, histoire...) ont dØveloppØ des outils spØcifiques utilisables avec OOo. Ceux-ci
s’adressent à l’ensemble des ØlŁves mais sont  de vØritables instruments adaptØs aux sujets
ayant des difficultØs gestuelles.

 
Dmaths

Outil dØdiØ à tous ceux qui utilisent rØguliŁrement l’Øditeur d’Øquation d’OOo. Une
barre d’outils complŁte pour l’Øcriture des formules est accessible en un clic.
http://www.dmaths.org     
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Cart’OOo,  Atlas’OOo,  Chron’OOo, Diap’OOo et  GØ’OOo 
Pour crØer des cartes et des croquis, des frises ...

Les cartes sont installØes dans Gallery, on les y insŁre directement par un glisser
dØposer. Les ØlØments de certaines cartes peuvent Œtre dissociØ et transformØs, comme ci-
dessous.  

http://ooo.hg.free.fr/
De nombreux renseignements sont disponibles dans la partie enseignement du site.
http://fr.openoffice.org/about-education.html

Les  cours  et  exercices  prØparØs  à  l’ordinateur  par  l’enseignant  peuvent  Œtre
directement utilisØs et complØtØs. Mais les fichiers papier (comme souvent ceux de maths
en primaire) doivent Œtre adaptØs pour une utilisation à l’ordinateur. 

Les logiciels d’acquisition-modification d’images 

Les fiches qui apparaissent à l’Øcran peuvent Œtre directement complØtØs par l�ØlŁve
grâce aux outils d’annotation de certains logiciels : soulignage ou surlignage des mots, des
syllabes ou des phrases, insertion de mots, de phrases, etc.

Suivant le niveau scolaire, le rythme et la quantitØ d’Øcrit à produire et le format des
documents à disposition de l’ØlŁve, on peut lui conseiller des outils divers pour annoter des
documents à l’Øcran et les imprimer. 
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PaperPort
 
Au delà de l’acquisition de documents sous forme d’image numØrisØe (que l’on peut

Øpurer,  comme on l’a  vu page 10),  PaperPort2 offre  à  l’ØlŁve des outils d’annotation lui
permettant de complØter à l’Øcran un exercice puis de l’imprimer.  

    
Les « outils de l’ØlŁve »                   affichage des seuls outils d’annotation

Il est aussi un outil de rangement des fiches pour les retrouver facilement. 

       
point faible : 

NØcessitØ de traiter des documents en format image (les documents en .doc
doivent  Œtre  transformØs  en  .jpeg,  etc.)  � �donc d’Øventuelles  pertes  de
temps

intØrŒts : 
� utilisation de n’importe quelle fiche papier sous forme numØrique
�possibilitØ de modifier les fiches pour amØliorer leur «lisibilitØ»
�grande simplicitØ d’utilisation par l’ØlŁve
� classement possible des documents par thŁmes comme dans un classeur

TrŁs  utile  en  primaire  mais  nØcessite  la  prØparation  des  documents  (par  l’AVS,  par
exemple).

2 Voir rØfØrences page 11.
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PDF-XChange viewer

Ce logiciel permet de modifier des fichiers au format PDF, directement acquis sur le
net,  ØchangØs,  ou aprŁs transformation au format  PDF des documents .doc,  .  Odp, etc.
(grâce à un logiciel gratuit  : PDF Creator).

    

Ecran PDF-XChange viewer

points faibles : 
�ne permet pas de modifier vraiment la fiche pour en simplifier la lisibilitØ 
�n’offre pas de rangement des fiches 

intØrŒts : 
�utilisation  de  n’importe  quelle  fiche  papier  sous  forme  numØrique
enregistrØe en format PDF
�grande simplicitØ d’utilisation par l’ØlŁve
�investissement  nul  :  logiciel  tØlØchargeable  gratuitement,  donc  facile  à
installer sur tout poste
�compatible avec l’Øchange de documents entre classes, etc.

facile à utiliser au collŁge 
tØlØchargement gratuit : 
http://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/ 

Les outils directement utilisables avec certains formats d’images 

En l’absence de logiciel spØcifique, il est tout de mŒme possible d’annoter des fiches
prØalablement rØalisØes et enregistrØes au format .TIFF(.tif  sous Windows XP). 
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On peut alors complØter un document avec du texte, mais aussi surligner, souligner,
insØrer des traits et des flŁches. 
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4. Les difficultØs de production d�Øcrit  

4.1.  les claviers virtuels

Un clavier virtuel (logiciel libre ou payant) permet d’afficher un clavier à l’Øcran de
l’utilisateur qui  manipule alors la souris ou un  trackball  avec sa main ou appuie sur des
contacteurs  pour  activer  chaque  touche.  Le  choix  s’effectue  en  fonction  de  plusieurs
critŁres : potentiel moteur, visuel et cognitif de l�enfant, exigences scolaires.

Le clavier visuel de Windows

  

Gratuit (prØsent dans tous les PC)
Menu dØmarrer/tous les programmes/ accessoires/options d’ergonomie/clavier visuel

Clavicom
Le programme fonctionne sous environnement  Windows et  permet  de  simuler  la

frappe du clavier à l’Øcran. Il affiche une prØdiction personnalisable de mots. TrŁs simple,
on peut le dØplacer à n�importe quel endroit de l�Øcran. 

Une version trŁs rØcente (4 beta 1) offre de nouvelles fonctionnalitØs : de nombreux
paramØtrages des touches, un appel à des fonctions et une amØlioration de la prØdiction. 

DØveloppØ par Handicap International-Centre Icom’, 8 rue de Gerland 69007 Lyon, grâce
au soutien du CISPH d’IBM il est tØlØchargeable gratuitement. 
 http://www.handicap-icom.asso.fr/adaptations/aides_techniques/

Wivik

Les  touches  peuvent  Œtre  sØlectionnØes  directement  à  l’aide  d’une  souris,  par  un
simulateur  de  souris  (trackball,  touch-screen,  joystick)  ou  au  moyen  d’un  systŁme  de
balayage.  Un logiciel  supplØmentaire  permet  une  configuration  libre  du clavier  Wivik,
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aussi bien au point de vue de la grandeur que pour le positionnement sur l’Øcran. Couleur et
taille des touches peuvent aussi Œtre adaptØes aux besoins de l’utilisateur. 

Une dØmonstration gratuite de 30 jours est disponible.
TØlØchargement depuis le site. (350,00 $ environ).
http://www.wivik.com/        

Keystroke : pour Mac
Clavier virtuel avec prØdiction de mots et clic automatique, pour Mac OS 9 et X.
Prix : environ 270 euros chez les revendeurs spØcialisØ

http://www.orin.com/access/softype/

4.2. Les dictionnaires prØdictifs

Les  dictionnaires  prØdictifs  proposent  des  mots  aprŁs  la  frappe  de  seulement
quelques lettres que l’utilisateur peut choisir de valider par un seul clic. Ils permettent selon
les besoins de diminuer la fatigue,  d’augmenter la vitesse de frappe et d’Øviter certaines
erreurs. 

Dicom
Ce dictionnaire prØdictif peut Œtre utilisØ dans l’application Word, etc. DŁs la saisie

d�une lettre, une fenŒtre de prØdiction affiche une liste de 10 mots. L�utilisateur fait son
choix en tapant sur la touche du clavier qui est associØe au mot. 
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 Exemple d’une liste de mots s’affichant aprŁs la frappe d’un a

Le temps d�affichage de la fenŒtre, sa taille et sa position sont modifiables. Les mots
proposØs  sont  contenus  dans  un  rØpertoire  et  sont  classØs  selon  leur  poids  (frØquence
d�usage)  qui  augmente  en  fonction  de  son  utilisation.  Un  mot  apparait  d’autant  plus
rapidement dans la liste son poids est ØlevØ. 

          TØlØchargeable gratuitement sur le site d’Icom 
 http://www.handicap-icom.asso.fr

Penfriend
Ce  dictionnaire  multifonctions  prØdit  les  mots  à  partir  de  la  frappe  de  quelques

lettres, insŁre des mots prØdits par une seule touche, mØmorise le style de l�utilisateur pour
une prØdiction personnalisØe et paramØtrable. Il propose un retour vocal du texte Øcrit et de
la fenŒtre de prØdiction par lettres, mots et/ou phrases. Les options de suivi de lecture, les
couleurs de texte et d’arriŁre plan sont paramØtrables.

Penfriend permet  une lecture dans une fenŒtre  indØpendante  du contenu de pages
Web, email, documents PDF� La lecture en cours de f rappe est possible grâce à un retour
vocal du texte Øcrit (mots ou phrases). 

  
clavier virtuel de Penfriend

Il s’adresse à des utilisateurs initiØs (Prix : environ 250 �)
http://www.ceciaa.com/dyslexie 
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4. 3. Les correcteurs orthographiques

Cordial 
Il permet de corriger un texte comportant peu de fautes. Il propose plusieurs niveaux

de correction (lexicale, sØmantique, syntaxique), un dictionnaire des noms propres, des
noms communs et un conjugueur. 
Il existe une version gratuite pour enseignants. 

Environ 200 euros 
http://www.editions-profil.fr

4.4. Les dictionnaires en ligne et les aides à la c onjugaison

Les enfants gŒnØs dans leur gestualitØ ne peuvent pas aisØment prendre un livre,
l’ouvrir et le feuilleter.  

Divers sites proposent gratuitement dictionnaires et outils permettant de rechercher
et de vØrifier le sens ou l’orthographe des mots, la conjugaison des verbes, de prØciser des
ØlØments de syntaxe, etc.  

Une  procØdure  simple  permet  d’accØder  aux  informations  grâce  au  navigateur
Chrome de Google. Ce navigateur  affiche les miniatures des sites les plus frØquentØs, on
peut ainsi organiser trŁs simplement un accŁs rapide vers dictionnaires et autres ressources
en ligne. 

Exemple d’affichage 
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Un simple clic sur la fenŒtre correspondante renvoie au site choisi.
Il est tØlØchargeable sur le site 
http://www.google.com/chrome/intl/fr/features.html  .     

Les  nouveaux  onglets  correspondant  aux  sites  visitØs  restent  disponibles  et  permettent
aussi un accŁs rapide. 

Dictionnaire de synonymes
��http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi

Dictionnaire français
��http://fr.wiktionary.org
��http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm vers de nombreux liens 
��http://www.le-dictionnaire.com/
��http://francois.gannaz.free.fr/Littre
��http://dictionnaire.sensagent.com  
��http://dictionnaire.tv5.org   propose une traduction français/anglais
��http://www.info-definition.com/  dØfinitions, synonymes et liens
��http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/ressources/ressources_dico.htm 

Orthographe des nombres
��http://orthonet.sdv.fr/pages/lex_nombres.html 

Dictionnaire visuel : 
��   http://www.infovisual.info  

Pour conjuguer :

��http://www.leconjugueur.com/
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4.5. La dictØe vocale 

La reconnaissance vocale (Automatic Speech Recognition ASR) est une technologie
informatique  qui  permet  d’analyser  un  mot  ou  une  phrase  captØe  au  moyen  d’un
microphone pour la transcrire sous la forme d’un texte exploitable par la machine.  Parmi
les nombreuses applications, les dictØes vocales permettent de contourner les difficultØs
d’Øcriture liØes à des difficultØs gestuelles ou à des troubles du codage de l’Øcrit.

Dragon naturally speaking 

La production d�Øcrit avec la dictØe vocale peut atteindre la vitesse du dØbit moyen
(soit 120 mots/mn, alors que la vitesse moyenne de frappe au clavier excŁde rarement 40
mots /mn). Il  faut nØanmoins vØrifier le texte et corriger les ambigüitØs (a/à,  et/est, des
tours/dØtours, etc.) ce qui complique beaucoup son utilisation par des dØbutants en lecture.
Les erreurs sont moins nombreuses lorsqu’on a prØparØ la phrase entiŁre avant de la dicter
d’un seul trait, mais en sØparant bien les mots. Permet la navigation à la voix sur le WEB.
Le logiciel mØmorise automatiquement les corrections lorsque la reconnaissance de mot est
incorrecte. 

Compatible avec Word.
Niveau fin primaire, dØbut collŁge 
Formation conseillØe +++  Prix : environ 150 �   
http://www.nuancestore.com

Outil de reconnaissance vocale de Vista

Les caractØristiques sont proches de celles de Dragon naturally speaking. 
Un atout : 

C’est un outil gratuit puisqu’il est inclu dans Vista
Un inconvØnient : 

Le texte doit Œtre dictØ dans WordPad, mais il peut Œtre copiØ dans un autre
traitement de texte par la suite.

4.6. le transcripteur vocal 

Dictaphones, transcripteurs 

Ces  outils  permettent  d’enregistrer  des  cours,  de  dicter  des  rØponses,  etc.  Les
nouvelles machines permettent non seulement de numØriser la voix mais de la transfØrer
rapidement via un port USB à l�ordinateur. On peut aussitôt gØnØrer un fichier mp3 qu’il
est possible de transformer en fichier texte par l’intermØdiaire d’une dictØe vocale haut de
gamme. 
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5. Les difficultØs de lecture de textes

I  er   cas :   
Les difficultØs gestuelles sont trŁs importantes.

Les enfants peuvent ne pas avoir accŁs à la lecture seulement parce qu’ils ne peuvent
pas tenir un livre ou en tourner les pages. L’ordinateur est alors un substitut au livre papier. 

On trouve difficilement des ouvrages pour enfants jeunes avec des histoires courtes
en accŁs Ølectronique. Dans  ce cas, le nombre de pages Øtant limitØ, aprŁs avoir achetØ
l’ouvrage, on peut en scanner les pages,  les insØrer  une à  une dans un diaporama (type
PowerPoint) et les faire dØfiler au rythme de l’enfant. On peut choisir un affichage du texte
seul ou bien ajouter des fichiers sons pour l’oraliser. 

De nombreux ouvrages classiques, du domaine public, peuvent Œtre consultØs en
version image ou texte sur le site de la BibliothŁque Nationale.

� Site de la BNF
http://gallica2.bnf.fr/ 
Gallica propose un accŁs à 90 000 ouvrages numØrisØs (fascicules de presse compris), à
plus  de  80 000 images  et  à  plusieurs  dizaines  d’heures  de ressources  sonores.  Ce qui
constitue l’une des plus importantes bibliothŁques numØriques accessibles gratuitement sur
l’Internet. 

 
� ABU La BibliothŁque Universelle
http://abu.cnam.fr/ 
Avec des auteurs classique ( on peut y lire Jules Verne ou Georges Sand)

��ou encore
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.numilog.com/catalogue

� �La  e-bibliothŁque  de  Boulogne-Billancourt,  la  BnH  offre  la  possibilitØ  aprŁs
abonnement (gratuit pour les jeunes handicapØs de moins de 18 ans) des prŒts de livres
numØriques et de livres-audio accessible à toutes les personnes en situation de handicap 
http://www.boulognebillancourt.com

2  Łme   cas :   
Les  troubles  du  regard  et  du  traitement  des  informations  visuelles  et  visuo-spatiales
entraînent des difficultØs spØcifiques de lecture, gŒnant tout particuliŁrement la perception
globale des mots et leur mØmorisation. 

On peut alors :

.  Insister sur  la description orale des lettres, en particulier les p, b, d, q et o, a, e

.  Utiliser la mØthode des Alphas

.  PrØfØrer les graphies  de type Arial ou Comic
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.  DiffØrencier  les  syllabes  par  des  couleurs  diffØrentes  dans les  mots  (par  exemple en
proposant des syllabes magnØtiques de couleurs diffØrentes) : recopie

.  Faciliter le repØrage des lignes pour Øviter les sauts de lignes grâce à :
La mise en place de grandes interlignes 
Le marquage des lignes (avec point de couleur ou tampon,etc.)
L�utilisation d�un guide lecture adaptØ à la taille des polices. 

  
texte prØsentØ de façon habituelle

  le guide de lecture suit la lecture du texte

5.1. Les logiciels d�oralisation de textes

DSpeech version française (gratuit)

Permet la lecture de tout type de texte (.txt, .rtf, doc ou html) et sa transcription en
fichier  audio  (mp3  ou  wav).  Logiciel  gratuit  en  français.  Il  faut  tØlØcharger  une  voix
française (Virginie). 
Un atout : 

La voix est de trŁs bonne qualitØ 
un inconvØnient : 

Le texte doit Œtre copiØ-collØ dans une zone de lecture

http://ienrumi.edres74.ac-grenoble.fr
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SpeakBack (Elan)
Par  un seul  clic  on peut  lancer  la  lecture  d’un  texte ou d’un  tableau  sØlectionnØ.

Plusieurs types de paramØtrages sont possibles : rØalisation en continu, avec une pause entre
les mots ou en Øpelant les mots. On peut Øgalement dØfinir sa vitesse, le volume de la voix
et sa tonalitØ.

 Barre de menu de SpeakBack

Produit Mysoft sous licence Elan, environ 60 euros. 
Une version d’essai est proposØe sur le site de mysoft.
InconvØnient : 

Ne permet de lire que 256 caractŁres de suite.

http://www.mysoft.fr/produit/speakbac.htm 

Wordsprint 
La barre d�outils est insØrØe dans Word, la synthŁse vocale avec suivi de la lecture

dans le texte offre un choix de mode de lecture : continue (mot, phrase, paragraphe, texte
entier �) ou mots isolØs (phonØtique, syllabe, Øpellation), une prØdiction de mots, un Øcho
oral de la frappe au clavier, un dictionnaire d�homophones paramØtrable (choix par dessin
ou lecture des dØfinitions par la synthŁse vocale), une fonction de rØsumØ, surlignage pour
sØlectionner certains mots puis enregistrement dans un nouveau fichier (mp3 ou wav)
Prix : environ 300 � vendeurs spØcialisØs (cimis, Vocalisis, etc.). 

Sprint dyslexie 
La  barre d�outil  de Sprint  peut s�afficher  dans le logiciel  de traitement  de texte

(Word par exemple). Elle aide à lire et  à Øcrire des documents et propose en option la
prØdiction de mot Skippy. 
Prix : environ 450 euros
http://www.cimis.fr
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barre d’outils de Sprint dyslexie 

WordRead 
Barre  d�outils  intØgrant  une synthŁse vocale pour lire  tous types  de documents  et

convertir en fichiers audio re-Øcoutables. La conversion en fichier audio .WAV permet de
re-Øcouter les textes à volontØ. Le texte lu est mis en Øvidence visuellement. 

barre outils 
   

mise en Øvidence du texte lu

Environ 280 euros, sur le site de CECIAA
http://www.ceciaa.com/dyslexie/

Penfriend 
Logiciel intØgrant une synthŁse vocale permet de lire  des fichiers de Word, page

web, emails� 
Environ 250 euros  
http://www.penfriend.biz/fr/products/pf-xp-fr.shtml

Lit un texte
Logiciel gratuit de l�association IDEE (gratuit). 

http://www.idee-association.org/

Free Natural Reader
Lecteur d’Øcran, c’est un logiciel capable de lire diffØrents textes sur l’ordinateur. 

TØlØchargement gratuit.
http://www.naturalreaders.com/ 
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5.2. Les « scanneurs à haute voix »

BookReader 

Les utilisateurs de ce type de machine peuvent faire lire des documents imprimØs. Le
logiciel de lecture à voix haute (texte to speech) Ønonce les textes numØrisØs par le scanner.
Il offre en outre la possibilitØ de modifier à l’Øcran la taille des polices de caractŁres des
documents numØrisØs pour que les personnes ayant une dØficience visuelle accŁdent plus
facilement  aux  documents  Øcrits.  Les  documents  numØrisØs  sont  automatiquement
sauvegardØs sur le disque dur de l’ordinateur, sous un format texte ou sonore, ce qui permet
ensuite de les rØØcouter à sa convenance.
700 euros environ 
http://www.plustek.com

Irispen executive 6 (Mac / PC)

C�est  un  stylo  scanner  lØger  avec  logiciel  OCR.  ConnectØ  au  port  USB  de
l�ordinateur,  il  permet  d�encoder  des  mots,  phrases  ou paragraphes  dans un document,
d�introduire  un  texte  modifiable  à  l�emplacement  du  curseur.  (mŒme  des  caractŁres
manuscrits). Le texte peut Œtre lu à haute voix grâce à la synthŁse vocale intØgrØe.
Environ 200 euros 
http://www.irislink.com

5.3. les logiciels OCR (de reconnaissance optique de caractŁres)

Ils permettent d�acquØrir des textes sous forme d�image, de les convertir en format
textes qui, par la suite, peuvent Œtre  « lus » par un logiciel de synthŁse vocale. 
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ABBYY FineReader 8.0 
Prix : 170 euros, tØlØchargement possible d’une version d�essai.
http://france.abbyy.com/

Simple OGR 
Programme de reconnaissance de caractŁres. 
Gratuit,http://www.01net.com/outils/tØlØcharger/Windows/MultimØdia/scanner

Omnipage :
Est fourni gratuitement avec certaines imprimantes ou achetØ, en ligne.
http://www.nuance.fr/Omnipage/  

5.4. Le visualisateur de textes

Le Visualiseur de MØdialexie permet de paramØtrer et de personnaliser l�affichage à
l�Øcran d�un texte, donc de mettre en Øvidence des ØlØments de lecture posant des
difficultØs (lettres symØtriques, etc.).
Il est inclus dans la barre Medialexie
http://www.medialexie.com/produits/barre_description.php 
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6. Les difficultØs de production et de lecture de texte

Les logiciels multifonctions sont des outils complets. Ils permettent de fournir une
panoplie  complŁte  d’aides  pour  lire,  Øcrire,  orthographier  et  Øtudier.  Ils  sont
particuliŁrement adaptØs aux besoins spØcifiques des ØlŁves et Øtudiants dyslexiques. Les
logiciels les plus sophistiquØs et les plus complets sont les plus chers (parfois plus de 1000
�), on peut parfois en tØlØcharger gratuitement les versions d�essai. 

MØdialexie : 
C�est une barre d�outils complŁte incluant une DictØe vocale, avec  Lecteur de texte,

Visualiseur de texte, Transcripteur vocal, Correcteur de texte (Écriveur MØdialexie et
Cordial), Dictionnaires, RØglages, AccessibilitØ et Tutorial. Elle permet de traiter en un
seul passage un texte trŁs dØformØ. On Øcrit son texte, on l�Øcoute pour s�assurer de sa
bonne formulation et on clique sur « transcrire » et le texte est corrigØ.
Prix : 1240 �   
 http://www.medialexie.com/

Kurzweil 3000 version 10 
Propose la lecture par synthŁse vocale, l�Øcriture grâce à la dictØe vocale, l�aide à

l�Øcrit  (grâce  à  la  prØdiction  de  mots,  dictionnaires,  Larousse  intØgrØ),  des  fonctions
d�Øtude,  etc.  ParticuliŁrement  bien  adaptØ  aux  dyslexiques,  il  est  utilisable  en  langues
ØtrangŁres : français, anglais, allemand, espagnol. 
De 500 à 2000 euros,  
http://www.ceciaa.com/dyslexie/AIDES

ClaroRead
Permet de lire le texte affichØ à l’Øcran, d�Øcrire et de vØrifier l’orthographe des mots

tapØs. La barre d’outils du logiciel s’adapte aux applications Windows, la version « PLUS »
permet  de  numØriser  tous  types  de  documents  dactylographiØs  afin  de  rendre  ceux-ci
accessibles et modifiables dans Word. 
Environ 500 euros 
http://www.ceciaa.com/dyslexie/
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7. Les difficultØs lors des activitØs mathØmatiques

Les  outils  prØsentØs  ici  concernent  les  troubles  en rapport  avec  les  difficultØs
d’organisation gestuelle et/ou les neurovisuelles. 

  
TrŁs diverses,  les difficultØs concernent tout particuliŁrement le dØnombrement,  la

possibilitØ  de  compter  sur  les  doigts,  l�utilisation  efficace  des  supports  visuels  de
l�information. On peut les repØrer dŁs le cycle I. 

Plus  tard,  elles  impliquent  trŁs  souvent  l�Øcriture des  nombres,  l�utilisation  des
tableaux à double entrØe, la mØmorisation des tables d�addition et de multiplication, la pose
des opØrations, la gØomØtrie, l�utilisation des outils de mesure et de traçage, la rØalisation
de cartes et de schØmas, etc. 

Peuvent s’y ajouter la mØmorisation des tables, etc.

7.1. le dØnombrement  

Les  enfants  ayant  des difficultØs «d�organisation» du regard peuvent  ne pas voir,
«oublier», «sauter» certains objets ou au contraire poser deux fois le regard sur le  mŒme.
On  Øvite  donc  de  leur  donner  des  collections  Øparses  à  dØnombrer,  sans  aide.  Il  est
prØfØrable, pour eux : 
� de ranger un à un les ØlØments lors du comptage ou de les cocher un à un sur la feuille 
� de compter avec l�aide du pointage de l�adulte, se ule technique pour pallier les oublis.
� d’utiliser les constellations du dØ pour visualiser de petites quantitØs

Certains ØlŁves n’isolent pas de façon fiable la motricitØ de leurs doigts ou  prØsentent
une agnosie digitale (incapacitØ de reconnaître et dØsigner sur ordre les diffØrents doigts de
sa propre main ou de celle de l’examinateur). Ils ne peuvent donc pas compter sur leur
doigts de façon sßre, cet exercice est au contraire  pour eux source d�erreurs. Il faut Øviter
de leur proposer ce type d’activitØ. Pour faciliter la comprØhension de la notion de nombre,
on s�appuie plutôt alors sur : 
. la connaissance de la comptine des nombres
. la connaissance de la file numØrique
. les capacitØs de transcodage 
. on insiste sur la connaissance et l’automatisation de la base 10

Les jeux en avant et en arriŁre sur la file pour introduire les faits numØriques.
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7.2. l�Øcriture des chiffres et des nombres 

Les difficultØs lors de l�Øcriture des chiffres (composante graphique)

La mØthode Jeannot adaptØe peut permettre de rØaliser les graphies des nombres.

Les difficultØs lors de l�Øcriture des nombres (composante spatiale)

L�Øcriture des nombres peut Œtre source d�erreurs (erreurs de position et difficultØs
spatiales, l�enfant Øcrit 34 pour 43, par ex). On peut proposer des repŁres de couleur en
Øcrivant  en bleu les unitØs, en rouge les dizaines, en vert  les centaines  et  en jaune les

milliers : 1234

3  +  10   =  13

Des feutres de couleurs sont employØs pour l’Øcriture des nombres sur feuille. 

Des  "feuilles"  d’opØrations  peuvent  Œtre  prØparØes  selon  les  besoins  avec
OpenOffice  ou  Word.  Dans  l’exemple  ci-dessous,  lorsqu  l’ØlŁve  entre  les  donnØes,  les
chiffres s’inscrivent  automatiquement dans la couleur correspondant à leur rang dans le
nombre.  
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Exercice prØparØ avec Open Office

7.3. L�utilisation de tableaux à double entrØe

Bien  souvent  les  tableaux  à  double  entrØe sont  proposØs  comme une  aide  à  la
comprØhension ou à la rØsolution de problŁmes. Lorsque la consultation mŒme du tableau
est source d’erreurs, il est prØfØrable de l�abandonner et d�utiliser un autre support.  

Quand on ne peut en Øviter l�usage, on simplifie le plus possible sa prØsentation en
surlignant une colonne ou une ligne par exemple pour la faire ressortir de l�ensemble. On
doit absolument Øviter de multiplier les couleurs et d’Øventuelles surcharges, ce qui serait
contre-productif. 

 

7.4. La pose des opØrations 

La pose des opØrations en colonnes, comme il est d’usage en France, nØcessite un
alignement  strict  des  chiffres  et  bien  souvent  les  difficultØs  motrices  ou  praxiques  de
certains  jeunes  sont  à  l�origine  d�erreurs  d’Øcriture  alors  que  le  principe  est  compris.
Puisque la  pose  d�opØrations  en colonnes  n�est  qu�une  technique  parmi  d�autres  il  est
possible de lui prØfØrer pour certains sujets la pose en ligne avec utilisation des repŁres de
couleur. 

Posop
En cas de nØcessitØ de pose des opØrations en colonnes, on peut proposer Posop qui

permet à l�enfant de rØsoudre les opØrations avec une aide pour un alignement correct des
chiffres mais sans aide pour la rØsolution des opØrations. Les 4 opØrations peuvent Œtre
rØalisØes.
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Exemple d�une addition de 2 nombres 
Association IDEE  
http://www.assoc-idee.org/

�  Pour de nombreux enfants, la pose en colonnes est inadaptØe ainsi on prØfŁre proposer
la ,pose des opØrations en ligne comme vu ci-dessus :

 

��On Øvite le recours systØmatique à la pose d’opØrations en apprenant « par c�ur » non
seulement les tables d’addition et de multiplication mais aussi de nombreux rØsultats.

Des comptines en favorisent la mØmorisation. Pour les plus jeunes ou les plus en
difficultØs on peut en inventer en utilisant des situations, des images qui les intØressent.
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ou encore

�  La calculatrice 
On peut  l’ouvrir  et  « l’envoyer  » dans la barre  des tâches  pendant la durØe de la

sØquence maths pour y avoir accŁs selon les besoins. 

Calculiette 

C’est un outil qui permet de poser les opØrations et d’en lire les rØsultats grâce à la
synthŁse vocale fournie par IDEE. Les nombres sont limitØs à 999999, et à 2 chiffres aprŁs
la virgule. Ses trŁs gros caractŁres peuvent Œtre une aide pour ceux qui ne voient pas trŁs
bien.  On  peut  opter  pour  deux  modes  :  l’apprentissage  (calcule  les  opØrations)  et  le
contrôle.   

Association IDEE   
http://www.assoc-idee.org/
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La calculatrice de Windows

7.5. La gØomØtrie

La gØomØtrie est  la partie  des  mathØmatiques qui formalise l’espace et  Øtudie les
figures dans cet espace ou dans le plan. De difficultØs variØes peuvent perturber l�abord de
ce domaine. L�utilisation des outils (rŁgle, Øquerre, etc.) peut Œtre gŒnØe par des troubles
moteurs ou praxiques, la rØalisation et la reprØsentation des figures sont perturbØes chez les
sujets ayant des difficultØs d�organisation spatiale et topologique, etc.

L�utilisation des outils

L�utilisation des outils est facilitØe par l�emploi d�antidØrapant, rŁgle avec poignØe
(Hoptoy�s), compas  à vis de rØglage, etc. 
http://www.hoptoys.fr/

                        

La rØalisation des figures 

Si les difficultØs motrices et/ou praxiques sont trop gŒnantes, on propose l�utilisation
d�outils virtuels.  

GØotracØs 
La  «  Trousse  TGT »  est  composØe de 3  instruments  virtuels  de mesure  :  rŁgle,

Øquerre et rapporteur et de 2 outils de traçage : crayon et compas. Ils sont intØgrØs à une
feuille de traçage. 

L�ensemble est utilisable de la fin du cycle 2 aux premiŁres annØes de collŁge, il a ØtØ
dØveloppØ  pour  des  ØlŁves  handicapØs  moteurs  dyspraxiques  (sans  trouble  neurovisuel
massif). Elle a ØtØ rØalisØe par l�Øquipe informatique du CNFEI (M. Sagot). 
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L�enfant  utilise les outils virtuels pour tracer  les figures et les mesurer,  comme il
pourrait le faire avec des outils rØels.

MŒme virtuels ces outils sont parfois compliquØs à manipuler à l’Øcran.

http://www.inshea.fr/RessourcesHome.htm

InstrumentPoche

http://instrumenpoche.sesamath.net/     

On trouve des programmes de construction sur :
http://cl.gir.free.fr/pages/instrumentpoche.html     

L’association Sesamath met à disposition de tous des ressources pØdagogiques et des
outils professionnels utilisØs pour l�enseignement des MathØmatiques via Internet : 

http://sesamath.net/

La gØomØtrie

GØogØbra 
GeoGebra est un logiciel libre et multi-plateformes, et dynamique de mathØmatiques

rØunissant gØomØtrie, algŁbre et calcul diffØrentiel 
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captures d’Øcran 

On peut cependant le proposer dŁs le cycle III en choisissant les fonctionnalitØs les
plus simples. 

TØlØchargement libre
http://www.geogebra.org/

Comparatif de diffØrents logiciels 

Damien Nivesse a rØalisØ une Øtude analytique de 8 logiciels de gØomØtrie pour le
centre Icom�, incluant Atelier de GØomØtrie 2D et 3D, Cabri II plus, C.a.R., CHAMOIS,
DØclic, GEONExT, Instrumenpoche et Trousses GØoTracØs (TGT). 
http://www.handicap-icom.asso.fr/adaptations/index.html 

http://dpernoux.free.fr/DP027000.htm 
Propose de nombreux liens, informations et exercices concernant les mathØmatiques, dont
certains pour les ØlŁves handicapØs moteurs 
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GLOSSAIRE 

affØrences visuelles 
Toutes les informations visuelles qui sont traitØes.

Agnosie
L’agnosie  est  un  trouble  cognitif  qui  se  manifeste  par  un  dØficit  de  la  capacitØ  de
reconnaissance (par la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe,..). 

Apraxie 
Le terme praxie vient du grec ancien ������ , qui signifie "action", il dØsigne les fonctions
de coordination et d’adaptation des mouvements volontaires de base dans le but d’accomplir
une tâche donnØe. 

L’apraxie correspond à la perte de la capacitØ des sujets à utiliser des praxies dØjà
acquises,  c’est  à  dire  d�exØcuter  certains  gestes  concrets  à  la  suite  d�une  atteinte
traumatique, tumorale, infectieuse ou vasculaire du cerveau. Selon la zone du cerveau qui a
ØtØ atteinte, on  dØcrit plusieurs types d�apraxie. 

Dyspraxie
Le terme de dyspraxie, plus rØcent que celui d’apraxie s�emploie chez les enfants qui ont
des difficultØs de mise en place des praxies.  

Dysgnosie 
L’agnosie correspond à la perte de la capacitØ d’identification des objets . Les enfants que
nous souhaitons aider n’ont pas perdu cette possibilitØ de reconnaissance des images, il ne
l’ont pas correctement construite, c’est pourquoi on peut employer le terme de dysgnosie.  

Gnosie 
CapacitØ  permettant  de  reconnaître,  de  percevoir,  grâce  à  l’utilisation  de  l’un  des  sens
(toucher, vue etc.) la forme d’un objet. La gnosie permet Øgalement de discerner un fait. 

Praxie 
Mouvement coordonnØ normalement vers un but suggØrØ rØsultat d’une activitØ des centres
nerveux supØrieurs.

  
ReprØsentation prototypique 

Un stimulus prototypique est le membre le plus central d’un catØgorie, fonctionnant comme
un point  de  rØfØrence  cognitif.  (marteau  est  considØrØ comme prototype  de  l’outil).  La
vision latØrale d’une automobile est sa reprØsentation prototypique.
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http://www.ladapt.net 

MISSIUNA Cheryl
Les enfants prØsentant un trouble de l’acquisition de la coordination :stratØgies pour
mieux rØussir à la maison et en classe.  
www.fhs.mcmaster.ca/canchild     

POUHET Alain, MOUCHARD-GARELLI Claire
PrØsentation de la DVS, proposition d’aides  
Article en ligne sur le site de DMF   (Dyspraxique Mais Fantastique)
http://www.dyspraxie.info

POUHET Alain
Dysgraphie et ordinateur, 2008
Article en ligne sur le site du portail premier degrØ de l’espace pØdagogique de l’acadØmie 
de Poitiers  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/ 

Revue de l’ANAE, Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 
www.anae-revue.com     

Guide des technologies au service de l’intØgration des ØlŁves porteurs de handicaps 
http://eduscol.education.fr/D0054/guide.htm 
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Guide «scolariser les ØlŁves handicapØs»
http://eduscol.education.fr/D0186/guide_scolariser_eleves_handicapes.htm 

Guide pour les enseignants qui accueillent un ØlŁve prØsentant une dØficience motrice 
http://eduscol.education.fr/D0186/guide_enseignants.htm 

sites 

http://www.lecolepourtous.education.fr/     
http://clairelise.furon.free.fr/      
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000080964   7  
http://www.cndp.fr/dossiersie/     
http://www.inshea.fr/RessourcesHome.htm 
http://www.educasources.education.fr/ 
http://ressources.ecole.free.fr/navig/accueil.htm 
http://www.logiciels-libres-tice.org/spip.php?auteur73     
http://www.grain2tice.fr 
http://rnt.over-blog.com/     
http://www.handicap-icom.asso.fr/ 
http://www.dyspraxie.info/ 
http://www.coridys.asso.fr/     
http://www.education.gov.ab.ca/french/adt_scol/tanv/d_scol.asp 
http://www.lamaingauche.com 
http://techniques.jeannot.free.fr     
http://www.mot-a-mot.com/ 
http://www.editions-cigale.com     
http://www.planete-alphas.net/ 
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