
	  
Vivre	   son	   émo,on	   ou	   non	   ?	   Tout	   d’abord,	   il	   est	   essen1el	   d’amener	   l’enfant	   à	   comprendre	   qu’il	   est	  
nécessaire	  d’exprimer	   son	  émo1on	  pour	  éviter	  que	   celle-‐ci	   s’accumule	  en	   lui.	   Selon	   Sophie	  Bouquet-‐
Rabhi	   (2011),	   les	   émo1ons	   qui	   sont	   refoulées	   ou	   niées	   deviennent	   pathologiques.	   L’enfant	   doit	  
iden1fier	  et	  exprimer	  l’émo1on	  qui	  l’habite,	  mais	  il	  doit	  le	  faire	  convenablement	  pour	  empêcher	  qu’il	  ait	  
des	   impacts	   néga1fs	   sur	   autrui	   ou	   sur	   soi-‐même.	   Si	   l’enfant	   n’est	   pas	   accompagné	   dans	   le	  
développement	  de	  ses	  émo1ons	  ni	  qu’aucun	  adulte	  ne	  l’aide	  à	  meJre	  des	  mots	  sur	  ses	  ressen1s,	  il	  aura	  
beaucoup	   de	   mal	   à	   gérer	   son	   stress	   et	   cela	   pourra	   développer	   son	   agressivité	   («Accompagner	   les	  
enfants	   dans	   leurs	   émo1ons»,	   2017).	   De	   ce	   fait,	   l’enfant	   risque	   d’enfouir	   ses	   émo1ons	   et	   par	  
conséquent,	  ne	  plus	  ressen1r	  d’empathie	  pour	  les	  autres	  et	  lui-‐même	  («Accompagner	  les	  enfants	  dans	  
leurs	  émo1ons»,	  2017).	  	  
	  
Les	  impacts	  du	  processus	  d’accompagnement.	  L’accompagnement	  d’un	  élève	  dans	  ses	  émo1ons	  se	  fait	  
graduellement.	   Il	   faut	  commencer	  par	   la	  découverte	  des	  différentes	  émo1ons	  à	   l’aide	  de	  divers	  ou1ls	  
avant	  que	  celui-‐ci	  soit	  en	  mesure	  de	  bien	  se	  contrôler.	  Le	  fait	  d’accompagner	  l’élève	  dans	  les	  sen1ments	  
qu’il	  vit,	  en	  l’écoutant	  d’abord,	  en	  lui	  montrant	  que	  nous	  ne	  le	  jugeons	  pas,	  puis	  en	  lui	  proposant	  des	  
livres	  et	  des	  ac1vités,	  va	  lui	  permeJre	  d’apprendre	  à	  reconnaître	  ses	  émo1ons	  naturelles,	  et	  à	  essayer,	  
un	   jour	   à	   la	   fois,	   de	   les	   gérer	   («Accompagner	   les	   enfants	   dans	   leurs	   émo1ons»,	   2017).	   L’élève	   doit	  
meJre	   des	   mots	   sur	   ce	   qu’il	   ressent	   avant	   de	   pouvoir	   s’en	   détacher.	   «CeJe	   connaissance	   et	   ceJe	  
maîtrise	   des	   émo1ons	   lui	   permeJront	   par	   la	   suite	   de	   […]	   comprendre	   ce	   que	   l’autre	   peut	   vivre	   et	  
ressen1r»	  (Augacos,	  s.d.).	  Si	  l’enfant	  veut	  vivre	  harmonieusement	  et	  créer	  de	  bonnes	  rela1ons	  avec	  ses	  
pairs,	   il	   doit	   apprendre	   à	   s’autoréguler.	   L’enfant	   qui	   possède	   une	   bonne	   capacité	   émo1onnelle	   à	  
iden1fier,	   à	   exprimer	   et	   à	  maîtriser	   ses	   émo1ons	   sera	  moins	   porté	   à	   u1liser	   la	   colère	   pour	   se	   faire	  
comprendre	  par	   les	   élèves	  ou	   l’enseignant	   (Larouche,	   2015).	   Les	   conflits	   entre	  élèves	  diminueront	  et	  
ceux-‐ci	   pourront	   avoir	   des	   rela1ons	   construc1ves	   avec	   les	   autres	   (Augacos,	   s.d.).	   S’il	   y	   a	   moins	   de	  
conflits	  entre	  les	  élèves,	  le	  climat	  de	  la	  classe	  sera	  bonifié	  et	  propice	  aux	  appren1ssages.	  	  
	  
Pourquoi	  un	  bon	  climat	  de	  classe	  ?	  Un	  bon	  climat	  de	  classe	  est	  essen1el	  pour	  que	  l’enseignant	  puisse	  
amener	   ses	   élèves	   à	   se	   développer	   globalement.	   Un	   élève	   qui	   n’arrive	   pas	   à	   gérer	   ses	   émo1ons	  
développera	   des	   conflits	   avec	   les	   autres	   élèves,	   dérangera	   le	   déroulement	   habituel	   de	   la	   journée	   et	  
même	   les	   appren1ssages	   pourront	   être	   affectés.	   L’iden1fica1on	   et	   la	   régula1on	   des	   émo1ons	  
contribuent	  à	  une	  belle	  qualité	  de	  classe	  et	   tous	   les	  élèves	  pourront	  en	  bénéficier.	  Effec1vement,	   les	  
émo1ons	   contribuent	   directement	   à	   la	   socialisa1on	   et	   à	   la	   réussite	   dans	   les	   appren1ssages	  
(«Émo1ons»,	   2017).	   «La	   régula1on	   des	   émo1ons,	   tout	   comme	   leur	   compréhension,	   cons1tue	   un	  
avantage	  pour	   les	  enfants	  dans	   leurs	   rela1ons	  avec	  autrui.	  Une	  bonne	  régula1on	  est	  corrélée	  avec	   la	  
facilité	   à	   s’intégrer	   à	   un	   groupe,	   à	   se	   faire	   des	   amis	   ou	   à	   résoudre	   des	   conflits»	   (FrécheJe	   et	  
MorrisseJe,	  2018).	  Il	  suffit	  qu’un	  seul	  élève	  ait	  des	  difficultés	  dans	  la	  ges1on	  de	  ses	  émo1ons	  pour	  que	  
l’ensemble	  de	  la	  classe	  en	  soit	  dérangé.	  

	  
Les	   élèves	   au	   préscolaire	   ne	   sont	   pas	   en	   mesure	   de	   bien	   gérer	   leurs	  
émo1ons	  dans	  diverses	  situa1ons	  et	  ceci	  à	  des	  répercussions	  néga1ves	  sur	  
le	   climat	   de	   classe.	   Selon	   Carole	   Raby	   et	   Annie	   Charron	   (2010),	   la	  
compétence	   émo1onnelle	   facilite	   l’engagement	   dans	   les	   appren1ssages	  
puisque,	  à	  l’école,	  ces	  derniers	  se	  réalisent	  en	  groupe.	  Par	  contre,	  dans	  ma	  
classe,	   certains	   élèves	   vivaient	   de	  manière	   intense	   leurs	   ressen1s	   et	   cela	  
nuisait	   aux	   autres.	   Il	   devenait	   difficile	   pour	   moi	   d’entamer	   les	  
appren1ssages	  puisque	   je	  devais	  m’occuper	  des	  élèves	  dont	   les	  émo1ons	  
avaient	   pris	   le	   dessus.	   Il	   était	   donc	   essen1el	   que	   je	   meJe	   en	   route	   un	  
projet	   sur	   les	   émo1ons	   qui	   amènerait	   les	   élèves	   à	   une	   meilleure	  
autorégula1on	   émo1onnelle	   en	   vue	   d’un	   climat	   de	   classe	   favorable	   à	  
l’éduca1on.	  	  

	  
Mon	  projet	  avait	  comme	  objec1f	  d’aider	   les	  élèves	  à	  avoir	  une	  meilleure	  ges1on	  de	   leurs	  émo1ons	  en	  vue	  d’avoir	  un	  environnement	  propice	  aux	  appren1ssages.	   J’ai	  pu	  constater,	  grâce	  à	  mes	  observa1ons,	  plusieurs	  
changements	  dans	  ma	  classe.	  Effec1vement,	   le	  climat	  était	  plus	  agréable	  et	   je	  pouvais	  davantage	  enseigner	  au	   lieu	  de	  faire	  de	   la	  ges1on.	  Selon	  mes	  observa1ons,	   j’ai	  remarqué	  que	   les	  élèves	  avaient	  plus	  de	  facilité	  à	  
nommer	  ce	  qu’ils	  ressentaient.	  Par	  exemple,	  si	  un	  élève	  était	  triste	  parce	  qu’il	  n’était	  pas	  choisi	  pour	  faire	  un	  jeu,	  il	  le	  men1onnait	  au	  lieu	  de	  pleurer.	  De	  plus,	  les	  élèves	  s’iden1fiaient	  beaucoup	  aux	  personnages	  du	  livre	  La	  
couleur	  des	  émo.ons.	  Alors,	  il	  devenait	  plus	  facile	  pour	  eux	  d’iden1fier	  leurs	  ressen1s,	  car	  ils	  associaient	  leurs	  émo1ons	  à	  l’histoire	  du	  personnage.	  Un	  élève	  disait,	  par	  exemple,	  qu’il	  se	  sentait	  comme	  «joie»	  dans	  le	  livre.	  
J’avais	  mis	  les	  marionneJes	  du	  livre	  à	  leur	  disposi1on	  donc	  les	  élèves	  se	  confiaient	  à	  celles-‐ci.	  Il	  est	  arrivé	  qu’un	  enfant	  en	  colère	  ait	  pris	  la	  marionneJe	  pour	  lui	  parler	  de	  ce	  qu’il	  ressentait.	  Donc,	  pour	  cet	  élève	  qui	  faisait	  
des	  crises	  de	  colère,	  la	  fréquence	  et	  l’intensité	  ont	  diminué	  puisqu’il	  prenait	  un	  temps	  d’arrêt	  pour	  parler	  à	  la	  marionneJe.	  Ensuite,	  j’avais	  plus	  de	  facilité	  à	  faire	  des	  rassemblements	  avec	  l’ensemble	  du	  groupe	  puisque	  les	  
élèves	  étaient	  plus	  en	  mesure	  de	  reconnaître	  certaines	  émo1ons.	  Si	  un	  enfant	  ressentait	  de	  la	  colère,	  il	  pouvait	  le	  dire	  et	  allait	  trouver	  un	  moyen	  efficace	  pour	  se	  calmer.	  Je	  n’avais	  plus	  nécessairement	  à	  m’en	  occuper	  
puisque	  certains	  parvenaient	  à	  revenir	  au	  calme	  sans	  mon	  aide.	  Ils	  allaient	  tout	  simplement	  dans	  le	  coin	  calme	  prendre	  des	  respira1ons.	  C’est	  dans	  la	  période	  de	  jeux	  libres	  que	  j’ai	  vu	  le	  moins	  d’améliora1on.	  Les	  élèves	  
avaient	  des	  conflits	  et	  n’arrivaient	  pas	  à	  les	  régler	  puisque	  les	  émo1ons	  prenaient	  le	  dessus.	  Évidemment,	  chaque	  enfant	  est	  unique	  et	  réagit	  différemment	  selon	  la	  situa1on.	  Pour	  une	  minorité	  d’élèves,	  j’ai	  observé	  peu	  de	  
changement	  dans	  la	  ges1on	  des	  émo1ons.	  Il	  se	  peut	  que	  le	  processus	  soit	  plus	  long	  pour	  certains	  alors	  il	  faut	  con1nuer	  à	  travailler	  avec	  eux.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  projet	  de	  deux	  semaines	  qui	  peut	  régler	  toutes	  les	  difficultés	  liées	  
aux	  émo1ons	  et	  c’est	  pourquoi	  il	  est	  essen1el	  de	  retravailler	  à	  plusieurs	  reprises	  ce	  sujet	  au	  préscolaire.	  	  

	  
	   	   	   	  Je	  conclus	  que	  ce	  projet	  a	  été	  bénéfique	  pour	  certains	  élèves	  
de	   ma	   classe	   et	   que	   l’ambiance	   était	   meilleure.	   Par	   contre,	   je	  
réalise	  que	   le	  développement	  des	  émo1ons	  ne	  se	   fait	  pas	  aussi	  
facilement,	   il	   dépend	   d’un	   grand	   nombre	   de	   facteurs	   et	   du	  
bagage	   de	   l’enfant	   (Dubé,	   2015).	   De	   plus,	   certains	   enfants	   au	  
tempérament	   plus	   difficile	   éprouvent	   beaucoup	   de	   mal	   à	  
contenir	   leurs	   émo1ons,	   ce	   qui	   peut	   en	   résulter	   en	   décharges	  
agressives	   ou	   en	   comportements	   anxieux	   (Raby	   et	   Charron,	  
2010).	   Je	   constate	   aussi	   qu’il	   est	   nécessaire	   de	   travailler	   les	  
émo1ons	  avec	   les	  élèves	  même	  si	   le	  projet	  est	  terminé,	   il	   suffit	  
de	  le	  faire	  dans	  le	  quo1dien	  des	  enfants.	  Mes	  ac1vités	  ont	  aidé	  
plusieurs	   élèves	   à	   la	   reconnaissance	   et	   à	   l’expression	   des	  
sen1ments,	  mais	  il	  faut	  réinves1r	  sur	  le	  sujet,	  car	  la	  capacité	  de	  
gérer	   les	   émo1ons	   au	   préscolaire	   n’est	   pas	   acquise	   pour	  
l’ensemble	   de	   la	   classe.	   Dans	   l’ensemble,	   je	   suis	   sa1sfaite	   de	  
mon	  projet	  puisque	  les	  crises	  de	  colère	  d’un	  élève	  ont	  diminué,	  
certains	   communiquaient	   davantage	   leurs	   ressen1s	   et	   d’autres	  
trouvaient	  des	  solu1ons	  pour	  se	  calmer.	  De	  ceJe	  façon,	  le	  climat	  
de	  classe	  s’est	  amélioré	  et	  j’avais	  du	  plaisir	  à	  enseigner	  auprès	  de	  
mon	  groupe.	  
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Dans	   ma	   classe,	   pour	   aider	   mes	   élèves	   à	   gérer	   leurs	   émo1ons,	   j’ai	   décidé	   de	   faire	   de	   l’art	  
thérapie.	  Un	  élève	  qui	  représente	  les	  émo1ons	  à	  travers	  les	  arts	  s’ini1e	  à	  la	  richesse	  et	  aux	  rôles	  
des	  émo1ons,	  apprend	  à	  poser	  des	  mots	  sur	  des	  ressen1s	  et	  à	  les	  reconnaître	  chez	  soi	  et	  autrui	  
(«Apprendre	  à	  éduquer»,	  2015).	  Donc,	  le	  fait	  d’amener	  un	  enfant	  à	  peindre	  la	  joie,	  la	  colère,	  la	  
peur	   ou	   la	   tristesse	   lui	   permet	   d’avoir	   une	   meilleure	   connaissance	   de	   ses	   émo1ons.	   Les	  
créa1ons	   ar1s1ques	   ont	   servi	   à	   établir	   les	   bases	   de	   ce	   qu’est	   une	   émo1on	   et	   à	   préparer	   les	  
élèves	  à	  aller	  plus	  loin	  dans	  cet	  appren1ssage.	  De	  plus,	  certains	  élèves	  n’étaient	  pas	  en	  mesure	  
de	  meJre	  les	  bons	  mots	  sur	  ce	  qu’ils	  ressentaient	  alors	  qu’ils	  étaient	  en	  mesure	  de	  la	  faire	  par	  
dessin.	  Le	  langage	  est	  une	  opportunité	  pour	  apprendre	  sur	  les	  émo1ons,	  mais	  pour	  ceux	  qui	  ne	  
sont	  pas	  en	  mesure	  de	  s’exprimer,	  l’art	  devient	  un	  ou1l	  essen1el	  (Laurent,	  2017).	  L’art	  thérapie	  
est	  aussi	  une	  manière	  d’extérioriser	  ses	  ressen1s	  sans	  qu’ils	  nuisent	  à	  personne.	  	  
	  
Une	  ac1vité	  ne	  suffit	  pas	  pour	  que	  l’élève	  soit	  en	  mesure	  de	  bien	  iden1fier	  ses	  émo1ons.	  C’est	  
pourquoi	   j’ai	   décidé	   de	   poursuivre	   avec	   la	   lecture	   de	   l’album	   La	   couleur	   des	   émo.ons.	   J’ai	  
alimenté	   la	   lecture	   du	   livre	   avec	   plusieurs	   ac1vités	   soit	   des	   causeries	   et	   un	   jeu	   des	   mimes.	  
Toutes	  les	  ac1vités	  étaient	  en	  lien	  avec	  l’album	  et	  avaient	  comme	  objec1f	  d’aider	  l’apprenant	  à	  
développer	  son	  intelligence	  émo1onnelle	  afin	  qu’il	  apprenne	  à	  mieux	  se	  contrôler	  dans	  diverses	  
situa1ons	  à	   l’école	  («Accompagner	   les	  enfants	  dans	   leurs	  émo1ons»,	  2017).	  Effec1vement,	   les	  
ac1vités	  qui	  gravitent	  autour	  des	  albums	   jeunesse	  devraient	   favoriser	   le	  développement	  de	   la	  
capacité	   des	   enfants	   de	   5	   ans	   à	   se	   représenter	   les	   émo1ons	   d’autrui	   (Gombert,	   Bernat	   et	  
Roussey,	  2017).	  Lors	  de	   la	   lecture	  du	   livre,	   j’ai	  pu	  remarquer	  que	   les	  élèves	  s’iden1fiaient	  aux	  
personnages	   et	   aux	   événements	   que	   ceux-‐ci	   vivaient.	   Les	   enfants	   pouvaient	   plus	   facilement	  
reconnaître	  les	  émo1ons	  puisqu’ils	  faisaient	  référence	  au	  livre.	  Ensuite,	  pendant	  les	  causeries,	  il	  
est	   essen1el	   de	   prendre	   le	   temps	   de	   demander	   aux	   enfants	   comment	   ils	   se	   sentent	   et	  
d’expliquer	   pourquoi.	   (Larouche,	   2015)	   Ainsi,	   les	   élèves	   peuvent	   à	   la	   fois	   échanger	   sur	   leurs	  
ressen1s	  agréables	  ou	  désagréables	  et	  proposer	  des	  solu1ons	  pour	  extérioriser	  ses	  émo1ons.	  En	  
proposant	   ceJe	   simple	   ac1vité,	   l’élève	   découvre	   des	   stratégies	   qui	   lui	   permeJront	   de	  mieux	  
réagir	  aux	  différentes	  situa1ons	  de	  la	  vie.	  (Goulet,	  2015)	  Les	  élèves	  de	  ma	  classe	  devaient	  aussi	  
mimer	   l’émo1on	   de	   la	   joie,	   de	   la	   colère,	   de	   la	   peur	   et	   de	   la	   tristesse	   afin	   de	   reconnaître	   les	  
émo1ons	  de	  base.	  Effec1vement,	   la	  reconnaissance	  et	   l’expression	  des	  émo1ons	  chez	   l’enfant	  
sont	  essen1elles	  pour	  développer	  la	  compétence	  émo1onnelle.	  (CEDJE	  et	  RSC-‐DJE,	  2012)	  Toutes	  
les	   ac1vités	   de	   mon	   projet	   ont	   été	   pensées	   afin	   de	   guider	   et	   d’aider	   l’enfant	   à	   trouver	   des	  
moyens	   efficaces	   pour	   gérer	   ses	   nombreuses	   émo1ons.	   Le	   contrôle	   de	   l’expression	   des	  
émo1ons	  affecte	  directement	  le	  fonc1onnement	  social	  de	  l’enfant,	  tant	  sur	  le	  plan	  des	  rela1ons	  
avec	  l’adulte	  que	  sur	  celui	  avec	  ses	  pairs.	  (Perron	  et	  Gosselin,	  2004)	  	  C’est	  pourquoi	  le	  climat	  de	  
classe	  était	  mieux	  après	  avoir	  réalisé	  ce	  projet	  avec	  mes	  élèves.	  	  
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