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Dans cette boîte de matériel, 
vous trouverez le nécessaire pour 
mettre en place des ateliers pour 
une classe de 25 élèves environ. 

Tour d’horizon de son contenu !

Au verso, les corrigés 
accessibles via QR-code 
ou miniliens pour favoriser 
l’autonomie et l’auto-
évaluation des élèves.

6 plans de travail photocopiables pour donner aux 
élèves la liste des ateliers à mener. Ils correspondent 
aux 6 chapitres d’Histoire-Géographie, repérables 
par un code couleur spécifique :
■ 2 chapitres de Géographie  G1   G2

■  4 chapitres d’Histoire (le chapitre sur l’affirmation 
démocratique a été divisé en trois parties, compte 
tenu de son ampleur).

 H1   H2A   H2B   H2C

56 fiches ateliers photocopiables pour 
aborder tous les points du programme des deux 
années d’Histoire-Géographie CAP.
■  Les étapes (ou consignes) de chaque atelier 

sont accessibles en audio via un QR-code.
■  Les activités sont complétées directement 

sur la fiche par les élèves.

Ces consignes peuvent être 
mises dans des pochettes ou 
des enveloppes en fonction 
de la manière dont vous voulez 
procéder.

L’astuce de Juline

Je conseille d’imprimer 
les corrections et de les 
rassembler en quatre 
classeurs de correction, que 
les élèves peuvent consulter 
librement en classe.

L’astuce de Juline

1 Présentation de la boîte
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135 flashcards réparties dans les différents chapitres 
dont elles adoptent la couleur. Elles permettent 
d’identifier et mémoriser :
■ dates et évènements, 
■ personnages, 
■ définitions ou concepts clés.

5 planches effaçables en double exemplaire 
pour travailler avec la mémoire visuelle 
et kinesthésique : 
■ carte du monde, 
■ carte de l’Europe, 
■ carte de la France, 
■ l’affiche de la Révolution nationale,
■  un schéma de la Constitution de la Ve République.

4 planches en double exemplaire sur lesquelles 
des mini-totems, ou drapeaux, à monter soi-même,  
sont à replacer aux bons emplacements. 
Ils permettront de situer :
■ les plus grandes métropoles du monde, 
■  les villes françaises ou les monuments  

les plus célèbres, 
■  les symboles dans un tableau incontournable : 

La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix.

MANIPULER LA BOÎTE DE MATÉRIEL

hachette-clic.fr/
23mpprof01

Découvrez sur la vidéo suivante 
comment prendre en main le matériel 
de la boîte puis le ranger.
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Passionnée de pédagogie et d’éducation, je suis professeure 
depuis maintenant presque 15 ans. J’ai commencé ma 
carrière comme assistante pédagogique au collège, puis j’ai 
enseigné l’Histoire-Géographie et la méthodologie au lycée 
avant d’arriver au CFA Simone-Veil de Rouen en 2015.

Aujourd’hui je partage mon temps entre :

	■ le CFA Simone Veil où j’enseigne l’Histoire-Géographie-EMC à des classes de CAP et de BP ;
	■ mon agence de soutien scolaire, où j’accueille des élèves de la 6e à la Terminale dans plusieurs 

matières et les prépare aux examens oraux et écrits ;
	■ la formation des enseignants à la pédagogie de la classe autonome et la diffusion de ces 

méthodes ainsi que du matériel à travers divers ouvrages.

Ces différentes expériences me permettent d’avoir une vision globale de l’enseignement et du monde 
de l’éducation. En 2021, mon travail a été reconnu par la fondation Varkey et ma sélection parmi les 
10 finalistes en lice pour recevoir le Global Teacher Prize, l’équivalent du prix Nobel pour le monde de 
l’éducation, est venue mettre en lumière la classe autonome, pédagogie que j’ai développée dans mes 
classes.

Tout a commencé un dimanche d’automne 2018. Je cherchais alors des réponses à mes questions 
pédagogiques : 

	■ Pourquoi mes élèves en soutien scolaire progressent-ils plus vite que ceux dans mes classes au 
CFA ? 

	■ Comment intéresser vraiment les élèves sur des cours de 1 h 35 ? 
	■ Comment les faire réellement progresser et apprendre sur le long terme ? 
	■ Comment rendre l’apprentissage des matières générales plus attractif mais également plus 

efficace ?

J’ai découvert des vidéos présentant les travaux de Céline Alvarez, Maria Montessori ou encore 
Célestin Freinet et les réponses étaient là, mais elles concernaient des classes de maternelle…

	■ Était-il possible d’adapter ces principes aux adolescents ? 
	■ Quelqu’un l’avait-il déjà fait ? Pourrions-nous y intégrer les nouvelles technologies et le 

numérique ? 
	■ Était-ce possible à mettre en place dans un CFA avec un programme précis à respecter pour 

l’examen, un temps de cours limité et des classes de 30 élèves voire plus ?

C’est alors que j’ai développé dans mes classes de CAP puis de Brevet Professionnel ce que j’ai appelé 
« la classe autonome » et les résultats ne se sont pas fait attendre.

2 Présentation de l’autrice

Juline Anquetin Rault

REPORTAGES

hachette-clic.fr/
23mpprof02

Le reportage  
de France 3 Normandie

hachette-clic.fr/
23mpprof03

Le reportage  
de TF1Des reportages, filmés dans ma classe 

à Rouen et disponibles via les liens 
suivants, permettent de mieux cerner 
le principe d’application général de 
cette méthode.
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Découvrez dans la vidéo suivante la 
description détaillée de mes adap-
tations, pour les adolescents, des 
principes Montessori.

La classe autonome n’est qu’une méthode parmi d’autres et elle n’a pas vocation à devenir la seule 
et unique voie. Vous devez l’adapter à votre personnalité, à votre façon d’enseigner et à vos élèves. 
Néanmoins, il existe quelques fondamentaux avec lesquels il ne faut pas transiger au risque de passer 
à côté des bénéfices de cette pédagogie :

	■ les quatre piliers de l’apprentissage ;
	■ les trois phases de la séance pédagogique ;
	■ les quatre principes directeurs.

Bienvenue dans la classe autonome !

3 .1  Les quatre piliers fondamentaux de l’apprentissage

Lorsque je me suis demandé pourquoi mes élèves de soutien scolaire progressaient bien plus vite que 
mes élèves de CFA, j’ai réalisé soudainement que je n’étais tout simplement pas le même professeur 
face à ces élèves !

Dans les séances de soutien scolaire, je ne délivre pas de cours magistral à proprement parler. Au 
préalable, je prépare du matériel, des exercices pour les élèves et chacun travaille des matières 
différentes à des niveaux différents. La plus grande partie du travail se fait en amont pour penser des 
exercices et des méthodes que les élèves peuvent ensuite travailler en autonomie. Je les laisse faire, 
se tromper, aller à leur rythme, se corriger, s’entraîner. Chacun travaille à son niveau.

Dans ma classe, au contraire, même si je tentais d’y mettre des jeux, des films, des exercices divers et 
variés, je faisais le même cours pour mes 30 élèves, ex cathedra, au même rythme pour tout le monde. 
J’avais tendance à monopoliser la parole notamment pendant les exercices pour ne pas perdre le 
contrôle de ma classe. Or, les neurosciences ont démontré qu’être passif et écouter un cours n’est 
pas assez efficace.

Stanislas Dehaene, neuropsychologue français, professeur au collège de France, décrit les quatre piliers 
qui permettent l’apprentissage, piliers dont s’est aussi emparée Céline Alvarez dans son travail sur 
les écoles maternelles : ce sont eux qui permettent de comprendre comment apprend l’être humain.

	■ Pilier n° 1 : être attentif
	■ Pilier n° 2 : être engagé activement
	■ Pilier n° 3 : recevoir un retour immédiat d’information
	■ Pilier n° 4 : consolider (par la répétition)

La classe autonome s’appuie sur ces quatre piliers, sur les travaux de Maria Montessori et de Célestin 
Freinet notamment, et fait la part belle à la manipulation (engagement actif ).

3 Comprendre la classe autonome et la mettre en œuvre

hachette-clic.fr/
23mpprof04

Adaptation  
des principes Montessori 

pour les adolescents
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Les résultats sont allés au-delà de mes espérances ! Plus d’élèves démobilisés ou s’ennuyant mais 
des étudiants souriants, heureux de venir en classe, concentrés et motivés et, surtout, des notes 
qui augmentent, des élèves qui prennent confiance en eux, en leur capacité d’apprentissage et de 
progression. En plus de l’autonomie, la classe autonome permet également d’enseigner la discipline, 
l’entraide et la solidarité.

Par ailleurs, les élèves avancent plus vite, cela permet de finir les programmes et d’aller même souvent 
plus loin (c’est pourquoi vous trouverez dans le matériel proposé des exercices plus poussés que ce 
qu’on demande parfois en CAP).

Cette méthode permet aussi à l’enseignant de changer de posture tout en étant partout à la fois, 
d’observer mais aussi d’individualiser ses conseils (➜ p. 10).

3 .2  Trois phases d’une séance de classe autonome

Une séance de classe autonome se découpe en trois phases.

1 . Une phase de cours dit classique (25 % du temps 
en classe) où le professeur donne les informations 
importantes au groupe classe. Il fait un cours avec 
l’essentiel seulement.

2 . Une phase de vérification et de tests avec un quiz qui 
permet l’ancrage (15 % du temps). On peut le faire sur 
papier, ou avec les outils numériques.

3 . Une phase d’ateliers avec un plan de travail (50 % 
du temps). Les élèves apprennent en faisant, à leur 
rythme. L’élève dispose d’une liste d’ateliers qu’il peut 
faire dans l’ordre qu’il souhaite, autant de fois qu’il le 
veut, seul ou en groupe, à son rythme. Tous les ateliers 
sont néanmoins obligatoires.

La classe autonome n’est pas seulement le fait de travailler en plans de travail. C’est la combinaison 
de ces trois périodes et la part à consacrer à chacune d’elles qui en font sa spécificité. Ne faire que 
quelques ateliers en fin de séance est intéressant mais cela ne constitue pas une classe autonome. 
Les 50 % du temps consacrés aux ateliers doivent être respectés, ainsi que le temps de vérification.

L’ordre, en revanche, peut être modifié. On peut tout à fait commencer par la phase de vérification 
portant sur le cours de la dernière séance, faire ensuite les ateliers puis le cours en dernier, ou faire 
la vérification, le cours et les ateliers. On peut aussi parfois faire une séance de cours puis une autre 
séance de recherches, de créations ou d’expériences, mais cela doit être ponctuel. Il faut garder le 
plus souvent possible les trois temps dans le cadre d’une séance car c’est ce qui fait le succès de 
la méthode. C’est l’alliance de ces temps de cours, d’ancrage et d’un moment où l’élève manipule et 
apprend à son rythme avec un retour immédiat d’informations grâce aux autocorrections, qui font 
l’apprentissage.

Attention, votre phase de cours ne devant représenter que 
25 % du temps en classe, il faut donc veiller à n’y mettre que 
l’essentiel et réfléchir à ce qui est le plus propice à cette 
période en classe entière, à savoir :

	■ ce qui nécessite une explication du professeur ;
	■ ce qui nécessite une intervention du professeur 

(pour travailler l’esprit critique par exemple, aiguiller 
les élèves sur ce qu’ils doivent regarder) ;

Cela ne fait pas 100 % ? 
Tout à fait, car il y a 
toujours du temps informel 
dans nos classes. Il faut 
laisser la place à ces 
moments où l’on fait l’appel, 
où l’on parle des actualités 
de l’école, où l’on donne les 
consignes, etc. Certains 
professeurs proposent 
par exemple des rituels 
ludiques (énigmes, météo 
du jour, exposés, etc.).

L’astuce de Juline

Le plus difficile sera sûrement 
de s’astreindre au 25 % du 
temps pour le cours. Dans ma 
classe, un maître du temps 
est donc présent : un élève 
chronomètre et me dit quand 
le temps est écoulé.

L’astuce de Juline
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Il existe 20 types d’ateliers développés pour la pédagogie de la classe autonome actuelle. Tous les 
ateliers ne sont pas forcément utilisés dans un même chapitre, puisqu’un chapitre totalise environ 
8 à 10 ateliers, et tous ne sont pas présents dans cette boîte de matériel. Cette liste est surtout 
destinée à vous familiariser avec le vocabulaire de la classe autonome et à vous donner des idées si 
vous souhaitez créer ensuite vos propres matériels en Histoire-Géographie ou même dans d’autres 
matières. La beauté de la classe autonome est qu’elle s’adapte à toutes les matières et à tous les 
niveaux !

4 .1  Les ateliers proposés dans la classe autonome Histoire-Géographie CAP

	■ La flashcard

Elle permet d’apprendre par analogie, en retournant les cartes, et 
surtout dans les deux sens. Cette méthode est efficace car elle fait 
travailler la mémoire. Il y a donc des ateliers flashcards dans tous 
les chapitres pour les personnages historiques, les dates et les 
définitions notamment.

L’élève prend une carte, réfléchit à ce qui est écrit au verso et 
regarde ensuite la réponse. Il s’interroge lui-même en quelque 
sorte. Au début bien sûr, il ne connaît pas les réponses. C’est en 
jouant qu’il mémorise au fur et à mesure les informations. Attention, 
il faut toujours apprendre dans les deux sens ! Cette activité peut 
se faire en binôme.

	■ La mindmap

Dans cet atelier, l’élève doit dessiner les notions qui ont été placées dans la mindmap. En imaginant 
concrètement un objet ou une situation pour visualiser un concept abstrait, il mémorise et retient 
mieux. Cela permet de retenir des listes ou des catégories (comme les acteurs de l’aménagement du 
territoire par exemple, G1 Atelier G).

	■ La planche effaçable

Dans la classe autonome, c’est le droit à l’erreur qui est 
efficace. Cet atelier permet donc à l’élève de s’entraîner, 
d’effacer et de refaire autant de fois que nécessaire. Il est 
utilisé pour tout ce qui est visuel : cartes et schémas.

4 Les types d’ateliers

Cette vidéo vous donnera un aperçu 
du matériel et de son utilisation lors de 
différents ateliers.

hachette-clic.fr/
23mpprof06

Présentation du matériel
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5 .1   Découpage du programme de CAP dans la classe autonome

	■ Proposition de découpage du programme par séances

L’expérience de la classe autonome dans mon CFA m’a permis de constater que les élèves font environ 
3 à 4 ateliers en 45 minutes pendant la phase 3 de la classe autonome. Un atelier peut donc être fait 
en moyenne en 10-15 minutes, et une séance durera alors en moyenne 1 h 35-1 h 40.

Vous trouverez ci-dessous une proposition de découpage du programme en nombre de séances de 
la classe autonome. Selon que vous enseignez en lycée professionnel ou en CFA, le temps à consacrer 
à l’Histoire-Géographie ne sera pas le même. Il vous faudra donc adapter les propositions ci-dessous 
en fonction de votre situation et moduler éventuellement le contenu de vos séances : plus/moins de 
flashcards ou de questions dans les ateliers, proposer ou non les ateliers que vous ne développerez 
pas en vue de l’examen, etc.

G1
  

Espaces urbains : acteurs et enjeux 6 heures (4 séances de 1 h 30)

G2   Espaces, transports et mobilités 4 h 30 (3 séances de 1 h 30)

H1
 

 La France et la construction européenne 
depuis 1950 4 h 30 (3 séances de 1 h 30)

H2A
  

La France de la Révolution française à l’Empire 6 heures (4 séances de 1 h 30)

H2B
 

L’ère des expérimentations politiques  
(1815-1940) 4 h 30 (3 séances de 1 h 30)

H2C
 

Chute et refondation de la République  
( 1940-aujourd’hui) 4 h 30 (3 séances de 1 h 30)

	■ Proposition de planning sur les deux années de CAP

La décomposition des périodes où l’élève sera en entreprise peut énormément varier selon les éta-
blissements (lycée professionnel ou CFA). Ainsi, la répartition des séances de la classe autonome sur 
les deux années de CAP que nous vous proposons ici a été imaginée sur un volume horaire global d’en-
viron 45 heures, dans le respect du volume horaire de référence à consacrer au Français, Histoire- 
Géographie en CAP. Là encore, en fonction de la situation de chaque enseignant, il conviendra d’alléger 
ou d’étoffer ce planning pour mieux coller aux réalités du terrain.

Il est à noter que nous n’avons pas proposé de matériel de classe autonome en EMC car c’est une 
matière qui se prête mieux à la pédagogie par le projet, les débats et les jeux en équipe par exemple. 
Cette matière soulève parfois des questions sociales vives et il est intéressant de les traiter plutôt en 
classe entière que dans des ateliers en autonomie.

5 Le programme de CAP : découpage et mise en œuvre
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Pour comprendre comment fonctionne la classe autonome, rien de tel que de voir un exemple concret. 
Je vous propose donc ici de découvrir comment se découpent ces trois phases avec un chapitre testé 
auprès de mes élèves de CAP 1re année en Histoire sur « La France et la construction européenne 
depuis 1950 ». Dans ma classe, ce chapitre est traité en trois cours de 1 h 35 chacun.

6 Séance clé en main

Le fait de laisser des blancs (pointillés) 
dans le cours oblige l’élève à suivre et 
à être assidu. On vient travailler sur 
le premier pilier : être attentif. Le cours 
polycopié, quant à lui, permet de se 
concentrer sur l’essentiel : comprendre ! 
On gagne du temps et on ne pénalise pas 
les élèves qui ont du mal à prendre des 
notes ou les élèves avec des troubles 
de l’apprentissage.

L’astuce de Juline

A  : Renvoi à un atelier de la boîte. Permet à l’élève de 
savoir que tel ou tel point sera approfondi lors d’un atelier.

  : Définitions, notions ou dates données par 
le professeur à l’oral lors de la phase 1 de cours classique 
et que l’élève doit réécrire ou compléter.

	■ Phase 3 (➜ p. 30) : le plan de travail qui décrit 
les ateliers proposés pour ce chapitre.

	■ Phase 1 (➜ p. 21-27) : le cours écrit qui représente trois fois 20 minutes 
et qui permet la construction du polycopié qui est donné aux élèves et 
qui est leur trace écrite. Celui-ci contient à la fois l’écrit et les documents 
iconographiques vus en cours.

	■ Phase 2 (➜ p. 28-29) : l’exemple des quiz de vérification 
qui sont donnés aux élèves à chaque cours.

LES COURS EN VIDÉO

LÉGENDE DU COURS

hachette-clic.fr/
23mpprof07

Mon site InternetVous trouverez sur mon site Internet à la fois 
l’ensemble des polycopiés fournis à mes élèves 
mais aussi des vidéos de cours enregistrées à 
domicile, et notamment celui sur la construction 
européenne depuis 1950, que vous retrouvez 
dans les pages suivantes.
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Depuis 2022, je me déplace dans les établissements scolaires pour former les enseignants, professeurs 
et formateurs à la pédagogie de la classe autonome et les résultats me confortent dans cette 
approche. Selon les retours des enseignants :

	■ les élèves ayant expérimenté la classe autonome la recommandent ;
	■ les professeurs formés à la classe autonome et l’ayant testé dans leur classe font un retour 

positif de cette pédagogie ;
	■ les élèves déclarent mieux apprendre avec cette méthode ;
	■ les notes des élèves des établissements qui ont mis en place cette méthode ont toutes augmenté  

en moyenne, et les retours des professeurs vont dans le même sens. Les élèves travaillent 
plus, sont plus motivés. Ils apprennent mieux et les notes aux examens sont meilleures.

7 .1  Pourquoi est-ce efficace ?

	■ La classe autonome favorise la manipulation 

Pour répondre à cette question, prenons comme exemple le chapitre proposé en séance clé en main. 
Celui-ci n’est pas du tout évident à aborder pour le professeur comme pour les élèves. C’est de la 
pure histoire politique, avec des termes peu évidents pour les élèves, de nombreuses institutions et 
de multiples dates à apprendre. C’est pourquoi, afin de le rendre plus attractif, les planches effaçables 
et flashcards amènent de la manipulation, qui elle-même permet une plus grande concentration et 
une meilleure mémorisation.

Les quiz interactifs et vidéos permettent quant à eux de mettre plus de «  vie  » derrière ce que 
représente l’Union européenne. Néanmoins, on n’en oublie pas pour autant la préparation à l’examen 
avec un atelier « étude de documents » qui en reprend la méthodologie.

Le découpage en trois phases prend là aussi tout son sens. Le professeur commence par faire son 
cours en classe entière et les élèves remplissent les blancs du polycopié. C’est la phase 1. Ensuite le 
professeur passe à la phase 2 : la vérification de ce qui vient d’être dit dans le cours. C’est le moment 
du quiz. Puis arrive la phase 3 en autonomie : les ateliers. Chaque élève dispose du plan de travail. Il 
peut faire les ateliers dans l’ordre qu’il souhaite, à son rythme, autant de fois qu’il le souhaite, seul ou 
en groupe.

	■ La classe autonome favorise l’autonomie 

Afin de favoriser l’autonomie des élèves, une table dans la classe peut être spécifiquement destinée 
aux ateliers. Des pochettes contenant les consignes et le matériel peuvent y être disposées de même 
qu’une boîte avec des enveloppes contenant le matériel spécifique (flashcards papier, mini-totems, 
cartes à associer). Vous pouvez également imprimer les fiches des corrigés en plusieurs exemplaires 
(pour éviter les pénuries) et les rassembler dans un classeur de correction dédié. L’élève peut ainsi se 
lever pour aller lire la consigne de son atelier dans la pochette et prendre le matériel dont il va avoir 
besoin. Il retourne ensuite à sa table avec le matériel pour faire son atelier.

Une fois terminé, il se corrige grâce aux corrigés, puis fait valider l’atelier par le professeur qui met une 
appréciation (toujours positive) sur le plan de travail. Il peut ensuite passer à un autre atelier.

Ainsi tous les élèves travaillent en même temps, sur des exercices différents, seul ou à plusieurs et à 
leur rythme. Ils gèrent eux-mêmes l’ordre de leurs ateliers. À tout moment, ils peuvent totalement 
arrêter un atelier en cours, reposer le matériel, en faire un autre et revenir sur le premier atelier plus 
tard. Ils sont libres et autonomes.

Il faut seulement leur rappeler le temps imparti pour ce chapitre et combien de séances ils ont pour 
faire tous les ateliers. S’ils n’ont pas fini, vous pouvez placer les ateliers sur le site internet et sur l’ENT 
de l’école, afin qu’ils puissent réviser à la maison.

7 Retour d’expérience



7 .2  Quels bénéfices pour les élèves ?

Les élèves apprennent en faisant, en touchant, en manipulant. 
On fait ainsi appel à leur sens, à la mémoire visuelle, auditive, 
kinesthésique. Si ces pratiques sont particulièrement 
adaptées aux enfants avec des troubles de l’apprentissage, 
aux élèves allophones, on s’aperçoit également que cela aide 
tous les autres. Proposer des outils divers et variés, de l’écrit, 
de la vidéo, de la manipulation, des quiz interactifs permet de 
stimuler la concentration surtout pour cette génération 
d’enfants habitués aux réseaux sociaux.

Le droit à l’erreur accroît quant à lui la motivation. Les élèves 
se sentent libres, à l’aise, en sécurité dans un environnement bienveillant et ils se mettent à essayer. 
Ils se rendent rapidement compte que non seulement ils apprennent, mais aussi qu’ils retiennent, 
le tout dans la bonne humeur. Ils prennent alors confiance en eux et cette confiance-là, pour des 
élèves au passif parfois complexe avec l’école, est magnifique. Les notes augmentent, l’élève retrouve 
le sourire, la curiosité et l’envie d’apprendre.

Une posture bienveillante 
et dédramatisante de 
l’enseignant mettra les élèves 
en confiance. Leur rappeler, 
en fin d’année, que vous 
avez été exigeant(e), et 
qu’ils ont appris des choses 
allant parfois au-delà 
des programmes de CAP, 
boostera leur confiance avant 
l’examen ponctuel.

L’astuce de Juline
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Plus d’informations sur 
la classe autonome ? 
C’est par ici .
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L’usage de la photocopie des ouvrages scolaires par les enseignants est 
strictement encadré. 
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser, pour vos besoins pédagogiques, 
des COPIES D’EXTRAITS DE MANUELS SCOLAIRES pour vos élèves ?
Grâce aux différents accords signés entre le Centre français d’exploitation du 
droit de copie, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
- Vous pouvez réaliser des PHOTOCOPIES d’extraits de manuels (maximum 
10 % du livre) ; 
- Vous pouvez diffuser des COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels dans 
le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur ; TBI-TNI ; 
tablette ; ordinateur ; etc.) ou sur l’intranet de votre établissement tel que l’ENT 
(maximum 10 % du livre dans la limite de 4 pages consécutives). 
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des manuels scolaires 
utilisés.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés 
pour tous pays. 
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des 
articles L.122-4 et L.122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions 
strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective » et, d’autre part, que « les analyses et les courtes 
citations » dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation 
ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce 
soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de droit de 
copie (20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris), constituerait 
donc une contrefaçon sanctionnée par l’article L.335-2 du Code de 
la propriété intellectuelle.

Hachette Éducation s’engage pour la préservation de l’environnement
Depuis plusieurs années, nous mettons en place des solutions innovantes et écoresponsables, en concertation avec nos fournisseurs, 
pour limiter notre empreinte carbone et diminuer l’utilisation du plastique, en suivant 5 grands objectifs :
1. Optimiser le format, la pagination et le grammage du papier
2.  Utiliser du papier certifié suivant l’un des 2 schémas de certification internationale, PEFC ou FSC
3. Supprimer peu à peu le pelliculage plastique de nos couvertures
4. Imprimer nos ouvrages en France ou en Europe
5. Recycler 100 % des ouvrages invendus
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