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Acquisition de la lecture chez les enfants norrno-lecteurs

et lecteurs faibles :

Aspects visuels, orthographiques et phonologiques

Valérie AGHABABIAN 1,2 et Tatiana A. NAZIR 3

INTRODUCTION

La lecture << o(perte >> est un processus complexe qui implique un traitement spécifique des
informations visuelles, reposant sur I'identification et I'intégration des lettres dans la
séquence plus complore qu'est le mot. Chez I'adulte, la plupart des modèles de la lecture
propose que la mise en jeu du système qui sous tend cette capacité nécessite l'activation de
plusieurs unités en interaction permânente (en particulier, visuelles, orthographiques,
phonologiques et sémantiques). En revanche, chez l'enfant, les modèles de référence restent
les modèles développementaux dits <. à étapes > qui postulent que, pour parvenir à lire,
I'enfant utilise 3 procédures de traitement de l'écrit, qualitativement différentes : une
procédure logographique, une procédure phonologique et la procédure orrhographique (Frith,
1985, 1986; Hanis & Coltheart, 1986 ; Marsh, Friedman, Welsch, & Desberg, l98l ;

Morton, 1989; Seymour, 1986).

ks travaux développementaux, menées auprès d'enfants de différentes langues et de
différents âges, ont permis, en référence à ces modèles, de postuler que ces procédures de
traitement varieraient en fonction de l'âge etlou du niveau de lecture de l'enfant. Chez les
lecteurs débutants, le type de traitement ne pourrait être que phonologique, et, de manière
optionnelle, logographique (Seymour & Elder, 1986 ; Wimmer & Goswami, 1994; Wimmer
6r Hummer, 1990). Iæ traitement orthographique ne deviendrait possible que chez les
enfants plus âgés. Chez ces derniers, comme chez les lecteurs adultes, la reconnaissance
visuelle des mots reposerait sur la mise en ieu (ou I'activation) simultanée d'une part,
d'informations visuelles et orthographiques, d'autre part, d'informations phonologiques -

même lors de la lecture silencieuse- (Seidenberg, Wâters, Barnes & Tanenhaus, 1984). En
revanche, chez les lecteurs .< faibles >>, comme chez les lecteurs débutants, le stâde
phonologique ne parviendrait pas à être dépassé, ce qui exclurait la possibilité d'un traitement
orthographique des mots (Doctor & Coltheart, 1980 ; Juel, 1988 ; fuel, Griffith &- Gough,
1986 ; Stuart &- Coltheart, 1988 ; Waters, Seidenberg, & Bruck, l9B4). Ainsi, l'importance
de la mise en ieu des différents t)?es d'informations (en particulier phonologiques et
orthographiques) ainsi que les stratégies visuelles utilisées se modifieraient en fonction de

I C.,A-M.S.P. Section Déficiences Auditives, Centre Hospitalo-Universitaire de la Timone Marseille, Fr

,2 Laboratoire de Psychologie et Psychopathologie Cliniques, Université de Provence, Aix-en-Provence

3 Institut de Sciences Cognitives, CNRS, Lyon, France
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l'âge/niveau d'apprentissage et du niveau de lecture de I'enfant (traitement pictural,
séquentiel (de gauche à droite) et < global >, respectivement Pour les procédures

logographique, phonologique et orthographique)'

Obiectif. Dans le cadre de ce travail, il s'agira d'étudier si les différentes procédures de

traitement des mots, telles qu'elles sont définies dans les modèles d'acquisition de la lecture,

sont effectivement corrélées à des stratégies visuelles distinctes et parallèlement d'évaluer la

mise en jeu de I'information phonologique au cours de cette reconnaissance visuelle' Dans

cette perspective, nous étudions d'ture part, .< I'effet de la position du regard dans le mot >>,

que nous utilisons comme un indicateur spécifique du mode de traitement visuel des mots qui

opère au cours de la lecture et, d'autre part, << l'effet de pseudo-homophonie >, utilisé comme

.tn indi.ateur de I'activation du codage phonologique intenenant lors de ce traitement visuel.

L'effet de la position du regard dans le mot. Plusieurs séries d'études ont montré que la
capacité à recônnaître un mot nécessite un traitement visuel (ou orthogaphique) qPécifique

qui reposerait sur la capacité à traiter simultanément et en parallèle des lettres d'un mot;
ainsi un lecteur compétent peut extraire, au cours d'une fixation unique de quelques dizaines

de millisecondes, l'ensemble des informations contenues dans un mot (LaBerge & Samuels,

1974; McClelland &Rumelhart, l98l ; Nazir, )acobs, &-O'Regan, 1998).

Cette capacité peut être analysée à partir de l'étude de I'effet de la position du regard dans le

mot (< viewing position effect >) qui est un effet typique de la reconnaissance visuelle du mot'
Selon cet effet, obtenu grâce à la technique de la position variable du regard dans Ie mot (Fig.

l), la probabilité de reconnaître un mot est maximale lorsque le regard est à la gauche du
centre du mot et diminue au fur et à mesure que I'oeil s'éloigne de cette < position optimale r>

(Fig. 2). Cet effet a fait l'obiet d'une modélisation mathématique qui permet de relier ce

phénomène de la position du regard à lavisibilité des lettres (Tabl.l, F\g.2; Nezir &al',
1991,1998).

,G
i
TABLE

TÀBLÊ
TABLE

TAB LE
TÀBL E

Figrre L La technique de la position variable du regard dans le mot consiste à déplacer le mot Par
râpport au point de fixation, de sorte que I'oeil fixe altemativement chacune des lettres. Cette tectrnique

permet de contrôler précisément Ia lettre fixée par I'oeil.
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probabilité d'identification des lettres d'un mot de 5 lettres

, 3 4 5I
probabilité de
reconnaissance
du mot

Tableau I. Probabilité théorique d'identfication d'un mot en fonction de la position de fixation initiale
du regard dans le mot (d'après Nazir & al., l99l). Ce modèle de la reconnaissânce visuelle des mots
repose sur 2 faits et I hypothèse simpliffcatrice : I/ la visibilité des lettres diminue de manière linéaire
avec I'excentncité rétinierure. La probabilité d'identiffcation diminue d'une valeur constante (estimée ici
à 3%) par lettre supplémentaire $'écartânt du point de fixation. Elle est donc de [-.03] = .97 pour la
lettre immédiatement à droite de celle furêe;2J il existe une asymétrie de la visibilité des lettres dans les

champs visuel droit et gauche. La probabilité d'identifier une lettre à gauche de ce point chute 1,8 fois
plus vite qu'à droite, lorsque I'on s'éloigre de la fovéa. La probabilité d'identification des lettres chute
de 1,8 x .03 = .054 à gauche du point de fixation ; 3/ la probabilité de reconnaître un mot est fonction
de la probabilité d'en identifier les lettres. La probabilité d'identification du mot est estimée en
multipliant les probabilités d'identification de ses lettres.

l134J
Pcnio dû R.fùd dæ b Mot

Figure 2. Probabilité théorique de recoruraissance d'un mot de 5 lettres. La probabilité de recoruraissance

d'un mot est maximale vers la gauche du centre du mot et diminue (de façon asymétrique) au fr.u et à
mesure que le regard du suiet s'éloigne de cette < position optimale >.

L'intérêt de cet effet réside dans le fait qu'il ne s'observe pâs pour n'importe quelle séquence

de lettres mais préférentiellement pour les mots. Dâns la tâche de décision loricale, par
exemple, il est observé pour les mots mais pas pour les non-mots. Sa présence ou son absence

permettrait d'évaluer si le système de traitement des mots a .. lu >t ou non. L'existence d'un
effet de la position du regard dans différentes tâches de lecture peut donc être considérée
comme un indicateur du en narallèle rles lettres utilisé lors de la reconnarssance

visuelle des mots et peut servir d'outil permettânt d'étudier ce traitement visuel
< caractéristique > de la lecture

L'effet de pseudo-homophonie. Par ailleurs, outre un traitement visuel, la reconnaissance
visuelle du mot suppose un traitement phonologique (c'est-à-dire une activation liée au
<< son > du mot), et ceci, même lors de la lecture silencieuse. Cette activation apparaît à la fois

automatique, obligatoire et générale, ce qui a fait évoquer un < principe phonologique
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universel " (Perfetti, Zhang & Berent, 1992), selon lequel, quel que soit le système d'écriture
(en particulier alphabétique), les processus phonologiques font partie intégrante du système

de traitement des mots écrits et ceci, même lorsque ce traitement n'est âPPâremment que

< visuel > et ne suppose pas de production orale.

l,a mise en ieu de l'information phonologique peut être analysée à partir de l'étude de l'effet
de pseudo-homophonie (< pseudohomophony effect >). Ainsi, lorsqu'on soumet des lecteurs

entendants à une tâche de décision le<icalel, on observe, de manière systématique, un effet

de pseudo-homophonie selon lequel, le temps de décision lexicale (temps de réaction) est plus

long eVou le pourcentage d'erreurs (o/oE) plus important lorsque le suiet doit reieter un
ps.ndo-homophone ou PH (non-mot se Prononçânt comme un mot; ex. << roze>> PH du mot
<( rose r') que lorsqu'il doit rejeter un contrôle orthographique ou C (non-mot ressemblant

visuellement au mot cible mais ne se prononçant pas coûrme un mot, ex. .. rofe n ;
Rubenstein, Lewis, & Rubenstein, 197 I ).

L'intérêt de cet effet réside dans le fait qu'il est inte{prété comme résultant d'une
<< interférence phonologique ". Une telle interférence supposerait une conversion

phonologique âutomatique du pseudo-homophone, alors même que la tâche n'oblige pas a
priori le suiet à opérer une telle conversion. L'existence d'effets phonologiques dans

différentes tâches de lecture peut donc être considérée comme un indicateur de la Présence
d'une activation phonologique intervenant lors de la reconnaissance visuelle des mots.

L'analyse de ce type d'effets, dans des tâches comme celle de décision lo<icale peut donc être

considérée comme un outil nous permettant d'étudier ce système de traitement
phonologique.

sulETs

Suiets. 95 enfants, également répartis dans les 5 classes d'une école primaire PerticiPent à

cette expérience. 75 sont iugés comme des .. normolecteurs n par leurs instituteurs. tæs 20
autres sont considérés comme des lecteurs .. taibles > ou << très faibles >, diagnostiqués ou non
comme dyslexiques.

Matériel et Méthode. Voir Aghababian (1998), Aghababian et Nazir (1999), Aghababian et
Nazir (en préparation), Aghababian, Nazir, Lançon, Ziegler et Rey (en préparation)'

RESULTATS

Exp,érience I : L'effet de la position du regard dans le mot.

l,a précision des réponses est évaluée en calculant le pourcentage d'erreurs (7oE) obtenu pour
chaque enfant. Cependant, dans un souci de concision, seul les principaux résultats sont
présentés ; de même, et bien que les effeæ décrits soient tous significatifs, les analyses

statistiques ne sont pas râPPortées.

I Dans cette tâdre. on orésente au suiet, sur tm écran d'ordinateur
éoÀtrôlès (C). Le suiet ddit indiouer le ôltis rapidement possible et le
touches du-davier (ôréalabjement définies) si le stimului présenté est
PH et des C; réponËe "nonn).
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Reconnaissance des mots

L'effet de la position du resard dans le mot. I-es résultats obtenus indiquent que, dans toutes
les classes testées, on observe chez les enfanæ normo-lecteurs un effet de la position du regard
(figure 3). L reconnaissance visuelle du mot est maximale lorsque le regard est vers le gauche

du centre du mot et diminue au fur et à mesure que le regard s'éloigne de cette << position
optimale >r. Ainsi, Ie mode de traitement des mots, tel qu'il est reflété par l'effet de la position
du regard, est mis en jeu non seulement chez les enfants ayant âcquis un certain niveau de
maltrise de la lecture, mais également chez les lecteurs débutants après 7/8 mois
d'apprentissage de la lecture; dès cette période l'enfant normo-lecteur utilise donc des

stratégies visuelles similaires à celle de I'adulte.

5 l.lùE
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Figure 3. Evolution avec l'âge/apprentissage de I'effet de la position du regard dans le mot et de

l'influence de la longueur des mots sur cet effet. L'effet de longueur diminue en fonction de

l'âgdapprentissage, en particulier lorsque le regard est au centre du mot (d'après Aghababian, L998;
Aghababian & Nazir, 1999).

Chez les lecteurs faibles, les stratégies mises en ieu pour reconnaître les mots ne sont Pas
radicalement différentes de celles des normo-lecteurs. Cependant, l'effet de la position du
regard est plus accentué ; en perticulier, comme le montre la figure 4, pour les mots les plus
longs, de 6 lettres, les courbes obtenues sont quasiment < pyramidales rr. La probabilité de

reconnaître un mot étant liée à celle d'en identifier les lettres, ces résultats suggèrent que chez

les lecteurs faibles, l'empan visueVattentionnel est plus réduit et ne s'adapte pas à la longueur
du mot à traiter. Nous reviendrons sur ce point dans I'analyse de I'identification des lettres et
dans la discussion qui suivent.
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Figure 4. Performances en fonction de la position du regard dans Ie mot chez les enfants normo-lecteurs

et faibles, toutes classes confondues. L'effet de la position du regard est d'autant plus accentué que le

niveau de lecture est faible et que la longu.eur des mots est importante.
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L'influence des facteurs visuels I'effet de lonsueur du mot. Comme I'illustre la figure 3,
contrairement à I'adulte, on retrouve chez l'enfant normo-lecteur I'effet de longueur prédit
par le modèle mathématique de reconnaissance visuelle ; les mots courts sont toujours mieux
reconnus que les mots longs. læ traitement de chaque lettre supplémentaire diminue le niveau
de performance (diminution de la hauteru de la courbe) avec une accentuation de la pente de

la courbe. Cet effet de longueur tend à diminuer avec l'âge. En particulier, si I'on considère la
condition où I'oeil fixe le centre du mot, la différence de performance entre les mots les plus
courls de 4 lettres et les mots les plus longs de 6 lettres diminue avec l'âgdapprentissage et
devient quasiment nulle après 3 ans d'apprentissage de la lecture (figures 3a et b). Chez le
lecteur adulte compétent, les courbes de reconnaissance visuelle des mots courts et longs sont
quasiment superposées et il ne persiste plus qu'un faible effet de longueur en début et en fin
de mot (fig*e 3c; Montant, Nâzir, &Poncet, l99B; Nazir &e1., 1998). L'augmentation
des compétences en lecture semble donc se traduire par une diminution de l'effet de longueur,
se caractérisent par ajustement progressif de la hauteur des courbes des mots les plus courts et
des mots les plus longs.

En revanche, comne le montre la figure 4, chez les lecteurs faibles I'influence des facteurs
visuels reste plus importante que chez les normo-lecteurs. On ne retrouve pas la diminution
de I'effet de longueur observée, en particulier, Iorsque I'oeil est au centre du mot et traduisant
I'augmentation de l'expertise en lecture.

L'influence des facteurs lexicatrx : I'effet de la des mots. la fïgure 5

illustre, toutes longueurs de mots et toutes dasses confondues, I'influence de la familiarité des

mots sur I'effet de la position du regard. Dans les 2 groupes testés, les performances sont
touiours supérieures pour les mots les plus familiers/fréquents que pour les moins
familiers/fréquents. Autrement dit, comme pour les lecteurs adultes, la familiaritflfréquence
des mots influence la hauteur de la courbe de reconnaissance visuelle. L'influence de la
familiarité/fréquence des mots sur leur reconnaissance est équivalente dans les 2 groupes.

lb1. I
lbtc 2
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Figure 5. Effet de la position du regard pour les mots familierVfréquents (liste l) et Peu
familierVfréquents (liste 2) chez les enfants normo-lecteurs et faibles, toutes longueurs de mots et toutes
classes confondues. L'influence de la familiantê/fréquence des mots sur leur recoruraissance est

équivalente dans les 2 groupes.

Identification des lettres

Comme le montre la figure 6, la chute de la visibilité des lettres en fonction de l'excentricité
rétinienne est beaucoup plus marquée chez les lecteurs faibles que chez les normo-lecteurs et
cette chute s'âccentue avec la longueur du mot' En d'autres termes, à excentricité égale, une
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lettre est moins bien perçue par les lecteurs faibles. De plus, chez ces demiers, on obsewe que,
pour les mots les plus longs, cette chute n'est pas linéaire et les lettres situées au delà d'une
certaine excentricité sont difÊcilement perçues. la stratégie adoptée par ces enfants pour
extraire l'information visuelle d'une chaine de lettres n'est donc pas radicalement différente
de celle adoptée par les normo-lecteurs du même âge. Cependant, pour les mots les plus longs,
ces enfants se comportent comme s'il ne < voyaient pas >) ou << ne portaient pas leur
attention tr sur les lettres au delà d'une certaine s<centricité. Ainsi, drez ces enfants, non
seulement la chute de la visibilité des lettres en fonction de l'orcentricité est plus importante,
mais leur ( empan de lecttrre >> ou << fenêtre attentionnelle > est plus réduit que chez les

normo-lecteurs du même âge et se limite à une ou deux lettres autour du point de fixation. De
manière plus intéressente, il apparait que, bien que I'expérience permette à ces enfants
d'extraire I'information issue de la chaîne de lettres plus rapidement, elle ne se traduit pas par
un élargissement de cet empan.

--o-.
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Figure 6. Pourcentage de lettres corectement identifiées en fonction de la position du regard dans le mot
(zone 2,3 et 4), toutes classes et toutes longueurs de mots confondues. la chute de la visibilité des
lettres en fonction de I'excentricité rétinienne est beaucoup plus marquée chez les lecteurs faibles que
chez les normo-lecteurs.

Expérience 2 : L'effet de pseudo-homophonie dans la tâche de décision lexicale

Comme précédemment, nous ne rapportons qu'une partie des résultats observés. I-es analyses
effectuées dans chaque classe séparément ne sont présentées que pour la reconnaissance des
mots. Dans ce c:ls, nous évaluons pour chaque enfant, le VoE obtenu pour les mots, soit 20,
40,60,80 et 100 mots, respectivement en CP, CEl, CE2, CMI et CM2. læs analyses qui
suivent portent sur l'évolution des performances en fonction de l'âge/apprentissage (pour des
études complètes, voir, Aghababian, 1998 ; Aghababian, Nazir, Lançon, Ziegler et Rey, en
préparation). Pour cela, nous effectuons deur comparaisons. La première porte sur les stimuli
de la liste << CP 

'>, 
soit 20 M, l0 PH et l0 C communs à toutes les classes. Dans ce cas, nous

compârons donc des moæ qui ont une difficulté orthographique (familiaritVfréquence)
décroissante avec l'âge. [a seconde comparaison porte sur la demière liste acquise dans
chaque classe. Dans ce cas, nous comparons donc des mots de difficdte orthographique (et
donc de familiaritgfréquence) équivalente pour tous les enfants.

Reconnaissance des mots

L'influence des facteurs lexicarx : I'effet de la familiaritVfréquence des mots. Comme
l'illustrent les figures 7 e ù d, chez les enfants normo-lecteurs, dans les 5 classes testées, les
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mots sont d'autant plus sources d'erretus qu'ils sont acquis tardivement, c'est'à'dire que leur

familiaritflfréquence est peu importante. Cet effet de familiarité/fréquence du mot est observé

dès le CEI apÊs moins àe 20 mois d'apprentissage de la lecture, ce qui témoigne, dès cette

période, de ltnfluence des facteurs lexicau:r sur la lecttre. Cet effet se retrouve également en
^CM2 

apras 5 ans d'apprentissage. Ce résultat suggère donc que, même chez le très ieune
enfant,les informationi orthogràphiques interviennent dans la reconnaissance des mots et

qu'il existe déià chez ces enfants rrn ler,ique orChographique eu niveau duquel, durant toute la

scolarisation en école primaire, les connaissances orthographiques et loricales vont continuer

à se renforcer et à se itabiliser. Iæs résultaæ obtenus chez les lecteurs faibles indiquent que,

bien que ceux-ci fassent globalement plus d'erreurs, leurs profils de réponse en fonction de la

liste d'appartenance des mots sont similaires à cetx des normo'lecteurs.

cT,1 (a)
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Q2 o)
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CM1 (c) I eorcp
! e"rcrt
! tctr.cez

fl ect oat
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Figure 7. Pourcentage d'Erreurs pour les mot.s en fonction de l'échelon auquel ils appartiennent (c'est'à'

dËe en fonction deleur famfiaritdfréquence). Dès le CEl, le 96E est d'autant moins important que les

mot s sont familierdfréquents.

Traitement des pseudo-homophones et des contrôles

L'effet de pseudo-homophonie en fonction de l'âge. lrs résultats raPPortés arx figures 8a et b

t"dtq"*t q". .hez les enfants normo-lecteurs, on trouve un effet de pseudo-homophonie

pourtoutes les classes d'âge testées. Les résultats obtenus avec la liste << CP > montrent que

i'effet de pseudo-homophônie diminue avec l'âge, au fur et à mesure que l'orthographe des

mots est mietrx connue, autrement dit que le < lexique orthographique > de l'enfant est

davantage consolidé (Figure 8a). En revanche, pour les mots de la demière liste acquise, l'effet

de pr.ùdo-homophoniè reste identique (Figure 8b). A connaissance orthographique

(fréquencdfamiliarité des mots de base) équivalente, cet effet est donc équivalent, quel que

soit Î'âge de l'enfant. La taille de l'effet de pseudo-homophonie semble donc modulée par les

connaiisances le<icales et par l'efficacité de la vérification orthographique. Ces résultats

suggèrent donc que, durant les 5 premières années d'acquisition de la lecture, la stabilité des

coïnaissances orthographiques augmente mais que la mise en i.t de I'information
phonologique ne diminue pas parallèlement. Le recours à la phonologie resterait donc aussi

important en CP qu'en CM2 lorsque I'enfant traite des mots dont il n'a qu'une connaissance

oihographique réàente. En revanche, pour des mots parfaitement connus, le recours à la
phonologie serait moins important.
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Figure 8. %E pour les PH de la liste < CP > et de la demière liste acquise du CP au CM2. L'effet de
pseudo-homophonie diminue en fonction de l'âgdapprentissage lorsque la coruraissance orthographique
des mots de base à partir desquels les PH sont constnrits augmente (liste " CP>), mais reste identique
pour les mots de base dont la coruraissance orthographique est identique.

læs résultaæ obtenus avec les lecteurs faibles indiquent que I'effet de pseudo-homophonie
s'avère être d'autânt plus important que le niveau de lecture de l'enfant est faible (Figure 9).
Cette < interférence phonologique n plus forte chez les lecteurs faibles existe dès la première
année d'apprentissage de la lecture et se retrouve chez les enfants de toutes les classes d'âge.
Ces résultats suggèrent, soit que chez ces enfants le recours à la procédure par médiation
phonologique est plus important, soit que les connaissances orthographiques sont moins
importantes. Nous reviendrons sur ce point dans la discussion.

Figure 9. %E pour les PH et les C de la lisæ " CP' et de la demière liste acquise, toutes classes

confondues, pour les deux groupes.

L'effet de pseudo-homophonie est plus importânt chez les lecteurs faibles.

L'effet de la << distance visuelle > du PH par rapport au mot de base. Les figures lOa à d
indiquent que I'effet lié à la << distance visuelle > des PH par rapport aux mots de base se

retrotle à Ia fois chez les enfants normo-lecteurs et chez les lecteurs faibles. Quel que soit le
niveau de lecture des enfants, cet effet s'observe dès la première année d'acquisition de la
lecture (non présenté ici). Ces résultats suggèrent que même chez les enfants les plus faibles
et les plus ieunes, les PH visuellement proches des mots de base sont sources d'une
<< interférence visuelle > comparable à celle observée chez les lecteurs adultes.

di*ûrtdl l.riF/ddêb@.
dilfat dar mi6 2 l.ûrÉ / d dô b6Ë

û@-lætc@ læÎemâibla n@l..dc@ læto@ôibtæ

Figure IO. %E pour les PH et pour les C en fonction de leur << distanc€ visuelle > par rapport aux mots de
base et en fonction de la liste à laquelle appartierurent les mots de base (liste < CP " ou dernière liste
acquise) pour les deux groupes. L'effet de la .. distance visuelle > des PH per repport aux mots de base
est présent à la fois chez les normo-lecteurs et chez les lecteurs faibles.
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DISCUSSION

Notre obiectif général a été d'étudier, chez des enfants d'âge et de niveaux de lecture

différents, si les procédures de traitement des mots, telles qu'elles sont définies dans les

modèles développementâux de la lecture, reposaient sur des stratégies visuelles distinctes et,

parallèlement, de déterminer à parrir de quel moment dans I'apprentissage de la lecture, le
codage phonologique était mis en ieu. Nous avons donc orploré chez des enfants norrno'
lecteurs et chez des enfants dont le niveau de lecture était faible, durant les 5 premières

années de scolarisation, le mode de traitement visuel des mots qui opère lors de la lecture, tel
qu'il est reflété par l'effet de la position du regard et, parallèlement, la mise en ieu du codage

phonologique, telle qu'elle est reflétée par I'effet de pseudo-homophonie. En référence alrx

modèles développementâux de la lecture " à étapes >, plusieurs hypothèses pouvaient être

envisagées concemant respectivement, les lecteurs débutants, les lecteurs plus âgés et les

lecteurs faibles par comparaison arur normo-lecteurs.

I-e traitement des mots chez les normo-lecteurs débutants. L'enistence d'un effet de la
position du regard et d'trne < position optimale > à gauche du centre des mots dtez les

enfants, dès la fin du CP, indique que le mode de traitement visuel qui opère au corus de la

lecture, et retrornré chez les lecteurs adultes, émerge après seulementT/8 mois d'apprentissage

de la lecture. Bien que ce trâitement nécessite un temps de présentation plus important que

chez les adultes, il semble donc que, très précocement, ces enfants soient capables d'e<traire,
âu cours d'une seule fixation, les informations visuelles d'une chalne de lettres et de les

intéger, waisemblablement grâce à un traitement en parallèle.

De plus, et contrairement à ce que postule la majorité des modèles développementâux, il nous
semble difficile de soutenir que les informations orthographiques ne iouent âucun rôle avant
plusieurs mois, voire plusieurs années d'apprentissage de la lecture (Waters & al., 1984).
Plusieurs des effets mis en fuidence (influence de la fréquence/familiarité des mots sur leur
reconnaissance, important effet de la .. distance visuelle > des PH par raPPort aux mots de

base...) nous pennettent d'exclure un processus de traitement des mots basé uniquement sur
la phonologie. De plus, nos résultats n'ont pas permis de mettre en évidence un traitement de

type logographique chez les enfants que nous avons testés. Ce point n'erclut pas le recours à
une telle procédure chez des enfants plus ieunes.

Ainsi, I'enfant << normo-lecteur n, dès la fin de la première année de scolarisation, aurait déià
un petit lexique mental qui contiendrait les représentations orthographiques associées ault

mots. Après quelques mois seulement d'apprentissage,les stratégies mises en ieu pour extraire
l'information d'un mot seraient similaires à celles de l'adulte. Ce traitement, qui pourrait
d'emblée être envisagé comme un traitement en parallèle des lettres composant le mot,
n'srclurait pas un recours important à la phonologie des mots.

L'évolution des procédures de traitement des mots âvec l'âge. Si la proposition du
recours à une double procédure de traitement, orthographique et phonologique, est confirmée
par nos résultats, elle doit cependant être nuancée. Avec l'âge, la stabilité des connaissances

orthographiques augmente mais la mise en jeu de l'information phonologique ne diminue pas

parallèlement. Plus précisément, le recours à la phonologie ne diminue que lorsque la
connaissance orthographique des mots augmente. En d'autres tennes, nous suggérons que la
taille de I'effet de pseudo-homophonie est modulée par les connaissances lo<icales et Pâr
l'efÊcacité de la vérification orLhographique.

t2
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Le traitement des mots chez les lecteurs faibles. D'autre pârt, I'existence d'un effet de la
position du regard dans le mot chez les lecteurs faibles, malgré la nécessité d'trn temps de

présentation supérieur, indique que la stretégie visuelle adoptée par ces enfants n'est Pas
radicalement différente de celle adoptée par les normo-lecteurs. Cependant, chez ces lecteurs

faibles,les lettres situées au delà d'une certaine orcentricité sont difficilement perçues. Même
après plusieurs années d'apprentissage de la lecture, on ne retrouve pas la diminution de

I'effet de longueur normalement observée avec l'augmentation de l'expertise en lecture. Ces

résultats suggèrent d'trne part, que la stratégie adoptée par ces enfants Pour e:ftraire
I'information visuelle d'une chaîne de lettres est davantâge influencée par les facteurs visuels

eVou attentionnels qu'elle ne l'est dans le groupe des normo-lecteurs et, d'autre part, que ce

traitement visuel est limité à la lettre (ou au groupe de lettres) fixée par le regard. La capacité

de ces enfants à traiter globalement un mot, c'est-à-dire à traiter simultanément I'ensemble
des lettres qui le composent serait donc moins efficace. Ce point n's<clurait pas que la
reconnaissance du mot repose sur un traitement en parallèle des lettres qui le composent puis
une intégration de ces lettres, mais le nombre de lettres que I'enfant appréhenderait à chaque

fixation serait inférieur à celui d'un enfant normo-lecteur du même âge. Comme nous l'avons
vu, ce point pourrait également être évoqué en termes .. d'empan de lecture > plus Éduit ou
encore de < fenêtre attentionnelle > plus étroite. Cet empan réduit resterait fixe et ne
permettrait de traiter qu'un nombre limité de lettres, par oremple deux, autour du point de
fixation.

Ce point peut être illustré à partir du modèle mathématique de reconnaissance des mots
présenté précédemment. Ainsi, nous pouvons modéliser le fait que le lecteur faible limite son

traitement visuel arur lettres autour du point de fixation en considérant que la probabilité
d'identification des lettres situées au delà est ûès faible. l,e tableau 2 illustre un exemple
théorique dans lequel, la probabilité d'identification des lettres situées au delà des 2 lettres
autour du point de fixation est fixée à 50olo. Comme le montre la figure I l, nous obtenons
une courbe de reconnaissance visuelle < pyramidale > similaire à celles observées chez les

lecteurs faibles.

probabilité d'identification des lettres d'un mot de 5 lettres

position de la
lettre fixée
dans le mot

I 2 3 4 5

probabilité de
reconnaissance

du mot

Tableau 2. Probabilité théorique d'identification des mots en fonction de la position de fixation initiale
du regard dans le mot chez le lecæur faible. Nous établissons (arbiuairement) que la probabilité
d'identification des lettres au delà de 2 lettres autour du point de fixation n'est plus que de 50%.
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Figure t l. L'effet de la position du regard chez le lecteur faible. La chute de la visibilité (à 50%) pour les

lettres au delà de 2 lettres autour du point de fixation permet d'obænir des courbes < pyramidales >,

similaires à celles observées chez le lecæur faible (d'après, Aghababian, 1998 ; Aghababian & Nazir, en

préparation).

De plus, chez les lecteurs taibles, la mise en ieu des informations phonologiques diminue avec

I'augmentation des connâissances orthographiques, mais reste touiours plus importante que

chez les normo-lecteurs du même âge, même après plusieurs années d'apprentissage de la
lecture. Ën revanche, et contrairement à ce que postulent certains modèles

développementaux, on ne peut pas conclure chez ces enfants à une absence d'influence des

facLeurs lexicatx sur la reconnaissance des mots. Comme chez le lecteur débutant, plusieurs

des effets décrits permettent d'exclure un processus de traitement des mots basé uniquement
sur la phonologie. De même, nos résultats n'ont pas permis de mettre en évidence un
traitement de type logographique chez les enfants que nous avons testés. Ce point n'exclut
pas le recours à une telle procédure chez d'autres enfants ledeurs faibles eVou dyslexiques,

coûune le montrent, par I'analyse des mêmes effets que ceux mesurés dans cette étude, les

travaux dhghababian, Rey, Tardy et Nazir (1999), Aghababian et Nazir (en préparation),
Nuerk, Nazir, Graf et Jacobs (en préparation).

Dans le sillage des travaux de I^aberge et Brown (1989) et du modèle <à double voie> de

Coltheart, Curtis, Atkins et Haller (1993), il avait été suggéré que les lecteurs débutants
utilisaient initïalement la voie grapho-phonémique et que l'augmentation de I'e<pertise en

lecture se traduisait par I'utilisation de la voie lexicale qui permettait de traiter globalement
les mots familiers. Selon ces hypothèses, la voie grapho-phonémique ne serait plus mise en ieu
que pour la lecture des mots peu familiers et des pseudo-mots. Cette hypothèse supposerait

donc un mode de traitement différent selon la nature eVou la fréquence des stimuli à traiter.

Aux vus des résultats obtenus, cette proposition nous semble devoir être nuancée. Aussi,

plutôt que de considérer deux voies de lecture effectuant un traitement qualitativement
différent selon la nature eVou la familiarité du stimulus à traiter, il nous semble plus

approprié d'envisager une sorte de < bdance >' dans le couplage entre I'orthographie et la
phonologie des mots telle que le < poids " des informations phonologiques serait d'autant plus

important que celui des informations orthographiques serait faible. Chez les lecteurs

débutants, dont les connaissances orthographiques seraient moins consolidées, le .. poids > de

la phonologie serait donc plus important que chez les lecteurs adultes. La dynamique des

interactions entre orLhogaphie et phonologie se modifierait progressivement ; le " poids " de

la phonologie deviendrait d'autant moins important que le traitement orthographique, c'est-

à-dire le traitement visuel global des mots, serait plus efficace et plus automatique. Cette
proposition nous revient donc à envisager un système de lecture de l'enfant dans lequel la
mise en jeu et I'efficacité de la voie orthographique et de la voie phonologique serait

t4
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différente de celle de I'adulte et au niveau duquel le couplage entre ces derur types
d'informations se modifierait progressivement avec l'âge/ apprentissage.

Si les modèles développementâux < à étapes > permettent d'avancer quelques hlpothèses sur
le syatème de lecture de I'enfant et de les tester, ils ne permettent pas de comprendre
comment les informatons orthographiques et phonologiques inæragissent lors de la
reconnaissance visuelle d'un mot. En d'autres termes, ces modèles ne sont pas susceptibles de
rendre compte de Ia dlmamique des interactions enûe composântes orthographiques et
phonologiques ni des modifications éventuelles de cette dynamique en fonction de l'âge. Seul
un modèle permettant une simulation des processus impliqués dans la reconnaissance visuelle
des mots Permettrait de rendre compte de ces âspects. Si de tels modèles de simulation
oristent chez le lecteur adulte (pour une revue de ces modèles, voir Aghababian 6c |acobs,
1998), ils restent à développer chez I'enfant (pour une illustration, voir Aghababian, 1998).
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La phonologie contribue-t-elle au processus de

reconnaissance de mots écrits ?

Etude comparative entre lecteurs sourds et entendants

Laurence PAIRE-FICOUT* & Nathalie BEDOINT'*

Introduction
la contribution de la phonologie dans le traitement de mots écrits fait encore I'objet de

nombreuses controverses. Pour certains auteurs, seuls les mots rencontrés pour la première
fois mettent en oeuwe une procédure de type phonologique alors que les mots familiers sont
identifiés directement (modèle à double voie, Colheart, 1978). Pour d'autres, quel que soit le
niveau de fréquence des mots, ils font l'objet d'un traitement phonologique (modèle à double

rycle, Berent & Perfetti, 1995). Ce codage s'effectue très tôt, lors des 100 premières

millisecondes de traitement (Bedoin, 1995 ; Lukatela & Turvey, l99O1' Paire-Ficout &
Bedoin, 1996). Le but de cette recherche est de tester l'enistence d'un code phonologique
précoce, tel que celui observé chez les lecteurs entendants. Il est admis que les personnes

sourdes ont des difficultés à se représenter mentalement les formes sonores de la langue, en
d'autres termes à développer une conscience phonologique (Alegria, 1992; Iæybaert, 1993).
Est-il donc possible qu'ils utilisent des représentations phonologiques lors des 100 premières
millisecondes en lecture silencieuse ?

Méthode
Cette étude met en oeuvre la technique d'Amorçage Sémantique Médiatisé par la Phonologie
(ASMP). Il s'agit d'une tâche de décision lexicale: le suiet répond OLJI si la suite de lettres
est un mot et NON si ce n'est pas le cas. Plusieurs conditions d'amorçage sont comparées :

. arnorces homophones et cibles sont sémântiquement liées via la phonologie : chant-prê,

b al ai- dan s e, renn e -prinæ
, arnorces homophones et cibles ne sont pas liées : boue-dame, cours-forêt, troy-pomme

. amorçes non-homophones et cibles ne sont pas liées (distracteurs)
Si les temps de réponse sont inférieurs dans la condition liée (effet dâSMP), on considère
que l'amorce a fait I'objet d'un codage phonologique : << chant > a préactivé son homophone
<< champ >, sur la base de critère phonologique. Pour déterminer le moment d'intewention de
ce codage, nous faisons varier les SOA, c'est-à-dire le temps de traitement (temps d'exposition
du mot ilnorce et du masque).

r Perception-Cogrrition-Handicap - Université Lumière Lyon 2
Email : pairefi@mailhost.uni-lyon2.fr
*' Unité de Neuropsychologie Cogrritive - Université Lumière Lyon2
Email : bedoin@mailhost.univ-lyon2.fr
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Oue se Dasse-t-il un SOA de 100 ms ? Chez

Résultats

les suiets entendânts, un effet dâSMP se

manifeste, ce qui confirme les résultats de Bedoin,
1995; Lukatela & Turvey, 1990). En revanche

eucun effet dâSMP n'apparalt chez les suiets

sourds.

Que se passe-t-il avec un SOA de 150 ms ? L'effet
d'ASMP disparalt chez les sujets entendants, alors

qu'il commence à apparaitre chez les suiets

sourds.

Oue se Dasse-t-il un SOA de 200 ms ? Plus

âucune trace de l'effet ASMP chez les sujets

entendants alors que I'effet se stabilise chez les

sujets sourds.

daraÉ buedare

Temps de réponse Pour les suj
sourds, SOA = l50ms

drat-pé bousdare

Temps de réPonse des sujets
souriis, SOA = 200ms

Temps de réponse
entendants, SOÂ

pour les sujel
= l00ms
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m
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6'l)

6t)

ffi

720

?oo

6EO

660
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dnrt-pÉ botndare

Conclusion
læ codage phonologique précoce identifié dans le processus de reconnaissance de mots lors

des 100 premières millisecondes chez des sueits entendants se manifeste plus tardivement
chez les suejts sourds, lors des 200 premières ms de traitement.
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Sensibilité aux homophones et habiletés

à percevoir et à produire la parole

chez des enfants sourds sévères et profonds

Catherine TRANISLER *

|ean-Emile GOMBERT Ec |acqueline LEYBAERT, directeurs de thèse

Résumé

Notre obiectif est de comprendre comment I'enfant sourd peut développer une sensibilité et
une conscience phonologique lui permettant de mettre en oeuvre une lecture par décodage
(ou conversion grapho-phonémique). Dans ce but, nous avons observé la détection des
homophones écrits par des enfants sourds sévères et profonds préIinguaux.

Les 21 enfants sourds sont obsewés dans derx écoles primaires spécialisées en France. Ces
enfants sont appariés à 2l entendants (CEl 6L CE2) sur leur niveau de reconnaissance de
mots. Sur chaque page d'un carnet, trois pseudo-mots sont inscrits : une cible et derx items
tests. La ressemblance visuelle enûe cible et test^s est contrôlée tandis que la ressemblance
phonologique avec la cible est plus forte pour l'tn des items tests : l'homophone (exemple :

cible'l1yse' : homophone'kise', non homophone'lggne'). Les enfants doivent entourer le mot
ressemblant le plus à la cible.

Les entendants choisissent les homophones à un niveau supérieur au hasard. Dans le groupe
des enfants sourds, le choix des homophones s'améliore en fonction des performances des
suiets en perception de parole (test oral et Lrc) mais également selon I'intelligibilité de letu
production orale. Ainsi, les suiets sourds ayant les meilleurs nivearx de perception et de
production de parole obtiennent des résultats équivalenæ à cetx des enfants entendants.

tMstract

We aimed to understand how fuaf children can develop a phonological sensitivitlt and awarmess that
mable thetn n read by decoding (i.e. by a grapho-phonemic conversion). In this purpose, we observed how
severe and yrofoundly deaf rhildrm could deteæ urrttten homophones.

Twengt-one fuaf dtildren from two special schools were observed en Franæ. There were matched on their
word recognitbn level with 2l hearing chilfun (grofut 2 and 3). Three psailo-worils ,,rsre pres€ntÊd on
each page of a booklet : a terget and two test itlms. The visual likehood between targa and tast items was

controlled whereas the phonological prortmity was greatcr for one of the ttst item : the homophone (e.g.

tnrget << lyse' ; homophone 'kise' ; non homophone 'lgtne'). Children had to surround the test itÊn that
was < the more lilcc > the Arget.

Hearing children chose homophones more orten than chanæ level ln deaf &iWrm group, homophone
chofues increased as afunæion of speeù peræptbn level (spæch plus Cued Speech) but also as afunaion
of spæch production inulligibility. Deaf ùildrm who had highæt pnformance in speeù pnæption and

produaion obtained resul$ that were similar to hearing children's results.

* LEAD (ESA 5022 CNRS) - Université de Bowgope - 6, M Gabriel 21000 Dijon @raace)

Catherine. Transler@u-bourgogne.fr
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L'intégration des informations visuelles

dans le traitement de la Parole

Quand lecture labiale et Langage Parlé Complété
sont incongruents

|esus ALEGRIA Ec fosiane LECHAT
Laboratoire de Psychologie Expérimentale - Université Libre de Bnr:<elles

Introduction
Le but de ce travail est d'explorer la question du mode de combinaison de derur sources

maieures d'information visuelle concemant la phonologie à disposition Polr l'enfant sourd:

la iecture labiale (LL) et le l^angage Parlé Complété (LPC). La démarche expérimentale

s'inspire des travawr classiques sur I'intégration audiovisuelle dans la perception de la parole

leffei tvtcGurk). Des enfants sourds ont été exposés à des situations où la LL et les dés LPC

qui I'accompagnent sont soit congruentes (CONG), soit incongruentes (INCONG).
i'intégration dè ces informations dewait produire des percepts mettant en évidence le mode

de combinaison des informations LLLPC.

l^a variable visibilité des phonèmes en LL a été manipulée en tânt que paramètre susceptible

de moduler I'intégration LLLPC.

Par ailleurs nous avons considéré des groupes d'enfants ayant été exposés au LPC soit
précocement (PRÉ,C), soit plus târd (TARD).

MÉTHODE

Suiets

Les enfanæ du groupe PREC étaient 7 filles et 3 garçons sourds profonds prélinguau,x. Ils
avaient entre 7 et I I ans et étaient intégrés dans un enseïgnement non spécialisé. Ils

bénéficiaient du LPC à la maison et à l'école.

3 filles et 7 garçons sourds profonds prélinguar.rx ont servi de suiets contrôles (groupe TARD).
Ces enfants étaient scolarisés dans un enseignement spécialisé et étaient agés de 9 à 15 ans.

Ils n'avaient été exposés au LPC qu'à l'école.

Matériel

læs stimuli étaient des séquences CV. Iæs consonnes considérées étaient antérieures : / v, f /
ou postérieures: Æ, Iy'. Elles étaient présentées dans un conte:ce vocalique soit FAVorable:

lai. /soit DEFAVorables: /o,il. [.es voyelles considérées étaient /a,l/ prêsentées dans un

contexte consonantique soit FAVorable /s, z/, soit DEFAVorable [5/.Iæs stimuli pouvaient
être présentés soit en LL seule, soit accompagnés de la dé LPC correspondante (condition

CONGruente) soit accompagnés d'une dé INCONGTenæ'
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Procédure

læs stimuli étaient enregisués en vidéo. Le zujet donnait la réponse par écrit. La réponse
portait soit sur la voyelle, soit sur la consonne. L'élément non testé était préalablement inscrit
dans la feuille réponse.

nÉsurrats

Effet des conditions

La Figure I montre le nombre moyen d'erreurs par groupe et condition séparément pour
voyelles et consonnes. læs erreurs diminuent dans la condition CONG par repport à la LL et
augmentent dans la condition INCONG. L'allure générale des résultats est similaire dans les

deux groupes. Iæ groupe PREC produit globalement moins d'erreurs que le groupe TARD
surtout au niveau des voyelles.

Effet de la visibilité

La Figure 2 représente la différence en nombre d'erreurs entre les conditions LL et CONG
(LL-CONG) et LL et INCONG (INCONG-LL) en fonction des conditions et groupes. Ce
score reflète directement I'influence positive ou négative du LPC. Dans le cas des

CONSONNES nous avons considéré le type de consonne (ANT-POST) et le contexte. Pour
les VOYELLES I'analyse se limite au contexte. L'effet du contexte est globalement (effets
positifs et négatifs réunis) plus important dans le groupe PRÉC que dans le groupe TARD,
aussi bien potu les C que pour les V. L'effet du type de consonne est également plus
important dans le groupe PREC.

Analyse des erreurs

læs erreurs dans la condition INCONG ont été dassées suivant qu'elles étaient conformes à la
clé LPC : 'erreurs LPC", ou non. La Figure 3 représente le nombre moyen d'erreurs soit
LPC, soit autres, dans les conditions LL (condition contrôle) et INCONG pour chaque
groupe de suieæ. Les erreurs LPC très peu fréquentes dans la condition LL augmentent dans
la condition INCONG.

Analvse des erreurs LPC

Les erreurs LPC pouvaient prendre 3 valeurs différentes. La Figure 4 représente la
distribution des erreurs pour chaque phonème cible apparié à une clé LPC incongruente.
Dans le cas des consonnes l'erreur la plus fréquente est la 'moins marquée" sur le plan de la
LL:lnlparmi/b,n,w/etldlparmilpd,S/.Pourlavoyellecible/a/onobservequela
réponse erronée maioritaire est / É /. Ce fut peut se comprendre si I'on admet que /€/ est la
moins marquée des alternatives : /€',u, /. Pour la voyelle cible / i / nous n'observons pas de

tendance maioritaire.
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Figure I : Effet des conditions
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Figure 2 : Effet de la visibilité
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Figure 3 : Analyse des erreurs
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Figure 4 : Analyse des erreurs LPC
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DISCUSSION

Iæs conditions CONG et INCONG réduisent et augmentent respectivement les erreurs par

rapport à la condition LL. l"a réduction confirme les travaux précédents montrent le rôle

positif du LPC.

L'augmentation du nombre d'erreurs dans la condition INCONG montre que I'information
LPC n'est pas ignorée quand elle n'est pas compatible avec la LL. L'information donnée par la

LL est toutefois prise en considération câr :

l. L'influence (négative) des dés est d'autant plus importante que le phonème à identifier
est peu visible en LL. Ce résultat est surtout présent dans le grouPe PREC.

2. læs emeurs LPC consistent à âdopter la réponse la plus proche de l'information LL (p.
g1(. pour la clé INCONG /b,n,w/ accompâgnant le phonème /vl, la réponse maioritaire
éteit /n/).

Ces deux points montrent que la lecture des clés se fait par râpPort à la LL et non Pas
indépendamment de cette demière. Ceci est perticulièrement net dans le groupe PREC.

The integration of visual information dartng speech processing :

when lip-reading and Cued-Speech are ircompatible.

It is a well doatmentud fact that lip-reaàing (LR) is a major sauræ of information f* fu$ ùildrm
conærning phonologt. The information it providcs however is ambiguous and incomplete. Cued-Spee& is

a sJstem of hand clues, realised near the mouth while speaking, aimed at eliminating those problems.

Previous acperimental evidcnæ has shown that CS substantially improves spæù perception. LR
combined with CS allows to peræive phonetic conîasts that are invisible with LR alone. This indicatts

that both sourcas of information are somewhat combined in order to produæ a unique phonological

percept. It must be reagnised that the mechanism of integration are at presmt poorly undnstood. The

aim of this æperiment was to explore some aspec* of this question. The participants wne æposed to series

of phonological strings (CV) theJ have to iàcntifu. The string were presanted either in L& in LR with

CONGrumt dues (in agreement with CS struc-ture), or LR with INCONGruent clues (CS dues that
cannot be ambined with LR). As æpeæed the results showed that paformanæ improved with CONG
clues. With INCONG dues it decreases in an important amnunt. Thk indicaæs that CS information

was not ignored by the subjecæ. Besides two aspec* of the resulæ obtained in this mndition indimted

that LR information was also tnken into arcount. First the ffect of INCONG clues depended on the

visibility of LR information, and semnd, the response observed containe the less marked LR alternative

compatible with the CS clue. For ex. for a consonantal clur ampatible with the phonemes fb, n,

w/accompanlting the yhonene lvl in LR, the dominant response was /n/. Among the three altcrnatives

compatibles with CS /n/ was tkorU the less marked. Some participants became aware on the

incompatibili7t between LR and CS in some circumstances. Finally the age at which the participants

have been first acposed u CS plays a role in the manner both information are combined. The resul*

permittcd tn propose some constraint concerning phonological peræption baseil on pure visual information.
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Représentations phonologiques chez I'enfant sourd :

élaboration d'un outil d'évaluation

Laurence MATAGNE *, Brigitte CFIARLIER *t & |ésus ALEGRI.A *
* ULB Bruxelles ** Centre Comprendre et parler Bruxelles

Permettre aux enfants sourds d'acquérir des processus cognitifs efficaces (tels que
l'identification des mots écrits et la mémoire à court terme notamment) demande entre âutre
de travailler le développement et la précision de leurs représentations phonologiques. Dans le
but d'aider les professionnels à établir I'existence de ces représentations et à en évaluer leur
précision et leurs caractéristiques, un outil d'évaluation des représentations phonologiques a
été élaboré. Il est constitué d'épreuves métaphonologiques demandant I'appariement de mots
(présentés sous forme de dessins) sur base de la syllabe initiale, de la rime, du phonème initial
ou du nombre de syllabes. Les items contenaient soit un distracteur orthographique, soit un
distracteur basé sur la lecture labiale. Le travail de mise au point réalisé confirme I'oristence
et I'utilisation de représentations phonologiques chez l'enfant sourd. Ces représentations
présentent toutefois un certain nombre de particularités par rapport à celles de I'enfant
entendant: une sensibilité plus importante pour le début des mots que pour la fin (les rimes
s'avèrent plus difficiles que les syllabes et les phonèmes initiatx) et une utilisation des codes
orthographiques, absente chez les entendants. En-fin, l'observation d'une influence de la
lecture labiale aussi importante chez les entendants que chez les sourds est une problématique
qu'il reste à approfondir mais qui suggère I'utilisation de ressources à caractère articulatoire
pour réaliser l'appariement des mots demandé dans la tâche.

Phonological rcpresenta.tions in deafchildrm : elaborating an evaluation tool

It is a well esablished faæ that phonological representntions play a fundnmmal role in numerous

cognitive activities (i.e. realing and spelling). The goal of this work was to elaboratt a tool to dctermine
their availabiliy and characteristiæ in fuaf childrm. The trst mnskttd in a serics of meuphonologi*I
uslcs in whirh the child had to point the two drawings out of a set of three which names share a
predctermined phonologiml feature. Faur features have been considered : the initial syllable, the rime, the

initial phoneme and the number of syllables. The funaion of the distracters (the third drawing) was to
determine the fitpe of phonological representntion used by the child to paform the task. It was either
orthographic or lip-reading based. The tust has been used with series of dsaf and hearing controls. The

former generally paformed aâequately indimting that they do yossess phonological representations. Some

interesting differmces between groups appnred : the former group produæd more responses based on
word's spelling than later. Deaf childrm were mlre sensitive tn the beginning than the md of the worils
(their paformanae was greatar in initial syllable and phoneme tnsh,s than in the rtme tnk. The youps
did not dffered in the tenfuncy to shoos the lip-reading based distracters. Individual difermæs betwem

subjec* at metaphonological level are tentatively related tn personal charaapristiæ of the subjects.
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Introduction

Pour être efficaces, plusieurs activités mentales primordiales prennent appui sur les

représentations phonologiques (par exemple, lire, écrire, mémoriser). Les sourds présentent

des performancàs généralement faibles dans ces tâches impliquant la phonologie (Conrad,

1979). l,es processus cognitifs en eu:<-mêmes sont Pourtant souvent comparables à ceux

utilisés par lès entendants (Waters 6r Doerhing,IggO; Dodd, 1987 ; læybaert et Alegria,

1995) mais les représentations phonologiques des sourds sont le plus souvent imprécises à

cause du caractère ambigu de la lecture labiale en ce qui conceme la perception de la parole

(Campbell er Wright, 1989; Dodd, 1987). C'est donc plutôt la nature imprécise des

représentations phonologiques qui doit être mise en cânse dans les déficits des suiets sourds

au niveau des activités cognitives. Il a en effet été montré que I'ambiguité des représentations

phonologiques diminue fortement I'efficacité des processus mis en æuvre dans différentes

i.ti'rriter cognitives (læybaert et Alegria, 1995, Campbell et Wright, t98B). Dans ce type

d'activités, on a d'ailleurs déià pu constater que les sourds Prennent fréquemment appui sur

I'orthographe ou conunettent des erreurs induites par la lecture labiale (Campbell et Wright,
étaient présents dans l'épreuve (distracteur < orthographique > et de << lecture labiale >)'

Le Langage Parlé Complété (LPC) a comme obiectif de donner accès à tous les contrastes

phonolàgiques de la langue en combinant mouvements des lèvres et gestes de la main et de

permettre ainsi aux enfants sourds de développer des représentations phonologiques précises

êt d'atteindre des niveaux de performances équivalents à ceux des entendants dans des tâches

impliquant la phonologie (Charlier, 1994; Hage, 1994).

Ce travail explore un outil visant à évaluer la présence et lâ qualité des représentations

phonologiques chez les enfants sourds. Cet outil serait d'une grande utilité en clinique
logopédique âvec ces enfants. Les épreuves utilisées ont été inspirées des travaux concernant

le développement métaphonologique de l'enfant entendant (Hoien, Lundberg, Stanovich et

Biaalid, L995 ; Content, 1985). l,es épreuves demandent I'appariement de deux dessins parmi
trois, sur base de leur syllabe initiale, de leur rime ou de leur phonème initial.

METHODE

Tableau / : Caractéristiques des suiets testés

Pour les enfants sourds, une évaluaton subiective d'un niveau de lecture et d'intelligibilité a

également été réalisée par les logopèdes sur une échelle à 4 poina'

Suiets

Groupe Sourds Ent.3ê* mat' EnL l'* prim. Ent,2"* prim.

N_ l6 20 20 20

Age moyen
(écarts)

9 ;lo
(6;5-14;6)

5;6(4;lt-5;ll) 6;6 (6;O-7 ;l) 7 ;4 (6;Ll-8;4)

Déf.auditive 2 moyenne,
2 sévère

I prof.I,5 prof.Il
6 profonde III

28



AC F O S ll- Surdité etaccès à la langue écrite -Annexes

Matériel

Le test comporte trois épreuves constituées chacune de 8 planches de trois dessins. Les

critères d'appariement sont la syllabe initiale, la rime et le phonème initial. Utiliser des

dessins plutôt que des mots écrits pennet de rendre le test indépendant du niveau de lecture
âtteint par les suiets et de ne pas induire directement I'utilisation de codes orthographiques.
La moitié des items comporLent toutefois un distracteur orthographique et I'autre moitié un
distracteur basé sur la lecture labiale. Les < types d'erreur > possibles varient donc avec les

items.

Distracteur < orthographique > (phonème initial) :

(souris- canard- ciseaux)

Apparier I et 3 = réponse correcte, apparier 2 et 3 =
erreur < orthographique >, apparier I et 2 = erreur de
type., eutre >>.

Distracteur << labial " (syllabe initiale) :

(montagne- bougie- bouteille)
Apparier 2 et 3 =réponse correcte, autres
appariements= erreur < labiale >

Procédure

Dénomination de tous les dessins puis ordre de passation fixe des épreuves : syllabe initiale,
rime, phonème initial. A chaque planche, l'enfant désigne les derur dessins qui vont ensemble.
Pour les 3 items d'entraînement, une correction est donnée si nécessaire, mais pas pour les 8
items de l'épreuve.

RESULTATS

l. La figure I représente les pourcentages de réponses correctes par groupe et par condition,
tandis que la figure 2 reprend les pourcentages de réponses correctes uniquement pour les
sourds en fonction de l'âge. Ces graphiques mettent en âridence l'augmentation des

performances avec l'âge présente chez les entendants mais pas chez les sourds.
2. Il y a une interaction groupe*condition (F(6,144)=2,56; p<.Oz): I'effet des conditions

est absent chez les entendants mais pas chez les sotrds qui obtiennent des performances
plus faibles sr:r la rime (voir figure l).

3. I^â figure 3 reprenant les pourcentages d'erreurs sur les items à distrâcteur orthographique
pour tous les groupes montre bien la tendance des sourds à choisir la paire
< orthographique > plutôt que <. autre >> (voir matériel) lorsqu'ils commettent une errelr
(F (1,7 2) = I 0, I 9 ; P<.002).

4. I-a figure 4 représente les pourcentâges d'erreurs sur les 2 types d'items pour tous les suiets
confondus (il n'y avait pas de différence entre les sourds et les entendants). Elle montre la
tendance des suiets à commettre plus d'erreurs sur les items à distracteur labial, surtout sur
les conditions qyllabe et phonème.

5. Corrélations entre les variables lecture, intelligibilité, niveau de déficience auditive et score
âu test : non significatives pour la plupart mais allant toutes dans le sens attendu.

$

ù

29



Niveau DA o/o RC Ase Inte[iqibilité
Lecture -0.30 0.30 0.10 0.41|
Intellieibilité -0.58* o.22 -o.27

Ase 0.04 0.01

7o RC -o.32

A C F O S ll- Surditéetaccès à la langue écrite-Annexes

DISCUSSION

Validité de l'épreuve

L'effet de l'âge mis en évidence dans toutes les analyses poflânt sur les entendants indique
que les performances au test augmentent avec l'âge et le niveau scolaire des enfants (de 5 à 8
ans). Cela montre que le système phonologique des enfants est impliqué dans les tâches
demandées.

Chez les sourds, on peut obsewer une tendance dans les corrélations entre les différentes
variables que l'on sait en râpport avec les représentations phonologiques, et les scores obtenus
au test. Si elles n'atteignent pas le niveau de signification attendu, c'est probablement parce
que le nombre de suiets n'est pas assez élevé (n=16) et parce que les évaluations effectuées
par les logopèdes pour chaque enfant étaient subiectives et probablement relatives (à I'âge, à
la classe de l'enfant, aux âutres sourds de l'école,...).

l,a tendance à commettre les erreurs de type < orthographique n plutôt que les erreurs de type
< eutre > constatée chez les sourds confirme bien ce que la littérature rapporte quant à
l'utilisation de codes orthogaphiques par les sourds (Campbell et Wright, t9B8). Par contre,
chez les entendants. Cet effet s'est également manifesté chez les sourds et I'on voudrait
I'attribuer à I'origine principale de leurs codes phonologiques qui est la lecture labiale. Mais
comment rendre compte alors de cet effet chez les entendants âyent un mode de perception
multimodale de la parole ?

L'effet des conditions observé chez les sourds confirment également le fait que ces demiers
ont plus de difficultés à effectuer des iugements métaphonologiques sur des segments se

situant en fin de mot (rime) que sur des segments se situant en début de mot (phonème ou
syllabe).

Conclusion

Ce travail confirme donc I'o<istence et l'utilisation de codes phonologiques internes basés sur
la parole chez les sourds. Cependant, l'absence d'augmentation des performances avec l'âge,
l'effet spécifique des distracteurs orthographiques, la difficulté rencontrée dans la condition
rime sont autant de démonstration du fait que le qystème phonologique des sotrds n'est pas

superposable à celui des entendants. IÆ manque de précision des représentations
phonologiques se marque notamment par l'utilisation des représentations orthographiques
pourtânt non fournies dans le matériel présenté. CeIa confirme toute I'importance de

posséder un outil d'évaluation de ces représentations pour appuyer le travail logopédique avec

ces enfants.
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Comment lisent les personnes sourdes qui lisent bien :

anâlyse cognitive des mécanismes de lecture de huit cas

Magali DENYS & )ésus ALEGRIA

U.L.B. I"aboratoire de Pqychologie Expérimentale - Bruelles

Le but de ce travail était d'explorer les mécanismes de lecture de huit adultes sourds profonds
de naissance, Éunateurs de lecture et réputés performants dans cette activité. La question
centrale était de déterminer dans quelle mesure leurs mécanismes de lecture étaient similaires
à ceux des entendants, et plus précisément le rôle ioué par des codes phonologiques eVou
orthographiques dans cette activité. Des différences maieures o<istaient entre les participants
quand à I'o<ploitation des restes auditifs (un des participants étâit capable de communiquer
par téléphone) ainsi que quand à leur compétence dans la langue des singes (certains
participants étaient fils de sotuds et la langue des signes était leur langue matemelle).

La démarche consistait à évaluer leur niveau de lecture de phrases (test de lobrot) et de
compârer sur une série d'épreuves mettânt en ierx des codes phonologiques eVou
orthographiques, leurs performances à celles d'entendants possédant le même niveau de
lecture de phrases.

Tâches et résultats

I - Epreuve d'orthographe lsricale: choisir parmi 3 homophones celui qui correspondait
au nom d'un dessin (o<. dessin d'un porc accompagné des mots : porc, port, pore). On
obsewe chez tous les participants sourds un niveau exceptionnellement élwé par
repport arur entendants .

2 - Utilisation des ressources sémantiques/syntaxiques en lecture de phrases (or. < il est
déconseillé de rouler à grande vitesse sur une autoroute car cela peut être.....
voiture/essence/dangereux/accidenVtablier >). Iæs résultats étaient généralement (7
suiets sur B) plus faibles que ceux prédits par le niveau de lecture. Ceci suggère une
tendance à traiter les phrases en utilisent les mots dé (substantifs, verbes) pour
élaborer une représentation sémantique globale au détriment d'une analyse détaillée de
la phrase (cette procédure rend difficile le choix parmi des alternatives telles que
voiture, accident, etc. dans l'ex.).

3 - Dessiccation lexicale (épreuve adaptée du test MIM de la batterie BELEC). Les
résultats montxent des effets significatifs de fréquence et de lexicalité. L'effet de
longueur ainsi que son interaction avec les effets de fréquence et lsdcâlité ne l'étaient
pas.

4 - Décision loricale (épreuve adaptée du test REGUL de la batterie BELEC). ks résultats
montrent à nouveau un effet significatif de fréquence mais I'effet de régularité est
totalement absent. Les detx épreuves de décision laricale mettent en évidence des
effets liés au:< codes orthographiques (fréquence et lexicalité). mais pas d'effets d'ordre
phonologique (absence d'effet de longueur et de régularité).

5 - Décision d'homophonie. Des pseudomots sont présentés à l'écran et le participant doit
décider si, oui ou non, ils se prononcent corune des mots. Pour chaque item
homophone d'un' mot (p* o. meizon) un contrôle concernent la similitude
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orthographique par rapport. à la cible (maison) et un contrôle basé sur la similitude en
lecture labiale (baiseau) a été utilisé. læs résultats font apparaître de très fortes
différences individuelles (les valeurs de d' variaient entre 0.08, réponse entièrement
aléatoire, et 2.90, nombre d'erreurs très faible). Ces valeurs étaisrt positivement
corrélées avec le niveau de lecture des suiets.

L'ensemble des résultats est compatible avec I'idée que les mécanismes de lecture des adultes
sourds qui lisent courâmment présentent des différences par repport à cetx des entendants
ayant un niveau de lecture équivalent. Iæs processus d'identification des mots dépendant
davantage de codes orthographiques chez les sourds. La lecture de phrases semble plus
dépendre des connaissances sémantiques globales que d'une utilisation systématique des

données synta:riques. I-es différences individuelles sont toutefois importantes.

Who does good deaf readers do in ordcr to read :
a cognitive analJsis of thcir rcading mechanisms

The present work was aimed at æamining the reading mechanisms used by profound and pre lingual ibaf
persons, that read a lotfor professional reasons. The main question was tn dctermine the role played by

phonological and/or orthographir codcs in reading. Important differnæs between the participane edsted :

one was able to communicate using the telephone but had a reduæd ability in Sign Language. Some

others were native signers (their parents vîere ileaf and signing was their ordinary manner to
communicate). The rationale of the work was to dctermine their reaàing level (smtenæs read.ing, Lobrot
test) in ordn to compare on a series of t"tl" involving phonological and/or orthographic codcs their
pnformanæ to the one of hearing subjects possessing the same sentence reading level.

Taslc and results

l- Lacical orihography: the subject had to chose among 3 homophone written words the one

mrresponding to a drawing. All of the ilcaf participants showed an ææptbnal high level in this

task compared with the hearings

2 - Using semantic and/or syntactic resources at proæssing. A senfunæ reading task specially adapted,

revealed a tendency to use keJ words of the smtenæ (nouns, verbs, and ailjeaives) tn construct a

global meaning without taking nto arcount all of the syntactic information

3 - A lexical decision tisk (MIM ust) involving items varying by regulariSt and frequeny. The

results showed signifcant effects of frequenE but not of regulartg. On the whole the læical
decision tnsks suggestrd a strzng involvement of orthographic codcs (rtqu*t! and lexicaliy fft"tt)
but not of phonologiml ædes (no fficts of lmgth and regulartgt)

5 - Homophony dccision task. Series of pseudowords were presented to the participant and they have

to dccoile whether they sounileil as real words. The resul* showed important individual diferenccs
(d' sares varied between 0.08, basically random responses, and 2.90 revealing good ability).
These results were correlated with reading level. On the whole the present results show that deaf
persons who read frequently, do use reading medtanisms presenting some subtle dfferenæs with
those of heartng persons possessing the same reading level. Word identifcation proædures involve

more orthographic and less phonological mding in dcaf than in heartng. Besides, sentence reaiing
seems to fup*d tnore on global semantic information and less on precise synuaic proæssing in
dcaf than in heartng persons.
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Comment les enfants sourds identifient'ils

les mots écrits rencontrés Pour la première fois ?

Catherine I{AGE*, Virginie AUROUER, }esus ALEGRLA-ISCOA* *

Introduction

I-e système d'écriture est basé sur le principe alphabétique, c'est-à-dire sur la correspondance

entre lettres eVou groupes de lettres et les entités phonologiques qu'elles représentent. Ce

principe est essentiel dans les processus d'identification des mots écrits et par là dans

I'apprentissage de la lecture car il permet d'identifier n'importe quel mot écrit, même s'il n'a

iamais été recontré âuparavant.

En effet la seule façon d'identifier un mot écrit vu pour la première fois consiste à fabriquer
un code phonologique du mot en utilisant le principe alphabétique et de chercher dans le
lexique mental un code identique. Iæs études concernant les entendants montrent que cette
activité contribue massivement à la création progressive d'un stock de formes

orthographiques des mots permettant I'accès ' direct. " au sens.

Comment se situe l'enfant sourd par rapport au principe alphabétique ?

Pour que cette procédure fonctionne comme chez l'entendant trois conditions sont
nécessaires.

l. L'enfant doit possèder des représentations phonologques des mots en mémoire.
2. Face à un mot écrit il doit se livrer à une activité d'assemblage phonologique.
3. Il doit trouver parmi les représentations phonologiques en mémoire celle qui correspond

au code assemblé.

Iæ but du présent travail est d'établir de manière aussi directe que possible I'utilisation par
des enfants sourds de la procédure d'assemblage phonologique lors du traitement des mots
écrits. Nous allons leur apprendre des mots nouveatur, soit en lecture labiale seule (LL), soit
avec le langage parlé complété (LPC) (sans recours à l'écriture). Puis nous allons les placer
devant la version écrite des mots appris. Si les enfants sont capables de les identifier, nous

pouvons avoir la certitude qu'ils I'ont fait par une procedure d'assemblage phonologique
puisqu'ils ne possédaient pas de représentations orthographiques de ces mots.

Un but supplémentaire de l'orpérience était d'e<plorer la durée de vie des représentation
phonologiques créées pâr ces différents moyens (LL, LPC, orthographe). Enfin, nons âvons
établi précedemment que l'utilisation précoce eVou intensive du LPC engendre des

* Centre Comprendre et Parler - l0l; rue de la Rive B Bnrxelles
**Laboratoire de Pqychologie Eryérimentale - 55, av. F. Roosevelt B Bnrxelles
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différences au niveau du traitement de I'infornation phonologique. Ceci nous a conduit à

inclure cette variable dans ce travail.

MÉTHODE

Suiets

[.es suiets étaient 28 sourds profonds âgés de 8 ;4 à 13 ;6 ans. Certains d'entre eux avaient

été o<posés au LPC dans leur cadre familial avant fâge de derx ans (PREC)(n= 9)' Les âutres

suiets avaient été exposés au LPC plus tard et exclusivement à l'école (TARD) pendant une

durée moyenne de 5 ans (entre I et 9 ans)(n= l9).

Matériel

læ matériel comportait une série de 24 mots à structure CV-CV :

12 mots familiers (chapeau, maison, bateau, etc..')

l2 mots non-familiers (iabot, ietée, iarret, etc'.')
A chaque item étaït associé un dessin et 4 formes écrites :

la réponses correcte
un sosie labial
et deux distracteurs neutres (voir images au pré-test).

Procédure:

Pré-ttst :

On donnait ar:x suiets les 24 dessins accompagnés de 4 propositions écrites (voir Fig. I ci-

aprËs). La tâche consistait à souligner I'item correspondant au nom du dessin.

Les mots non-familiers produisaient 38 à27 o/o de réponses correctes dans les grouPes PREC

et TARD respectivement. Ceci montre que les items non-familiers n'étaient Pes connus des

enfants au départ (25o/o = niveau du hasard). Aucun feed-back à propos des réponses n'était

donné au pré-test.

La leçon :

læ but de la leçon était d'apprendre aux suiets les noms des obieæ représentés par les dessins

(sans représentation orthographique des mots). Douze items par condition (LL et LPC)

étaient présentés oralement. L'apprentissage était poursuivi jusqu'à ce I'enfant désigne

correctement tous les items appris. ( Fig. 2 ci-après)

Post-ttst :

Iæ post-test IMMEDIAT (IMM) suivait immédiatement la leçon. Trois items familiers et 3
items non-familiers étaient présentés. k suiet devait choisir I'orthographe correcte parmi les

4 propositions. Aucun feed-back n'était donné à propos de la réponse.

Un post-test DIFFERE avait lieu une semaine après la leçon. Les 12 items travaillés au cours

de la leçon étaient présentés. Six avaient été testés dans le Post-test immédiat (DIFFÂMM) et

6 étaient testés pour la première fois (DIFF).
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Figure I :

quinquct
moodeux
gainguct
buroo

Figure 2 :

sépin
ruIlcux
raadcaux
batcau
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roquie
mora.Et
jabot
chabon
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Résultats

La Figure I représente le pourcentage moyen de réponses correctes au pré et Post-test dans les

conditions LL et LPC pour les groupes PREC et TARD. On observe trne amélioration des la

performance du pré-test au post-test. Cette amélioration était plus importante dans le grouPe

PREC que TARD.

Figure 1: Groupe Tardif
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Figure 1: Groupe Precoce
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Analyse de gains

I^a Figure 2 représente les résultaæ orprimés en gain du pré-æst au post-test Pâr grouPe et
condition pour draque post-test: IMM, DIF et DIFÂMM (gains relatifs = % du gain

possible, par ex.pesser des 40olo à7Ùo/o des réponses correctes correspond à un gain de 50%).

Le groupe PREC réalise des gains considérablement plus importants et plus durables que le

groupe TARD.

Figure 2: Groupe Precoce
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Figure 2: Groupe Tardif

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

EI LL

I LPC

Post-tests

I
I

J r

Iffiilr
Iffi æil

ffi-
ttYttùt ffiffi

Analyse des erreurs

læ Tableau I représente le pourcentage d'erreurs consistant à choisir corrune réponse le sosie

labial (SL) par groupe et par condition calculé sur le nombre total d'erreurs. On observe une
augmentation importante des erreurs SL du pré-test (niveau de hasard) au post-test.

Tableau I : Poucentage d'erreurs SL par groupe (PRECÆARD) et par condition (LVLPC)

Discussion :

L'augmentation substantielle de la performance du pré âu post-test met en évidence les detx
points essentiels :

1) L'enfant sourd élabore et stocke des représentations phonologiques des mots qui lui sont
enseignés oralement.

2) Iorsqu'il rencontre pour la première fois par écrit un mot qu'il connalt, il est capable de

I'identifier. Cette identification s'appuie inévitablement sur une procédure d'assemblage
phonologique.

læçon LL
IMM
PRE POST
29,4 70,O
34,2 66,6

DIFF
PRE
36,8
32,2

POST
66,6
26,5

Leçon LPC
IMM
PRË POST
43,7 66,6
40,0 52,5

DIFF
PRE
28,O
20,0

POST
PREC
TARD

83,3
42,3
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La comparaison des effets des leçons LL-LPC montre que le LPC permet d'élaborer des

représentations des mots plus précises et plus durables. Les erreurs de type SL vont également

dans cette direction.

hs enfants du groupe précoce dépassaient cetx du groupe tardif à detx nivearur

1. Iæs gains immédiats à la suite de la leçon LPC,
2. La durée de vie des représentations élaborées au cours des leçons LPC et LL.

Ceci suggère une supériorité du groupe précoce dans le traitement et le stockage de
I'information phonologique.

Il est intéressant en outre de souligner que I'information stockée à partir de la condition LL
reste stable pour le groupe précoce alors qu'elle se dégrade complètement pour le groupe
tardif. Ceci indique que I'information phonologique est durablement stockée dans le groupe
précoce même quand elle manque de précision. Cette observation a trne importânce pratique
considérable dans la mesure où la lecture labiale est la source principale d'information
phonologique pour I'enfant sourd.
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Latéralisation cérébrale pour le langage

chez la personne atteinte de déficience auditive

exposée au Langage Parlé Complété

Murielle D'HONDT, Marie SANDRON et |acqueline LEYBAERT
Laboratoire de Pqychologie F-xpérimentale - Université Libre de Belgique

Iæs données neuropqychologiques ainsi que les données expérimentales récentes confïrment
I'hypothèse selon laquelle les personnes sourdes sont à même de présenter, comme les

entendants, une spécialisation de I'hémisphère gauche (HG) pour les traitements
linguistiques. Selon Neville (199I) l'exposition à un input linguistique structuré du point de

vue grammatical, pendant les premières années de la vie serait une condition critique à

l'établissement de cette spécialisation. La cause des patrons atypiques de latéralisation
cérébrale relatés dans différentes études (pour une revue, voir Gibson, 1988) ne serait donc
pas la surdité à proprement parlé, mais la déprivation linguistique qui en découle

généralement.

k langage Parlé Complété (LPC) transpose sur un mode visuel, accessible à la personne
sourde, I'ensemble de I'information phonologique véhiculée par la parole. A ce titre, il
constitue, conune le Français parlé, un input linguistique gammaticalement structuré.
Diverses études montrent que le LPC permet alrx personnes sourdes qui en ont bénéficié de
façon précoce et intensive (LPC+) de developper des habiletés linguistiques et cognitives
comparables à celles de personnes entendantes (Alegria et a1.,L992; Leybaert et Charlier
1996). On peut donc faire I'hypothèse que les personnes sourdes LPC+ développeront,
comme les entendants, une spécialisation de l'HG pour les traitements du langage. Iæs

personnes sourdes exposées plus tardivement et moins intensivement au LPC (LPC-)
pourraient, quant à elles, développer un patron de latéralisation atypique.

la recherche qui est en cours a pour but de tester cette hypothèse. l,es expériences présentées
ici utilisent la technique des hémichamps visuels. Celle-ci repose sur le caractère croisé des

voies visuelles. l"a supériorité hémisphérique pour les traitements linguistiques se marque
alors par de meillewes performances pour les stimuli présentés dans l'hémi.h**p visuel droit,
traités prioritairement par I'HG, par rapport au stimuli présentés dans l'hémichamp visuel
gauche.

Lors de la première expérience, les participants devaient décider de I'appartenance de mots
présentés latéralement à une catégorie sémantique déterminée. læs résultats obtenus pour les

entendants montraient une supériorité de l'hémisphère gauche pour la réalisation de cette
tâche. Pour les populations sourdes, nous avons observé des patrons différents. Iæs personnes
sourdes LPC- présentaient une tendance à une supériorité de I'HG. Pour les pârticipants
LPC+, nous avons observé, surtout pour les gârçons, une supériorité non significative de
I'HD que nous ne comprenons pas pour le moment.

La seconde expérience se compose de trois tâches différentes : une tâche de iugement de rimes

$R), une tâche de iugement sémantique (IS) et une tâche de jugement visuel (fV). Une
supériorité de l'HG était attendue pour les deux premières tâches nécessitant un traitement
linguistique, en particulier pour la tâche fR En effet, les traitements phonologiques semblent
plus spécifiquement localisés au sein de I'hémisphère gauche que les iugements sémantiques
(Pugh, 1996 ; Pugh et aI., 1997). Pour la tâdre fV, aucune supériorité hémisphérique n'était
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attendue. un groupe d'adultes entendants et un grouPe d'enfants entendants ont été testés'

Leurs résultats correspondent etl>( prédictions' Le testing des personnes sourdes est en cours'

Nous nous attendons à ce que I'avantage hémisphérique gauche pour les traitements

linguistique, et en particulier po* t"-aa.he fhonologique apparaissent plus nettement dans le

groupe LPC+ que dans le groupe LPC'.
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Cerebral Lateralization for Language in Deaf Percons kposed to Cued Speech

Neuropsychological as well as reænt experimental data confrn the hypothesis acwrding to which dcaf
people are able to Present, as hearing people do, a left henkpheric specialization for language Wocesses.
According a NeviIIe (1991) a critical condition for the establishnmt of this specialization is to be
acposed to a grammatically stntctured linguistic input durtng the first years of life. The reason for
agtpical pattems of cerebral lateralization ilescribed in difermt studies (for a review see Gibson, l gBB)
would not be the fuafuess per se, but the linguistic dcprtvation that gmeraQt ilerives from it,

Cued Spæch (CS) transposes on to a vkual mod.aliry, accessible to deaf persnns, alt the phonological
informations of speech. It constitutes thus, like spoken French, a grammaticaltJ structur;d tingu*ac
input. Vartous studies show that CS permi* deaf people who have bem æposed to it in a early and
intansive way (CS+) n develop comparable linguistic and cognitive habilities to those of hearing people
(Alega and aI., 1992 ; Leybacrt and Charlier 1996). We can therefore malce the hy/othesis nàt it"1
CS+ people will develop, as hearing people do, a specialization of the LH for tanguage proæsses. The
fuaf people who have been acposed later and less intensively tn CS (CS-) would be iusceptible to dcvelop
an afitpical lateralization pattern.

The aim of the research in progress is tn test this lgtpothesis. The acperima presentcd here use the
hemifeld technic. This one rests on the crossed nature of visual pathways. The hemispheric superiorifi for
linguistic treatments is dcmonstrated by better performanæs for stimuli presentei tn the right iisial
hemifield, treatedfirst by the LH, compared ta the stimuli presmted in the left visual hemifield.

In the frst æperimmt, participanî hai n deciàc the adherenæ of latzrally presentsd words to a defned
semantic cûtcgory. Results obained for hearing people showed a superiorifi of the lfi hemisphere for the
complaion of this task. For deaf poyulations, we observed some dffermt pattim* Deaf CS- showed a
non signifcant tcndenE towards a LH supertoritlt. For CS+ participan*, we observed, æpecialty for
boys, a non significant superiori$ of the RH that we do not undcrstand at present.

The second experiment is mmposed of three diferent tasks : a rhyme judgment tnsk (R]), a semantic
iudgment tnk (Sfi and a visual judgment tâsk (VD. We hypothesised a LH superiorifit for the frst two
taslcs requiring a linguktic treatnent, in particular for the RI ttsk. Indced, the phonàtogical treatrnene
s:em more- specifmlly localized within the left hemisphere that the semantic judgments (Prgh, 1996 ;
Pugh and al., 1997). For the VI task, no hemispheric superiortg was acpeûcA. Heartng-adulæ and
children have been tested. Their results correspond to our predictions. The tÊsting of noj people is in
progress. We æpect that the left he.mispheric advannge for linguistit treatmen*, and in particular for the
phonological task, will appear more distinctly in the CS+ group that in the cS- group.
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Morphological deficits in Italian deaf children :

the use of free morPhemes in written modality

M. Cristina CASELLI*, Olga CAPIRCI*, Simona d'AMICO**,
Antonella DEVESCOVI**

Most of the existing research on writing abilities in the deaf has been conducted in English-

speaking countries lfo. r review of the early studies on the English-langufge 1e Quigley,
paut, tig+ and 1994). The main conclusions yielded by this literature was that deaf subiects

produce shorter sentences and simpler sptactical structures than their hearing counterParts.

F,rrth.rtr,or. they display poor vocabulary and ledcâl rigidity and they encounter problems

with relative, subordinate and pronominal clauses. Although they show difficulties in various

âspects of written language 0e:d.â1, morphological, syntactic and pragmatic), their problems

arè most striking in the area of grammatical morphology, including omissions, substitutions,

and additions of various morphemes.

Until ten years âgo, no systematic research had been carried out on the language skills of the

deaf in written and spoken ltalian, although educators of deaf Italians have noted many

writing difficulties by their students. The primary purPose of the Present study is to
investigate wdting deficits in deaf children acquiring Italian, a language with a rich and

complex grammatical morphology that may yield information about specific morphological

patærns. 
-Twenty 

deaf children between the ages of 9 and 13 compared with B0 hearing

controls at the same age. Children were individually tested in the written modality, using a

test protocol containing a series of tasks designed to elicit various aspects of free standing

grammatical morphemes : articles; Pronouns ; prepositions

Data showed that in comparison to their hearing peers, deaf children perform at significantly

lower level in most of the aspects considered. Qualitative and quantitative similarities and

differences between hearing and deaf children were found. For example, on the Pronouns
ordering tasks the performance of deaf children was, in terms of quantity and quality, similar

to thai of younger controls hearing subiects, suggesting a Pattern of delay rather thân

deviance. On the contrâ{y, on the article task deaf subiects produced a greater number of
incorrect forms than age matched controls, sometimes relying on an idiosyncratic and

incorrect agreement strateSy that is not observed in younger hearing children.

These results suggest that deaf children take a qualitatively different approach to the

acquisition of grammatical morphology at least for some âspects of Italian, in the written
form. Because the deaf sample included children with and without sign language experience

these results cannot be attributed to interference between signed and spoken language.

We suggest that the specific difficulties deaf children encounter in free morphemes may be

related to acoustic features and type of codification and access that these asPects of language

require.

Instituto di Psycologia - CNR - Roma ** LJniversita La Sapienza - Romaa
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Le développement du langage, la construction du monde

et I'apprentissage du langage écrit
chez un groupe d'enfants sourds

Andrée BOISCI-A.IR, Pauline SIROIS et Hélène MAI(DISSI-

Ces demières décennies, la relation langage oralJangage écrit chez les enfants entendants a
souvent été analysée au regard du développement métalinguistique. Prenant conscience que
I'apprentissage de la lecture et de l'écriture comporte une importante dimension
métacognitive et métalinguistique, les auteurs ont cherché à comprendre les liens qu'il peut y
avoir entre le développement métalinguistique et les débuts de l'apprentissage du langage
écrit. Ainsi, Demont & Gombert (L996), Rego & Bryant (1993) et Ziarko, Gagnon
&Mélançon (1996), Menyuk & Chesnick (1997) constâtent que si la conscience
phonologique est en relation, au début de I'apprentissage de la lecture, avec l'habileté au plan
de I'analyse gapho-phonétique, le développement méta-syntaxique, lui, serait en relation avec
la compréhension de texte.

Ia question que vient immédiatement est la suivante : s'il en est ainsi pour les enfants
entendants, qu'en est-il pour les élèves sourds ? Nous ne discuterons pas ici des fondements
des principales positions traditionnnelles à cet égard. Déià, Paul (1998) et Lynas (1994)
abordent quelques espects de cette question. Nous voulons plutôt rendre compte de données
de recherche, analysant le développement morpho-syntaxiques d'enfants sourds et leur
ePPrentissage de la lecture et de l'écriture tout au cours de leur école primaire.

Méthodologie
Suiets : Treize enfants de surdité profonde (seuil d'audition moyen, à la meilleure oreille,
supérieur à 90 dB arx fréquences hertziernes 500,1000, 2000). Age (janvier 1998) : de 7 ;8
à 14 ;10 ans, selon chacun.

Intervention âu cours de la petite enfance de 2/3 ans jusqu'au début de leur âpprentissage
formel de la lecttue et de l'écriture, chacun de ces enfants a bénéficié d'un programme
d'intervention intensive, et ce, en plus des services habituels en audiologie et en orthophonie.
Dans ces interventions quotidiennes conçues dans une perspective constructiviste, on a mis
I'accent sur le développement oral du langage et la construction du monde. Comme le
montre la différence d'âge, c'est par petites cohortes de quelque-uns à la fois que les enfants
ont été intégrés au projet. Autant que possible, la participation des parents était privilégiée,
ceux-ci étaient également supervisés à partir d'enregistrements vidéo au plan de leur conduite
du dialogue, de leur présentation de liwes d'histoires et de leurs feedbacks correctifs. Nos
interventions étaient offertes le plus souvent en situation individuelle (un adulte - un enfant),
dans un cadre de ieu et de réel dialogue, et ce, 3 heureViour. Le plus souvent, le restant de la
ioumée, les enfants ont fréquenté une garderie (une crêche) puis une classe matemelle pour
enfants entendants.

Au Québec, les enfants conunencent leur scolarisation formelle à six ans. Cependant, les
enfants participant à ce proiet et qui, à cet âge, n'étaient pas assez avancés au plan de leur

r Département Psychopédagogie - Université de Laval - Québec (Canada)
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construction du monde et de leur développement du langage ont vu leur entrée à l'école

régulière retârdée d'une année.

Scolarisation. Suite à ces interventions au niveau de la petite enfance, ces treize enfants

fréquentent tous une école régulière, celle de leur quartier (le plus souvent en bénéficiant
d'une intelprète oraliste). Au cours des premières années de leur apprentissage formel de la

lecture et de l'écriture, l'équipe est intervenue afin de s'assurer des progrès en lecture et en

écriture et surtout de s'assurer que ces apprentissages étaient faits dans une PersPective
développementale et constructiviste (travail auprès de I'interprète oraliste en classe s'il y en

avait une, participation aux plans d'intervention, intervention à I'heure des devoirs, échanges

avec les parents).

Cueillette de données. Au regard du langage spontané (oral), des anallnes au plan molpho-
syntaxique ont été faites au moment de l'entrée à l'école régulière. Par ailleurs, une

fualuation en lecture et en écriture a été faite au début, au milieu et à la fin du primaire.

Plusieurs n'ont pas encore terminé leur primaire, ce qui fait que toutes ces données ne sont
pâs encore recuèili.r pour chacun. À cette étape-ci, quetxe de ces suiets ont terminé leur
école primaire alors que les âutres sont soit au début, au milieu ou vers la fin, selon chactrn.

Pour les évaluations de compréhension de textes et d'écriture, ce sont les examens de fin
d'année qui ont été recueillis - ainsi que cerrx de chaque élève entendant des classes

respectives, pour la lecture, (ce qui permet de situer l'élève sourd parmi son grouPe resPectif

d'élèves entendants au plan de la compréhension de tortes). Pour l'écriture, I'analyse a Porté
sur les stf,uctures de phrases et I'organisation des textes écrits.

Résultats et analyses

Comme les tableaux et le détail des chiffres le montreront, un seul de ces élèves est en édrec

en lecture et en écriture. En lecture, année après année, la plupart des élèves se situent dans

la moyenne supérieure de leur groupe classe respectif. En écriture, ces élèves sourds, sauf un,
écrivent dans un français correct au plan morphoqyntaxique. Ils se dassent aussi uès bien à

cet égard. Ces résultats diffèrent de ce que I'on observe le plus souvent chez les enfants

sourds du Québec. Ces données montrent I'avantage qu'il y a à avoir un bon développement
oral en vue de I'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Une réflexion est faite au regard

des gands débats sur les conceptions de I'apprentissage de la lecture chez les enfants sourds.

Cette recherche se trouve à documenter I'idée que la maltrise de la langue utilisée pour
I'apprentissage de l'écrit constitue trne voie plus <<stro que celle où l'élève doit construire les

stuctures de base de la langue utilisée à l'écrit en même temps qu'il doit apprendre à lire et à
écrire.
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Didacticiel, public sourd et apprentissage de l'écrit

Pascal VISSAC *

La << communication > que nous présentons dans le cadre de ce deuxième colloque

international ACFOS se propose d'évaluer un logiciel d'application didacrique d'apprentissage

de la langue écrite snr une population de ieunes sourds en formation professionnelle. Ce

logiciel (SURDITOR) est un logiciel expérimenta.l reposent sur le principe que lorsque derx
codes de communication sont en présence (ici LSF et français écrit) un certain nombre

d'interrogations, de remarques, de comparaisons d'ordre métalinguistique entre les deux codes

vont apparaitre chez les utilisateurs.

Nous pensons alors que le sujet, en cherchant à comprendre la relation qui lie les deux codes,

va opérer une transformation à propos du champ de ces représentation concemant les

concepts que I'activité de lecture/écriture nécessite.Ainsi il est permis d'imaginer que, soutenu
par les différentes situations de coopération qu'engendre le groupe, le sujet va renforcer ses

capacités à percevoir plus clairement les concepts, à la fois fonctionnels et spécifiques du
langage écrit: le suiet participe alors à vn entraînement cognitif, apprend et Pratique une
stratégie qui lui ouvre une vous d'accès à l'écrit (Downing et Fiialkow 1984).

Par les manipulations des items lexicaux au sein de la phrase il est probable que

< SURDITOR > apporte les deux compétences principales du savoir lire de base

(cHAtrvEAU G., ROCOVAS-CHAUVEAU, 199 4) :

I - læ décodage, qu'on peut définir comme " l'habileté à casser du code >', c'est-à-dire à traiter
les formes graphiques pour identifier les mots et avoir accès à leur signification (différent
du déchiffrement qui ne n'intéresse qu'à la prononciation d'une suite syllabique)

2 - Le compétence to<tuelle, c'est-à-dire la capacité à adopter une .. conduite d'orplorateur>>
de la phrase, << la capacité stratégique r' à coordonner des procédés et des informations
variées : phonogrammes, contextes linguistiques, anticipations lo<icales.

Le poster décrit sommairement le logiciel et les conditions du protocole expérimental. Iæs

données recueillies permettent d'observer qu'en situation individuelle, le suiet se parle à lui-
même en LSF dans I'exercice de résolution de tâche. On note également que le suiet relit sa

phrase régulièrement en LSF au fur et à mesure de l'écriture. Iæs moments de relecture sont
accompagnés le plu souvent de courtes productions vocales, tendant à prouver que le sujet
recourt à I'auto-langâge gestuel et phonique voire au langage intérieur (Vygotslçy, 1962). Plus

généralement, l'expérience met en évidence qu'en situation groupâge, le logiciel proposé

constitue bien une situation d'apprentissage propice au développement d'échanges et
d'interactions entre les intervenants, âugmentant sensiblement les performances langagières

observées. Des investigations ultérieures devront être nécessaires pour savoir si le sujet
procède à un transfert des compétences acquises.

'Département des Sciences de I'Education - EURD-CREFI - Université Toulouse-Le Mirail
5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex
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Educational soffinare, deaf people and leaming to write

The information that we present in the second ACFOS inærnational snninar Yroplses the naluation of

o ro$ùorc of didantu application conæming the witæn langunge,by a numbn of .ymng deaf sndmæ on

btock reteasi. The acperimmtal software (SURDITOR) k based on the principal that when 
Vto \tpæ of

mmmunication are present (French sign language (FSL) and writttn French) a certÆin number of meta-

linguistic questions, rnnarks and comparisons between the two ypes will awear within rhe user grouP.

We therefore think that the subject, whm trying to understnnd the relationship thlt linlcs 
-the 

tYîo t\pes of

***uni*tion ; mal implicatc a transfornation on conæptual represmtation that reading and writing

needs.

Thus it is possible tn imagine that, supported by the differmt ûpes of co-operation within the group, the

subject wtft reinforæ hk abitiy n piæive more clearly the concepts,_ at the same time functianal and

tpia7t tn wriim language. The subjeX therefore takes part in a refleAive training, learns and uses a

strategl that opens the way to writtun language Downing and Fiialkow, 1984).

Blt the manipulation of tacicat itums at the root of a phrase, SURDITOR introduæs probably the 2

principal bastu reading ability.

1 - Decoding, which can be defned as ,< coile breaking > whidr means the recognis,e graphical images to

idcnfirtl 
"words 

and to acccss their meaning (dffermt u deciphering) whiù only treafs the

pronunciation of following syllabus ).
2 - Tactual skills which means the abitity tn adopt an << exploratary behaviour >> of a sentenæ, a strategic

capaci7 to co-ordinate versions proaædures and information: phonograms linguistic conturt, læical

anticipation.

The posto briefty dcscribes the sofiware and its protorlpe parameter* From ilnA reæived, it can be

observed that ihi subject speaks tn himself in FSL during completion of the tnk' Equally it can be noted

that the subjeæ re-reaâs regularty his phrase in FSL at fhe same time as writing. These moments are, in

the majority, accompanied by short vocal sounds, tznding tr prove that the subiert res1r8 to an inner

speech which is both gestual anil phonic (Vygotslcy, 1962)'

More generally, the acperimatt proves that, in a group situation, the proposed sofAnare forms an

mvironmentfavourable to the dnelopmmt of exchange and interaAion betwem the operators, inffeasing

notiæably the language poformance observed.

Further investigation will be necessarJ tn know if the subject antinue to a transfer of acquired abilities.
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Belgique
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at ' )
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Le graphisme phonétique - Une grapholexie

fosiane GLADIC'

læ graphisme phonétique, partie de la recherche pédagogique de V.A. Gladic sur l'extension
de la méthode verbo-tonale (Bonne parole - Geste intégral - Psychomotricité parlante)
exploite les stimulations pollnensorielles.synchronisées dans la thérapie et I'enseignement du
langage.

læ son provient du mouvement; ici son veut dire voix humaine, mouvement veut dire
activité corporelle. L'auteur découvre la corrélation entre la complo<ité d'une structure
Iangagière et la complorité du mouvement corporel qui a effeccué son émission; exemple : le
mouvement complexe du colps entier engendre l'essentiel de la structure de la phrase - c'est-à-
dire la ligne intonative de l'arc expressif ; un mouvement plus simple, par exemple au niveau
de la mâchoire, engendre la structure de la syllabe. Etc.

C'est la relation de ces degrés de complexité qui est la plus importante : il suffit
d'accompagner l'émission d'une strucutre langagière par des morivements adaptés, de la
même catégorie que ceux de l'émission, polu que celle-ci soit facilitée et portée d'un élan et
d'une spontanéité immédiatement observables.

C'est par là que les mouvements des bras, des mains, des doigts peuvent se mettre en relation
d'une part avec diverses structures correspondantes du langage, d'autre pârt avec des exercices
d'écriture, en passant par la grapholexie -lecture-écriture concomitantes à l'aide du graphisme
phonétique. Cette grapholexie est une technique d'aide à la compréhension et à la
mémorisation pâr la présentation graphique analogique de la prononciation et en même
temps de la valeur sémantique des mots et des phrases.

L'affiche Graphisme phonétique, de ]osiane et V.A. Gladic, illustre les liaisons : corps -
structures de langage - discipline de thérapie-éducation - exercices en grapholorie (tout cela
associé à la prononciation).

Phonetic Graphics - A grapholæJ

A phonetic graphiæ is a part of the ped"agogical research of V.A. Gladic about the ertension of the verbo-

tnnal method: Good Spæch - Integral Gesture - Spokm PsltchomotricitJ G.S. - /.S. - S.P.). This
research essentially exploits polysensorial syndrronised stimulations in therapy and language teachings.

The sound umes from the movement; here, the sound means human voice, the movement means bodlt

activifit. The author discovers the conelation between the mmplexigt of language structures and the

mmplertry of body movemen$ which produæ its emission; æamples : movement of the entire body

essentially produæs the phrase - the line of intonation of the expressive arch ; the movement of jaw
produces the syllables, etc.

It is the relation of the degrees of conplexity of two domains which is the most important ; from the

moment of the association of the emission of language structure with the movemenæ of the other par* of
the body which are on the same level of body mobility like the part directly involved in the emission, this
emission is facilitaæd and bears enthusiasm with immediately observable spontaneitlt.

* 74, boulevard Voltaire F 75011 PARIS
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It k through this that the movemmæ of the ann, hand and fingers could be yut in relation from one side
with diferent mnesponding language strudures and the other with the aercises of vtriting, in passing

through grapholry - synchronised readingwriting with the help of phonetic graphi6. Thk grapholæy is a
techniquc whbh aids in the comprehension and memorisation by presmting graphiæ whidt are in the
same time analogic tn the pronunciation and fn the semantb value of the words and phrases.

The poster Phonetic Graphiæ, by losiane and V.A. Gladic, illustratzs the links : body - Ianguage

stntcture - dkciplines of therapy - education - æercises in graphol*y (inprtnt - maoography - sfilistic
phonograms refening to external objects and anions - stylistic phonograms refening n the letters -

alphabaic writing, all this accompanied by normal pronuncintion).

Sursaut, déplacement

Déambulation organisée

Cris, récit et chant

collectifs, discours,

dialogue

Psychomotncræ

parlante : événement;

événement sonore;

parole associée aux

mouvements coverbaux

phono-sémantiques

'lïace et macrographre

phonétique; lecture globale

analogique : dans la trace

reconnaître le traceur, dans

le graphisme la dynamique

vocale et événementielle

Mouvement minimal du

corps entier autour du

centre de gravité

Arc expressif,

phrase, énoncé

Mouvements optlmaux

du rythme corporel

(discipline de la

rééducation

verbotonale)

Graphisme intonatif global,

lecture analogique appuyant

l'intonation de la phrase

uraphlsme se relerant aux

syntagmes, lecture

analogique étayant

I'intonation

unidirectionnelle

Mouvement des membres

(articulés de plusieurs

segments): tête, bras,

jambes

Syntagme -
intonation

unidirectionnelle ;

suite de syntagmes

lvthme musrcal de la

phonation ; rythmique

phonétique

syntagmatique

Syllabe - "bouchée

verbale"

Rythmique phonétique

manuelle et digitale

Graphisme digital suivant le

rythme syllabique, lecture à

I'aide des doigts

Mâchoires, mains, pieds

Son simple

("sonèmet' -

"prononcème")

fothmique phonétique

digitale

bcrlture en lettres,

orthographe ; lecture

précise, en même temps

globale et analytique

I-angue, lèvres, doigæ

Timbre (métallique,

nasal, opaque, etc.)

Toute éducation qui

modifie le tonus et la

motricité fine

ticnture de textes hbrement

choisie : ordre, grandeur des

lettres, couleur, longueur de

la ligne (par exemple

panneau publicitaire) ;

interprétation libre

bléments lrns : cordes

vocales, bout des lèvres,

une partie de la surface du

voile du palais, des joues,

de la langue, phalanges
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A structured reading programme for deaf students

Liesbeth SCHLICHTING

Christeliik Instituut voor Doven (Institut chrétien pour Sourds), Effatha, Voorburg, NL*

The reading ability of deaf students is a subiect of general concem in deaf education. In the
Netherlands reading levels are roughly the same as those indicated in Anglo-Saxon studies.

However, the educational situation in the Netherlands has changed dramatically over the last
decade by the introduction of Dutch Sign Language in deaf education. Up till that time
reading and the acquisition of Dutch \Mes mostly tâught integrated. In the specific teaching

of reading the stress wâs on the acquisition of phonological decoding.

The new educational situaton cdled for a new approach in which Dutch sign language is

seen as the first language and Dutch is taught as a second language. Therefore a reading
progrâmme is being set up for deaf students aged 4-12 in whidr Dutch is taught in a

structured way. This programme is structured in that it systemâtically teaches a basic

vocabulary and syntactic structures. The programme makes use of the knowledge of the
Dutch Sign language of the students. For the students ages 4-8 the lessons âre entirely
written specifically. The lessons for students aged 8-12 will be partly taken from reading
programmes for hearing children.

The approach to reading in the programme is derived from the following defïnition of
reading: Reading is comprehending written texts (Nordman, Eling en Thomassen, l99l).
This implies thât the programme teached written Dutch. One of the reasons to oPt for this
approach is that deaf students differ substantially in the level of acquisition of spoken
language. In teaching reading to hearing children phonological decoding and word
recognition (" whole word " method) are used differentially. In the present programme both
pâths are used at the same time. In this way students leam to read the words with a simple
phonetic structure phonologically, while the phonologically more complor words are taught as

whole words. \Alhile Dutch slcills and articulation increase a larger number of words is taught
phonetically. In this way târget-words in the programme can be selected on the basis of
linguistic relevance instead of phonological complexity.

Basic vocabulary : A target vocabulary of 3 500 words is taught in the groups of students
aged 4-12. These words are selected on the basis of time of acquisition in hearing children, on
frequenqy in child literature and on relevance for the deaf student. Students aged 4 leam 20
words peryeâr. Students aged12 learn 800.

Morphosyntactic structures in growing complexity: Morphosyntectic structures are

taught in growing complexity. The selection of structures is largely based on the order of
acquisition of slmtactic structures in hearing children.

Teaching techniques: Teaching techniques include: explanation of new words in Dutdr
Sign Language ; teaching in small groups (under 7 students) ; emphasis on the
comprehension of the sentence; s1ætematic rehearsal of newly leamt structures and words,
âmongst others in a computer programme. Generally children are encouraged to read many
texts at levels that are at or only slightly above their reading level.

* Effatha, P.O.997,2270 AZ Voorburg, Netherlands, E-mail:L.Schilchting@inter.Nl.net
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Dutch skills: A parallel progremme in Dutch skills in which the new words and structures are
prâctised in different contexts is being devised.

Deaf culture: Elements of deaf culture are part of the programme, For o<ample, some of the
main characters in the stories are deaf.

Programme de lecture structuré pour élèves sourds

L'apprentissage de la lecture est un suiet d'intérêt général dans l'éducation des enfants sourds.
Arn Pays-Bas, les niveaux de lecture sont presque similaires à cerx mentionnés dans les

études anglo-saxonnes. Cependant, la situation a dramatiquement changé arx Pays-Bas au
cours de la demière décennie, suite à I'introduction de la langue des signes néerlandaise dans
l'éducation des enfants sourds. fusqu'alors, la lecture et I'acquisition du néerlandais étaient le
plus souvent enseignées de manière intégrée. Dans I'apprentissage spécifique de la lecture,
I'accent était mis sur I'acquisition du décodage phonologique.

læs changements survenus dans l'éducation des enfants sourds ont nécessité une nouvelle
approche où la langue des signes néerlandaise est considérée comme la première langue et où
le néerlandais est enseigné en derurième langue. Pour les enfants de 4 à 12 ans, un programme
de leclure est mis au point dans lequel le néerlandais est enseigné de manière structurée. Ce
programme est structuré en ce sens qu'il enseigne systémâtiquement le vocabulaire de base et
les structures $mtaxiques. [æ programme est basé sur la connaissance préalable de la langue
des signes néerlandaise. Pour les élèves de 4 à 8 ans, les leçons ont été écrites spécialement à
leur usage. Pour les élèves de B à 12 ans, les leçons seront en partie reprises des programmes
de lecture destinés au:r enfants entendants.

L'approche de la lecture dans ce progrârnme trouve sa source dans la définition suivante de la
lecture : le lecture est la compréhension de tortes écrits (Noordman, Eling et Thomassen,
t99r)

Ceci implique que le progremme enseigne le néerlandais éait. L'une des raisons d'opter pour
cette approche est que le niveau d'acquisition de la langue parlée diffère considérablement
d'un enfant sourd à I'autre.

Pour l'apprentissage de la lecture arx enfants entendants, on utilise séparément le décodage
phonologique et la reconnaissance des mots (la méthode globale). Le présent programme
utilise simultanément les deux méthodes. Ainsi, les enfants sourds apprennent à lire
phonologiquement les mots présentant une structure phonétique simple, alors que les mots
phonologiquement plus complexes sont enseignés comme constituant un tout. L'élève
développe les automatismes du néerlandais et son articulation, tout en apprenant
phonétiquement un plus grand nombre de mots. Ceci permet de sélectionner les mots-cibles
du programme en fonction de leur pertinence linguistique et non plus de leur complo<ité
phonologique.

Iæ vocabulaire de base : Un vocabulaire de base de 3500 mots est enseigné à des groupes
d'enfants de 4 à 12 ans. Ces mots ont été sélectionnés en fonction du temps d'acquisition
chez les enfants entendants, de leur fréquence dans la littérature enfantine et de leur
perLinence pour I'enfant sourd. læs élèves de 4 ans apprennent 20 mots par an. læs élèves de
l2 ans en apprennent 800.

Les structures morphosyntardques en ordre croissant de complexité : Les structures
morphoqyntaxiques sonf enseignées en ordre croissant de complo<ité. Le choix des structures
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est basé en grande mesure sur l'ordre d'acquisition des structures qmtaxiques chez les enfants
entendants.

Iæs techniques d'enseignement : Les techniques d'enseignement comprennent:
I'e<plication des mots nouveeux dans la langue des signes néerlandaise; l'enseignement en

petits groupes (moins de 7 élèves) ; I'importance donnée à la compréhension de la phrase ; la
répétition systématique des structures et des mots nouvellement appris, au moyen
notâmment d'un programme informatique. læs enfants sont en général encouragés à lire de

nombretx textes situés à leur niveau de lecture ou légèrement au-dessus.

Les automatismes du néerlandais : Un programme parallèle d'acquisition des

automatismes du néerlandais utilisant les mots nouveaux et les structures nouvelles dans

différenæ contextes est actuellement à l'étude.

La culture des sourds : Plusieurs éléments de la culture des sourds sont intégrés dans le
programme. Ainsi, certains personnâges principaux des histoires sont des sourds.
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Longitudinal study of reading proficiency
in deaf children

I(erstin HEILING, Malmô School of Education, Suède *

In my poster I am going to focus on three main themes. First I yill-give a summary of
some of the fiidings presented-in my doctoral thesis, where I compared achievement on tests
in reading, writinf aira maths by deaf eight-graders 1985-89 -itl-t thç performance of deaf
eisht-sraà'ers in tËe 1960's. In the sixties-the-instruction for deaf students was mainly oral.
Tfireniy years later sign language was_ increasingly Tnore accepted -and u.sed, but
.ommûniâtion was rath"er inflriencËd bv Swedish spoÏen hnguage. From the results it was

concluded that the achievement level had risen significantly oi teists of theorical knowledge.
The pupils in the eighties were particularly supgrior_tg theif orally trained age-mates from the
sixtiês ih the unders-tanding and use of written Swedish.

My next point is a-preliminary description of results from a longitudinal study (1985-
l99B) whêre reading tests have beeh giverrto younger students in a more strict bilingual
setting. In the fist stùdy it was shown tliat results of tests of Swedish language were related to
the asË Sisn l"ansuâse wâs made available to the child. In this second study I went to assess

tne e?fects'of eaifieï access to Sisn lanzuage on these vounger children.- I also intend to
describe the outcome of the shift ihat his b"een made frdm tÉ use of signs combined with
speech or at least influenced by Swedish graûrmil to â more strict bilingual setting where
Sign tanguage and Swedish have been kept apart." Finaflv I am going to discuss- communication and literaqy in a psychosocial
perspective and make so=me éuggestions related to early and writing in deaf children.

Etude longitudinale des compétences en lecture
d'enfants sourds

Dans mon affiche scientifique, ie vais me centrer sur trois thèmes principaux'
Premièrement ie vous donnerâi trn condensé des recherches présentées dans ma thèse de
doctoral, où itai fait la comparaison des réussites alrx épreuves de lecture, écriture et
mathématique des enfants souids au niveau de collège (F8) dans les années de 1985 à l9B9
avec les réuôsites des élèves sourds du même niveau dans les années 1960. Pendant les années
soixante, l'enseignement aux élèves sourds étaient princip_alement oral. Vingt ans- plus tard la
langue des signés était de plus en plus acceptée et utilisée, mais la communication était
toulotus influëncée par le suédois orâ1. Les réùtats permettent de conclure.gue- !e niveau de
réuôsite aux épreuves de connaissances théoriques-avait augmenté_ considérablement. Les

élèves, pendarit des années B0 étaient très supérieurs à ceux des années 60 dans la
compréhension et I'utilisation de la langue suédoise écrite.
tvtoi deru<iame thème est une descriptiËn préliminaire des résultats d'une,étude longitudinale
(1985 à 1998), où des épreuves de lecture ont été données aux élèves plus i.eune,s dans une
iituation strictement bilingue. Dans la première étude, il a été démontré que les résultats aux
épreuves de la langue suéiloise étaient influencés_ par l'âge où l'enfant a eu accès à la. larrgue

dès signes. Dans cétte deuxième étude, ie veux déterminer les effets d'trn accès anticipé à la
hnguà des signes chez les enfants plus jetrnes. Il est aussi mon intention de décrire le résultat
duihangemànt provoqué par I'utilisation des signes en combinaison avec.la parole, au du
moins inTluencée par la grainmaire suédoise, et uie situation bilingue où la langue des sïgnes

et la langue suédoise ont été séparées.
FinalemËnt , ie discuterai de Îa communication et du fait de savoir lire et écrire dans une
perspective psychosociale et ie donnerai quelques suggestions relatives à la lecture et l'écriture
anticipés des enfants sourds.

A C F O S I l - Surdité et accès à la langue écrite - Annexes

* Psychologist, Malmô School of Education, Dept. Educ. Psychol. Researclr" Bax 23501 - S 20045

MALMO, Suède - Fax : 46 4032 53 15
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Comment, dans le cadre d'une éducation bilingue,
I'accès à la langue des signes perrnet aux enfants sourds

une réelle appropriation de l'écrit

Danielle BOUVET
UMR 5612, GRIC CNRS - Université Lumière Lyon 2.

La lecture est essentiellement une activité de langage et dans nos sociétés industrialisées où
l'écrit est si présent, I'enfant entre concomitâmment dans la parole et dans la langue écrite :

lorsque << tout va bien >, à I'enfant qui ne sait pas encore parler, il est fréquent qu'on lui lise
des petits liwes d'histoires. Dans un tel dimat éducatit c'est même avant de savoir parler que
I'enfant fait l'apprentissage de certaines caractéristiques de l'écrit, telles sa qualité de
pennanence J'enfant aime que les récits lui soient dits et redits mots pour mots- et son
ouverLure à un univers autxe que celui de la vie quotidienne. l"a situation de communication
autour des liwes pour tout-petits favorise grandement le jeu verbal et la fonction
métalinguistique qui sont si fondamentarx dans tout le processus de I'acquisition du langage.

Dans le cadre d'une éducation bilingue (langue des signes et langue vocale) entreprise dès leur
entrée dans le langage, les enfants sourds peuvent connaître eux aussi cette situetion naturelle
d'acquisition du langage autonr des liwes, ils n'ont aucune barrière pour entrer dans le monde
des contes lorsque ceux-ci leur sont dits en langue des signes.

læs liwes sont ainsi au départ des interactions de communication dans les deux langues
proposées aux enfants et très rapidement ces demiers développent une granilc atrtositéface à l'édt
qu'ils rencontrent dans les liwes qui leur sont racontés et c'est d'une façon concomitante que
l'on voit les enfants entrer dans les trois univers du langage que sont Ia langue ilcs signes et la
langue orale dans ses dimensions orale et écritr. S'interroger sur l'écrit et chercher à en percer le
code conduit les enfants à apprendre à parler touiours plus précisément dans chacune des
deux langues en présence et à devenir des lecteurs et des producteurs d'écrit compétents grâce
à une pédagogie bilingue très précise du langage et de Ia langue écrite dans trne collaboration
étroite entre pédagogues sourds et entendants, pédagogie dont nous avons rendu compte au
chapitre 8 <,, Etre sourd et savoir lire > de la derxième édition (1989) de notre ouwage La
Parole dc I'Enfant, Pour une éducation bilingue dc I'enfant sourd. (Pans, Presses Universitaires de
France, Coll. læ Fil Rouge).

How, in a hilingual educational progrflrn, access to sign language ca.n lead,
deaf children towards a genuine assimilation of the written language

Reading is basically a language activity and in today's industrial society in which the written
word is omnipresent, a child is equally orposed to speech and writing: when " all goes well 

'>short stories are often read to a child even before he has really acquired basic language skills.
In such an educational environment the child has begun to assimilate some aspects of the
written language before he has acquired speech, its permanent quality for orample -children
like their stories told over and over again, verbatim - and its introduction to worlds other
than that of everyday life. The communicative exchange around infants' books is ortremely
conducive to word play and metalinguistic activity, so basic throughout the language
acquisition process.

| 5 avenue Piene Mendès France, CP 11, F 69676 BRON CEDEX -
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In a bilingual educational progrem (sign language and speech) put in place from the earliest
contâcts with language, deaf children can also benefit from the natural acquisition situation
of language around books, as there is no barrier to their access to the world of fairy tales
when these are told in sign language.

Books are therefore the starting point for communicative interaction in the two languages
made available to the children, rapidly instilling in them a powerful curiosifrt in the twitten
language they meet in the stories they are told from books and they can then be observed to
enter concomitantly the three worlds of language which are sign language and vocal language in
iB oral and written f*. A" they question and try to break the code of the written language
children are lead to speak more accurâtely in both languages and to become competent in
both reading and writing through a very precise bilingual teaching methodology in both
languages and the written word, this through close collaboration between teachers both deaf
and hearing, a pedagoglr described in chapter 8: < Deaf and literate ,, of Tht path to language,

Bilingual educationfor deaf childrn, by the same author.
( I 990, Multilingual Matters LTD, Clevedon-Philadelphia)
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Evaluation du niveau de lecture
chez des enfants malentendants

Equipe du Centre Delthil, Saint-Denis (France)*

Nous vous présentons les résultats préliminaires d'une étude que nous réalisons actuellement
sur l'évaluation de la lecture auprès d'enfants déficients auditifs oralistes, suivis dans le cadre

du SSEFIS du centre Delthil de Saint-Denis. Le but de cette recherche est lâ comparaison du
niveau de lecture entre des populations d'enfants entendants et d'enfants malentendants à

I'aide de tests ételonnés.

79 enfants malentendants présentant une surdité moyenne à profonde appareillée ont
participé à cette étude. Sept d'entre eux ont une pathologie associée (dysphasie, épilepsie,
troubles visuels). Il sont scolarisés en CLISS (classes spécialisées pour malentendants) ou en

intégration individuelle dans le déparcement de la Seine-Saint-Denis. La grande majorité des

enfants ont des parents d'origine étrangère.

5 tests on été utilisés pour tester le niveau de lecture des enfants. Pour l'évaluation d'une
niveau de performance nous avons choisi les tests : la curieuse eventure, le renard et le coq et
les phrases Borel.
Pour l'évaluation d'un niveau de compétence, nous avons utilisé deux tests de l(homsi,
I'ECIM (Epreuve collective d'identification de mots) et l'épreuve de compréhension du LMC
(Lecture de mots et compréhension).

Nous vous présentons les premiers résultats concernant l'Ëpreuve collective d'identification
de mots. Cette épreuve est susceptible de mettre en évidence trois types de stratégies :

- stratégie logographique,
- stratégie alphabétique
- stratégie orthographique.

Elle vise à détecter les enfants qui n'ont pas acquis une compétence suffisante dans
l'identification de mots. Cette épreuve est composée de 80 paires d'étiquettes et d'images qui
concernent exclusivement << des noms d'obiet >. L'enfant doit barrer le mot inoract.

Quatre tlpes d'item sont présentés : (voir page suivante)

læ test est étalonné du C.P. au C.M. 2. Nous avons utilisé le profil C.M.2 pour comparer la
population malentendante de la 6ème à la 3ème et rechercher à quel moment une éventuelle
saturation pouvait intervenir.

* Centre Delthil3 rue Pierre Brossolette 93200 Saint-Denis - Té1. 0l 4235 90 5l
Paule BETTIRA (orthophoniste), Fabienne CFIAURAY-OLIVE (psychologue), Bernadette

IANIN (orthophoniste), Anne-Laure ROUDEVITCH-PUIOL (médecin phoniatre)
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Sur I'annexe, on observe une zone grisée qui correspond arrx nonnes des enfants entendânts.
I-e trait épais représente la moyenne des résultats des enfants déficients auditifs par classe de
niveau.

Résultaæ
Au niveau du C.P., la grande dispersion des résultats n'est pas interprétable et laisse penser
qu'ils ont répondu principalement au hasard. Il semble qu'ils n'aient pas mis en oeuwe les
stretégies alphabétiques.

Au niveau du C.E.l, nous notons une nette amélioration de l'ensemble des items en
particulier de I'item P.S. qui entre dans la norme. Les stratégies alphabétiques émergent peu à

Peu.

Dès le C.E. 2 tous les items sont dans Ia norne. Iæs profils sont globalement homogènes. l"es

différentes strâtégies d'identification de mots se mettent en place.

Du C.M.l à la 3ème, les profils se stabilisent et demeurent dans la moyenne, le test n'étant

iamais saturé. Bien que réduit, il subsiste un décalage dans les résultats des populations
entendantes et malentendantes. La reconnaissânce des mots n'est iamais pleinement maitrisée
tant sur le plan de l'utilisation des stratégies alphabétiques que des stratégies
orthographiques.

Conclusion
Cette étude se poursuit par le dépouillement des autxes épreuves qu'il faudra mettre en
corrélation avec ces premiers résultats. Elle permettra de mieu:r comprendre les stratégies
utitsées par ces enfants malentendants lors de leur appropriation de la langue écrite : versants
déchiffrage et compréhension.
Cette recherche << de terrain >r, si elle n'a pas valeur stâtistique, dewait permettJe à l'équipe
une réflorion sur sa pratique.
Existe-t-il des erreurs liées au handicap ?

Pourquoi ces enfants ne saturent-ils jamais I'ECIM ?

Comment vont-ils mobiliser leurs compétences lors de tests de performance ?

guitare renard mezon grevouille

Mots Correctement
Orthographiée (OC)

Pseudo-Synonymes Transcriptiono
phonétiques (TP)

Pseudo Logatomes
Ecrits (PLE)(Ps)
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Epreuve Collective d'Identification de Mots (ECIM)
Al(homsi (Université Nantes) - I1.08.92
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ENQUETE SUR LES HABITUDES DE LECTURE DES SOURDS

Nous avions proposé en marge du colloque, un questionnaire destiné à des sourds de plus de

15 ans (document pages 63 et 64).
Nous avons reçu t8B réponses ( 90 filles, 98 garçons) se répartissant en :

- 55 o/o de sudité profonde - 57a/o des lecteurs ont de 15 à 20 ans

- 37 o/o de surdité moyenne - 17 o/o ont de 2l à 25 ans

- 20 o/o de surdité légère - 25 ont de 26 à 60 ans

- 2O o/o sans réponse

QuEreuEs RESULTATS RELEVES pouRL'ENSEMBLE DE LA PoPULATIoN

Quel type de livres aimez-vous ?

Les livres informatifs (histoire, aventures, sports, cinéma) sont nettement plébiscités (44 o/o),

suivis des romans, des polars et des bandes dessinées et des biographies. La poésie et le
théâtre ne concement qu'une dizaine de lectetrrs.

Pour choisir un livre, les personnes interrogées se fient d'abord à leur intuition en regardant
les rayons des libraires , ensuïte arx avis de leurs proches : les proches entendants arrivent
devant les amis sourds et les professeurs.

Le choix est influencé d'abord par le titre qui est cité par plus de la moitié des personnes,
ensuite par la présentation de la couverture. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, la
présence d'illustrations, la simplicité du texte et la lisibilité des caractères ne semblent pas

prépondérants dans le choix.

Lorsque les lecteurs rencontrent une difficulté, plus de la moitié des personnes continue
la lecture sans chercher les mots inconnus, se contentânt du sens global, mais un tiers fait
l'effort d'utiliser le dictionnaire ou d'interroger un proche.

Qui a donné I'envie de lire ? Plus de la moitié des personnes estiment avoir découvert pâr
elles-mêmes le plaisir de lire, les parents, l'école et les amis se partâgeant les autres réponses.

L'école est créditée surtout de l'enseignement de la méthode, plus que de la découverte du
plaisir de lire. Seules 20 personnes estiment avoir été découragées par l'école de la lecture.

Sous-titrage - l,es films en VO offrent moins de difficultés de lecture que les films sous-titrés

en télétextes et surtout que les iournaux télévisés sous-titrés.
l,a rapidité de défilement est considérée comme une difficulté majeure pour plus de la moitié
des personnes.

Minitel, ordinateur et décodeur de télétextes sont présents chez 65-680/o des personnes
interrogées. lntemet reste encore peu utilisé.

Utilité de la lecture
Enfin la quasi toulité des personnes considérent que lire est indispensable ou utile. Mais
cependant l9 questionnaires répondent << on peut s'en passer >r.
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ANerysE DES euEsrIoNNArREs DEs souRDs pRoFoNDs

Dans le cadre du CAPP de Paris, Emmanuelle Ambert et Annie Dumont ont étudié plus
particulièrement la population des sourds profonds en différenciant trois groupes :

l. les sourds profonds scolarisés âgés de 15 à 24 ans
2. les personnes professionnelles ou à la retraite
3. les ieunes en formation professionnelle

Sourds profonds\
scolarisés

Sourds profonds
en formation
professionnelle

Sourds profonds
professionnels ou
retraités

Iæcture des quotidiens
Ubération
L'Equipe
[æ Monde
læ Parisien
[.e Figaro
France Soir

13,79
18,96
10,34
46,55
18,96
3,44

13,33
0,68
1o,34
27,59
27,58
24,13
3,44

Iæcture des magazines
Féminins
Sports
Adolescents
Populaires
Information
Cinéma
Spécialisés
Informatique
Loisirs
Sciences

22,4r
22,41
22,4L
43,1
L2,06
3,44
5,17
1,72
6,89
5,I7

17,24
o,2

13,33
13,33 51,72

31,03
6,89
10,346,66

6,66
13,33 6,89

3,44
Pour choisir un liwe, vous faites confiance à

Proches entendants
Professeurs
Amis sourds
Critiques
Librairies

63,79
3l

48,27
22,41
82,75

40
6,66

26,66
6,66
13,33

55,17

17,24
41,37
68,96

Vous recherchez dans la lecture
la distraction
les connaissances

53,44
65,51

46,66 51,72
82,754Q

A quel âge avez-vous conunencé à aimer lire ?

7 ans
8 ans
9 ans
l0 ans
ll ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans

8,62
13,79
8,62
6,89
8,62
5,17
3,44
5,17
1,72

6,66
6,66
6,66

3,44
3,44
6,89
3,44
3,44
10,34
6,89
10,34
24,13

6,66
13,33

6,66
Utilisez-vous les nouveaux media ?

Intemet
Télétexte
MiniteVfax

25,86
79,31
79,31

6,66
40
60

10,34
86,2
86,2
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AIMEZ"VOUS LIRE ?

Sondage anonyme auprès de personnes sourdes de plus de 15 ans

Vous ne lisez jamais de liwes

Pourquoi:

Vous lisez des liwes

moins de 5 par an

environ I ou 2 par mois

plus

Homme

Femme

Age: .... ans

Vous êtes actuellement à l'école

en classe de ....

classe en intégration

classe spécialisée

Vos études sont finies

sans diplôme

CAP BEP

Baccalauréat

Etudes supérieures

Surdité de naissance

Surdité profonde

Surdité sévère

Surdité moyenne

Surdité acquise

Devenu sourd à l'âge de

Vous travaillez -

Profession: ....

Vous lisez un quotidien (par ex. Le Parisien,
Le Monde, Libération, etc)

chaquejour

de temps en temps

Lequel

Vous lisez régulièrement un ou des

magazines (par ex. Paris Match, I'Express, VSD,

etc)

Lesquels :.................

Quel tvpe de livres aimez-vous ?

Classez par ordre de préfërence : M I = ce

que vous aimez le plus

témoignages, biographies

livres d' inforrnation, histoire, aventures,

sport, cinéma..

romans

science fiction
poésie

pièces de théâhe

romans policiers

livres de sciences (biologie, psychologie...)

livres pratiques : bricolage, cuisine, jardin..

bandes dessinées

Pour choisir un liwe. vous faites confiance à

vos proches entendants(famille, amis)

vos professeurs

vos amis et camarades sourds

les critiques dans les journaux

émissions de télévision

en regardant dans les librairies

Ouand vous choisissez un liwe_" vous êtes

attiré par :

la couverture

le titre

caractères bien lisibles (pas écrit trop petit)

le texte simple

beaucoup de dessins ou photos

Acfos - décembre 1997
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Quand vous ne comprenez pas bien le début
d'un liwe,

vous abandonnez

vous demandez à quelqu'un de vous
expliquer

vous cherchez les mots que vous ne

connaissez pas dans le dictionnaire

vous soulignez les mots que vous ne

connaissez pas pour chercher plus tard

vous continuez sans chercher les mots, le
sens global suffit

Vous lisez oour

vous disfraire, oublier les soucis

pour enrichir vos connaissances

pour progresser en français

pour découwir le style liuéraire

Qui vous a donné L'envie de lire ?

école

parents

camarades, amis

tout seul

autre

A quel âge avez-vous commencé à aimer lire ?

Pensez-vous que l'école

vous a donné le plaisir de la lecture

vous a enseigné seulement la < méthode >

vous a découragé de la lecture

Avez'vous des difificultés à lire :

les informations à la TV (télétextes)

films TV sous titrés Télétextes

films VO (cinéma)

Pourquoi ?

trop rapide

texte trop difficile
autre

Parmi les nouveaux media. vous utilisez

ordinateur

lnternet

décodeur télétextes

les CD rom

le minitel

le télécopieur (fax)

En conclusion, vous pensez que pour un
sourd. aimer lire. c'est

indispensable

utile

on peut s'en passer

Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ?

lire

écrire

pas de difference

Qæl est letitredudemier livre que vous avez lu?

Merci d'avoir répondu à ce petit sondage.
I1 est à retourner à : ÀCFOS 41 rue de Eeuilly ?5012 Paris

Ce questionnaire, inspiré de celui qu'avait diffiisé la revue << VU >r en 1981, est anonyme.
Si vous avez envie de nous donner un témoignage plus détâillé, vous pouvez joindre au questionnaire

un texte plus long, avec voûe nom et votre adresse.

Ces ternoignages seront publiés dans le dossier du colloque organise par I'ACFOS, les 27, 28 et29
novembre 1998 sur le thème : Surdité et accès à la langue écrite. De la recherche à la pratique.

Acfos - décembre 1997
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Nicole

Daniel

Frédérique

Hamadi

Claude

Clùe-Marie

Mme

Chantal

Stella

Marie Ange

Marie José

Madame

Enunanuelle

Anne Marie

Arme

Madeleine

Geneviève

Brigitte

Mme

Catherine

Bemard

Bemard

Gérard

Bernadette

Krista

Mireille

Dominique

M.

Gérard

M.

Françoise

Mtjo

Florence

Marie Thérèse

Claude

Parick

Gattlle

Evelyne

Colette

Maric-Laure

Rachel

Sophie

M -Dominique

93200

750t4

75014

95 100

061 l0

7501 I

77000

44200

93200

03 100

54140

94300

25000

28400

54000

93 160

79220

44000

93000

33t7r0

75008

52360

45000

5t000

05000

42000

85230

93000

83300

93000

69204

75015

75013

34070

922t0

75005

78160

79012

63000

3 1200

73160

75005

44000

ABASSI

ABBOU

ABELIN

ABID

ADLOFF

AGNUS

ALLIBERT

ALLORGE

AMSELEM

ANDRE

ANDRIOT

ANHOURY

ATCHOU

ATTAL

ATJBOIS

AUDIGE

AT]PY

AURIOL

AT'RIOL

AZE

AZEMA

BADEY

BAILLERGEAU

BALZER

BANEGAS

BARD

BAUD

BAUDRY

BAUGIER

BAUT

BAZIN

BECCARTA

BEGAUD

BEIRAS

BELARD

BELISSEN

BELLEC

BENAITEAU

BENNIS

BERALS

BERGAME

BERGE

BERNARD

Liste des participants français

3 rue Piene Brossolettc

40 avenue Jean Moulin

9 rue Ddot

22ruede Picardie

15 chemindes Vallons

63/65 avenueParmentier

30 avenue G. Pompidou

3 rue François Albert

3 rue Pierre Brosslette

9 rue de la Gaiæ

2 rue Joseph Pûoux

22 rue de la Paix

42 rue Donzelot

I bis rue Maute lælasseux

Avenue de Lathe de Tassigry

60 avenue Emile Cossonneau

Cours

7 place du Croisic

cours du Général de Gaulle

230 rue du Fg Saint Honoré

Place Abbe Cordier

I rue Réginald

7 rue des Lilas

40 rue Franklin

33 bis avenue Carnot

9 Petite Rue des Feuillants

108 avenue Félix Faure

37 bd Saint Marcel

309 rue du Mas de Penette

l0 avenue du Gal Leclerc

21 rue Rollin

6 place Georges Pompidou

6 rue M. Chevaleir

4 rue de Barante

6l chemin tapujade

BP 15

254 rue Saint Jacques

12 rue de Clermont
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SAINT DENIS

PARIS

PARIS

ARGENTEI.JIL

LE CANNET

PARIS

MELUN

NANTES

SAINT DENIS

MONTLUCON

JARVILLE

VINCENNES

BESANCON

NOGENT-le-ROTROU

NANCY

NOISY leGd

CHAMPDENIERS

NANTES

BOBIGNY

GRADIGNAN

PARIS

LANGRES

ORLEANS

REIMS

GAP

SAINT-ETIENNE

SAINT GERVAIS

BOBIGNY

DRAGUIGNAN

BOBIGNY

LYON Cedex 01

PARIS

PARIS

MONTPELLIER

SAINTCLOUD

PARIS

MONTIGNY le Breb<

NIORT

CLERMONT FERMND

TOULOUSE

COGNIN

PARIS

NANTES

orthophoniste

educateur

chefde service

instituæur specialisé

chefservice

professeur spécialisé

etudiant

orthophoniste

instituæur spécialisé

professeur spécialisé

parent

orthophoniste

orthophoniste

médecin

orthophoniste

professionnèl

orthophoniste

Education Nationale

professeur spécialisé

audioprothésiste

professeur spécialisé

professionnel

orthophoniste

professionnel

psychologue

parent

CDES

direction

CDES

orthophoniste

joumaliste

orthophoniste

psychologue

professionnel

responsable association

orthophoniste

orthophonisæ

orthophoniste

formateur

professionnel

orthophoniste

orthophonisæ



Patrick

Paule

Jean

Marie Hélène

Françoise

Jacqueline

Martine

Simone

Géraldine

Anne-Marie

Benoit

Patrick

Mireille

Marianne

Annie

Dominique

Delphine

Catherine

Claire

Christine

Andrée

Lionel

Françoise

Annie

Jean-Marc

Jérémie

Valérie

Bénédicte

Patricia

Josette

Jacques

Armie

Marie-Christine

Françoise

Mme

Mireille

Adeline

Sandrine

Sylvie

. Suzarure

Anne-Lise

Emmanuelle

Ma{orie

Denise

BERNARD

BETTIRA

BEUCHEY

BEZAT

BIDOLET

BILLANT

BILLAUD

BINEAU

BLANCHET

BLANCHOT

BLANDIN

BLANPAIN

BLESSING

BLOCH

BLUM

BOCQUET

BODART

BOMBERT

BONAFOUS

BONIN

BONNET

BORDAGE

BORDERON

BOROY

BOROY

BOROY

BORRAS

BOUARD

BOUCHARDY

BOUCHAWEAU

BOUCHEZ

BOUGON

BOT]RE

BOUTIN

BRAUN

BREMOND

BRENOT

BRES

BRU

BUAT

BUFFARD

BUREAU

BURGER

BUSQUET

Liste des participants françals

13 rue Scheurer Kastner

3 rue Pierre Brosslette

cours du Général de Gaulle

Chemin Chantegrillet

4 rue du Mal de Lattre de

Rue Joseph Piroux

l0 avenue de la Lanteme

29 ruc Guilbert de Pixérécourt

213 avenue Président Auriol

4 rue de Barante

l2 rue de Clermont

7 rue de Soultz

22 rue de Picardie

60 avenue de la Motte Picquet

34 rue Bernard Pallissy

9 rue du Général Dumont

49 bd Béranger

68 avenue Mauricp Pimont

4 rue du Mal de Lattre de

Læ Trimouillet

136 M Rivoli

19 rue de la Résistance

50 rue du Marathon

50 rue du Marathon

l6 rue du Champ de Mars

73 chernin des Fabres - læs

90 bd de Cessole

30 avenue G. Pompidou

2l rue Rollin

Rouæ d'Alès - BP 7

7 allée Fernand léger

86 rue de I'Avenir

Place Abbé de I'Epee

49 M Béranger

58-60 avenue des Landes

3 rue Piene Brosslette

6 place Georges Pompidou

2l square Watteau

6 place Georges Pompidou

15 rue jean Bart

l4 rue de la lère Armée

47 rue de Javel

6B

POITIERS

SAINT DENIS

GRADIGNAN

Ste FOY LES LYON

CHALON S/SAONE

JARVILLE

NICE

NANCY

MONTLUCON

CLERMONT FERRAND

NANTES

StE MARIE - REUNION

STRASBOURG

ARGENTEI.,rIL

PARIS

BETHLÏNE

LA ROCHELLE

TOLÏRS

LE }I"AVRE

CHALON S/SAONE

SERBANNES

LA ROCHE Si YON

SAINT ETIENNE

CAEN

CAEN

PARIS

MARSEILLE

NICE

MELUN

PARIS

St HIPPOLYTE du FORT

ARGENTEL'IL

NOISY LE SEC

RONCHIN

BOBIGNY

TOURS

SURESNES

SAINT DENIS

MONTIGNY le BreLx

CREIL

MONTIGNY le Brerr

PARIS

STRASBOURG

PARIS

interprete

orthophoniste

professeur spécialisé

orthophoniste

instituteur spécialisé

enseignant Université

orthophoniste

parent

instituteur spécialisé

orthophoniste

educateur

professeur spécialisé

professeur spécialisé

orthophoniste

orthophoniste

instituteur

etudiant

orthophoniste

orthophoniste

educateur

instituteur spécialisé

educateur

orthophoniste

parent

parent

professeur spécialisé

orthophoniste

educateur

responsable association

direction

professeur spécialisé

parent

orthophoniste

Education Nationale

médecin ORL

instituteur spécialisé

orthophoniste

orthophoniste

instituteur spécialisé

orthophonisæ

educateur

orthophoniste

médecin ORL

86000

93200

33 l7l0

691 r0

7n00

54140

06200

54000

03 100

63039

44000

97438

67100

95 100

75015

62400

17000

37000

76610

7l 100

03700

85000

42100

14000

14000

75007

l30l I

06100

?7000

75005

30170

95 104

93 130

59790

93000

37044

92rs0

93200

78160

60100

78160

75006

67000

75015



Marie Valérie

Emmanuelle

Chantal

Marie

Françoise

lvi-Dominique

Mme

Nancy

Sylvie

Maguy

Michèle

Hassan

Anita

Marie

Patricia

David

Arurie

Danièle

Monique

Carole

Mme

Béafice

Emmanuelle

Catherine

Anne Marie

Marie Sylvie

Anne

Brigitte

Jortlle

Julie

Philippe

Elsa

Marie Claudine

Mme

Maryse

Brigitt€

Dominique

Jean -Claude

Audrey

Mme

Annie

Françoise

Sandrine

Chrisæl

CADENE

CAENS

CAILLABET

CALAS

CANCES

CAPAPEY

CARRE

CASSEL

CAZORLA

CERBELLE

CHAFIOL

CHAIEB

CHALOPIN

CHAPPELON

CHAPUY

CHATAL

CTI-ALryOT

CHAWOT

CHAVENT

CHICHERY

CHOLLET

CHOUTT

CLABA['X

CLEMENT

CLEMENT.SALVY

CLEUET

COLASSE

COLLETTE

COMELLEC

COPELLO

CORMENIER

CORON

COSSON

cossoN

COSTA

COSTE

COUNIL

COURDAVAI.JLT

COURSANT.MOREAU

COURTIGNON

COUTAND

cozv

COZE

CRESPELLIERE

Liste des partlcipants français

l7 rue du Salas

9 rue du Fort de la Motte Giron

Centre Iæs Pyramides

64 allé€s Jean Jaurès

5 rue Ravon

5 rue Ravon

RuedelaLoire -BP7523

5-15 rue Olivier Noyer

2l square Watteau

49 rue du Puits de la Chaine

14 rue Saint Vicent de Paul

22 rue Pierre Mendès-France

99 rue Jules Raimu

144 rue du Théâtre

86 bd Kennedy

l7 allée de la Pépinière

42 rue Donzelot

15 rue Rottembourg

22 rue de Picardie

29 rue des Armelets

22-24 rue des Favorites

23 place des Violettes

2l square Watûeau

40 rue de la Paix

3l avenue de Verdun "La Ville"

15 rue Jean Bart

30 rue du Frère Louis

88 rue du Port - BP 95

35 rue de Nanterre

99 avenue Albert ler

290 rue Jean Racine

8 rue de Fécamp

22ruede Picardie

Rue de la toire - BP 7523

Chemin des Fabres

l4 rue Saint-Vincent de Paul

86 nd Kennedy

136 bd de Rivoli

16 rue Mounet Sully

22-24 rue des Favorites

I 16 avenue de la Libération

Ruede Bucamps

2l square Watteau

18 rue Léonard de Vinci

RAMONVILLE

DIJON

MAUREPAS

TOULOUSE

BOURG-LA.REINE

BOURG.LA-REINE

TOI-JRS

PARIS

CREIL

LEMANS

MONTPELLIER

TORCY

LE MANS

PARIS

CRETEIL

AMIENS

BESANCON

PAzuS

ARGENTEUIL

PARIS

PARIS

POISSY

CREIL

SARTROWILLE

NIORT

PAzuS

NANTES

LILLE

ASNIERES

RUEIL.MALMAISON

CAHORS

PARIS

ARGENTEUIL

TOURS

MARSEILLE

MONTPELLIER

CRETEIL

LA ROCHE Sl(on

PARIS

PARIS

POITIERS

VAUCHELLES /Domart

CREIL

CAEN

médecin ORL

orthophoniste

orthophoniste

médecin

professeur specialisé

professeur spécialisé

professionnel

orthophoniste

instituteur spécialisé

professionnel

professionnel

formateur

orthophoniste

medecin ORL

professionnel

direction

professeur specialisé

médecin psychiatre

etudiant

orthophoniste

professiorurel

responsable

parent

orthophonisæ

orthophoniste

psychologue

orthophoniste

professeur spécialisé

psychologue

professeur specialisé

etudiant

orthophoniste

professionnel

chef de service

professeur specialisé

medecin ORL

instinræur spécialisé

chercheur

orthophoniste

direction

étudiant

orthophoniste

professionnel

3 1520

21000

783 l0

3 1000

92340

92340

37075

75014

60100

72000

34000

77200

72t00

75015

94000

80044

25000

750t2

95 100

75019

75015

78300

60100

78500

79000

75006

44062

59003

92600

92500

46000

750t2

95 100

37075

13011

34090

94000

85000

75020

75015

86000

80620

60100

14000

69



Lydia

Fabienne

Valérie

René

Quitterie

Monique

Claude

Mathilde

Aude

Anne Marie

Christophe

Anne

Danièle

Esælle

Françoise

M.

Danny

Véronique

Michel

Véronique

Patricia

Chantal

Lucile

Sandrine

Sonia

Sophie

Josette

Nadine

Nathalie

Sylvie

Geneviève

Nicole

Mme

Geneviève

Agnés

Jacqueline

Alain

Joclle

André

Marie Cecile

Marie-Claire

Annick Claude

Véronique

BéÉnice

CRETEUR

CIjNA

DAGNEAUX

DANGIN

DAUBECH

DECOUTY

DENOEL

DE PREAUMONT

DE SAINT.LOUP

DE SEZE

DEVARINE

DECRETTE

DEFTVES

DEL CUERPO

DELÊTRE

DELARBRE

DELTON].IE

DEMANGEAT

DEMOLDER

DEPINOY

DEPU]LLE

DESCOURTIELTX

DESMOULINS

DIJOUD

DITTE

DTVERS

DOUARRE

DOUAT]D

DUBOIS-OLD

DUBROEUCQ

DUBUT

DUCLOS

DUFFOI.'RG-LE CAM

DUROX

DUSSERE LEBOEUF

DUSSERT

DUTOUR

DWERCER

DWIVIER

EHRHART

ELTAS

ELIaOR

ESSELIN.LICHTLE

ETIENNE

Liste des participants françals

22 rue de Picardie

3 ruc Pierre Brosslette

3 rue Pierre Brosslettc

27 rue de Bel Air

29 nre Meshe

24 routc de Domont

3 rue Piene Brosslette

Læ Grand Bus

68 rue de la Chaussée d'Antin

5-15 rue Olivier Noyer

3 place René Payot

25 chemin du Lautaret

Place Abbé de I'Epee

30 avenue G. Pompidou

5 rue Ravon

9 rue du Fort de la Motæ Giron

26 rue du Moulin

3 I bd du Portugal

34 rue de la Redoute

2l square Watteau

47 rue de Javel

4 avenue de Glottbach

7 rue des Lilas

Rue Modigliani - BP 037

47 rue de Chaæaubriand

19 rue de la Résistance

12 rue de Clermont

3 rue Grillé

3 rue Pierre Brossolette

37 rue Saint Sébastien

6 rue Piene Véry

Im III Quartier Picasso -Rue

5 rue Ravon

29 rue de I'Oasis

l0 rue Peyras

Rue Beaude

7 rue dçs Lilas

5 place Carnot

25 rue Georges Clémenceau

I 16 avenue de la Liberation

Allée Dumanoir

7 rue du Rossberg

58-60 avenue dos Landes

70

ARGENTEUIL

SAINT DENIS

SAINT DENIS

RENNES

BORDEAUX

EZANVILLE

SAINTDEMS

St GERMAIN-Ia-CAMP.

PARIS

PARIS

BESANCON

St GEORGES d'ESPER

RONCHIN

MELUN

BOURG.LA-REINE

BOBIGNY

DIJON

BALDERSHEM

RENNES

STRASBOTIRG

CREIL

PARIS

BRETTEVILLE S/ODON

GAP

AMIENS

LE BOUSCAT

SAINT ETIENNE

NANTES

REZE

SAINT DENIS

PAzuS

ISLEd'ESPAGNAC

BOBIGNY

BOURG-LA-REINE

VILLEBON S/Yvette

TOULOUSE

FIRMINY

GAP

ROSNY S/ BOIS

JARVILLE

POITIERS

CAPESTERRE Belle Eau

CERNAY

SI.JRESNES

instituæur specialisé

orthophoniste

psychomotricien

instituæur specialisé

médecin phoniatre

Education Nationale

orthophoniste

orthophonisûe

direction

professionnel

orthophoniste

orthophoniste

orthophoniste

chefservice

Education Nationale

orthophonisæ

professionnel

formateur

orthophonisæ

professionnel

orthophoniste

professionnel

psychologue

instituteur specialisé

parent

orthophonisûe

professeur specialisé

orthophoniste

direction

president

parent

Edtrcation nationale

professeur specialise

instituæur spécialisé

médecin ORL

pediatre

professionnel

medecin ORL

parent

professeur spécialisé

professionnel

professionnel

instituteur specialise

95 100

93200

93200

35200

33200

95460

93200

27230

75009

75014

25000

38790

59790

77000

92340

93000

21000

68390

35000

67100

60100

7501s

14760

05000

80081

33110

42100

44000

44400

93200

7501 I

16340

93000

92340

9l140

3 1000

42700

05000

93110

54t40

86000

97130

68700

92150



Claire

Elisabeth

Elisabeth

Michel

Clotilde

Sylvie

Marie Nortlle

Gabrielle

M

IGistine

Marie-José

Françoise

Ddier

Anne

Christine

Gisele

Anna

Michel

Martial

Isabelle

Agnès

Mme

Lili

Martine

Mmç

Claire

Mireille

Véronique

Claire

Patricia

Valérie

Françoise

Martine

Elisabeth

Céline

François

Catherine

Anne-Marie

Danièle

M.

Fabien

Valérie

Anne Laure

Edwige

EUCENE

FARCOT

FATTAL

FAUDON

FAURE

FAURE

FAVE

FERBOS

FERNANDEZ

FILHIOUX

FISCHER

FISNOT

FLORY

FOUQUE

FOURCHE

FOURMOND

FRANCO

FRANCOIS

FRANZONI

FRAPPIER

FREDEFON

FREMONT

FREYSZ

FRISON

GALLET

GALLOIS

GALVAN

GARGAR

GARGUIER

GARNIER

GAUTIER

GAZEL

GEBERT

GELIBERT

GEOFFROY

GEORGES

GERARD

GERMAIN

GEWINDER

GEY

GIBAUD

GILBERT

GILLE

GINE

Liste des participants français

37 bd dSaint Marcel

7 rue des Lilas

7l rue Saint Réal

Rue J.P. Rameau

86 avenue Montardon

I bis place du Terreau

3 rue des Tisserands

l0 A rue Jude

35 rue Olivier Métra

I 16 avenue de la Libération

9 rue de l'Harmonie

42 rue Donzelot

7 rue François Arago

I I B rue du Cherche Midi

4 avenue de Glattbach

2 bd des Deux Corniches

4l rue Piene et Marie Curie

2 rue Augustin Thierry

22124 rue des Favorites

l4 rue du Stade

Place Abbé de I'Epée

7 rue de Soultz

30 rue du Frère Louis

22-24 ne des Favorites

Malissol

23 place des Violetùes

4l rue Paul Lacavé -

7 rue François Arago

I bis rue Maute Lelasseux

23 place des Violettes

l2 rue de Clermont

58-60 avenue des Landes

2l square Watteau

9 rue du Bel Air

2 rue Joseph Piroux

5- 15 rue Olivier Noyer

14 rue St Vincænt{e-Paul

7 rue de Soultz

60 avenue Emile-Cossonneau

58-60 avenue des Landes

l2 rue Berthelot - App 8

64 allees Jean Jaurès

7l

PARIS

GAP

CHAMBERY

TOTILON

PAU

MANOSQUE

BETTON

EYSINES

PARIS

POITIERS

TARBES

BESANCON

CAYENNE

NANTES

BRETTEVILLE S/Odon

NICE

ENNEVELIN

COURCHEVERNY

PARIS

STMATHURIN

LA ROCHELLE

RONCHIN

STRASBOURG

NANTES

PÀRIS

VIEKNE

POISSY

POINTE.A-PITRE

CAYENNE

NOGENTJe-ROTROU

POISSY

NANTES

SURESNES

CREIL

LANQI,IETOT

JARVILLE

PAzuS

MONTPELLIER

STRASBOURG

BOBIGNY

NOISY.LE.GRAND

SURESNES

TOULOUSE

TOULOUSE

psychologue

professionnel

orthophoniste

professionnel

professionnel

orlhophonisûe

professionnel

parent

educateur

proGsseur spécialise

orthophoniste

professeur specialisé

professionnel

orthophoniste

professeur spécialisé

orthophoniste

orthophoniste

parent

direction

pBrent

orthophoniste

chef service

professeur spécialisé

professeur spécialisé

orthophoniste

instituteur spécialisé

professionnel

orthophoniste

educateur

professionnel

professionnel

instituteur spécialisé

educateur

etudiant

professeur spécialisé

professionnel

psychologue

professeur specialisé

Education Nationale

orthophonisæ

instituæur spécialisé

ehrdiant

professeur specialisé

75013

05000

73000

83000

64000

04 100

35830

33320

75020

86000

65000

25000

97300

44200

t4760

06300

597 l0

41700

75015

85 150

17000

59790

67100

44000

75015

38200

78300

971l0

97300

28400

78300

44000

92 150

60100

76210

54140

750t4

34090

67100

93000

93 160

92 150

3 1500

3 1000



Sylvie

Anne Marie

Vinko

Béatric.e

Albane

Marie Aimée

Isabelle

Isabelle

Hélène

Sylvie

Jean-Marc

Mme

Sylvain

Isabelle

Michèle

Amick

Priscille

Véronique

Stéphanie

Alain

Florence

Vérane

Michèle

Sylvie

Valérie

Michèle

Paul

Catherine

Marie

Véronique

Anne

Claude

M.

Michèle

Mynatn

Brigitte

Hélène

Françoise

C.aroline

Bemadette

Valérie

Nicole

Agnès

Sandrine

69204

94000

7501 I

75015

56404

54000

97438

92150

37075

92150

38080

93000

61000

94430

95 100

92210

05000

76570

88000

13001

13001

68390

95 104

92t50

92150

75013

35760

46000

54000

92340

3 1000

44000

93000

95 104

93 160

60100

92150

02100

85000

93200

75009

72000

44000

75009

GIRARDOT

GIRAULT

GLADIC

GORNET

GOUTHE

GRENET

GRONDIN

GROSBOIS

GRUAU

GUESDON

GUILLAUD

GUILLET

GUINE

GLIYON

GUYON

H.ABERSETZER

HAMELINE

HAMON

HARDUIN

HATCHI

HATCHI

HAUBTMANN

HEBERT

HECK-SZYÀ,IANSKI

HENRY

HERBAULT

HERBERT

HERVE

HERVE

HIRONDELLE

HONEGGER

HUCHET

ruGON

HUGUES

HURAUT

HUYGHE

IRIGOYEN

JACOB

JALLERAT-HUART

JANIN

JARROSSON

JULIEN-DORDOLO

KATTING

KERIEAN

Liste des participants français

9 Petite Rue des Feuillants

86 boulevard Kennedy

26 rue du Chemin Vert

22-24 ruedes Favorites

Brech - BP 4l I

29 rue Guilbert de Pixérécourt

58-60 avenue des Landes

Rue de la loire -BP 7523

58-60 avenue des Landes

Rue du Lans

I rue des Lombards

2 rue Carrières Notre-Dame

22 rue de Picardie

50 avenue Pasteur

7 rue des Lilas

14 rue Paul Painlwé

13 avenue des Templiers

2 rue Clapier

2 rue Clapier

26 rue du Moulin

7 allée Femand téger

58-60 avenue des Landes

58-60 avenue des Landes

37 bd Saint Marc€l

La Peûæ Gravelle

290 rue Jean Racine

29 rue Guilbert de Pixérécourt

5 rue Ravon

l0 rue Peyras

12 rue de Clermont

60 avenue Emile Cossonneau

2l square Watleau

58-60 avenue des Landes

59 rue Voltaire

CHD tes Oudairies

3 rue Pierre Brosslette

24 rue de Clichy

219 rue de la Bertinière

l2 rue de Clermont

24 rue de Clichy

72

LYON

CRETEIL

PARIS

PARIS

AURAY

NANCY

Ste MARIE - REUNION

SURESNES

TOURS

SURESNES

L'ISLE D'ABEAU

BOBIGNY

ALENCON

AWERS.SUR.OISE

ARGENTEUIL

SAINT-CLOUD

GAP

PAVILLY

EPINAL

MARSEILLE

MARSEILLE

BALDERSHEIM

ARGENTEUIL Cedex

SURESNES

SURESNES

PARIS

St GREGOIRE

CAHORS

NANCY

BOURG-LA-REINE

TOULOUSE

NANTES

BOBIGNY

ARGENTEUIL

NOISY LE GRAND

CREIL

SURESNES

SAINT QUENTIN

LA ROCHE S/ YON

SAINT DENIS

PARIS

LEMANS

NANTES

PARIS

orthophoniste

orthophoniste

formateur

orthophoniste

professionnel

parent

professeur spécialisé

instituteur spécialisé

orthophoniste

instituteur spécialisé

instituteur spécialisé

Education Nationale

professeur spécialisé

Education Nationale

instituteur spécialisé

professionnel

educateur

orthophoniste

parent

parent

professeur spécialisé

instituæur spécialisé

instituæur spécialisé

orthophoniste

professiorurel

médecin

parent

professeur specialisé

médecin ORL

direction

Education Nationale

Eduction Nationale

orthophonisûe

médecin ORL

instituæur spécialisé

médecin phoniatre

orthophonisæ

orthophonisæ

professeur spécialisé

orthophonisæ

orthophoniste

orthophoniste



Brigitte

Sophie

Odile

Béatrice

Elisabeth

Sophie

Philippe

Marie-Laure

Marie-F.

Anne Marie

Anne Marie

Suzarure

Sylvie

Pierre

Michel

Miora

Marie-Blanche

Nora

Michel

Chantal

Viviane

Christiane

Morgane

Nimle

Colette

Aline

Laure

Mme

Danièle

Denis

Evelyne

Nelly

Jacques

M.- Françoise

Sylvie

Colette

Thierry

Jean-Michel

Yvette

Patrick

Jeanne-Marie

Valérie

Hakima

Gérard

KESBI

KNIPPEL

Kl.lYSZ

KOEMPTGEN

KRAUT

L'HEUREUX

L'HUILLIER

LABORDE

LABORIT

LACAZE

LACROIX

LAFON-MEYRAND

LAGADEC

LAMBLA

LAMOTHE

LANGLOIS

LAI.N/IN

LARGI.JET

LAURENT

LAVIGNE

LECALVEZ

LE CLAINCHE

LEJUNTER

LENECTMT

LEANDRO

LECLERC

LEFEBVRE

LEFEBVRE

LEFEVRE

LEFEVRE

LEFEVRE

LEGEAY

LEMAN

LEMAN

LEMARLEC

LEMOINE

LEPINE

LETEURE

LEVEQUE

LEVY

LEZIER

LISE.ANDUSE

LITZLER

LLORCA

Liste des participants français

2 M des Deux Corniches

20 rue du Général l,eclerc

2l square Watteau

2l square Watteau

62 rue de Rome

l5 rue jean Bart

6 rue Voise

I place du Dr Baylac

254 nrc Saint Jacques

254 nx Saint Jacques

2l squareWatkau

3 rue de I'Auberton

230 Fg Saint Honoré

188 rue Vauban

15 avenue Robert Schumann

30 avenue Georges Pompidou

112 bis rue Jean Jaurès

16 rue Edouard læ Deuff

58-60 avenue des Landes

180 ter avenue Jean Jaurès

47 rue de Javel

l8 rue Maurice Ravel

7 rue des Lilas

68 avenue Maurice Pimont

29 rue de l'Oasis

I rue des Lilas

58-60 avenue des Landes

86 avenue Montardon

254 nrc Saint Jacques

5 rue du Lyée

lOter av du Général de Gaulle

40 rue de la Petite Sole

l3 rue Albert Camus

13 rue Albert Camus

3 rue Pierre Brosslette

12 rue de Clermont

22 rue de Picardie

23 chemin Moulin des

28 place Saint-Georges

46 rue du Champ Large

2l square Watûeau

Imm. Gonrand Sablier - no 363

56 rue du Moulin

4 rue du Mal de Lattre de

73

NICE

BOIS. COLOMBES

CREIL

CREIL

PARIS

PARIS

NEUILLY-PLAISANCE

TOULOUSE

PARIS

PAzuS

CREIL

LOI'RDES

PARIS

ILLZACH

POITIERS

MELTJN

PUTEAI.'X

RENNES

SURESNES

PARIS

PARIS

ELANCOURT

GAP

LE HAVRE

VILLEBON S/Yvette

LES DAMPS

SURESNES

PAU

PARIS

BOURG EN BRESSE

SAINTCLOUD

LAGNY LE SEC

RONCHIN

RONCHIN

SAINT DENIS

NANTES

ARGENTEUIL

NANTES

PARIS

SAINT PAVACE

CREIL

POINTE.A.PITRE

LI.J"TTERBACH

CT1ALON S/SAONE

instituteur specialisé

etudiant

orthophoniste

cducateur

orthophonisûe

orthophoniste

pedopsychiatre

professeur specialisé

instituteur

pediatre

audioprothésisle

professionnel

direcûeur

educateur

orthophoniste

psychologue

orthophoniste

instituæur spécialisé

professionnel

instituteur

institut€ur spécialisé

etudiant

instituteur specialisé

orthophonisæ

professeur spécialisé

chef service

professionnel

parent

médecin ORL

médecin phoniatre

orthophoniste

professionnel

chefde service

professeur specialisé

parent

professeur spécialisé

orthophonisæ

institut€ur

direction

06300

92270

60100

60100

75008

75006

93360

31059

75005

75005

60100

65 100

75008

68110

86000

77000

92800

35200

92150

75019

75015

78990

05000

766t0

9l 140

27340

92t50

64000

75005

01000

922t0

60330

59790

59790

93200

44000

95 100

44300

78009

72190

60100

971r0

68460

71t00



Françoise

Nathalie

Marie-Noitlle

Claude

Maryvonne

Patricia

Emmanuel

Elisabeth

Fabienne

Joëlle

Jean-Claude

Marylise

Caùerine

Mme

Patrick

Isabelle

Mme

Fabienne

Chantal

Catherine

Francine

Claire

Catherine

Anne

Marion

Arnaud

Claudine

Edirh

Anne Sophie

Florence

Chantal

Sophie

Claire

Jean-Marie

Sylvie

Jean-Noèl

Evelyne

Mme

Nathalie

Michèle

fuletl,e

Anne

Agnès

Alexia

77200

80000

85740

92190

44000

06200

26200

58006

94320

33000

97t30

05000

38000

77000

77000

19100

922t0

72000

05000

78340

37100

93200

93200

75006

59170

9t744

44000

93 130

37000

750t9

77000

92t50

93160

68312

17700

72500

66000

06400

92600

22070

75005

8008 I

54000

88000

LOCTIN

LONGIN

LOUERAT

LUPU

MAHE

MALQUARTI

MANIER

MANTEAU

MARCTTAL

MARCHAND

MARIMOUTOU

MARTIN

MARTINET

MASRI

MASRI

MASSE-MERIEZ

MASSICART

MASSON

MATHERON

MATHIEU

MATRAS

MAUDELONDE

MAZIN

MEGUEULLE

MENET

MERVILLE

MESNAGER

MICHAUD

MICHEL

MICHEL

MICHELET

MILLOT

MINJON

MOEBS

MOINDREAU

MOLLET

MONMER-GALMES

MONOD

MONTEILLARD

MORDELET

MOREL

MORTIER

MOUGEL

MOUGEL

Liste des particapants français

22 rue Piene Mendès-France

148 rue Lemerchier

8 rue du Général Charette

36 rue des Buats

12 rue de Clermont

341 ch. de la Ginestière - Le

4 M Gambetta

BP 626

20 place du Marché

6l rue de Marseille

24 Village des Flamboyants

7 rue des Lilas

BP 47

30 avenue Georges Pompidou

30 avenuç G. Pompidou

26 avenue louis Pons

l0 rue Pasteur

60 quai Amiral Lalande

7 rue des Lilas

3 allée de Montfort

43 avenue de la Tranchée

3 rue Pierre Brossolette

3 rue Piene Brossletûe

15 rue jean Bart

4 rue W. Churchill prolongée

Allées de Nanry

12 rue de Clermont

92 bis rue Jean Jaures

23 M de Preuilly - Bat B

50/54 boulevard de la Villette

30 avenue Georges Pompidou

58-60 avenue des Landes

60 avenue Emile Cossonneau

l6 rue de Kingersheim - BP 88

I I rue du Stade

55 avenue Jean Jaurès

3 rue Delcros

3 rue de Moscou

35 rue de Nanterre

22 rue Vau Meno

254 rue Saint-Jacquæ

Rue Modigliani - BP 037

29 rue Guilbert de Pixérécourt

4 av. de Latûe de Tassiglty

TORCY

AMIENS

L'EPINE

MEUDON

NANTES

NICE

MONTELIMAR

NEVERS

THIAIS

BORDEAUX

CAPESTERRBBeIIe Eau

GAP

GRENOBLE

MELUN

MELUN

BRIVE

SAINT CLOUD

LEMANS

GAP

CLAYES S/BOIS

TOURS

SAINT-DENIS

SAINT DENIS

PARIS

CROIX

MASSY Cedex

NANTES

NOISY LE SEC

TOURS

PARIS

MELUN

SURESNES

NOISYLEGRAND

rLtz,AcH

SURGERES

CHATEAU.DU-LOIR

PERPIGNAN

CANNES

ASNIERES

SAINTBRIEUC

PARIS

AMIENS

NANCY

EPINAL

formateur

orthophonis!e

parent

orthophoniste

orthophoniste

orthophoniste

direction

orthophonisûe

professiorurel

professeur

professionnel

professionnel

etudiant

professeur spécialisé

professeur specialisé

orthophoniste

professionnel

médecin ORL

parent

orthophoniste

orthophoniste

medecin ORL

assistante sociale

professionnel

etudiant

medecin ORL

orthophoniste

orthophoniste

etudiant

etudiant

professeur specialisé

instituæur spécialisé

orthophonisæ

professeur spécialisé

parent

orthophoniste

medecin pédopsychiare

parent

professeur spécialisé

responsble

formatçur

professionnel

par€nt

educateur
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Mme

André

Sylvie

Sylvie

Nicole

Sandrine

Simone

Théa

Annick

Sylvie

Fabienne

léon

Evelyne

Armelle

Fabienne

Mrne

Martine

Danièle

Laurence

Elisabeth

Gina

François X.

Marie- Anne

Mme

Jean -Piene

Elisabeth

Catherine

Agnès

Affionciade

Marie-Jo

Laure

Hélène

Mme

Blandine

Françoise

Geneviève

Marie- Claire

Marie JcÉlle

Marie-France

Danièle

Isabelle

Cécile

Claudie

Danielle

MOURET

MOURM

MOUSSION

MOUZEYAR

NARP

NICOLAS

NOTO

NOUGARO

NOURRISSON

NOURY

OLTVE

OLIVIER

ORION

PAGES

PAJOT

PAPELOREY

PASSAGER

PAUGET

PELLETIER

PELLOQI.JIN

PELMAR

PELTIER

PERSONNIC

PERTICAROLI

PETIT

PIGNAL

PIKETTY

PIQUARD

PLECY

PLOYET

POGGIOM

POINAS

POINTEAU

POIROT

POISSONNET

POMMIER

PONSERRE

PORruGAL

POUGET

PRADO

PRANG

PRUVOT

PLNHOMME

QUEYROL

Liste dss particlpants français

86 avenue Montardon

42 rue Donzelot

3 Petite Rue du Port

58-60 avenue des Landes

7 rue des Lilas

20 rue du Vau-Meno - BP 7069

37 bd Saint Marcel

73 rue Damrémont

4 rue de Barante

4 rue Abbe Frémond

3 rue Pierre Brosslett€

l7 villa de l'Ermitage

37 A rue du Général de Gaulle

4 rue de Barante

58-60 avenue des Laûdes

Rue de la loire - BP 7523

92 bis rue jean Jaurès

5 rueduLyée

Place Abbé Cordier

4 rue du Poirier - Masseuil

Allée Dumanoir

40 avenue Jean Moulin

9 avenue Jean Moulin

104 rue de Solferino

64 allées Jean Jaurès

l8 rue Etex

3 rue Saint Fiacre

37 bd Saint-Marcel

49 Bd Béranger

Collectifs Bâtiment E I I

23 rue du Suzot

BP 55t57

Læs Brosses

4 Parc des Maronniers

7 place Dr Girard

27 rue Gentil

l0 avenue du 159ème RtA

6 place Georges Pompidou

50 rue de la République

22 rue de Picardie

60 avenue Emile Cossonneau
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PAU

BESANCON

LA ROCHELLE

SURESNES

GAP

SAINT.BRIEUC

PARIS

PARIS

CLERMONT FERRAND

ANGERS

SAINT DENIS

VERSAILLES

GEISPOLSHEIM

CLERMONTFERRAND

SURESNES

TOI.]RS

NOISY LE SEC

BOURGEN BRESSE

LANGRES

QL'INCAY

CAPESTERRE BelleEau

PAzuS

AIX-EN-PROVENCE

BOBIGNY

LILLE

TOI.]LOUSE

PAzuS

NANCY

PAzuS

TOURS

MARSEILLE

STAMANT-TALLENDE

BOBIGNY

METZ cedcx 3

BELLEVILLE SA/IE

POINTE.A-PITRE

SAVIGNYS/ORGE

GRENOBLE

LYON

BRIANCON

MONTIGNY le Breb<

BIHOREL

ARGENTET'IL

NOISY le Cd

orthophoniste

direction

professionnel

instituæur spécialisé

éducateur

professionnel

orthophoniste

orthophonisæ

orthophoniste

professeur specialisé

psychologue

parent

orthophonisæ

orthophoniste

instituteur spécialisé

professionnel

professionnel

professionnel

professeur spécialisé

parent

directeur

chef service

orthophoniste

Education nationale

direction

chef service

responsable association

etudiant

orthophoniste

médecin ORL

orthophoniste

medecin ORL

Education Nationale

professeur specialisc

parent

orthophoniste

medecin

instituteur spécialisé

formateur

orthophonisæ

orthophonisæ

etudiant

instituteur specialisé

professionnel

64000

25000

17000

92 150

05000

22070

75013

75018

63000

49100

93200

78000

671 l8

63000

92150

37075

93 130

01000

52360

86190

97t30

750t4

l3 100

93000

59800

3 1000

75018

54000

750t3

37000

13013

63450

93000

57074

85 170

97tto

91600

38000

69002

05 100

78160

76420

95 100

93 160



Françoise

Danielle

Sylvain

Lydie

Hélène

Ginette

Odette

Colette

Agnès

Chantal

Françoise

Gsneviève

Marie José

Catherine

Christel

Mme

Marguerite

Géraldine

Brigitte

Magdalena

Mme Paola

Nicole

Anne

Marie Hélène

Anne

Agnès

Anne

Bachir

Thérèse

M.

Chantal

Françoise

Jacques

Maryse

Christine

Marc

Simone

Anne

Mme

Florence

Catherine

Marylise

Dr Laruence

Pascal

RAISSON

RAULT

RAVIER

REANT-LABIOLE

REBIERES

REBRASSE

RECEVEI.JR

RENAUD-LABOTIREY

REYDELLET

RICHAUD

RICHER.DUPERRE

RIEBERT

RIEIIX

RIPERT

ROBERT

ROBERT

ROBIC

ROCHER

ROCHETTE

RODRIGO

RODRIGUES

ROSSIGNOL

ROUDEVITCH

ROTIX

RLIDELLE

RUSTERHOLTZ

SAETTEL

SAIFI

SAINT-RAYT,TOND

SAINZ

SALINAS

SALMON

SANGLA

SANZ

SCHMITT

SCHOELLER

SCHOELLER

SCHRAMM

SCHWING

SEIGNOBOS

SILHOL

SIMON

SIROUET-OBRY

SMITH

Liste des participants français

40 rue Franklin

3 bis rue du Mal læclerc

3 route de Pontacq

9 rue du Jura

cours du Général de Gaulle

I bis rue Mauté lælasseux

86 bd Kennedy

42 rue Donzelot

24 rue de Clichy

6 rue Buffon

68 avenue Maurice Pimont

I I avenue Charles Garcia

24 allée du Vieux Poirier

Rue du Dr Léon Mayrac

BP 47

5-15 rue Olivier Noyer

6 rue du Val d'Oise

6 rue Alfred de Musset

7 rue des Lilas

2 bd des Deux Comiches

I bis rue Mauté lælasseur

3 rue Pierre Brossolette

64 allées Jean Jaurès

2l square Watieau

47 rue de Javel

58-60 avenue des Landes

l5 rue Jean Bart

254 rue Saint Jacques

7 bis avenue de la Libération

3 avenue Raymond Bergougnan

8 place de la Liberæ

I rue du I I novembre

I bis rue Maute Lelasseux

29 rue de Raedershiem

Rés. Voltaire -K329 -Chemin

Rés. Voltaire- K329 - Chemin

2 rue Joseph Piroux

5 place Jean Plotton

3 rue Robert Desnos

73 chernin des Fabres

Hameau de I'Eglise

2 rue de Colmar

l3 ter rue Henri lænfant

SAINT-ETIENNE

LONGJUMEAU

LOURDES

MERIGNAC

GRADIGNAN

NOGENTJe-ROTROU

CRETEIL

BESANCON

PARIS

MARSEILLE

LE HAVRE

FONTENAY S/BOIS

St JEAN LE BLANC

BAYONNE

GRENOBLE Cedex 9

BOBIGNY

PAzuS

SAINT-MAURICE

LYON

GAP

NICE

NOGENT-le-ROTROU

SAINT DENIS

TOULOUSE

CREIL

PARIS

SURESNES

PARIS

PARIS

COMPIEGNE

CLERMONTFD

VITRY SURSEINE

MONTROUGE

NOGENT-le-ROTROU

L]NGERSHEIM

TALENCE

TALENCE

JARVILLE

SAINT ETIENNE

SURGERES

MARSEILLE

REVILLE

VINCENNES

TOULOUSE

orthophonisûe

médecin ORL

interprete

orthophoniste

professeur spécialisé

educateur spécialisé

direction

orthophoniste

professeur spécialisé

orthophoniste

orthophoniste

psychologue

professionnel

professeur specialisé

etudiant

Educaûon Nationale

professionnel

orthophoniste

orthophoniste

inærface

educaûeur specialisé

instituteur

médecin ORL

direction

orthophoniste

orthophoniste

instituteur specialisé

educaûeur

professeur spécialisé

parent

orthophoniste

médecin pediatre

president

instituteur

professeur spécialisé

professionnel

parent

medecin phoniatre

instituæur specialisé

medecin phoniatre

42000

9l160

65 100

33700

33 l7 t0

28400

94000

25000

75009

13004

766t0

94t20

45650

64100

38040

93000

750t4

944t0

69003

05000

06300

28400

93200

3 1000

60100

75015

92 150

75006

75005

60200

63 100

94400

92120

28400

68 190

33400

33400

54140

42000

t7700

l30l I

50760

94300

3 1500
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Vincente

Estelle

Christine

Catherine

Pauline

Cyrille

Hélène

Sylvie

Lydie

Bnrno

Mme

Hélène

Denis

Lydie

Pascale

Béatrice

Marie-Hélène

Virginie

Marta

Véronique

Annie

Françoise

Sylvie

Isabelle

A-Benoîæ

Jean Marie

Lucie

Dominique

Geneviève

Patricia

Olivier

Giielle

Michèle

Marianne

Maguy

Michèle

Sylvie

Agnès

Anne

75009

28400

75013

75tr6

750t3

93200

91800

16000

08107

92150

64000

38000

9t230

75006

7l 100

58006

9t230

77380

75015

05000

69002

44300

72000

92t50

73160

54t40

60100

l30l I

33 l7l0

75014

93 160

93 r60

54t40

3 1830

44000

68460

19000

64104

7s0t5

SOGGru

SOUCI

SOUILLARD

SPIR-JACOB

STECK

STRUZ

TAGTIET

TEIGNY

TEMESVARI

TERNISIEN

TERRADE

TERRIEZ

TETTIRAVOU

THERON

THIBAULT

THIVILLIERS-GOYARD

THOMAS

TIRARD

TORRES

TRAUTSOLT

TRICOT

TRIMOREAU-MADEC

TULASNE

TURBAN

VANDROMME

VANZO

VAUCELLE

VAYRETTE

VERGNES

VERITE

VERNEAU

VIGNE

VINCENT

VINCENT-ROMAN

VINET

VOGEL

YARDIN

ZEMB

ZONDER

Liste des participants français

24 rue de Clichy

I bis rue Mautc Lolasseux

37 bd Saint Marcel

9 rue Decamps

35 rue Vergniaud

3 rue Pierre Brossolette

46 rue Marceau

33 rue des Boissières

I 5 avenue Jean Jaurès

58-60 avenue des Landes

86 avenue Montardon

7 place Dr Girard

Place Jof&e

15 rue jean Bart

4 rue du Mal de Lattre de

l0 impasse des Ursulines

Place Jofgfre

l2 rue de Polynésie

22-24 rue des Favorites

7 rue des Lilas

27 rue Gentil

23 chemin Moulin des

14 rue des Cerisiers

58-60 avenue des Landes

Rue de I'Epine - BP 15

2 rue Joseph Piroux

2l square Watùeau

73 chemin des Fabres - Les

cours du Général de Gaulle

5-15 rue OlivierNoyer

60 avenue Emile Cossonneau

60 avenue Emile Cossonneau

2 rue Joseph Piroux

3 rue d'Enoabe

12 rue de Clermont

19 rue du Moulin

3 avenue du Gal læclerc

55 bis aveneu léon Mayrac -

2l rue Labrousûe

PARIS

NOGENT-le-ROTROU

PARIS

PARIS

PARIS

SAINT DENIS

BRUNOY

ANGOI.JLEME

CHARLEVILLEMEZ.

SURESNES

PAU

GRENOBLE

MONTGERON

PARIS

CHALON S/SAONE

NEVERS

MONTGERON

COMBS LA VILLE

PARIS

GAP

LYON

NANTES

LEMANS

SURESNES

COGNIN

JARVILLE

CREIL

MARSEILLE

GRADIGNAN

PARIS

NOISY le Gd

NOISYLEGMND

JARVILLE

PLAISANCE du T.

NANTES

LUTTERBACH

BRTVE

BAYONNE

PARIS

professionnel

instituteru

orthophoniste

médecin ORL

orthophoniste

orthophoniste

parent

parent

orthophoniste

instituæru specialisé

orthophoniste

instituteur spécialisé

educateur

educateur

orthophoniste

orthophoniste

instituæur spécialisé

parent

chercheur

professionnel

formateur

orthophoniste

orthophonisûe

instituæur spécialisé

professeur spécialisé

professionnel

orthophonisùe

educateur

professeur spécialise

professiorurel

educateur

orthophonisæ

professeur spécialisé

medecin ORL

orthophoniste

professeur spécialisé

instituteur spécialisé

professeru spécialise

etudiant
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Llste des partlclpante étrangers

Celeste

Monique

Marlyse

Catherine

Geireviève

Maric Christine

Domitilla

Margreet

Yvon

Anne-Marie

Carole

Virginie

Dominique

Lise

M.

Catherine

Nathalie

Anne-Sophie

Peggy

Nathalie

Brigitte

Line

Mélanie

Jean François

Jocelyne

Christine

Nathalie

Anne

Fabienne

Pierre

Sylvie

Maria de Fatima

Dominique

Marie Hèlène

Mauricp

Catherine

Véronique

Laetitia

Alice

Sophie

Denis€

Saskia

Savina

Delphine

M - Margueriæ

Sonia

Marie-Laurc

ASENSIBORRAS

AUBONNEY

BENEY

BENSEGHIR

BERI.AI.IX

BTARD

BIEBTryCK

BIJKER

BLAIS

BOTTINGER

BOUDREAU

BOURET

BRETON

BRINDAMOUR

BRISTO\ry

BUCHI

CALDEIRA

CATRISSE

CAZINDHONINC

CEULEMANS

CHARLIER

CHARRON

C}I.ARTIEZ

CHAVAILLAZ

COLLINGS

COLPART

COMPERE

CORDEMANS

CORNTA

CORNI,A

CORPATATrX

CORREIA DeARAUJ

CUCHE

CUCHE

DANDELOT

DE BOIJRGES

DEBROQUEVILLE

DEBROUCHOVEN

DEROUBAIX

DE TROCH

DEBOIJNY

DELACHAUX

DELAVELEYE

DELESTIENNE

DELEZE

DEMANEZ.MINC

DENEF

Blasco Ibanez 2l

2 b chemin de Vincy

Envol 9

9 avenue Jean Paul II

Rue de lEtoile Polaire 20

Grande Route 44

Rykshaatweg 63 B

I 19 Læ Loutre

7 route de Drize

281 rue du Fleuve

Rue de la Rive l0l - Woluwe St

2700Bern# 427

3700Be$i# 427

King's House, Grand Avenue

VALENCIA (Espaene)

GENEVE (Suisse)

SION (Suisse)

VILLARS (Suisse)

BRTDGLLES (Belgique)

DROGENBOS @elgrque)

BRUXELLES (Belgique)

HAREN (Hollande)

GATINEAU (Canada)

CAROUGE (Suisse)

POINTE-AU PERE (Cnd)

BRU)GLLES (Belgique)

MONTREAL (Canada)

MONTREAL - Canada

HOVE (GB)

BRU)GLLES (Bclgiquc)

BRTDGLLES @elgique)

BRLL)GLLES (Beleique)

BRUXELLES (Belgique)

BRTDGLLES (Belgque)

BRTDGLLES (Belgique)

CHARLEBOURG (Cnd)

BRUXELLES (Belgique)

PETIT LANCY (Suisse)

MONTEGNEE (Belgique)

BRUIGLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgque)

BRLDGLLES (Belgique)

ESNEUX (Belgique)

ESNELIX (Belgrque)

FRIBOURG (Suisse)

PORTO (Portugal)

BRU)GLLES (Belerquc)

LAUSANNE (Suisse)

GENEVE (Suisse)

LAUSANNE (Suisse)

BRLTGLLES (BelCtque)

BRUGLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRLDGLLES (Belgiquc)

BRTIGLLES (Belgique)

GENEVE (Suisse)

BRUI(ELLES (Belgique)

BRU)GLLES (Bclequc)

VETROZ (Suisse)

MONTEGNEE (Bslsique)

BRTDGLLES (Belgique)

psychologue

educateur

professeur specialise

aducaûeur

logopède

professionnel

etudiant orthophonie

professeur spécialisé

orthophonisæ

professionnel

paront

professionnel

parent

parent

professionnel

etudiant orthophonie

etudiant ortlrophonie

etudiant orthophonie

etudiant

etudiant orÛrophonie

direction

orthophoniste

etudiant orthophonie

logopede

orthophonisæ

professionnel

ehrdiant orthophonie

professionnel

parent

parent

professeur specialise

etudiant ortlophonie

logopède

inspecteur

professionnel

etudiant orthophonie

eardiant orthophonie

etudiant orthophonie

logopède

etudiant orthophonie

logopède

etudiant orthophonie

enrdiant orthophonie

professcur spécialisé

psychologue

professionnel

E 46010

cHt202

cH 1950

cHl7s2

B 1082

B 1620

NL9752A

J8V 239

cHt227

Qc

B 1200

t12L4c9

H2L 4G9

UK

Avenue Molière 323

Av. Winston Churchill 157/5

775 nrc Saint Viaæur

6 chemin de la Vendée

79 chaussée Churchill

Chaussée de Waærloo 1504

Rue de la Rive l0l - Woluwe St

35 quai de la Régence

35 quai de la Régence

B u80

B ll80

Can -Qc

cH l2l3

B4/'20

B 1180

B 1200

B 4130

B 4130

Rua ANtero dc Quental,297 - P 4050

Ruc de la Rivc l0l - Woluwe St B 1200

2 b chemin de Vincy cH 1202

Avenue de Collonges 2

2 b chemin dc Vincy

Rue de l'Eglise l0

79 chaussée Churchill

Rue de la Rive l0l - tvVoluwe St

cH 1004

cHt202

cH 1963

B4r'.20

B 1200
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Chantal

Mireille

Hélène

Sylvio

Anne C,

Chadotæ

Françoise

Frédérique

Françoise

Samira

Domitille

Valérie

Murielle

Anne Marie

Læna

Apès

Bodil

Anne

Elsa

Laetitia

Laurence

Connie

Julia Maria

Véronique

Tadeusz

Clare

Chantal

Yves

Helena

Francine

Antonia

Nathalie

Synnoue

Catherine

Magali

Isabelle

Nadine

Annabel

Hélene

Florence

Cathy

Agsès

Catherine

Rita

Isabelle

Christinc

Viviane

DERAY

DESCHENAUX

DEVERREWAERE

DOSSIN

DUBOIS

DUBUISSON

DUCARME

DUMONT

DUTOIT

ER-RBIE

ESCOUFLAIRE

FACON

FAIRON

FERON

FERSTRÔM

FIEVEZ

FIKSDAL

FLAMANT

FLEGO

FLON

FORET

FORTGENS

FREIREMOURA

GAILLY

GALKOWSKI

GALLAWAY

GERDAY

GICANDET

GONZALVES

GOSSELIN

GOTZENS BUSQUETS

GUERRY

HAUGEN

HAUS-SCHNEUWLY

HELAS

HENNICO

TIERMAN

HINGOT

HUBIN

INNOCENTI

ITEN

JACOB

LABIOUSE

LABOIZI

LANDRY

LAVIS

LEFLERE

Liste des participants étrangers

Rue de la Rive 101 - Woluwe St

Avenue de I'Europe 73 B

BRU)GLLES (Belgique)

MONTHEY(Suisse)

BRU)GLLES (Belgique)

BRU)GLLES @elgrque)

LÂUSANNE (Suisse)

BRTD(ELLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRTDGLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

LOWATN NEWE (B)

MONTEGME (Beleique

BRU)GLLES (Beleique)

ôREBRo (suède)

BRU)GLLES (Beleique)

OSLO (Norvège)

BRLT}GLLES

MEYRIN (Suisse)

BRTD(ELLES @elgique)

BRLDGLLES (Belgique)

ROTTERDAM (Hollande)

PORTO (Portugal)

BRTDGLLES @elgique)

VARSOVIE (Pologne)

MANCHESTER (GB)

BRU)GLLES @elgique)

VILLARS (Suisd

GENEVE (Suisse)

MONTREAL - Canada

BARCELONA ( Espagne)

BRU)GLLES (Belgique)

OSLO (Norvège)

GENEVE (Suisse)

BRU)GLLES @elgique)

BRU)GLLES (Belgique)

OVERIJE (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgrque)

GENEVE (Suisse)

GENEVE (Suisse)

GENEVE (Suisse)

BRU)GLLES (Belgique)

SHERBROOKE (Cnd)

MONTREAL (Canada)

BRUIGLLES (Belgiquc)

BRU)GLLES (Belgique)

psychologue

professionnel

etudiant orthophonie

orthophonisùe

etudiant orthophonie

professionnel

etudiant orthophonie

orthophonisæ

etudiant

etudiant orthophonie

etudiant

orthophoniste

etudiant orthophonie

professeur specialisé

etudiant orùophonie

professionnel

etudiant orthophonie

etudiant orttrophonie

linguisæ

professeur specialisé

professionnel

professionnel

professionnel

educateur

professionnel

professewspecialisé

psychologue

etudiant orthophonie

professeur specialisé

responsable

etudiant orthophonie

logopede

medecin ORL

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

professionnel

professionnel

professionnel

intrrprè!e

perent

parent

orthophonisæ

proGssionnel

B 1200

cH 1870

Place Pépinet 4 cH 1003

Rue de la Rive l0l - Woluwe St B 1200

Thrmannsgate 12 c N 0461

Promenade des Artisans 2 cHrzt7

15l0 Chaussee de Waterloo

49 rue Max Roos

421203 avenue de l'Equerre

79 cbaussée Churchill

Ammanplein 6

Tones de Meireles,42

79 rue du Commerce

Education - Oxfort Stre€t

48 rue Piers

9 avenue Jean Paul U

2 b chemin de Vincy

75 rue de Villeneuve

Calle Sicilia 368 - 5o - 2o

Eventyrvegen 34

2 b chemin de Vincy

Ruede la Rive l0l - Woluwe St

Brusselsteeirweg 530

B ll80

B 1030

B 1348

84420

NL 3031

P 4150

B 1040

GB

B 1080

cH 1752

cH1202

HIG5G3

08025

N 0851

cH1202

B 1200

B 3090

2 b ohemindcVincy

2 b chmin de Vincy

2 b ChemindeVincy

1504 Chaussee de Waterloo

555 rue Chambly

3700Bern # 427

Avenue Paul Hymans I 10/34

Sguare Baron Hankar 6/9

79

cH1202

cHna2
cHt202

B ll80

JIJ2YI

HzL4Ct9

B 1200

B l160



Sandrine

Patrick

Sabine

Aviva

Emmanuelle

Nathalie

Anne Sophie

Caroline

Elke

Daniel

Laurence

Cécile

Marie-France

Mauricp

Irène

Emmanuelle

Christine

Luc

Catherine

Christine

Bernard

Cécile

Eli

François X.

Dorothea

Marie

Estelle

Nathalie

Berrand

Christine

Isabolle

Nathalie

Sue

Mélanie

Sophie

Martine

Jeannine

Mélanie

Martine

Anne

Ursula

Patrice

Gilles

Sophie

Ama

Josette

Max

LEGAT

LEMAIRE

LEONET

LEWKOWICZ

LIBON

LIENART

LIZIN

LONGEVAL

MAAS

MAES

MAES

MAITRE

MARCHOUL

MÀYOR

MENEGOIBUZZI

MERMOTID

MOINEAU

MOINEAU

MOLEMBI

MOREAU. GENIN

MOREL

MOSER

NERVIK

NEVE

NEVSIEDLER

NICOLAYPIRMOLIN

NICOLIER

NIEDERBERGER

NINOVE

NOSSENT

OULEVEY

PALAMA

PALMER

PARIS

PARISOT

PATRY

PAWLAK

PERNIAI.IX

PERRON

PESSENDORFER

PETERSEN-SIEBERT

PHARAND

PIGEON

QI.JERTINMONT

RAMSPOTT

RASQUINET

RASQUINET

Liste des partlclpants étrangers

7 ruedu Lac

Rue du Commerce 79

BRUGLLES (Belgique)

BRTDGLLES @elgrque)

BRLDGLLES (Belgique)

BRUXELLES (Belgique)

LTEGE (Belgique)

WATERLOO (Belgique)

BRUI(ELLES (Belgique)

BRUXELLES (Belgique)

BRT GLLES (Belgique)

PERWEZ (Belgique)

BRLDGLLES (Belgique)

BRUXELLES (Belgique)

SION (Suisse)

LAUSANNE (Suisse)

MILANO (Italie)

GENEVE (Suisse)

LIEGE @elgique)

LIEGE (Belgique)

LAUSANNE (Suisse)

LIEGE (Belgique)

VILLARS (Suisse)

LAUSANNE (Suisse)

TRONDHEIM (Norvège)

LIEGE (Belgique)

VIENNE (Autriche)

AWANS (Belgique)

GENEVE (Suisse)

GENEVE (Suisse)

OHAIN (Beleique)

RIXENSART (Belgique)

LAUSANNE (Suisse)

GENEVE (Suissep

MANCHESTER -GB

BRI,(ELLES

BRU)GLLES

MONTREAL (Canada)

BRUXELLES (Belgique)

BRU)(ELLES (Belgique)

MONTREAL (Canada)

BRLDGLLES (Belgique)

HAMBURG (Allemagne)

MONTREAL - Canada

SHERBROOKE (Cnd)

BRUXELLES (Belgique)

BELLATERRA (Espagre)

BRLDGLLES (Belgique)

BRTDGLLES @elgique)

etudiant

responsable association

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

pedagogue

logopède

professionnel

etudiant orthophonie

etudiant ortlrophonie

logopède

etudiant orthophonie

etudiant orùophonie

logopede

direction

professionnel

educateur

parent

paront

professionnel

professeur orthophonie

educateur

professionnel

professeur specialisé

linguiste

parent

logopède

professionnel

logopede

médecin ORL

etudiant

Iogopede

educateur

psychologue

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

orthophonisæ

chercheur

etudiant orthophonie

parent

professionnel

médecin ORL

parent

parsnt

professionnel

professionnel

responsable association

responsable association

Boulevard du Rectorat, 5 (Bat B

Avenue Florida 35

Rue de la Rive l0l - Woluwe St

8t050

B 1040

B 4000

B l4r0

B 1200

8 rue Cochize

5 rue de Conthey

Avenue de Collonges 2

ViaLeone)(IIL l0

2 b chemin de Vinry

Rue Armand Michatx 3

Rue Armand Michaux 3

Avenue de Collonges 2

98 rue Wazon

9 avenue Jean Paul II

Avenue de Collonges 2

Overlege Brattsvei I I

Place Cockerill 3

Chaussee de Bnxelles 100

2 b chemin de Vincy

2 B chemin du Vinry

68 chemin de Bas Rarubeck

2 I avenue des Sorbiers

Avenue de Collonges 2

2 B chemin de Vincy

Odord Road

3600 rue Berri

48 rue Piers

3700Bern # 427

Chaussee de Waterloo 1504

K.H. Beckrnannstraat I

3700Br.;rr' # 427

555 rue Chambly

Edifrcio 6

79 rue du Commercc

79 rue du Commerce

80

B

cH 1950

cH 1004

20145

cHt202

B 4020

B 4020

cH 1004

B 4000

cH1752

cH 1004

N 7026

B 40000

AUT

B 4340

cH 1202

t202

B 1380

B 1330

cH 1004

cH 1202

MGI9PL

CND - Qc

B 1080

HzL4G9

B ll80
D22607

HzL4G9

JIJ2YI

08 193

B 1040

B 1040



Sylvie

Mynam

Sylvie

Madeleine

Bénédicte

Virginie

Anne

Stéphanie

Brigitta

Christine

Marie-Agnès

Jottlle

Gtiran

Anne

Josette

Ietske

El.isabeth

Nùria

Daniel

Jan

Catherine

Catherine

Inès

Laurence

Sandrine

Marie-Claire

Anne

Jeofirey

Olivier

Deborah

Delphine

Françoise

Audrey

Serge

Sophie

Thérèse

Florence

Michèle

REY

REYTENS

RICHARD

ROCH.GROBSHEISER

ROGGEMANS

ROLAND

ROSIER

ROUSSEAU

RUDIN

SANDERS

SCHMIDT

SCHMIT

SCHÔLDT

SCHOONHEYDT

SENGA

SIEMANN

SIERRO

SILVESTRE

STASSART

STEVENS

TAMET

TENA.WAEGLI

THIEBAUT

THOMAS

THOMAS

THOMAS-SCHARER

TMNZER.ALT

TRAUCHESSEC

TROLLIET

UNTHANK

VAN CMENENBROECK

VANDERKELLEN

VERHEYEN

VERNIERS

VERVY

VIGNEAU

VILOCELLE

VREBOSCH

Liste des participanF étrangers

5 ruedes Cordiers CH 1207 GENEVE (Suisse)

BRI-IXELLES (Belgique)

VILLARS (Suisse)

LAUSANNE (Suisse)

BRLIIGLLES (Belgique)

RDGNSARD (Belgique)

BRI-DGLLES (Belgique)

MONTREAL - Canada

ÔREBRo (Suede)

VILLARS (Suisse)

HEIMBERG (Suisse)

BRI-DGLLES (Belgique)

ôREBRo ( Suède)

BRLXELLES (Belgique)

GENEVE -(Suisse)

HAREN (Hollande)

SION (Suisse)

BELLATERRA (Espagne)

LIEGE (Belgique)

BRUSTEM (Belgique)

BRTITGLLES (Belgique)

VILLARS (Suisse)

BRTDGLLES @elgrque)

LAUSANNE (Suisse)

Libramont-Chevigny (Bel)

SAINT-IMIER (Suisse)

VILLARS (Suisse)

BRUXELLES (Belgique)

LAUSANNE (Suisse)

LONDON (GB)

BRLIXELLES (Belgique)

BRU>GLLES (Belgique)

BRLIIGLLES (Belgique)

BRU)GLLES (Belgique)

BRLDGLLES (Belgique)

ILES MADELEINE (Cnd)

BRLDGLLES (Belgique)

BRLDGLLES (Belgique)

9 avenue Jean Paul II

Avenue de Collonges 2

55 rue de Limal

3700Bem# 427

9 avenue Jean Paul II

Aaresrasse 4l D

2 B chemin de Vincy

Rikstraatweg 63 B

Rue de Lausanne 53

Edifici B - Dep Psicologla

Place Cockerill 3

Tomsraat 47

9 avenue Jean Paul II

Avenue de Collonges 2

Place du Marché 5

9 avenue Jean Paul II

Avenue de Collonges 2

30 Guilford Str

cH t752

cH loo4

B 1330

H2L 4G9

cH 1752

cH3627

t202

NL9752

cH r9s0

08193

B 40000

B 3800

cH 1752

cH 1004

B 6800

cH 2610

cH t752

cH 1004

GB

profess ionnel

etudiant orthophonie

logopède

professionnel

etudiant orthophonie

etudiant

etudiant orthophonie

parent

educateur

educateur

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

logopède

psychologue

orthophoniste

chercheur

educateur

parent

etudiant orthophonie

instituteur specialisé

etsrdiant orthophonie

professionnel

orthophonisæ

logopede

logopede

etudiant orthophonie

educateur

eurdiant

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

etudiant orthophonie

parent

etudiant orthophonie

etudiant orttrophonie

032 Hawe-aux-Maisons - CP Qc
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