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Agi. pou. la réû$ite des élèver

, i  
r \  d r | n i ( r ! \  annec \ ,  I i dee  que  l : r  r éuss i t e  à  l é .o l c  cons t i t ue  un

n  
-  , ' l ) l r ' ( 1 i l  es \en l i e l  L r r l r  i r \ \ L l r i l n (e .  \ ' o i r e  n l è  x ' un  chen r i n  o l ) l i ga .

!/  prtrr l r  rerr:*11r : ." '  i j t l (  l - t  l l lolèssiolrûel l .r  cst une cle ces idécs
bien implântées ( lans lc clomail le de i i  l )sv(.hologie cle l  é( lrrcation.

Ccs t  t ou t  l i n t é rè t  du  i i l r e  . l c  Dan ie l  Pasq l r i e r  Ag i r  poLÛ ' l a  r i r r ss - i l ( '
scolai irc qLle de trâri lcr (e str jct cle l i icor) r_esponsall le. Cel ouvr: lgc,
c i o r l t  l e  aon leû r r  ( s l  o r i g i n i l l  e t  l es  é ( l a i r agcs  sa i s i ssan l s .  o l t \ - r e  c l es
perspecl ives (4)t inl istcs pour les persrrtncs (.oncernees paa l  a'du('at ion
i i  l û  o l c .

Sa  l e (  1u re .  pa t i cn te  e t  a11e  1 i vc .  a i l po r t e  non  seu l cn t cn l  c l e  c l a i r r : .
(  x l ) l i (  i { a t i ons  des  (où (ep ts  pa 'dago { i r l ues  a lâss i c l ues .  un  ( , x [ ) { , s ,

sa'r icu\ dc résultats nouvcalux en matière ( l  expa'r icnce cle renrédiat ion
à  l echec  sco la i r c .  l l a i s  auss i  l a  des ( . r i p t i on  c i e  l a  dén la r (hc  c l  un
:r( lerrr \ 'olonl: l i rc qui: t  ie sens cles réal i ta's.

Valor iser  les d i f férences indiv iduel les
cs dil lérenles étùdes ra'alisées par t)ânicl I).tsquier. el qu i l ous
in\-ite it p:rr(.ourir- en les présell l iult su(cessivenlcnt et clr laqon
1rès nréliarrleusc torLt alt long (ic cct ouvrage. s:tl)puient sllr lal

necess i l a r  d  unc  p r i se  en  . on tp te  i n te l l i g t n l c  c t  r a i sonnée  dc
l  i nd i v i c l ua l i t é  c l e  l  a l a ' ve  en  d i l T i c l r l l a ' .  C lons idé ran l  . i  l a  l o i s  l es
paramètres de niYeau socio prolèssi()t)ncl.  cle rang d:tùs l :r  ùatr ie el
ceux  re l i l l i l s  aux  compé lenaes  coe l t i t i \ . es  r cqL l i s cs  po r l r  l es
app re l t l i s s : r { es  sco la i r es .  i l  p ropose  d :1bo r_ ( l  une  é ra l l l a t i oD
ps]( l lologique e1 péd:Uogiquc r igoureus.. structrLrée e1 cohairct l te.

l - e  ps r " ch ( ) l oeue .  c l à1ns  l u l c  démarche  de  p r ( r t i c i { r r r  < r J rex . / r c r r I
(qual i l icat i l  que lon pourrait  lui  . tssigrict- sixts pei l tel .  p:ut icipe i i  l l l
mise en plâce dr l  org. lnisation pÉdagogique el i i  la définit ion dcs
con le r l us  c t  c l es  p ro j ( t s  i nc i i v i dua l i sés_  Auss i .  l es  d i l l a r cnces
incl ividucl les ne sonl p:rs niées I el les sont al lr  conlt-: t i r(  \ .alorisees.
C l c r l (  s .  l a r l t eu r  n  occu l t e  pas  l e l l è l  mo t i \ . i t n1  d ( '  l i t  compé t i l i on
scolaire, clr i ,  di l  i l .  ne prol l lc cl l  lai t  qu à ceu\ qui ont inlÉriorisa ccftc
vâlcur ga'nirral ienrer)t 1r:rnsmise par lâ l trnri l lc. Mais. l) : t l t i ( ' l  PasclLLter
nc lornbe pas daùs lc piage de cert: t iùcs thèses so.io-psvchologiqlres
ql l i  incriminent dél i l ) i rrémenl lc rni l icu social.
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Irt!gductiotr

Réhabi l i ter  au sein de l 'école I 'enfant
en di f f icul té

1  I , , ' D l t a l t r  l e s  e n l l t r r t : .  l l  l e \ . r  r e n ( ( ) n 1 r ( i s .  c x i l n l j n e s .  i ' ( o L r l i ' s  I i l  s : r i 1

f i  
c l t r c .  t l t r r l r  q r r ,  \ u j ,  r r t  l e r r r ' r  t r ou l r l c s  e t  l eu r  L  ù \ ' i  r ( r r  ) l t cn t cn l  .  i l s  on l

S t, ' rr jnLrrs ce /rt ,s in cl(.  sarL,oir,  aeltc (. l1r io.si lar trattLt(411 . ( l  est pr)ur
cu - \  q r r ' i l  a  su  o rga rn i se r  l es  é ( . hanges  l i t r t . l u f l t x  ( n l a r i s  pas  l o t r i , , t us
souha i t é r s  c l a i l l eu rs l  avc<  1cs  e l t se ig l t aÙ1s .  l l ou r  s l l s c i t c r  ( v ! r i r e

r ' . ' -ssrr-sciterJ cette d\îramiclue de l  âr{ ir  pour la reLlssi le. Fl l  i l  lai t  \ . . t loi .
l  i n l e rè1  c l (  p : r r a t l r i ' t r c s  t e l s  q l t c  l c  n i ! eau  ao r i t r i l j l .  l c s  cap :1a i l a ' s
c l a l 1eû l i où  [ l ) â r ' c xcmp le .  on  app rc r rd  qu  L l l t  eD lâ ] l l  dc  s i r  i l l i s  nc  peu l
l i xe r  c l  sou t cû i r -  son  a t l en l i ( ) n  l ) enc lan l  p l l l s  dc  ( i i : i  n t i n l r i c s  l ) .  l es
ûrr lpirtcnces ar I  apprer) l iss: lge dcs enlants clr ( l i l l i ( .Ll l te. t lù (. t l l t .  i i  les
rêhab i l i t c  au  se i l r  dc  l a ( . o l e .  e t  aux  v r i l t x  ( l c  l cu r  i r l n l i l l ( .  ^L t  l r ave rs
dun cl ialoQLre singul ier. i ' tave par Lr prat iqLle cies ( lessi l ls. ( le jel1x. r,1
srrr loul cic la piuole. i l  les conduit i i  ul te pais( ( lo (.ons(. i t 'n(.( '  l )osit i \ ,e
ct lx)nnc ale lerlr  né s:1\ 'oir.  (oltscience lreDtpl irr qui les solr lâgc ( le lerLr
sorr l l l -ance clètre en é(, i lc(,  ct lel lr  perrncl l  t  l i l t re a(r 'as i t  I l  l tol tonlrr.

Comprendre grâce à l 'évaluat ion
i tnicl  I ' i tscSlier nesl l) i ts Ll l t  nai l .  I l  l t -oul) l i ( '  l l i ls lhcl(rrogénéité
c iu  c l eve lopp ( ' û l ( .D {  c l es  en l i l r r t s  quc  l  a ' co l c  pcu t  c t  se  c i o i l
r n l l i n I ( i r r i l n t  de  reco l t n i l i t r e .  g race  e r r l r c  âu t r cs  t 1L l \  n r i ' t l l o ( l c s

c l  é \ ' : r l r r a l i o r r .  ̂ ( c  p ropos .  l a  l c ( t t r r c  c l e  l ( ) l l \ ' aâg (  n { )us  r i l ppe l l (  c l uc
111\,alual ion. fondée srrr lrDe nti ' thociolo{i(  r ieorlrcLlse, ù esl }) i is une
(ia'nrarche sinlple. el sl l r tout r lu el le ne lx ' l t1 i ' t rc rÉal isér '  p:tr n inuone
c lu i .  sous  p ré1ex1 (  qu  c l l e  es t  â t  l a  l r 1odc  l  l - l t i  n )a1Ùc  I ( ) r n ra l r r r r  . L
l  é \ ' : r i u i r t i on .  I ) an ie l  I , asa l l t i e r  so l t l i gne  l i i  spac i l l ( i t a  ( l u  t r : lY i l i l  du
ps\ 'alrolr)gir( 'qui possède Ie savoir laire et I(  si l \1) ir  cl i re de lavirhlal ior l
in( i ivi( lLlcl lc ( ' t  col lecl ivc.

Tenir  compte des expér iences propres
à chaque enfant

i l is la .ornpra' l lcr lsiolt  des ( l i l { icultes e1 . lcs i l l ) l i tudes récl lcs cle
lenl i l r l t  clui clÉ]lorlal lc srù- l  elaborâti(nt d ult  projcl nc ( loi1 pas
i ' trc l i rnité(: pâa les sculs conl( 'nLts d(.s instr lrr trcl tLs cl i rnalr, ,sc

dont cl isposenl Jcs prol i 'ssionnels dc lécole. [ ]ârr iel P.is. l l l ie. ér 'oque la
Decessi lé de porlcr aussi r ln rcgard srrr les aaqali-s e-r l)élr ia,rr(. ia, ls de
len l : r n1 .  Lcs  a r t s .  l es  spo r t s ,  k ' s  p ra t i q t r t s  cu l t u re l l es  co l r s l i t ue i l l  ( l c s

cxpa'aiences e\tra sa() l i i i rcs Lrci l i t?t l l l  {)u nolt  i  int( i{rat ion des colt(\ tpls
et des s:r loirs iDlrodLl i ts p:rr l  i 'colc. Conln)eÙt : tr t icrt ler (.cs ( l i1ra'rents

types . l  cxpa'r icnccs dans un progri lnrr lc r.ol lcr. t i l  et i trdi\ ' i ( tral isÉ ? l l
senl l) l(  que lÉcl l t . i1{ io natioltale âi l  . iaj i i  répon(lu. cn part ie.: i .etc
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Ag! !Du. l. réû3.1ts dlr élèYe.

nécessité par l . t  ( ,rari t t ion des écoles. col lèges
é tudes .  I l  se ra i t  i n t é ressa lû t  ( 1  cn  conna i t r e
irron\ 'ènicnts).

et ly( arcs sports, arts
lcs  avantages  (e t  /  ou

Pour un modèle intégrat i f
n f i n .  e t  â  l he r r r r  o i l  l on  ne  pa r l e  que  d in tég râ t i on  sco l . t i r e .
Daniel Pitsquier ne peltt  s 'enrpa'( her. et cesl son grand méri le.
d evoquer sit  conceplion d rrn modèle intégrati f ,  dans laquellc i l

déllnil Iintegration cotnllle "ie rnlsc en oetntre co<trdonrtê€' r-le relûtrofls
drlel les priui iégrÉe.s el . ic,-s Dlornenl.s co(\)êret i fs . l ' tcharlqes socio
cogrl i t l jÈ". Pari i  lcs rrontbreuses sol lr l ions proposées par lauteur.
citons les tra\, :rux de pedagogie qui intègrent des inlen'enitnls de
clual i l ical ior)s dif fa'reDtes. 1r:rvaux pouvanl se l i t i rc dans le .adrc
ordinâire de \ ie. Louvrage sc tclnt ine par unc prÉsentation clairc de
lat rÉlorme réce te aoncernamt l  i rr légration scolaire. le rôlc. et la plâce
cles struclures d aidcs spéciâ1l isées.

Un état  d 'espr i t  mobi l isateur
et  responsable

aniel Pasquier rrous invite i i ur-lc \. ision optintiste ct ri 'al iste des
possibil i tés de remédiatiorr ct claide. Certes. fauteur se gardc
bien dc clénoncer lc di:calage entre les ida'es et les inlen.cntions

conlenlres daùrs les texles ct lcs ntoyens nis ar disposi l ion pour les
concra't iscr :  mais en ny insistanl pirs. i l  laisse le lectcur sur une
impression de bonne volonlé s.rns i l lusions (sopposant à cel les dc
morosité].  .c qui semble rele!cr tout simplenrent dc 1a sagesse. Fl1 je
c ro i s  q r re  (e t  é ta t  c l  esp r j t  don l  es t  : t n i n l a '  Dan ie l  p : r squ ie r .  en
penclr i tnt progressivenlent et presquà son insu le lecleur. qui l  soit
pa ren t .  ense ignan t .  éd l l câ1 r ' r r r .  r esponsab le  adn r i n i s l r . l t i l .
psvchologue nc perrt ètre quc mobil isateur pour lgir pour Ic réLlssi lc
scolarire d('s enfants.

Jean l-olr is Adrien

Prolèsscrlr cies scienccs de l  édlrcation
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l. réùaaite acol.ire, u! enict| écoro[iqoa at aociat

La réussite scolaire, utl
enjeu économique et social

{{

q i r  porLr  le  réu .ss i te .sco ia i reJ"  T i t re  pharc  qu i  ne  pcu t
qu cnle\.er l i lclhésion dc toLls les âaleurs du svslèrrl( '  scolaire.
Encore 1àlrt i l  prcndr-e du re( lr l [a( c à un consensrrs rapide...

I ) c r r i è re  l es  mo1s .  ( hacun  mob i l i se  des  rep résen ta t i o l t s ,  des
conceptions. des érnotiorls et des souvcnirs i l ien cl i l l i ' r( 'nts les rrns clcs
au t res .  I - o r sq r l c  1a  po l i t i que  se  c l onne  aon rû le  l ) t r t  c l  a r , : r t r c . e r  vc r s
l ' égâ l i l é  des  <  hances .  l a  co ru l [ r l r au té  des  a i l ( ) vens  acq t r i escc .  E t
pourtart l .  ( ' r l  na'gati l  de légal i té des (han(cs, nc \-olt  on pas légal i1é
cles nrl l lchi ln.es ' l  Àutour des ârlné.is 55, les enqrrètes clc 1l.N.E.l).  ont
largeûrent monlrc ( lu i l  ne sufl ls:r i l  pas d accueil l i r  lous les enlarnts sur
l es  b : l nas  dc  l i ' co l e  pou r  qu (  t ous  v  réuss i ssc l l t .  Evo ( l ue r .  depu i s
bientôl quarante ans, l 'aléirtoire des probabil i tés pour reùdrc cotnpte
du rendement ckl s\ 'slèûl(.  éducati f  peut s interpréter d'au moins cletrx
manières. Dans la rncsure oi l  loi l  sc réfère au hâsarcl.  on peut ( i i rc
que a'esl l : i  ur l  i l ldice de nolre prolbnde ignorân(c des processus qui
génèrent la réussite ou l  é.hec ar l  école.

En conséqut:rrcr:,  les recher(,hes avant pol lr  ()t) jct ces processus ont
l lesoin d ètrr vigoureusenrenl st imulées.

l)  autre part.  se référer au hasard pcut traduire une att i tude falal iste.
q l r i  s i l u (  l c s  dé te rm i t r i s rncs  e t  l es  responsab i l i t és  ve rs  t r n  au  c i e l : i
i rr2r( ccssible. Que faire si .c 'est . le la leLrl<'  à pcls. le ch.tr(.( ,  J .

L'échec est  une not ion re lat ive. . .
: r r i r l l i  l c rndn t  aux  r cche rches  t i  ca rac tè re  l  l l a ro r i que .  l es
q r res l i onnen len t s  (  I r p i r i ques  v i san t  l  an l i : l i o ra t i on  des
techniques, dcs ntéthocles, dcs savoir f : t i re professionncls soltr

egalenent néccssaires si l  otr \ ,( 'ut cotnrnenccr à exercer l lne aûx)r(.e
de  m : r t l r i se  des  f o r ces  n rys ta . r i euses  qu i  déc lenchen l  l  occu r rence .
Avant dal ler plus loin, soul ignons lc caractère relaLif  des notions de
réussite el déchcc scolaire. Pourquoi parlc-t on de léchec de l  élè\,c
l o r squ  on  pou r ra i t  d i r e  quc  l c  ma i t r e  â  échoué  dàns  s i t  t âche .  e t
pourquoi avoque t on le succès de l  inst i tut iol t  portr expl iquer une
réussite individuel le ?

Passcr de vingt farr les cl orthoqraphc à dix fâules, bien qlre lon soit
lorr jours noté 0. r 'cst ce pas une réLlssite to!r{ autant que de passer
de l2 à t3 eir mathématiqucs ?
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Ne pas rêussir son C.A,P. de menuisier n'est-il pas équivalent à
l'échec au B.T.S. de comptabilitê puisque dans les deux cas, la
ca.rrière professionnelle envisagée se trouve compromise ?

I ..,qui met en évidence les carences du système
Certes on peut considérer qu'il y a échec ou réussite par rapport aux
mesures purement scolaires de passage de classe et d'examens. C'est
là une première définttion, uniquement centrée sur les aspects
évaluatifs et leurs corollaires d'avance ou de retard, Forcément
réductrice, elle peut toutefois s'appliquer comme indicateur de
rendement du système, sous la forme de statistiques des flux
scolaires. Savolr que 45olo des élèves du primaire ont redoublé au
mois une fois, ou que chaque année cent mille Jeunes sortent du
système sars aucune qualiffcation permet de conclure sur I'ampleur
du dysfonctionnement mais ne renseigne pas sur sa nature, De ce
plan très général, on peut basculer vers le plan singulier et déIlnlr la
réussite ou l 'échec par rapport au but visé par chacun. Ainsi
s'expliqueront les suicides d'élèves ou d'étudiants qui ne parviennent
pas à atteindre le but ffxé alors qu'ils peuvent être parvenus à des
niveaux très élevés. Pour un autre, obtenir le certiflcat d'êtudes
équivaut à la clé pour ètre admis comme agent de collectivtté
territoriale. . .

Une troisième perspective, et on pourrait en trouver d'autxes encore,
consiste à sltuer des minlmum de connaissances à acquérir. Ainsi
est-on très étonné d'apprendre qu'il existe en France des personnes
analphabètes, el surtout r]n pourcentage impressionnant d'ilettrés,
c'est-â-dire de lecteurs en diflicutté pour comprendre un texte simple.
Icl, par cette méthode de seuil, on rapproche une statistique de
rendement du système et un handicap culturel, une maîtrise
insuffisante au niveau de la personne.

I ...dont les facteurs sont difficiles à cerner
Face à toutes ces manières de relati\,'iser la notion d'échec ou de
réussite, il convient donc de préciser à chaque fois de quel point de
vue on se place avant de commencer un quelconque développement.
La prise de consclence des diflicultés scolaires de certains élèves est
ancienne et dès ce début de siècle, A. Binet fut chargé de
I'organisation d'un enseignement spécial pour ces élèves, Les
structures spéciallsées existent toujours et accueillent un peu'moins
de 2o/o de la population scolaire. Elles sont loin de répondre à
I'ensemble des besoins. Binet centra ses efforts à partir de I'hlæothèse
d'une débil ité mentale comme source de l 'échec. S'i l  est hors de
question de nier I'existence de ce facteur, d'aLrtres sont apparus et
furent pris en compte. Parmi ceux-ci, on peut citer les facteurs
alfectifs, les facteurs socio-culturels, les facteurs physiologiques, les
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facteurs spatio temporels, etc. Bien souverrt. un seul làclerrr ne suffit
pas à déterrniner-un échec : i l  làut rechercher les causcs dans lâ
coùonctiorl dune plurali lé d élémcnts. L'échec semble souvent sous-
détcrminé. l,r 's causes évoqrrées ci dessus rejettent la responsabil ité
de l'échec clans des clornaincs relativetnenl inaccessibles à une action
corrective. gue peut f i l ire l école lorsque la cellule familiale est en voie
d'écla1eûren1 ? Quellc action mener lorsque les parenls sont eux
rnêmes il lettrés et investissent peu dans les valeurs scolajres ? ...

I l  reste à envisager un dernicr chantp de causalité i les làcteurs de
léchec l iés au svstème scolaire. à sa structtue. à scs progrânrnles. à
son mode de lonctionne nent... I l  semble en elfet a prlori possible
d envis.rger de tr.lvailler au sein ûrêrne de I i:cole pour ân]éliorer ce qui
peut l être. Les solutions à l echec scolaire soitt d abord de nature
scolairc.

Les grands enjeux de la
L'amélioral ion clu lbnctionnement de
d  en j (  u \ .  d ,  p r | l n i e re  i r npo r l . nc r

réussi te scola i re
l 'école correspond à unc série

I  Dans la dimension économique
Dans lâ dimension économique plusicurs niveaux peuvent être
dégagés. Le budget de lÉducation nationale représcnte le prenricr
budget de l  État er i l  est essentiel que les résult. l ts obtenus se sit trerrt
à la hauteur de l  investissernent. La notion de procluctivi té esl abscnte
du  chàmp  de  l  éduca t i on .  ma i s  d ' év idence  une  en t rep r i se  qu i
produirai l  environ rtne piece rece\,able srlr  deux. ne l iendrait  pas dans
la durée.

I )  au t re  pa r t .  l e  sys tène  éduca t i f  ne  répond  pas  p le i neû ren t  aux
besoins des entreprises en personnels qual i f iés. l ,e sous rendentent du
syslcmc rcprarsente un manque à gagner pour Iéconomie nationale e1
se tradui l  par un cout social i r lcvé pour subvenir aux besoins des
dcmandeurs d'emploi ir ]sl l lTjsamment qual i l iars ct pour f inancer les
disposit i fs de la deuxièrle chance.

I  Dans la dimension sociale
À la climension économique s ajoute lâ dimenslon sociale. Le nombre
des demanderlrs d cmploi no.l qualiliés va croissant et augrnente par
con(rc coups les risques cle césure du tissu sociall. les risqucs de
constitution d une sociétar duale à deux vitesses. l,es consétluences de
léchec  sco la i re .  sur  le  p lan  humain ,  psycho log ique.  nc  sont  pas
nég l igeab les .  Lcs  e f fe ts  p lus  négat i f s  se  s i tueDt  au  n iveâu des
sentinents dauto dévaluation des personnes rejetées par le s)'stème
scolaire. Léchec est souvent vécrr sur un mode dépressif, intériorise
comme déprêciatiorr de sa propre estime. génêrateur dun sentin)eltt
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d  i ncompa tence .  l l  l i ' r  l c  l es  pe rspec t i ves  . l  a ' \ , o l u t i o l t ,  c l r t r a i ne  l a

I r a l ss i v i t a r .  I a t t en l i smc .  l e  n ranquc  d  i n i t i a l i v c  e t  c l e  ( l ynam isn re .  l ( l
r e l r r gc  dans  l e  ravc  e t  l i r - r éa l i sn te . . .  I I  con t i en l  en  ge rn le  l l r r c
dynitûriqLle de nrptlue cle l i l  cotrt inui lé pslrcirologiquc ct entrel ient les
inhibi l  ioûs iDtcl lcctuel les.

L( s Élémen1s dc (14'ta'r iorât ion psvchologiquc apparâisscnt clàt irelncnt
i lu\ forrnaterr is dadultes ( lui  trar\.âi l le l  ( lans le aâ(lrc cles I l .M.l . ,  cles
chôùlerr.s dc longlre dura'e. des bas lr i \ ' . . tr l \  de cytr al i l ical ion. du crédi l
lû 'nri l t ion indi\ . i ( lual isa'.

& Dans la  d imension tech n ico"pédagog iq  ue
Enlin. on peul dél lnir un enjeu technico-pédagogique. Conrn)c lorrte
cnireprise ( l i {nc (1c ce ûonl. ci t t_ sou(, i(usc de laÛlal iorat ion et ( lc l i l
mode rn i s : r I i on  de  ses  1 ( r l l n i qÙes  { l (  l l r oc lÙc l i ( ) n .  l c  svs lèû t (  a ' ch l ca l i l
sC d() i1 ( le ni ieux proléssi o n na l is( 'r  ses alalr 'urs. ( lc l :r i rc i ' r î l rrer- lcs
l((hnologies a{lucit t ives iLl iD t lc nrierrx r-apondre aj l i i  nt ission qui lui
( 'st conl lée. Llnc l i l is adIl) ise la l téccssitL'  cle l ;r i .(  a' \1tuer les cfroses.
l o r c e  e s l  d e  c o n s t u l e r  l  i m p r e s s i o n n a n t e  l i s l ( .  ( i o b s i â c l c s  q u i  s r
d resseû l  f a (  e  i i  c r t t c  i l t i eû l i on .  S i rns  vo t r l o i r  p ra t t end re  a
l c\h: lusl i \- i té. anr pcut é\ 'oqrrer di l lérelt les ( lucstions.

l ' ln pr( ûl icr l ielr,  \ ' ient la question des moyens qlr i  se décl i tre sul.
plusieurs plalrrs. Cles nlovens sonl d f ibor( l  { inanciers. par exen\) lc, la
rÉducl ior) dcs elïect i l_.s pass(.par la (,réalt iol t  de nou\.eaux I)ostes. le
rea r ' r r 1cû l cn t  e t  l : t  l b rn ta t i on  d (  s  ma i t r es .  I  i t ( . hâ t  ( l e  ma té r i e l .  I c
rea r l r t cn len l  de  chc rche r l r s  ( . 1  l e  f i nanae rncn t  c l e  p rog rammes  (1e
recl lcrche...  l -es utovelts sont i ' { :alenleût cle natrtr.  tcchniqttc. Ir i l r
exemple pour Él:rborer de nouve.l l l \  outi ls ped:tgogiclues, djdacticiels.
nrLrl l i  I ] la '( l i i ts.. .  I l  Iâu1 .tLlssi dégager du temps polrr l i t  lornrâi iol l
con l i r l r r c  des  n r l t i l r c s ,  pou r  l a  r a ' f l ex i on  s t r r  l es  p ra l j ques .  pou r  l e
1 ra \ , : i i l  en  equ ipe  p lu r i d i sc i p l i na j r e .  \ . o i r e  i ù1 ( ' r  i t l s l i t u t j o l l ne l l e
(col laboral ion avec le médeci l t  scol i t i re. le ps\.chologue, le Cl.M.p.p..
l  assisl:rù1e sociale. l( '  bibl iothécaia(..  les alss(x, j : l t iol ts.. .) .

De la d i f f icul té d ' innover

?  
r r  r l r r , \ t i on  L l t s  r r pp r r r l s  | r r 1 re  l a : cchc rche  u i l i \ r r s i t a i r c  c t  l c s

f  p r r t j (  i en *  r iU  t e r r . r j l t  s c  pose  a ' ga leû ren t .  T rop  soL l ven t  onn t
*f constlrL( rûl hiatus (nLre le:,  i ' tudes théofiques. les rccherr:hes dc
laborâloirc et les soucis cle lenseignentcrrt  au qlrot idieir.  Ce sont l i i
( l es  do rna ines  d i s j o i n l s .  s i t ns  r i t ppo r - t s  d i r ec t s .  ce  qu i  l i e l l t u
c(nlsi(1a'ral l lenrerrt lcs perspcctives cltr  progres pédagogique.

{* . . .à cause des résistances
L i t  ques t i on  dcs  rés i s tances  a l l  (  hangemen t  appa râ i1  de  mar l i u r - c
mult i lornre. I l  cst vrai que toute tcrrLit t ive de r(: Iorr le soulève cl etnlt lée
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( lc l .r lul t iples inconpréhensions et opposit ions de la parl  . les pârcrnls

d élèr 'es. dt:s : lc:rdénriciens (:r insi les lenl:r l ives â\ 'o ées de ra'fôrme de

l  o r t hog raphc ) .  ( 1cs  s - ! - nc i i ca t s  p ro l css ionnc l s ,  dcs  assoc ia t i ons

dé tud ian t s ,  dcs  hommcs  po l i t i ques . . .  Tou t  ce la  donne  l  iD rage  c i un

svs tèn re  b loqué  e t  au tob loquan t .  Les  rés i s tances  se  man i f es te  t

égalernent au niveau des icléologies : admettre par exenrple que lolr l

dcpend . les apti tudes ( i . leologie des dons) engendre la résignation de

i enscignant (ar persorlnc r lc sait  cornnlerl t  agir sur lcs gèDcs dc

l inlel l igeDce. Entrent en jeu cle srlrcroit  les résistances psvchologrqLres

:1 l r  ch : rngemenL .  l e  r e fus  c l e  se  reme t t re  en  ca luse ,  l e  po ids  des

l r . L l r i t r r r l r -  r t  r l e r  n t u e l \  \ ,  o l . r i r ê -

x . . .voire des incohérences
Dlr dernier l icu. i l  rcstc i i  (  onsida'rcr la qucstion cic la cohérence cles

lonctioûs : i  renrpl i .  pi lr  i  enseignenrent. D ur)e part.  on lui r lenretncle cle
prorl igucr Lln cnscigrlcrrrerr l  dt:  rn:rssc. r i1:duqrrcr tous lcs cnl i tnts qui

l t l i  sont (or] l ia 's. el dautrc pirrt  dc sa' le( t ior lner les ûl( i l l ( 'urs. Double

t i iche qLl i  porle en el le lrênle sa propre contradict ion. On De peut

exe rce r  l une  quau  dé t r i n ren t  de  l au t re :  l e  t emps  c l e  l é \ ' â l l l n l i on

p rn )d  s r . r r  l e  l en rps  de  l ' educ :1 t i on .  l a l l en l i on  po r l ée  a r l \  n re i l l eu f s  cs t

au dÉtr- irnanl des phls Lri l ) les c1 aé( iproqrlcnl( 'nI-. .

Relever le déf i  de la réussi te
n voit  donc qlre l i l  t i iche est dél icate. dif l lc i le. compliquee et
qu el le relève du c1efi .  le cléf i  cle la réussite scolaire. I 'our âvancer

dâns  ce t t e  d i r ec t i oD .  no l l s  p roposons  a le  t r ava i l l e r  c l ans  de t r x

direct ions ( orr ipla) ncn 1:r i  r( 's.

t  Par la recherche théor ique
La prcmière es1 cel le de la recherche thêorique. dans le l ] tr t  de nl ierL\

comprcncl(r l t 's lat tcrrrs qui jouenl srrr la genèse cle l i l  réussite ou cle

l échec, de micux connaitre le fonctiorlnement pédagogi. lue en soir ir lal

ac lL l e l ,  dc  m icL l x  ce rne r  l . r  psycho log ie  des  âpp ren t i ssages  e t  de
l 'crr l :rr t t  aLppr'en:rr l t ,  d( '  t l icrrx appri ' l rcnclcr lcs rcprésenti l t ions des

uraitrcs. lcuts :r11enlcs e1 la logiclue de lerlr  prat iqrLe prolèssionnelle.

Les a'tudes tharoriques orr l  pour lbnction de fàci l i ter certair)es prises de

conscience cle la nature des firits d ollseavation ou cl cxparrierrcc. clc lcs
exp l i que r .  c l e  l es  i n l e rp ré1e r : i  pâ r l i r  de  l a  m ise  en  é \ ' i c l ence  des
proccssus qui les sous-tcndcDL. l ,e produit de l .r  recherche théorique

nes t  pas  d i r cc t cmen t  app l i cab le  au  n i veau  de  l à  p r21 l i que  soc ja l c .
F ln t re  l es  deux ,  \ ' a  se  s i t ue r  un  p l : r n  i n t c rméd ia i r e ,  ce lu i  c l e

I ' é l abo ra t i on  d  unc  hypo tha rsc  d i t c t i on .  dune  heu r i s t i que  c l ' ac l i on .

d nn axiome orr d un postulat.  Une fois l  aKiorne dél lni et posé. on
pourra en dé\-elopper les conséqllences srrr le plan pratique en termes

ta
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dbtJie(t i l  : :r ; l t teiù(lrc. cle t-n()Velts: j  ûtet lre ( 'n (Fl lvr-c, cle ( l isposi l i l :s clc
réeu l i r l i o l l  e1  d  a \ . i t l ua l i on  i i  t r l i l i se r .  I ) a r  exeû lp le .  s i  l i t  r echc rche
theori( l l re nl{)nlr-c qLle l :rbus clc la relzt l ion \rert i( ,alc eit l r( ,  le rnaltrc el
lcs a' la' \ 'cs e1 ( lonc lai)scltce a1('relal iol ls hoiz()ntaies cnlre k,s élè\.r,s
(onsti tLlc unf sout_cc cle ( la'pcndartcc e1 un l icin : i  laLrtorl() lr isal l()n
(les alJpretr l  i  ssages. () l l  porlrr.a en ret ircr l l l \ 'pothèse sui\-an1e i  l :1 rtr is(.
cn pl i l (r  ( le relâl ions horizontales ( lr ' \ :r i i i1 l :( ' i l i ter- la prise d. init jâl ivcs
e1  ( l - l l l r l o l t on t i e .  O l t  pou r ra  : t l o r s  déve loppe r  un  p ro je l  pédâ {oÊ i ( l l r e
da r r s  l e  p ro l ( l l r oe l  eù l  ( l c  ce l l e  l l vpo thasc .

l: Par I'act ion - rec h e rche
a lec i  l l o l r s  ( ( ) n ( l r r i l  i l  ao l r s i déae r  I i r  seco r t r l t '  c l i r c ( , l i on  de  t r avâ i l .  ( , c1 le
qu i  r l r a ' r l ( .  i i  l ' a c t i on - reche rche .  ^  l L l n i \ ' c r s i 1é .  I cs  e t r se i { l t a t r l s  son l
( l c s  ( l l e r (hcu t ' s .  \ ous  l l ens ( )ns  c l u i l  ( ' s t  éga l c l l l cn l  s r )uh i l i l a l ) l c  ( l l l e .
sL r l '  l ( '  l a ra l t i n .  l e \  I ) r i ! L i c i e l t s  so ien l  a l ] . a l en ten l  c ]es  ( , l t c r cheu rs .  No l l
p i l s  p0 l r r  ( l u i l s  s (  l t l ( ' 11 ( l t L  i i  l â  r ( . ( he r ( . h r  ( 1 (  1 \ , p ( ,  un i \ . e r s i t i l i r e .  l l l a t s
i r l iÙ  ( l u  i l \  pu i sse l t i  l l a r l i ( . i pe r  i i  l a . l aboaa l i on  a l . un  ao rpu -s  ( l e
(  ( ) nn ; l i s s i l n (  ( ' s  r e l a l iYcs  i t  l l t  t echn ( ) l og ie  dc  I e l t se ignen ren t .  B ieù
i\ ial( 'Dtntcnl la ( rél l l ion cl l ln( dvlt i lnl ique cle r(,( , l telal le ne p(,ut è1rf,  l ( ,
l i l i t  cl  Lrn in. l iYi( lrr  isola' .  1l ( 's1 i( . i  l ta 'ccssair( (k' trâ\.ai l ler eû i ,qLl ipe (,1 r i
possi l) l r  i l \ ' ( ' (  la ( ol lal)orlr l iol t  ales l) i l l - tenl l i rcs e\1a,r ieurs.

I l  no r r s  s t r nb i c  ( l l l (  l e  l ) svcho logue  a  i a j  t r r t  r ô l e  p  n l o rd ia i  i i  j ( ) uL r
c l ans  l ( '  s ( l t s  ( l c  l a  { ons l i t u t i on  ( l  une  aqu ipe  psvcho -pa ,da {o { i que .  I l
l l  (S t  p i l s  aX ( l l l  ( l  \ '  . j o i nd rc  l e  (  on (o l l r s  occ i : t s i onne l  d ,au r r cs
s l ) a ' (  i a l i s l es .  cn  l i ) l l (  t i o l t  ( l ( s  bes ( ) i l l s  a l e  l âc t i o l t  r cche r ( , hc .  C l c  c
( l c rn re re  \ ' : !  co l l s i s l ( ' r  po r r r  l équ ipc  en  I i tmén i : l g ( . n l e l t l  d .a r ra l s  s l i r
i rnara/e.s ra!]Ll l iers. I-aci ion ( lensejgnent€ût cst sloppée:i  ( .c ntontcnt là.
I l  (  on| i(  nt cl  oparcr ult(  prise ( lc disl l tn(,c rél lexiYe.
. Prendre conscience des nceuds pédagogiques

Ltspirct t i t ' rel l( i \ iol t  elrnl ou\1 11. ( 'hzlful l  \ .a lraYil i l ler.  avea l .ai( le cles
âl l l rcs l lar laltaires ( lc l  c( l tr ip( ' .  a laYo(. i .r t jon ( le lâ l)r isc de conscl(,ncc.
:r l i ' \pl iai l l l t jon clr scs pt_atiqucs. l t  la \ ,ealral isat i{nl des l : t i ts obsrn.ôs
ct clu ré( rr qLl i  lcs ac(î lpagn(' .  f)e la sorte. p(,u\ 'enl (.olt lnlenccr âi
l r o i nd ro  (Les  ù ' I ' uds  pa 'dec loq i . l  r  l  c ' - s  .  ( ' s t  i l  ( l i r c  l es  end ro i i s  de  l ! r
prâl ial lre ( lLr i  pi lssenl rI tal.  qlr i  i tccroahcnt, qrr i  nolrs a,ner\.(,nt dans la
l l r ( s r l r r  o i l  l i t  so l l l t i o l t  r r o t r s  e t . l r appe  ( . o t l s l i l t r lD te l l l .  L ,exc rnp le
( laissi( lu( ( iu nû,l t( l  pê(l(tg()qiqtk' .  c esl Icnseigtrcment dc lâcaorrl  cl l r
p. lr l i . i l )c l l i lssi 'ou bien (1c la proporl iol  tnal i t  é.

. Prendre conscience des illusions pédagogiques

Len t râ i û ( i t l l en1  a idan l .  l es  ( , he rc l t cu rs  p rendaon t  r i ga l cn reù1
corlscirr ic(.  des al i&sioirs pa,alaqoqiqLres. soltrce des désj l lusions. par
e\enrple. aLpra.s un cxposa' didacl ique nlagislral.  trne da,nlonslrat ion
pitr lai tern(int aéussie. l tÙ(. leco moclèle. on sapcrÇojl  que le [ tcssâlte
e s t  p â s s a ' t o l : r l e n t c ù l  à  c ô t a ' c l e  l a  c i b l e .  U n e  l b i s  l e s  p r i s e s  d c
(o r ) sa i cnce  raa l i sees ,  peL l l  con tn le r l ce r  r r r r c  p l t âse  c l e  ra , l l ex i a l n  en
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lerr l lcs ( lc Ûiol lers / irrs. Quelles causes ont prl  pro(lrr irc tel ef lèt ?
PourclLroj dans tcl le situation i l i  je à1t1eirrt  lol) jcct i l ' /  Pourquoi clatrs
tel le autrc l .r i  je coDrplètenrenl nlanqrré '1

. Modilier le cortple rnogen-Jin

l-â lroisiènre phàse va introdrr irrr rrnc nrocl i l lcat ion t lu couplc moge,rr

. / i r l .  l -à1 recherche va consister à lbnrlrr lcr unc hypothèse d acl iorr ct : i
t n , l i f i F r  l e  n t ô d e  o l ) é t : t r , , i r  r '  '  | o n - Ë q l l e r r c e

So i t  l ob j cc t i l  c s l  I nod i i i é  :  on  repousse r - : r  pâ r  cxemp le  l app ro the
lormelle cie l i1 gral lrûraire:ru C.M.2 \ ' () irc crr Quil tr ièùte talt t  i l  est vr:r i
(1ue soù al loral esi impossibl( '  chcz des ieunes foltct ionn:rnt ( lans lc
registre des opérâtiors ( ()ncra'tcs (au sclts l l i i tgétien de ce lerùl( ) .

So i l  oD  conse rYe  l ob jec l i l  m i t j s  on  change  l e  l t t o \ . cn -  A i r ) s i .  pou r

atudicr I(  \ 'ol  du pigcon. on va . lban(k)nner lâ pholog.. l l )hie du l i \ .re de
s ( i ences  na t r r r e l l es  pou r  l i s i oDne r  uù  l l l n l  d i ( l i l (  t i que .  Le  t en rps  de
recherche est alors terminé et ûr pcul se relanceL cians I act ion d uDc
lna r i è re  ( l i l l é . en le .  en  i n ta ' g ran t  dans  sa  p ra t i que  l â  rnod i f i ca t i on

i ' l abo r i ' c  . l u  momen t  ré l - l ex i f .  I J i en  en tend r r .  l es  c f f c t s  c l e  l a
rnod i l i ca t i o l r . l ppo r tac  dev ron t  è l r e  év i r l ués  c i e  I a  rD : l n i è re  l a  p l us

o l l j ec t i \ . e  qu i  so i t .  l l  c i e \ : j en1  : r l o r s  poss ib l c  c i c  co l rp rend re  que  l c
resl l l lal  de tels ou lels élè\(rs cst, en part ie clLl ûtoi l ls, l r l l  el lèl  de mcs
l:r i1s el gesles qrrot idiens et du type cle relat ion qlre. j  âi  ét.rbl i  .1\ 'e(
chitcun d cu-]i.

Lalternance des moments cle pr:r l iqrre ct dcs moments cle réf lexiotr sl tr
la prat ique \ra ()nduire progr-e ssivcmcnt de ce qrle C. Freinet :rppclai l
le lalorùrerrtérni e\)êrirret lel,  ou de ce qLle les anglo,si lxol ls atppcl lcnt
l ee r t l i t l g  b l l  . - l o i  ! , ,  pa r  unc  sé r i e  c l  a j L r s ten re r r t s  s r r cccss i l s .  à  1a
lor-mil l isat ion de savoirs et de s:rvoir- l i l i re transl i ' r 'z ibles. i l ien élabl is (,1

reproclucti l l les. elr qlrelque sortc dc noclèles de rétèrence. La.l ion
recherche, si  el le devienl l ln état d cspri t .  une ntanière de lx 'nscr ct ( le

sc  co r t t po r l e l .  un  pcu  à  l a  man iè re  des  g ro r rpes  d  exp ress ion  c l e
sa l i i r i és  ou  des  ce rc l es  c l e  q r l : r l i 1a .  des  g r -oupes  de  réso l l r l i on  ( l { '

problèrne. consti tue le princip:r l  ressol dc I accroisserneltt  du ( l(  qri '  ( ic

prolèssioi lnal isnre des équipcs psychopédagogiques.

l l lustrer  des choix d 'act ion
t  I  o l ) iec t j l  de  ce  l rv re  e \ l  r lonc  d i l lus t re r  ces  cho ix  pour . rg i r  pour

|  - /  la  re r r rs r t r  * r 'u lu i r r ' c r r  p roposant  âu  lec te r r r  dcs  cxenp les  c le
*1  r r .h - r r  hc \  lhéor ic lues  e t  c l  ac l ions  rccherches .  l ,es  de t rx
prcmiares parrt ies de l  ouvrage sol-t t  consacrées i iux etudes l l ta'oriqucs.
Dans la première, Faits d obserl)at ion. nous lr i t i lerons <1 :rbord cies
râppor-ts entre l  évahlal ion et la subjectivi ta :  a' tuclcs clcs \.ariat ions du
juBcn i cn t  r nag i s t ra l l ,  de  l  i n t e râo t i on  en t re  1 i l  co l t n : r i s sa r r cc  c l es
résuitats dune évaluation objcct ivc ct du préjugé des nlâi1res. des
dif l icultés de l  é\ 'alrrât ion dcs el lèts clune co-.r. l ion. Err sccond l iel t .
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lôtude de quelques repra'sentâ1ions chez I.enfànt cle Grande se(,rron
malerrel le montrc comnlent on pett l  avanccr di lns lâ connaissâtnce de
l 'er1f: lnt à paft ir  de cl i lTa'rentes tect lniql:es cl 'entret ien et de l .épreuve
du dessin de la lamil lc. Lâ scconde p:rrt ie tr:r i te dc l .observation . les
p ra t i qucs  de  I a  c l asse .  E l l e  co rnDrence  pa r  unc  é tudc  c r i t i quc  de
I  o rgan i sa t i on  péd : l gog ique  t l ac l i t i onne l l e  cL  c l es  con renus
d enseignemeDt. El lc se poursuit en se r.rpprochar)t des pralrques
conarètes du terrain. Lcs principes de la rnéthode active sonl rcvus
so t l s  un  ang le  c r i t i que  c t  l âna l ysc  f i ne  d  e r l r - eg i s t r eû len t s  (e
dif férentes leçons dc (.alcul à lé(.ole p [rairc m(]ntre cn quoi le jcu
des  i n te ra . l i ons  cn t re  l e  n ra i t r e  c t  l es  é l è \ , es  pa r t i c i pe  : i  l a
deterûrination du dcgré de réussite.

La troisia'me part ie concerne lact ion,recherche. I i  présentalt ion d.un
modè le  i n t i r g ra t i l  d i n l e I1en l i on  es t  su i v i  pâ r  l a  r e l . r t i on  de  qua t re
morrographies rclat jves à di11Érents tvpcs d.âction_rccherche.

l-a prernière nlonogral lhie relalc un travâi l  de réorg.rnisal ion dcs
structur(:s au niveâu clu C.p. et du C.E. t .  L,org:rnisation en groupes
dc  n i ! . ( t au  ma t i è re  a  pe rn r i s  une  amé l i o ra t i on  du  rendemen l
pédagogique et rtne baisse scnsible clu taux cle rcdoublement. La
seconc ie  monog raph i c  s  i l ) t e rp rè te  conme  L lne  con t re  p reuve  r l t r
moda' le intégra1i l .  I-à prise en charge d un groupe d.élè\,es laibles de
d i l l è ren t s  C .P .  p r i r  l a  r a :éduca t r i ce  ne  s . cs t  pas  t r adu i t c  pa r  une
améliorat ion des résultats, les élè\-es clt ,  ce groupe étant considérés
coûtme ries élar. i . ,s à parl .  Af in d é\, i ter les elTets négati ls ( lc
lét iquetagc, i l  cst possible de concevoir une intenention à caracrere
psJ'-chologique i tu sein même de la cl.rsse.

Les derrx monographies suivatrtes présentent des exenples t le ce rype
d interventiorr.  La lroisième expose un travai l  sur l .âpprentissagc cles
qualrc opèrations au C.E.2 el la quatr ième un essai de làmil iàr isat ion
a la pral ique du l ivre et de l  écri1 en Crandc section . le maternel le. l ,â
dernière part ie prend en comple l  approche aclminislrat ive de l ,echec
scolaire. El le monlre l  écart qui existe entre les instntct ions ol l jc iel les
et lerrr tràduction dans la réal i té des pratiqucs. [)eux exemples sont
i c i  déve loppés .  Le  p reû r i c r  conce rnc  l e  g roupe  d .a ide  psycho
p{'dagogiqLre (GAPP) et le seconcl ia pedagogie de soutien. Darrs les
cas, les textes panrs au B.O.E.N. sont analvsés. Ensuite, une enquere
auprès des enseignanls montre de quelle manière i ls se concrétis{,nt
dans les actes pedagogiques. dc manière sporâdique et très l i rnitée.
Les réseaux d aides spécialisées arr-x élèves en dilliculté sonl decrits
dans lcLlrs principcs, mais on manque de recul pour porrvoir juger cle
leur emcacité.
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Faits d'observation
Pour torrs ob- jets et  toutes procêdures d'éualuat ion
(uor iat lons dLL jugement nragi .s l rû1. in/rrence de-s tests
prêdtcttl's. e.l-l'ets des pretiques), le.s conclrrsions uonl
toq/orlrs uers une certaù1e rel(ltau[sotion de.s ré-srlltats :
lotLlr: êuahrcûton n'a de uaLtdiLê que rêJêrêe eLr corûexte el
au,r objecttJs poursuiuis qtLt otrt -c1tLiclê I'êIoboratton et lct
n1i.sc arr poi.nt de so. procêdure el La rêgulotiort de -son
dêroulement.  Le second Lhème concer ne la mise en
êDidetlce rle I'r:xpression de certoines catégorie.s r;le
reprêsertLotions chez L'enfartt de Crcurdt: secllon de
moternelle aLr troûers de la praticlue d'enLrettens et du
dessin rle La -famUle. L'anuestigûtion porLc sur L'EcoLe, Ltt

- larni . I le et  Ie deuentr .  Ort  petLt  c l l -scerrrer à l rauers la
. . l ruersi lé r les réponses toute L' in lportonce de L'appar
lenonce à un rnilieu social dêternûné. Après cotlp. une
approche trop gênêrale de L'ert-fcLnt ne semble gucrre
pertinente et a cotltrarto on retlcontre une nouuelle./ôis la
pleine jusli/ica tton des approches diflérentielles.

SOMMAIRE

Evaluat ion et
s u b j e c t i v i t é  . . . . . . . . . . . . .  l 6

Étude de q uelq ues
représentat ion s chez
I 'enfant de g rande sect ion
de  l ' éco le  ma te rne l l e  . . .  3  8
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es prob lèûres  sou le \ .és  par  l  é \ .a luâ l ion  pédagog ique fu ren t
aborda's i l  v a déjà qlrelques décenr)ies. et i ls restent toujours
:rctuels rl. Les études con(enues dans ce chapitre n.apporterrl

pas d'éléments nouveaLrx par rapporl à la pr-oblénatique générale .le
l  év i i lua t ion  mâis  p roposent  c les  exernp les  concrc ts  de  cer re
probléma1ique.

Des variat ions du jugement magastral
n s.rit que de nombretrx facleurs biaisenl notre jugement sur la
personne r2l. Cette connaissance théorique est ici i l lustrare par
d l - r rx : - i l l t J t lo l lS  de  t r - r ra in  :  le  p . rssage du  Cour*  p réparc to i re  a r r

Cours élémcntaire et l arvohll ion des demandes de soutien du Cours
préparatoire au Cours élémentaire première année.

I  Bi lan pédagogique et évaluat ion
La première situation met en scène. à l.occasion d.une réunion .le
slrnlhèse, trois m.litresses de C.p., une rééducatrice et le psychologue
scolaire. [r thènle de cette réunion, c,est le bilan pédagogique de fin
d année du C.P. ct le passagc des élè\,es au Cl.E.l.

I l  fâut savoir que cette année-là. les maitresses de C.p. ont lbnctlonne
sc lon  le  p r inc ipe  des  groupes de  n iveau en  ce  qu i  concer r le
I apprentissage de la lecture. Dcùx d,entre clles que nous apltellerons
Ml (vingt enfants) et M2 (vingt trois enfants) s.occupaient des éleves
au rj,thme d'apprentissage norrno:L La lroisième [M3. dix_sept enlants)
prena i t  en  charge les  é lèves  qu i  éprouva ien t  des  d i f f i cu l tes  a
apprendre. La rééducatrice en psycho pédagogie (R.p.p., neuf enfantsl
fâisait travailler les élè_ves pour lesquels I apprentissage présen(atr un
caractère problématique.

L Pasquier D.. l, êDaluatiott en pa:dollogie. du bon Lsdgc .ies r.,sts. Edilions s('icùtific}rc- , r
psv .ho log iques .  1991.

2. Nôizet c . Cavcrni J .p . psActbtoljie (le L at)etL@riôn s.ûtat.c. p. t i. J.. . t {176
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I  Des groupes de niveau

Dans la  rnesure  où  ce  mode de fonc t ionnenent  ava i t  dor r r le
satisfaction au C.P., les maitresses des C.E.l exprimèrent lc souhait
d adopter l'organisation en groupes de nive.ru. l,e pIoblèDre à résoudre
était donc le suivant : allècter chaquc a.lève du C.P. à un groupe C.E. t
en fonction de son niveau de m.ritf ise de la lecture défini selon les
criteres suivatnls :

groupe A : lecture courante :

groupe fl : lecture hésiti lnte:

- groupe C : lcrctur-e syllabique.

Pour les élè\'es ne présenlatrt aucun acquis le redoublement étail
propose.

I  Le jugement magistral  et  le test  du psychologue

Chaquc par tcna i rc  appor ta  dans  la  d iscuss ion  scs  é léments  de
référence. Pour les enseignantes et l?t rééducatr-ice. i l  s agissait des
résultats de leurs contrôles pédagogiqucs et des données de leurs
observa t ions  des  compor tements .  Le  psycho logue appor la i t  l cs
résultirts d'un test collectif de lecture (r), test qui situe les résultats
obtenus sur un decilage, échelle donl ch:rque niveau regroupe l070
des elfectifs.

l) 'après I lruteur de ce 1est. les élèr'es obtenant au nloins t 03 points à
cette éprcuvc pcuvent passer au C.D.l avec les rneil leures chances d V
réuss i r .  En  app l iquant  ce t te  norûre  cc  sont  37  o /o  des  é lè r 'es  q r r i
auraient dù redoubler le C. P.. proportion beaucoup trop imporlantc.

Lr pslrchologue fcrrmulir des propositions qui l ienncDt compte à la fois
des résultats dr.r test et des conditions localcs : rcdoublement pour les
élèves classés dâns le dixième interdéciie I groupe C porrr les i: l i :r.es
avanl obtenu jusquà lO2 points inclus:groupe ts dc 103 points au
cinquia'mc intcrdarcile; groupe A pour les neil leurs.

I La confrontation des résultats

Le psychologue raconte la suite l2r : .Lênoncê.le rne.s propositions
soukll,e .le fiùe.s prolesl(rlions de la part de ûres collègrres qut dêcLareftt
qrae mes lests ne sont pas Ddlabies el qu €rlles ne sont p(rs d'eccord aL)ec
mes résultats ... Je laisse posser I 'orage et rqlécil is à une
dêtnonstrrrtiott conùainccnle. Je mets en reqard, soLts Jomte graplTiqLrc,
les d<rssernerris prononcés par le.s mditresses el l€s scores obienus (tar
fest.,

l lnizan A. & 4.. tsartolrt D . É.helle Composfuc A. Colùr

2.  Pasquicr  D.  I is l  de le. l rùe pour le CoLrrs l rn Idr-r r i in i  E.nl -  l ,hrn, t i , ,  L9al .  I  19.
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de points

1 4 0  -

l J 0  -

1 2 0 -

-

| 0  -

1 0 0  -

9 0 -

8 0

70  '

Ir,4 l

B

B
B

3 a

N42 [,4 3 R . P . P .

.ll epparail (leirern('nl. sLU ce qrepllialLL(,. qrla' la, k,sl ct les- Ûuilres.ses
({asselrl lÉrs a,n/ants al(, lar /narÛ re Dtarnû;re saruf a.i(_urs cirlal aa-s. soil rrll
p or lrc e nLaq e mû r ûri.' .ie discor.l ance (7 tL)...
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ale conslot est à ittterprêter comme irne mutuelle v<rlid..ttion de la

fonction closscnte d.u test et des maitresses, UnÉ'./a)is l( '  t . ,-s t
ré'|&bilitê dan-s urle cerlaûle rté]srtr€r, .lAù ê.Ieirct Ic problril.' das
m.1atrc-s-se-s a:lrri nÉ, -sont toui()tlrs Jras d'accord ouec mér.s proposition.s
cl al. làcl(t l io,r dcs élêùÉrs dcrns ie's (troLLpes. l l  . fûrr l  corl l /nLrérr lo
dcûrottst ral iot t .

,J êl inir le l( ,-s cinq ca-s . le discor.. lance et je reppro.h<' les l imiie.s é,n
poinls oblcnus .ru le-st . les glroupes de niÙeau dérl ini-s per cltaquc
Draatres-s€'.,

t L'affectation à un groupe

Ce eraphiqlre ûtet en évidence lcs cliscordânces très importantes enlre
les  l i rn i tcs  des  groupes dé f in is  par  l cs  n tâ i t resses_ I l  mont re  la
subjectivlté de I 'appréciation drr niveau des élèvcs formuléc par
chaque nrailressc. Exeûrple extr-a'me. un élè\,c pris en (,h.lrgc pâr la
R.P.P- obtellant 105 poir)ls e1 situe dans Ic groupe C. :trrrait été .l: lssé
dans le groupf A chez M2.

Il est argalenent renrarquable cle const.rter la sévérité rclative de M3 et
de la R.P.l ' . qui s o( (.upent cles enlaDts les plus l:r iblcs. alelte se\.a'rité
s explique par deux lâcteurs :

1 .  La  réa l i sa t ion  au tomat ique des  a t ten tes :  les  cnse ignantes
relriscnt de classer en A dcs Élè\'es pcr(.us comnre laiblcs.

2. Une certaine i l lusion pédagogique : elles expliquenr leur rctirs
par l( '  lait que ces enfânts n ont pz]s \.u tout le progr:tntrne.

I  Des jugements de valeurs subject i fs
Cc t te  re l a t i on  d  cxpé r i ence  r )ous  rnon l re  I  u t i l i t é  ( l u  I es l
pédi lgonrélr iquc cn ce sens qu i l  contrebalance la suLrjcct ivi té clu
jugenrent de vi i leur pedagogique. Cette subjectivi té qui fonctionne ( lc
û lâ l r ) i a r r c  i nconsc ien le  sa l imen te  à  nos  sys tè rnes  da t t en tes  à  nos
slcra'otypes, â lros acquis expérient icls. .  .

I l  c s t  b i en  év iden t  que  l e  t es t  ne  peu l  n i  ne  do i t  sup l ) i an te r  l c
jugeûrent mâgislral.  mais i l  consti tue ur-rr:  base obiecti \ .c à parl ir  ( lc
l aque l l e  i l  c s t  poss ib l e  de  déve loppc r ' ,  a rgumen tc r .  d i l f é r cn t i e r ,
arl iculcr ce jugement.

I  Sout ien pédagogique: la décis ion
On va retrouver ce mênte problatme de dis(.ordance ( lcs jugemenls
magistraùx darrs une autre situation qrt i  toLlche aux clemandcs de
sorrtien pi'dagogique indi\-iduel.

Lun  des  cho i x  à  opô re r  l o r squ  on  t r i l vâ i l l c  comûre  a ide  psycho -
pa'dagogique extérieure au nivci lLl  des classes cle C.I i . I  cst relat i f  à la
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périocle de clébut de l : l  pr- ise en ch.rrge d(s a1ar\.cs les pl l ts l .r i l ) lcs crl
lecl ur-c.

So i l  on  aons ida rc .  c l ans  l e  sou ( . i  dc  gagnc r  c l u  l en rps .  q t r ' i l  c s l
prélèral) le ( lc ( onrmencer alès lâ rentra'e srlr  l i l  base ( les signalentenls
f()rrrnis pi:u-les rrrait les de C.P.. soit  on estinre ùé(.ess.l i re d:tt telt( lre.
su i t c  à  quc lqucs  seû ra ines  de  t r i se  en  aou te  c t  d  adap ta r l i on .  l es
indi( 'at ions cles nl l t i l rcs dc C.E. l

l - un  des  é lémcn l s  pouvan l  i n l e rYc  i r  d i t ns  l a  déa i s i o t r  ( ' s t  l i 1
con( oa(lârrr( ( '  des signalemeltts prodlr i ls par les ensei{narts ( les clcu\
(() lrr 's: si  les élè\ 'es signarlés iru C.P. sont arrssi les élè\ '( 's signi l les i l l l
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a lou rs  a l a r re r r t a i r e  e1  seL l l en ren t  ccux  l a i .  a l o r s  i l  se rz r i l  l éQ i t i n re

d attaquer lcs ])r ises eD char{e alès la rcntra'c.

& Confrontat ion des jugements

A l occ:rsiorl  ( lun( r. ' r l trée- poLlr essaver- cl( '  micrrx appréhetrder ce

clegré dc coùcordance. nous arvons ra' i t l isa la nrjni-erlqlrète sl l iv i lnte i  i i

la l ln du C.P., l lous i l \ ' {)r ls aleûrancié au\ naitres cle'  cc t  ours dc rtous

indiquer les élè\ 'es qui.  bicn qrr. n:rv: inl  pas i i  redoublcr: lcur C.P..
( levraicnl bénéllcier d unc prisc cn chargc pâr les reéduci l tr ices pour

clu i ls puissrrr l  srrrrnonter cles cl i f f icultés prarvisi l) lcis erl  leclr lre.

A la l ln rhr p.emier ûrois cle C.0.1. al in d orgirniscr les prises en chrlrge

en  l ec tL l r c .  l ( s  r na i l r ess ( ' s  d ( ' ( es  coL r r s  on l  i nd iq l r a ' l c  l r ( n r r  des  a ' l è \ ' es
(l l l i  sclon lerLr aYis r( lc\ ' :1ierl1 d l lne réédtlci l t ion l l i 'dirg()giqr. le.

I-es données rc( uci l l ics ( orl(  trncrl l  (  ent c inqtlalrte élè\ 'es. 1 5 oi,  d ct t  l rc

cux orrt rcdoLlblé le C.P. f t  clc cc lal i l  ùe perl\ 'en1 ètre inclus clarls lar

stat ist icluc ( ()nl l) :ù-: l t ive. l ,e tal l ieirLl I  ra'sulr lc les dotl t l i ' (  s.

* Des résul tats inut i l isables

On loit  que parnri  lcs élè\ 'es passes . iu C.I ' .  au C.E. 1. dix huit  l i l rel l t

signalés par lcs e sei{nanles drl  premier coLlrs. \ ' ingt ql latre pitr-ccrr, \

du seconcl. et dorrzc p: lr  l ts clerrx. Fln dltulaes terûres. parûri  les trente

a la r \ ' (  s  s i gna lés .  seu lL rmcn l  40  %,  . l  c r l l r e  eux  I e  son {  pa r  l es

enserignanls ales deu\ aoLlrs-

Cette dis(ordance sensible empèche une prise en chi lrge pra'(occ arr

C .E .  s r l r  l a  basc  d t : s  s i { na l c rn len l s  opé rés  à  l a  f i n  du  C . I ' .  dans  l a

ûresrrre où le l iers dcs a' la' \ 'cs pcr(Lls cn di l l icult i '  . i l r  C.l) .  nc lc sont

ph l s  a r l r  C .E . l  e t  que  l e  seu l  l i i l t  dune  p r i se  en  cha rgc  coû rpo r t ( '

sul l ls i t lnmcni de r isa|res polrr é\ ' i ler de les prendre clalns les cas ou i ls

ne se.just i l icrrt  pas.

Oû peut làci lenent rcndrc raiso de Ié.âr-1 siglr:r lenrent Cl.P. non

siga:l lement al.E.l  dans une e\l tut ion hcLrrcusc pcnclant lcs vitci ln(es

dc l  ata. I 'aLr .ontre. les clouze élè\.es nou\.el lement signalés par lc Cl.E.
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Àglr llour ta tésraita raoLire

poscn t  p l u l ô1  l e  p rob l i 'me  de  l : t  d i f f é ren ( . c  d  app réc ia t i on  dcs
ense ignan l cs  du  C .P .  ( ] t  c l u  C .E .  l .  En  den i i è re  ana l yse ,  ce  l ypc  de
constal rcactive lar problénrâi iqlrc drl  passagc dttn cout.s âru corlrs
sl lpérirur. ou nl: t i i l icnant <1rtrr cycle alt  aycle sui\ ,arl t .

Pi lr  r :rppofi  à ce lvpc cle problcme. on petrt  penser qu une plus qrande
ol) jec1i\ , i t i '  et une ûtei l leurc l iabi l t té de lé\-alu1.rt i(Jn pourr:r icnt être
ob tcnues  p : ra  l c rnp lo i  dc  t es t s  spa tc i a r l en ten l  concus ,  cmp lo r  r l L r r
p.rsserâi1 pi ir  la formation des maîtres à la docimologie et à
l'évaluation pédagométrique.

Test prédictif et préjugé magistral
our le psychologrrc. lusage de (es tests pose le problème dc la
conlrnuni( at ion dc la predict ion i l  l  enscignatr l .  Nc r iscl lre t  cl le
p:rs al induire chez ce alerDicr une i t t lcnte qlt i  pourrait  l lc pas

élrc posit ive à légi ird de l i l  ra'ussite de tcl  ou 1el élavc ?

Fln el lèt.  la si tuation polrrrait  è1re ra' l i ' rée à la pr-oblé )at ique de (.c
qui l  est convcnu dappelcr Iel let f1J!)n1c1l ior1 L r i .  cffet :r lr  pr- incipe ( le l i1
réal is. l t ion automatiquc des at lentcs.

L )ans  l  hypo thèse  d  un  t e l  û ta . can i sme .  l a  comn l r r  n i ca t  i ( ) r  I  de  l x
predicl ion. si  el le perrt aYoir rrn cl let l lénéi iqtre pour lcs élèr,.es clont la
rè l r ss i t e  es1  p réa lab len )en t  annoûaa ' c .  pe r r l  en  nega l l j l  de  c t , l t t .
premiere proposit iol) (  i lLlser cle sa'r icr lx pre-j l :diaes arr dcvelt ir  s(.ol i t j rc
des enl:rn1s pour lesqrrels le r isquc d éclte( i lvance est i l t tport: int.

Les tests prédict i fs

l l  ex i s te  su r  l e  marché  de  l ' êd i : i on  d ' app rend re  à  l i r e  (A .Co l i n ) ,  l e
p l u s i e u r s  t e s t s  p r é d i c t i f s  d e  l a  / e v e r s a l  t e s f  ( C . p . A . ) ,  L €  t e s f
réussite en Jecture des élèves des predict i f  pour le cours prëparatojre
Cours préparatoires tels Le temps ou lp.C.p. (E.A.p.). . .

a Le test  prédict i f  à l 'épreuve
La présenlc i ' tude tentc une approche contrôlée du problèI]te. t)ans
un prentjer temps, nous a\,ons i tdmis l  cxistence d un ql lèl  f ! .rm.t l ion
l ié à l i t  connll issamce d unc prédict iot l  en pro\rcnance de lextérieur.

Le disposit i f  de contrôle de cette hvpothèse cst présenté ci aprus.
L expéricnce a louché six Cl.[) .  pour un cffect i l  dc cer)t dl{-sept élèves.

Dans  l es  s i x  c l . l s ses ,  l e ' l ' .P .C l .P . t : ,  es t  adm in i s l r a ,en . l abu t  c l ânnee
scolairc ct le' l  . l - .C.P. {test dc lecture pour le Cours préparatoi.e 1:rr).  à
la l ln.

L Itosellhal ^ & Jacobson l-. I1l.rmdlion ii ié(.oi.,. ( aslernuù.
2 .  I )asqu ier  D T . ,s r  p r i . l i . r r /  por r r  le  ( ro r l rs  ù i1 ) t t rob i r . , .

psv .ho logk l , , cs  1 {1U1.

iJ  I 'asqu i . r  l ) .  ] r -s r  .1 .  Iec tu re  pour  I .  ( \ \os  p r t :p . t ra to i t . .
psv .ho loq i . i r t cs .  1979.
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l. Eaita drob3.rYrtioD

Lcs six cour-s pra'pitratoircs l i rrent répart is en delrx groupes selon la
\.ariable connarissance ala lar prtalialiotl Uù k) r,loalra,.sse, \,ariarble !i deux
n lodz r l i l és :

précl ict ion ( 'onnue I groupe PC

pra'di( l iorr ir i (  onnuc : groupe | l

I - ( s  r a ' su l l a l s  o l ) 11 :n l r s  i j  l i r  ] l assa t i on  c l u  1 .P .C .P .  l i l r en t  con ln tu t r j qUUs
silns arttcn(hc al lx cnscignanles du {1oupe P(l selr lenl( n1.

,a*r&

Le  tes t  p réd  . t i f  donne  des  résu l t a t s  n i veau  C  i  d i f f i cu l t és  d ' app ren t i ssage
repa r t  5  en  c i nq  n i veaux  de  re ! ss  t e  i  p révues  (2 - l )

n i veau  5  :  ec tu r€  cou ran te  Le  t es t  de  l ec tu re  es t  cons t ru  t  se lon
niveau 4 : ecture hésltante courante les mêrres ( inq pa ers de performance
niveau I :  ecture hés tante regroupés eu égard à l 'effect l f  en trois
' r \ P d r  2  .  P C r . r P . \ , l l d b  q L e  r i \ e a ' \  :

n i veau  I  :  l ec tu re  sous  sy l l ab rq ! re  n i veau  A  t  r éuss i t e  de  I ' app ren t i ssage
A f i n  de  n€  pas  a tom ise f  es  rés !  t a t s .  ( pa l i e r s  5  e t  4 )
l es  données  f u ren t  r eg roupées  su r t rO  5  n i veau  B '  :  n i veau  de  réuss i t e  l im l t e
lrveaux : avec des lacunes (pal ier 3)

n i veau  A : ré l ss r t e  p révue  (5 -4 j  n  veau  C '  :  i nsu f f  sance  des  acqu
r vea! B : réussite aléatoire (3) s t ions (pal iers I  er 2)

s Le test  inf luence-t- i l  le jugement magistral  ?
L l r yp ( ) l i r as (  a ' r l ( r l (  a ' c  l a i ssc  p ré \ ' o i r  Ûne  l r équencc  ( k  ra ' a l i sa t l on  des

l lra'dict ions plrrs i ' ler 'ée dirns le groupe [)(]  que ( lans lc groupe PI

Cl( (1( '  l rcqu('n( ( '  apparait  dans le t ibleau 2.

Réalisation de la prédiction donnée par l€ test par groupe PCIPI

RÉal isai ion
de la
pnrr l i (  1 i ( r r

f 'C (r '= siJl

39

Pi (û=51)l

3!)

67  . 2 66 . l

Les  rés r l l t a t s  ch i l l r a ' s  \ ' on t  a  l cncon t re  ( l es  rés t t l l a t s  a t t e i r dL l s
prr isqrr '?l lrcune al i l l r l l -( 'n( c ne sÉpare les derrx groultcs.

Nous poulons cD con(lLlrc que. dans les aolr( l i t ions de l  expérielcc. l i t
coû lû rL rn i ca t i on  i i  l ense ig r ran t c  d  r . l nc  p re ( l i c l i o l t  de  l i l  r auss i t e  en
lecl lrae. é1?rbl ie:r l î idc dun test. na Jlâts f tugnlclrta'  lc tat l lx ntovel l  ale
l.L .aal isal ioû ( le ( eltc pra'cl ict ion.
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Agir ?d.. L ré{ttri!ç....l.irc

, Pas d'effet Pygmalion
Un résultat global peut masquer dcs tendânces pà.t iel les. I l  élait
intéressânt ici  de prendre en .ompte le niveal l  prédit,  étant donne
qu'une iDfluence de ce niveau pou\.ait inlen'enir dans la réalis:llion cle
lâ prédiction ci:ùls lc groupe PC

Iæ tablcau 3 reprend les donrrécs en différenciant les niveaux prédits.

Le niveau prirdit  napportc aucune modulat ioù du résul lat elobal. C)n
peut ainsi avec une plus grande cert i tude aonclure i i  labsence d-un
quelcorrquc e.Ûèt PugnTelion, ce qui inf irnre l  hypothèse dc dep:rrr.

I1 est vrai que Roseûthal e1 Jakobson avaient pris le soin de relat i \ iser
leurs propres conclusioi ls en soul ignant que : ( . . .ce qui esa aartairr.
cesl que ie.s résrr l tais de Oak school (où eut l ieu leur expérien.l ,) .
comrne ce&{ de toLrtes les expénences sur Ie comportement n,onr pal-s
Lrr le Dcleur uniûersei le. " 1rl

On peut raisonner à part ir  cle la comparaison des deu_x sit l rat ions : les
prédict ions furent transrnises environ trois semaines après la renlra,e
des classes. e1 non dès la rentrée comme chez Rosen ral et Jakobsorr.
Cet écart nous invi le à considérer une ànalyse plus interactionneile.

I Prédiction, attênte et préjugé
Pendant ce laps de temps. les enseigDantes ont pu se lorger letrr
propre attenle relative arr-\ chances de réussite de chacun de tcurs
i r l i r vcs .  I l  é ta i t  in té ressant  d  essaver  de  concré t iser  I  idée  d ,une
interaction entre ce systèûre d attente et I arrivéc d une prÉdiction
exterieure.

4
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L Feila. dl.ltrtv.ti.t

Dans cette optique el dans un premier teûlps, i l  fallait véril ier qrre les
ertseignânles fornruiaient bien dcs attentes. et si oui contrôlcr teur
degré de raalisation.

Il leur fùl dcmandé en conséqLrence et juste avant la passâ1ion clu
T.I '.f l .P. de fornrulcr porrr ch.rquc élève uDe préclicl ion cle réuss e
selon nos trois niveaux A. B et C. l,es slx personnes acceplèrent clc
répondre à la dcmande. une scule aJrant exprimé quelques réticences
à porter des -jugenrerrts précoces sur ses élèves.

Afin d ajuster les échelles ci estitralion du lest et dcs maî1resses, une
con-ection l irt soll ici lée de telle sorte qdil ,\, .r it clans chàquc classe les
rnêmes proportions d élèves classés sur les trois Diveaux de prédiction.

On pcut affirner qu'effe ctivement les slx enseignants se sont lbrgc un
préjugé plus ou moins là\'orable sur chacun de leur élè\,es el ce dès
l ' . i  p ren l i i . re \  \emaines  d(  r  l . r5 - r ' .

t l  Val id i té du test  pédagométr ique

Ce prejugé.oncorde avec la prédicl ion pédagométrique dans 7l (% cles
cas. Cette (ott l l runi lLlté cl appréciatt ion \- i l r ie selon le niveau predit: i l
atteinl 84 o/o pour la p.édict ion de la réussite. 62 o,,ô pour la prédict ion
cle di l l icultés sérieuses et 37.10 porrr l .r  zone l i l r i te.

Si l  esi \Tai quc le T.P.Cl.P. apprécie bien un capital scolaire, al.Jrs on
peut. l f f inncr que cc capital inten' ient daDS la di l lérenciat ion scotarr(,
dcs les preûtiers contacts ûtaitre éiève.

Na L'attente et les résultats
Les  eùsc ignan ts  a f f i r n ten t  po r te r  l eu r  j ugcmen t  en  ré l é rence  aux
prerrr jères rérrssites ( ionsti t l i tcs clarns les 1r.a\-aux cienrartclés. I)arrs t .e
c:rs, oD pelrt  supposer quc 1ef1è1 di l lércnciateur dLr citpit : t l  scolâire
s cxprime alLr trâ\ 'crs de \ 'arr iablcs conrportenlerrtarles 1(. i les lcs att i ludes
affè( l ivcs et sociales que lenfant ( la' \ ,elop[)c fàci,  ar ia l : iche ( lans le
coû l cx te  de  l a  c l assc .  Les  e f l è t s  de  . cs  a l t i l udes  se  l on t  sen r r r
s i n l r r  l t anén re l )  t  aL l x  n i veaux  de  I c l l l câa i t e  c l âÛs  l e  l r a i t e r l t cnL  oes
tâches el dzrns la pcrception de la. lève que se .onstr l l i t  le pédagogue.
' l 'orrtes 

classcs conlonducs. les aftentes ntagistrales se sont réàl isées
dans 75 o, i  cles cas (9O !. ir  clarts ia modali té dcs prédict iorrs lavor:rbles).
f)n peut de nr: lnière tout â lait  largit inle s interroger sur uû systèr)e
éducati f  qrr i  clans une large nrcsrrre rnaint ienl ies écarts per(.us au
scui l  de Iannée scolaire !

* Les ef fets de la prédict ion extér ieure
Par rapport i tu problèrl lc posé de l  inl luen(,c cle lal con)utunicauolt
dunc prédict ion cxterne sur l ln systi)rte ( lattenles clej i i  cn place. i l
(  on \ ' e l l a i t  de  vo i r  dans  q l r c l l e  n r csu re  ce  po l l r cen tage  g loba l  dc
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Agir po{r la rar8site acolai:3

réal isal ion des attentcs se diÎ1èrenaie sclotr la \ .ariâl) le con/tat iss(rr l( .r ,
de Ie pra:dictiot 1.

Influence de lÊ prédiction donnée par le test sut la réalisation
de fattente mâgistrale

l'C (n=58)

l ' :  = ,1.05 i  s iqni i {  at i l  aLr seui l  0.05 rr

Le rarsultat oblcnu (voir tableau 4) ûrontre que la r.onnaissance clt ,  l , r
prar( l icl ion dor-rrrôe par lc test ret l lorce lâr ra'al isât ion cle Ial l( .nr(,  ( l{ .
l  cnseignanl c.

On peut regarder avcc plus de f inesse ce phénomène eù ( l i f ièrer)( j . i l
les cas ou i l  v:1 i tc( 'orcl enlre prédicl iot l  pédulgometf ique et ir l l .ntr
m2rgistrale de.cux où i l  v a désaccord.

lnfluence d€ la conûeissance de la pÉdlction donnée par le test sur lâ
Éalisation de l'atterte ma$strale dans les cas d.accord et de désaccord

I iaâl isalxnl
dc

Réal isar ion
de l  âr lente

17

8 l

PC]

8 5 . 3

iiiJ

ii-l .1

PI

7U.5

Désaccord 70.5 17

Chacune des cases dl l  tableau 5 indique le t : tux de réal isat ion des
irt tcntes magistrâles selon qu i l  V a concordârrce ou discordâncc enrre
ces at lentcs et les donna'cs pédâgométriques. clâns ies cars ou ces
dernières sont c(r lnues olt  inconnues dl l  pedagoguc.

l  l -eprruvc drr  t 'ou khi .ar .a.  cst  une cpr,  Ltr ;  \ rgrr i !  ruur 11.  r , , r r r . . , , *  
" , , . . . , , , , .d jst r ibutnrr  obsena.c e l  unc dtsrr ihù1ion lhéor iqu. ,  I_â l r leur .at( \ r lcc sù .e r , rDL,.au

in.lktui quc sj on refail lO0 fois la mesLire. 1. djtjèrcnc. appararlra !15 jirjs .lans ce seùs
{seui l  de o.o5).
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I. D.it. d'ob$ttatic.

x La prédiction renforce toujours l'attente magistrale

L i l  con rpa ra i son  des  co lonncs  i nd iq l l e  c l a i r enen t  que  I e l l e l  de

renforcemenl de lal ré!1l isàt ion de l .r l lente magistralc induit par la

( 'onrlaissârnce cl unc prédict ion exta'r icure . joue dans les deux cas

d accord ou cle dirsaccord entae i l t tente e1 pra'didion.

( le renforcenrent est ncttcr l ler l t  plus marqué dans le cas de désaccord.

ce qui tradrr i l  le lai t  que la nl,r i tresse va r i 'soutlre le problème de

dissonâûce en privi légi:rnt act ivement son Inl int de vue.

Dn r i 'suûlé. on peut dire que la transnission des rêsultats dun tesl

p réd i c t i l  : r r r r  ense ign i t n t s  cons l i t ue  une  s i t t r a l i on  qu i  ne  peu t  sc

ré. luire à c. l le de I 'elkt QTgmntion pt l isque le lat lx de \ 'ér i f lcat ion des

p réd i c t i ons  es l  i nsens ib l c  à  l a  conna i ssance  ou  à  I i gno rance  des

prédict ions par- le lni l i l re.

De fait .  lâ connaissance de la prédict ion formelle, lorsqu el le inten' icII t

:rprès sat fornl: l t ion. va accompagner l  attente magistrale, renlorcer sa

rarir l isat ion et c( ' lzr d une manièrc d aulant plus accenlui:e qu el le

contredit  cettc at(en1e.

!  Tests prédict i fs :  les r isques

Pour conclure, i l  co ' icnl cle revenir à notrc qrrestion du dépall  sl . l r

les r isques relal i l .s à I  usage dcs épreuves prédict ives lorsqubn rélère

cet us.rAe à la réal isal ion automatiquc des atLentes.

Léttrde lbrmellc mcnée i . i  conduit à des conclusions nuancécs. C)Ir

peut af l j rnler daprès lc c?rs présent que globalenrent i l  ny a l las
préiudice. dans la inesurc ou lcs résultats. en termes de niveat: cle

l(.ctLrre atteint.  sont sensiblement idcntiques dans les slx classes-

t) i tutre part.  lcs cnseignants ne dépendcnl Pas du bon vouloir clu

psvchologue pour se forgcr- p. lr  eu\ trètnes des alterl tes posit ives el

r]égirt ives sur lcurs élèves et cela dès les prenriers jours de la rentr ir .

l ,e r isque se sitLlc sur un aut.e pian, ceiui de la relat ion pedagogique,

qui pourrait  sc (r ist.r l l iser dans des att i tudes ct des cotrporteDlents

dif férenciés selon lattentc. ct r igideûrent repeti t i ls jusquau terme de

sa réal isat iorr.

r  Réussir  grâce à une bonne communicat ion

Toutelois. ajoutons bien vite que ce risclue est minorè clans un alutre
cadre  qr re  ce lu i  de  l  enquÊte .  cn  cond i t ion  na ture l le .  pu isque le
psychologuc prencl le tenps de préscrtler le' l ' .P.Cl.t ' ., d expliquer le
conccpl de capital scolirire et ses possibil i tés quasi irrf inics d ê\'olution.

Il peut insisler non sur le formalisrne de la donnée péd.rgornétriqr.rc
rnâlis sur son :rspect probabil iste. ouvcrt au charngetrent en ternes de

sque péd.rgo8iquc : le jeu (l une priorité pédagogique en direction des
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Agi! pour l. rêssaite 3colrile

a' la' \ 'cs a r isqlre p(I 'ntet lrar ( lc confirnter l( 's l l . rnnes l)ra(l i ( .1io s t ' l  ( ie
rele\er le dél i  l )r 'olcssiotrn( l  ql le posent les ùlau\: l is( 's.

C e t t e  ( l i l l t ' r c n c i a t i o t r  d c s  s i t L l a l j o n s  d  c n q l l a ' L c .  ( . e s l  i i  ( l l r r ,  ( l ( .
recl ler(. lrc lbrmelle. ct dcs sitLt:1t iot)s nalr lrel les nous , l l l t ( ' r i I  l r  tLlrr,r  rr,  r
lc in-d)la'rnc cle l-é\ 'al lral iol t  r lans (c dcuxièùe tvpc ( le si lLrnuor)

Des di f f icul tés de l 'évaluat ion
d'une co-act ion

i r ns  l a  t r o i s i ème  p : r r t i e  de  l ouv ragc  soD t  p l . a ' sc t i l r , \  qu r . ) r 1 l r r . s
aon l l ) t c s  rendus  i l l us t ra l t t  l i ù1 ( ) -a t t  c l es  p r -a l i q r r cs  (  o  a (  r i \ r ' \  ( l L r i
un i sseD t  l e  psYcho logue .  l c s  rééc luc  a  1 r : r r r - s  e1  l cs  c r r s r , r q : t . r r 1 r r

al l lour cle projels ( latvcloppes sclon les règles dc l  aatiorr rcr ' l rrr I  l t t  .

l -  i rvalLlat ion clcs cl l i ' ts cle 1t ' l lcs clént:rrr. l tes cn terÙr1'. lc (. . tus:t l i r(  :( .
r é fè re  à  l e  semb le  des  d i l l i cu l t és  . l c  l éva lua l i on  c l t  t  i l i ( , u  l t i L t r r r r l
I ) ans  cc  cad re .  l o l l t c  poss ib i l i l é  d  i so le r  I  i n l l r r ( ' nce  d  u t r  sau i  I . L (  t t . L i r
( ( r l ]D re  dans  l cs  d i spos i l i l . s  cxpé r i l t r e t r t : t ux  dc  l a l ) o ta l o i r e  r t . l i r I  r l r .
l i l lusion. (Jû lrc perLt t lât\ 'ai l lcr lor l fc.s a/ra)ses i :qak's par ari l l i ,ur.\  ( l . tnr
un  n r i l i e l l  n t l u r c l .  c l on tâ i t r c  ( i e  l i l t t e ra ( . t i on  ph t r i e l L '  c i  L l t l  l : t j s ( . r . i LL l  r . L
l i tctel lrs strt lclr lr i .  t l  rr l t  svstènte.

s Le maître sera toujours le maitre
Unc  fo i s  acacp tée  ce l t e  concep t i o i l ,  l t ous  l ) ouYo l t s  r : l j so lÙ t r t  . r
l  i n l e r i e r r r  ( l un  modè l c  c l u i  pos l l r i e  quc  l l l r i i ( r t l a t i on  eD l r c  I ac t i o  ( l ( ,
l - i n1ea \ , r i r  l i t n t  ex té r i eu r  c t  l ac t i oD  de  l e l t se ig l l an t .  n l eÙ te  ( l a l t s  l u l ( ,
p r : r l i quc  co  ac l i ve ,  cs t  i son r ( ) rp l t c  a  c ' e l l t  c l  t r ne  enc re i c  coL l i l l ( . r l l j r
ag i ssan t  s l r r  u l I  s vs tèn te .  Nous  en lp l - u l l t o r l s  ae1 l c  i c l ec  r l  ( , r r I r ' q r r
(  o l l a té r i 1 l e  : i  f l i t t c son r r ' .  I ) a r  e \en lp l c .  l e  s imp l c  l a i t  r l  o r r r r i r  oL r  ( l ( ,
lernler url  rol l inet v:t  inlhler sur rtn cnsentblc r le lbrces lndrlrrr i i t l rrr . :
nel lcrncnt plus cons(lquent.

Nous  vou lons  ( l i r c  pa r  l i i  quc  l  ac t i an l  c l es  c l e r r x  p i l r l e l l t i r es  n r  s i .
conlôrrd pas, ni paÙ sttpcrposit ion ni l ) i l r  l i tsion_ Le ût i1i1rc rcsle in(. lLl \
dans  l r n  sys lèn te  d  cnse i i : nen ten l  d i t ns  l ea luc l  i l  se r - : r  t oL r j o l l l \  l ( ,
û l a r1 r_e  ( t  pa r  r appo r l  auque l  l i n t en ,enân l  g i t r c l e  l l nc  i r r éd l l ( . t t l ) l e
posit ion périphérique.

^ part ir  de la. on conç()i t  faci lent( ' l l t  que Iacl jol t  cle l jùlcn.en:l l I  l t ( .
po l rn - : r  j ama is  se  su l ) s t i l ue r : i  r , c l l e  c l e  l cnsc ignan l  n l a i s  c l L l e l l ( , pe r1 l .
é\ 'entucl lcmenl el . l l t  ût ieux. nlodj l le. I(  svstènr( '  par lel lèt indire(.1
dune énergic cxteme. darclenchânl la l iberal ion cl énergics i l t telû(-s .1
tous les ni\ ' ( ' i lux alLl svstème.

& Intervent ion extér ieure: des r isques nécessaires
Dans ces condit ions. l i rrcc cst d âdmettre qlrc l inten,enaDt. qui par la
natlrre alc son statul r la pas lâ nt i t i t r ise dtt svstènrt: .  nc peul . j :rntais

I  l l â reson G .  k t  tn  t .  . t  l t  pa t6a .  Ser1r l .  lg f l t .  r râ ( l
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t. Faita drcbaervation

sar\,oir cr l t ia 'rcrùent : i  la\, !rnce les el lè1s que ses el lbrts Yont ou ne \-ont

p a s  d é c l e n c h ( r _ .  n i  l e  s e ù s  ù i  l â r r r p l i l l r d e  c l e  l e l 1 r s  é \ ' e n t r l e l s

dé\ 'eloppemenLs.

La nl ise erl  place cle dÉDral(rres ptrrcr lcnt hl i l )olf tél ia() dédrral ives esl

parfai lcnleDl inadi lptée puisclu el les prôtcndcnt por. l \-oir da'passcr lc

hasard en l lpporlânt la clÉmonstrat ion clc l :r  prcrtr.c d rrn(r nralrr l i rr '

uniliné:rir'('.

I)ans notrc cas ct poul r-cndre cort lplc ar lâ lbis t les el lèts : l t lenclus el
( l e  ccux  qu i  l e  so l r t  n ro iDs ,  I o l l sen , i l t i on  cn  c (ù r l i r l l r  ( l c  I i r r l r ' ne r l l i on  e l

l cnquê te  a  pos i c t  i o t - i  p r cnncn t  unc  i û l po r ta r r cc  cen t r i l l ( i  ( l i l r r s  r r r l

proccssus d a'\ ' i r lui l t ion donl le quesl ioDrlement irmcrge, satl inc. c( sc

diversif ie cn rna'r)e leI])ps que s en él i lborenl les réponses.
' l 'oLlte 

intcncrr l ion crr (onséall lena( procede de l i r  pr ise cle r isque. c est

à-dire de l  accepli l t iolr (k '  l ida( '  : l i l l iaip:r lr ice alu ei le pel l t  àlnlener: une

ca tas t rophe .  Ma i s  dans  l e  champ  de  LL  l og i c l uc  dcs  p l i t t i qu f s  t ou t
( 'onlmc d:l ls cel l l i  des pratiques propreûrnreDt dites. la prise cle r isqLre

es l  esse r l t l c l l cn rcn l  r r a r css : r i r r '  : i  l én le r {enae  de  ûou \ ' e l l es  conn . l l s

sa r l ces .  à  l a  n l i s c  cn  p lacc  <1e  r r ( ) l r \ ' ( ' a l l x  {  oû lpoa le r r l en l s ,  : i  l ! l
( l i l léreûci i l t ioD lntégrati \ .c de la ra'gulat ion des { r)n(lui les.

*i Des méthodes à l'épreuve du réel
La prise de isque contielrt  en el le même une valcLlr- aclarplal ivc. C cst

clans la mcsur( ou lon prencl des r isques qlre lon pourra nlo(luler.

voire ( lranger plus r. lcl ici t lement. lc systa'nlc clc norl lrcs - r-cpr- ist:rr-

t â1 ions ,  va leu rs .  sch i 'mcs  co r rpo r l ( '  mc r l t : l l l x ,  r a rg les  so ( i a l cs  . . .  q l r c

cons l i l ue  l a  r i i i son  c l e  nos  conc lu i t es .  La  d i l f é renc ia l i c rn .  I cn r i ch i s

semen t  dc  (e  s ] s1è rne  no rn ra i l i l  von l  pe rn re t l r e  d  a f l r o r l t e r  p l us

e f f i cacemen l  c1  p lus  se re inen len t  l es  s i l t r â t i ons  no l l \ ' e l l es .  F l1  ces l

l  épreur,e du réel.  ( 'est i i  dirc l  inscript iol l  dir ls l  cspacc-t( ' rr l)s sL,( io

p ro i t ss i onùe l  q t l i  r e t i enc l r i l  des  nouve l l es  p ra l t i ques  ce l l es  r l u i

imposerorl l  I îrrrs qu:r l i lés inl insèqlres d é( ononrie el d ef l lc:r( i lé.

l - e  phénon la ' nc  (1c  l a r vo lu l i o r r  ( l c s  I ) r a t i qucs  éd r r (a l iYes  c1  ( l c s

élal lorat ions i( laaltojrcs. \1)irc (\rrc( p1rr( l l ( 's. qui la ral ionnalis{ jr t  c1/(nr

qûi i inspirent. ( 'omme tol l I  phérloma'nc cl a' \ 'oluLion appar-t lcnt a l i r

c l a l ssc  dcs  é \ ' én ( ' r neù1s  s l oah : r s l i ques  q l r i  se  dé l i n i ssen l  p : r r  l e l l r

pa r l i cu la r i l é  d - : r ssoa ie r  l e l r r  c : 1 râc tè re  : r l é : r t o i r e  : i  1u l  p rocess r l s  de

sélection. Farcc à une situation nouv(rlc. cr l  r i rponsc i i  un changement

inalt tendu clans I en\, iroDnelr lent. ol]  \ 'a procéder par essais et erreur-s-

L)i f1èrcDtcs réponses seronl élâborées el essâyées. Où i lr  rci icndra

Iinalement quc la micu-\ adapta'c ct la plus pcrlornliirrtc.

Nous avons ol lsen.é un prenier exenple dans la palt ie précéciente cle

cc  ch . rp i l r e  r e l â t i l  â  l â  t l ansm iss ion  de  p réd i c t i ons  de  réuss i l e  à

l enseignant. L i ' ludc prarscrrtc va plus loin dans l  crrqua'tc a poslcriori

et i lhrstre pa aitement problérrat icl t .re. modèle, démarche é\.alrrat ive et

régulât ion des pratiques cl intervention.
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,  Une innovat ion: l€s intervenants dans la c lasse
Après avoir aban<lonné la prat ique drur soutien externe qui n a\.:1i1
pas permis d ait tcirrdrc ses objecti l .s (voir le chapitre Lhr l l roupe - leîble
.rrr C.P.), l 'équipe d inten'enants décida de changer son mode d.tcl ion
aru nivei l l r  dcs C.l ' .  en opéa?rnl lrn renversenlenl slnnbolique r: ldical I
l es  enJan ts  ne  se ron l  p l us  ex t ra i t s  de  l a  c l âsse  ma is  ce  son l  l es
intcn'cnants qui y péna'treront pour parl icipcr à certaines séquences
dans le cadre d un projet pédagogique partenarial.

I j ien entendu, la préparation de cc projet pennit de dél inir un cert: t in
nombre de principes pour Iâ ûl isc en (Fuvre d ui l  dépoussiérage dc
pratjqucs fortement cristâl l is i 'es. qui se traduisit  par la mise en place
de qtrelqtres innoval ioos susceptibles d âppofier un plus âux a: lè\ 'es.

:  Pour une aide indiv idual isée

I-e teûrps de l iùtan'ention est celui clcs sa'ances de leclure et décri
ture. L innovi l l ion louche au clé\ 'eloppelt lent dune pr?rl ique active du
l ivre. à l2. l  r l isc en place d une i i l leraction d aide individual isée dâns lc
n lo l l l e r l t  de  l  ac t i \ - l t é  sco la i r c  o rd ina i re .  l e  r ecou rs  à  l a  mé1hode
Jeanno t t t  pou r  l . l pp ren t i ssagc  de  1éc r i t u re .

Ces modulat ions péd:rÊogiques étaient en phase avec cel les prat iquées
dans les grandes sections de matemelle.

Nolrs ne discuterons pas ici  des just i f icat ions thi.oriques et tech
r- l iques dc ces choix largemenl é'voqtrées par ai l leurs.

I  Des rôles spéci f iques, un object i f  commun
Ajoutons simplement qu au cours des séances co actives charcun des
p.l crnair-cs gardait la spécificité de son rôle, l enseignant rcstant le
nl(ri lr., dans sa classe, et dirigeant l animation générale. f inten'enant
s intégr?rnt aru( périodes irlteractives. à laide en temps réel. tout en
restanl \-igilant pour enregislrcr les points renarquables sur lcs pl:rns
global ct individuel alln de pouvoir en discuter hors séance avec le
maitri. ei alimenter ainsi l acti\.ité régulatrice.

Quatre clarsses sont concernées que nous coderons A. B, C e1 D. l,es
quatre enseignants qui opèrent dans ces classes possèdenl chacun
p lus icurs  années d 'expar r ience.  Les  e l foc t i l s  son t  peu charges
pu isqu i l s  représenten t  respec t ivement  21 ,  tB ,  I9 ,2 l  é lèves .  Le
groupe scolaire situé au c(rur d un quartier réputé difiicile.

A la fin de Iannée scolaire nous avons tenté d apprécier les cllèts de la
co-action en comparant les résultats obtcnus au Tesl de lÊctLûe poLlr
Le Cours Prêperatoire 12r à ceux de l année precédente.

l  . JeânDot .J  .  I i ( c  r i  la ' .n t l r . .  E .S .F .

2 .  T . l -  C l .P . .  o f  . i1
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l. Faita drobaarvation

Performance pédagogique des quatre classes

ra/'21 ]  ss.z, ,"
811.3 'f,l

I +z:,,r,
I  zr.+ , ' ,

r s l  r E

9/19
t 5  / 2 1

t  Résultats:  le temps de la réf lexion
^u  p ren ) i e r  abo rd .  l a  compara i son  : r pp : t I u t  peu  eùcou ragean te
puisque le taux de réussite. c est à cl ire lc taul i  des élèves obtenant un
niveau 5 ou ,1. considéré comntc suff isant pour_ suivrc correctenleDt le
C .E . ,  nes t  passé  que  de  6 l '%  à72a^ .

Ce constitt lirt une prenrière sollicitation à la rirlcxion.

Pour'a' tabl ir  la compllraison chif frée, nous alviot ls réal isé Lt slat ist ique
de la performance pédagogique pour chaque classe. tcl le quel le esl
présentée sur le tableau 6.

La  p r i se  de  . onna i ssance  de  l ha ' t a ' r ogené i l é  dcs  t aux  de  réuss i t c
signi l icat ivcment di l lérents (;1'z = 8,9 signif ic,at i f  au seui l  0.05) lut un
second facteur déte.rninant dans le déclenchement du lr i t |ai l  réf lexlr.

I Pour un travail réflexif efficace
Si les classes A et B obtiennent de meil leurs résultats que lcs classes
C et D, i l  convient de sc clemander pourquoi et d envisagcr le problèm.
par rapport à I ' in1ci-vention.

C était  en ef- let très intportant potrr nous de comprendre au nt ieu_x les
processus qui concluisjreDt dune pàrl i i  une faible lr lnél iorat iorl  du
rendement. et d autre part à des résultats dif férenciés entr( '  les quatre
classes af in de pouvoir améliorer la qual i té de la préparirt ion de nos
inten'entions par la réduction de ieur part cl  alêà1oirc.

En d'autres lerntcs, part is à l  explorat ion d'une pratique nou.,cl le pour
les inler\enants et pour les maitres, i l  nous lal l . l i t  object jvcr la trace
produite af in d en recti f ier les paratna:tres susceplibles de l  âmener
dans la direct ion souhaitée, cest- i i  dire de mieux arr ler les cxplo
rat ions suivantcs. l)ans ce but. i l  nous a fal lu passer cn revue un
ce r l . l i n  no rnb re  de  i ac t cu rs  e t  r eche rche r  l es  poss ib i l i t és  dc
l.rppréciat ion de lelrrs el lets.

I  Une enquête r igoureuse
Première  idée:  les  écar ts  p rov iennent  d 'unc  d i f fé rence dans
I efficacité professionnelle des deux inten'enants.
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L argument ne tienl pas dans la mesure où chacun d eux opérajt cliins
l  une  des  c l asscs  pe r fo rman tes  e t  dans  l  une  des  c l asses  n lo l r s
peûoûnânres.

Deuxième idée : les écarts sont à rel ier à la méthode de le.. lur( '
employée.

Dc ce point de \.ue. les classes A et D s appuient sur la svl labisalt ion
mais les résultats sont rnei l lcurs dans la première; les ciasses Ll cl  C
font une plus l .rrge place aux textcs produits par les cnfants er se
rélèrent plutôt à la str icte correspondance phonographique. nlais le:
résultats sont meil leurs dans la première. Dans le cas préserl.  la
ma'Lhodc uti l isée reste sans incidence à courl terrnc.

T ro i s i ème  i dée :  l es  éca r l s  p rov i cnnen t  d ' une  i nÉga le  repa f l i l i on
entre les quatre classcs du capital scolaire dont les élè\ 'es l l l r fnr
crédités au mornent dc la rentrée des classes.

Après reprise dans ce sens cles résultats obtenus arr Tesl Pfé{l i .ra/

Po r r r  l e  Co r i r s  P rêpa re to i . e  ( l e  T .P .C .P . )  f o r ce  i i l t  dc  cons la l t r
la'quitable répart i t ion des niveaux init iaux (voir le tableau 7).

Prédiction de la réussite pour chaqùe classe

le i:rlrx de reus,sjte pri\'u est cle

lc t.1ux de réLrssite pré\r cst de

6ô.7 r , ,

Clâsse B
. - . :
t l.isse C le iau\  de reussi ie prÉ\ 'Lr  cst  de 57. ! )

Clâsse I ) le iâux de réussj te pr iv l r  cs l  de 57.2

guatr ième idée : si  les écârls ne pro\. iennent pars r l  une dif férer-t(.{ '  ( lc

n i ve i r r l  dcs  p re  requ i s ,  p r ' u t - a t re  son t  i l s  l ? r  conséquence  ( l  l l n c
' l i l f i  r r - n r  ( '  de  ren f l en jê  r  I ' i dague iq  e .

A l l n  de  t l o r r ve r  r éponsc  i i  ce t t e  ques l i o l - 1 ,  noL l s  avons  ca l cu lé  l e
rendement péclâgogiqrre pour chaquc ci i tsse en crois:tnl les résul1a1s
clu T.P.C.l ' ] .  ct du T.L.C.P. srrr le tableau f l .

On remarqrre que ce qui di l l i t rcrrcic essentiel lerncnt les qt latrc ( l i tsses

priscs deux i l  deux (A,U \.s C.D) c est le dcgri '  de réussi lc des enfl tnls
les moins i l ien i tnni 's en clébut cl :rrrnée, clegré cie ratussite varianl dtr
simple au dorrblr ' -

Celtc ( l j l lèrcrrcc est el le signif icat ive ? Le 1es1 du khi carré n él. ln1 pas
applicable ici  lel lèct i l :s théoriques inléf icr]rs à 5), nous avons procé.Ié
cn  deux  t emps , : r  l i r i de  c l es  i n tena l l c s  c l e  con i l ancc .  à  pa r t i r  dun
tableau : i  qr latrc cases-
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Dans lc prcmicr temps i l  lal lai l  sa\-oir si  la dichotonisation selon l i t
p robab i l i t é  . l e  r éuss i l c  se  j us t i f i a i t  en  répondan t  à  l a  ques l i on  dc
l-appartenance : i  unc meme popll lat ior l  parente des deux groupes
consti trrès sur ce continuum.

L. calcul de I intenal le cie conl i :rrrc.c .{ l  seui l  O.O:J5 donne les d((rx
l inr i tes 0.32 ct 0.6.1. l-â valelrr 0 étant er<lérj(urc i i  l  inten.:1l le. on peut
conalrrr( '  d:rns le sens d rruc di l ference signjf icat ive enlrc lcs deux
lrarquences. et en cortséquence à l iÛ(iapendalnce des ( icux groupes
cl élè\.es dél jnis par lc capital scolaire.

Cette indépe d.rnce just i l le la possibi l i té . l -un lraitenlent i i  p. lr t  cnt ière
de ( hacurr des cleux (rolrpes ct pose là1 qucstion de la si{nif i . :r t i \ . i té de
lrr cl i l lérence entre lcs cl irsses des rendelrents des ala' \ ,cs de f: l ible

Reûdeloert pédagogique poul châqu€ classe

n  I l / 1 1n  t1 /  t 4  1 /7

t00  57 .  i

r 0 / r 0

t 2 / t )

I l i l i i ( .rr l tôs prÉrisibles

l
9 / t s

5 /  1 7

À + 1 3 + C l + L )

I lelrssjtr  probable

i
21/21

19/23

33
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capital scolaire. Lapplicai ion du khi carré permel dc réporldre elt
ternes cle signi l lcat ivi té (au scui l  O.lO).

Pour résruler le produit ( le cc prcmicr ordre de qlresl ions. i l  semble
rait  que l  écrlr t  enlrc lcs classes, si l  nest l ié ni i i  la quai i té cle l inter
veûanl, ni i . i  l1.r rnathodc pédagogique en ceu\- i( ' ,  ni  à la répart i t ion dcs
nivealrx ini t i : Irx. soit  imputable : i  une di l lércncc dans le renclen)et)t
pa'dagogiquc clcs i ' lèr 'es les moins porrnus en capitâl l  s(.ol ir i rc. Lc
deux ième  o rd re  . l c  q t res t i ons  do i t  pe rme l l r e  de  s  app roche r  c l es
faclerrrs qui peuvenl rcnrlrc coûtpie de ce const.t l  di l larcntiel.

Lob jec t i f  de  l i n t en 'eD l j on  a r t an t  c l e  l hc i l i t e r  l : r  r auss i t c  c l e  t ous  l es
é lè \ ' es .  ce  p ro l i l  c l c  r a ' su l t a t s  f u t  r essen l i  comtne  doub lemen t
p:lr : ldoxal cn ce sens qLle les éa:1ats de (api l i r l  scolaire enregislrcs i l rr
daipa.t r le lurcnt pits réduits el qui phrs cst sentblaient t . ibut. l i rcs dc
lenseignante. , \ l in d app.o( her ( e dcuxia.ntc aspect du prol) l i 'mc. norrs
avons repris le cléroulcment de l i l  co !1(.1ion.

I  Analyse et  b i lan de la  co-act ion
. Classe A
I - e  p ro je t  con lm l rn  f i l t  c l l e ( . t i vemen t  app l i q l r a ' c t  r nodu lé  en  cou rs
d  année  en  I onc l i on  des  évo lu t i ons  cons t : r 1a ' cs  des  é lè \ ' es .  p : r r

exemple. le cahicr d expression sur lcqucl Ienfant i lhlstrâi l  rrn thent!
de soD choix dont i l  lzr isait  cnsuitc dictée de lâ légendc. de\. int en
cours d année égalencnl support de textes élaborés col lcct iventent el
r éu l i l i sés  comn te  rna tô r i e l  p ré tex te  à  l  opé r . r t i o r1  de  subs t i t u l i oùs
pLrradigrnâl iqucs.

. Classe B

La  : r uss i ,  l a  t enue  du  cah ie r  d  exp rcss ion  pe rsonne l l c  i t i l t s i  que
l.rnimalion lexicale i i  l raYt'rs lusage de l i \ .rets de l i l  col lcct ion.-fe l i -s
tolrt  -seui lr  puaent se ntettrc cn place sà s problùmcs pi lr l icul iers. Le
ry l hû re  c l es  acq t r i s i t i ons  i nd i v i d l t e l l es  l i t t  modu ie  en  l bnc t i on  dcs
al)prel l t issagcs effect i lÈ.

. Classe C

l -es  aâ l l i c r s  d  exp ress ion  l u r cn {  u t i l i sés  que lq t t es  scn ta ines .  La
mit i tresse vouhlt repreltdre les textes produils par lcs enfants contn)e
bases pour l 'él . lbor-at ion dautres lexles. dans le but de les exploiter
pour lalpprentissage scolaire. Trois oLl qual lre tentât ives aInenèrent url
échcc général et des réacl iol- ls violentes iàce aux crr lânts.

I l  fut decidé alors qrrc I intervention prendrait  1:r forme d une aide
irrcl ividual isée pcndant les séances aonsacrées à cles - l€rux de leclure.
de fait  à cles exercices scolaires. I l  l i r t  proposé à tous lcs mèntes
cxc rc i ccs  accompagnés  des  mêmes  ex igen .es .  Les  é lè \ ' es  l es  p l us
faibles ne produisaient rien par eux mêÛtes. entièreinetrl noya)s dans
ies dif f icultés.

I  Jc  l i s  roù I  seu l .  ( ) . ( l .D . l - .
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l -  i n t c r ve r t i l l l t  c ss : t ya r  de  négoc i c l ' l a  m ise  cn  p l i t ce  dun  1 râ \ , â i l
d i l [ i ' r enc ié .  ma i s  en  v : r iD .  F in . r l emen t ,  l : r ( . ( .  à  l  imposs ib i l i t i '  de
dialoguer. l  inst i tulr icc rcstant persuà.Iéc qucl le ne pouv:r i l  faire plus
pour les plus l :r iblcs clc ses élèves, l?r ao i ict ion tolrr-na corlrt  et ces
de rn ie r s  l ) éna l i c i è ren t  c l  une  p r i sc  cn  cha rge  ex l c r i e r r re  se lo r l  l c
s.hirnla cl. lssiquc des GAI'F'

. Classe D

La lentât ive de co âction sc nlarqua dès le da'but p.rr l incontpatibi l i té.
la maitresse n a.ceptant jamais de bon gra le projet d une intcn'ention
dans la cl:rsse. Son idée f lxe é1ai l  dc confier au GAPP lensemble des
élè\ 'cs ( in di l i icultô pour un lrai lcment spéci l i t lue à l  extérieur dc l :r
cl :rsse.

Ccs i ' l t 'ves furcnl placés dâûs la mêrl le r!1ngée ct rapidentent exclus de
l act i \ . i té ordinaire de la classe. plus orr noins abi1nclotrnés i t  eux
mènres  à  des  j c t r x  c l e  cons tmc t i ons .  des  c l ess ins . . .  F i na len ten l .  l c
svsta'Dle ( lc prisc en charge à lcxtérieur se relni l  cn pl i tce.

I  Une col laborat ion parfois di f f ic i le
( lel  exanren de la mémoire de lact ion perûri t  la pdse de conscien(c
d une certaine global i lé rclat ionnelle dif lércnciant les deux groulres
cl enseignants : ceux qui acceptent lâ concitrtat ion nécessaire à la
régulalt ion de la co-action et qui sont plus posit iventent act i ls avec les
élè\ 'cs cn dif f iculté: ceux qui interagissent de nalr ière plus ou moius
confl ictuel le ou teintée d intolérance vis-ai-\ ' is des intenenanls corrrrrre
des elèves faibles.
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S i l  sag i t  b i en  duu  t r a i t  dc  ca l -a ( t è re  re l a t i f  l r u  l node  dc  r c l : r l i on

soc ia l e ,  on  do i t  s  a t t enc l . e  i i  L r  e  ( c11 ! r i ne  s ta l ) i l i t a ' du  p ro f i l  c l es
résl l l tats. La recher(he des données rrrélaiqlres dc larnnée précédente
pennil  cle dresser le lablearr (\ 'oi l ' lablci iu lO) dcs tarlx de rél lssite etr
l i ) n {  l i on  (h r  (  ap i t a l  sc ( ) l a i r c  i n i l i a l .

& La relat ion éducat ive est pr imordiale
La phvsi() lrorlr ic des doruri 'cs c1e fanri i 'c prir(a'( lente es1 idenl iqlrc ir
cel le clcs données relal i \ 'es i i  la (o i .r( l i ()n :  rétrssitc elt  tout ci is dcs
ele\.es ayant un ci lpi tal scol:r ire ini l iar l  slr l l isalt l :  nci l leure réussi le
cles eleves de bas nive:{u d:rns l t  s t  lasscs A 11 Ll.

Celte stabi l i lé ( les réslr l lels r-cnl irrrt '  l ic i i ' r .  d uJte certaine sta] l i l i té du
( ornporl ( ' r l lcr t  1 rr lagistr ir l  8,ana'r- i ' l lar rrn sVStème datt i tudes i i  l ( :g:rr(1

t l c s  c l è r ' es  I ( s  n r ( ) i ns  ( l i s l ) osa ' s i t  l app ren t i ss i l ge  ( l : t l l s  so r t  ( ' sp i t ( ( '

t e m p s  ( o n t e x t L l a l i s é  j n s t i t u l i o n n e l l e ù t e n 1 .  a l l l i t u d c s  c l u i  | o n t  s e
lr. l (hl iar '  au jour_ l(  j (^rr dal ls la rclat ion a'du( i1l ive.

No l re  app roahe  a  l lÙ : r l t ù r c r r1  l l c rn l i s .  l l a r  l e  l l i i l i s  c l e  l : r n : r l v se  r - r
pos l ( , r i o r i  s l i ù l r r l a ' c  p i l r  no t r i .  da ' séqu i l i b re  coeD i l i l  e t  a l l e . t i l ,  u r l
processus cl accomnlodation i i  l i t  source ( lc lulal)orat iol l  clc nou\.cl les
lrormes et cle nouyeaul ol l jecl i l -s ( l  in1cr' \ ' (  r l1ion.

l ' l u s  pa r l i cu l i è ren len I .  no r l s  : r \ ' ( ) ùs  n l i e l l x  co lÙp r i s  c l uen  pedagog ie
(  ( ' s i  l i n l c ra (1 i ( ) r l  a ( l r r ( ' a t i ve  qu i  es t  p rem iè re  e1  ! l L l e  l es  e l l i ' t s  c l cs
l l l i ' t l l ( ) ( 1cs .  dcs  ou t i l s .  c l es  c l émaaches .  des  p roq rcss ions . . .  ne
pou\, i l ient être envisagés que ( lans ( c ( onl.x1{r int( ' ract i f  maitre éleve.

En cons(lquence. l  iDter\ 'enl ion devrâi l  dal)()rd et cssentiel lentenl se
p r é o c c u p e r  d e  l  i n l e r â (  1 i o ù  é d u r a t i \ ' ( .  C c l i r  c o n f i r I n e  l  i . l é e

d i r l l ( ' l aeù l i o r r  c l a l r s  i a  c l asse ,  rD i l i s  i 1  r es le  i r  en  de l i ù i r  l es  1 l l o ( i a l i l a ' s .
p r i  nc i pa  l cm( ' r l t  c c l l es  re l i l t i \ - es  ! i  l é i i l bo raL l i on  ( i  un  p ro je t  co  a ( t i l
or- ienta' ditns cette direct ion.

t t  L 'évaluat ion:  une démarche féconde

l ) ans  cc  l l r o j e t  se  pose  en  po in l  t e ' n t ra l  l e  l l r ob lème  c lu  l ype
d é\ 'aLri l t ion â1 nle1lr:e en (nrvrc.

Evaluation

Comme le  sou l i gne l .Foucamber t  ,  i
<  L ' éva lua t i on  n ' es t  pas  un  moyen
d e  c o n c l u r e  n i  d e  d é c i d e r ;  l e
c o u p l e  i n n o v a t i o n  é v a l u a t i o n  s e
révè le ,  en  revanche ,  une  démarche
h e u r i s t i q u e  d e  p r e m i e r  o r d r e .  À
cond i t i on  t ou te fo i s  que  l ' éva lua t i on
cesse  d ' ê t re  un  rega rd  ex té r i eu r ,

et innovation

s  i n l èq re  à  l ' i nnova t i on  e l l e  même
e t  s e  t r a n  s f o r m e  :  b i e n  l o i n  d e
r é d L r i r e  l e  n o m b r e  d e s  v a r i a b l e s
a f i n  d  en t ' e r  dan .  l e  \ (  hemd  e \pe -
. rmen làL  c l à5s 'qLe .  e l l e  do i t  çe  voL
lo i r  une  desc r i p t i on  t r ès  comp lè te
e t  p resque  na i ve  des  phénomènes
qu  e re  accompagne . . .  >

I  I_ou.anrbfrr  ,J  .  t r i l r r r r ( r r
t N . t t . P . .  1 9 7 7  1 9 7 9 .

3ô
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Léva lua t i on  d  une  co  ac t i on  po r te ra  su r  l e  c i eg ré  d  a l l c i l r t c  ( l c s

objecl i l .s. I t l le se centrera également srrr le rapp(nl qui rel ie ce clegré

d cf l icacitar aux quali tais intr insèques de I innovation pedagogique.

C est dans ce sens qlle l on peul dirc que l évaluation de\-ra molliliser

les ressourccs dc la pcnsôc créative, à la recherche de l  el)selnble des

facteurs et des interactions qui pourront rendre compte de I inevitable

écart qui se concrétise entre le projet ini t iâl isant et le résul lal cl lcct i [ .

Dans un tcl  (ontexte. la subjcct ivi té prend bcl lc amplcLlr cL peut se

ré\.éler très utilc dans la différenciation des facteurs. L)ans li1 mesLrre

ou  e l l e  au to r i sc  l a  r cm isc  en  cause .  pa r  l e  moven  de  l  an : l l y se

nlultr !1l isêe des conrporteûrenls de chalcun des partenaifes. c1 i i  la

con(l i t ior qu el le s zrccomp:rgne d une bonnc c.rp.rcitar de i lécentrat ion

ct dc distar t(  i .r t ion. c'cst la subjectivi té qui ou\.dra corrc( tcment la

voie à la mise en place du disposit i f  d administrat iorl  de la preu\,e.
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a présente étude s attâche à la mise en éviden.e de quelr|res
représentations chez l  enlant de cinq ans à parl ir  du dessin de la
famil le et d un entrct ien. l ,es thèmcs abordés seront la fani l le.

l  école ct le devenir.

I Au contact du social
La définit ion de Suzanne Mollo met en reliel l cssentiel, à savoir quc la
represerrtation nest pas réductible à un produil dl. l psychisme qui
re lèvera i l  de  l . i  S . .nerc t ion  spontar )ee .

La représent.rt ion se construit au contact du social. I ' le se concolr
comme re-prèsentation d un objct défini par un contextc. c est à,dire
p:rr rrn enseinble dc relations et un ensemble d inleractions.

l. Mollo S. t/s nu.]ls pdrl.'nt ordsolf.ls. Casremlan. 1975.

'E

D'après Suzanne Mollo: < La repré-
s e n t a t i o n  e s t  u n e  a c t i v i t é  d e
construction et de reconstruction
du réel par le sujet. Elle se définit

autant pal rapport a un système
psychique que par rapport à un
système social. Elle est liée au com-
pofiement sahs se réduire à |ui.  , \r)
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Le contexte peut se rélèrer aux starré'otypes sociâux explicites ou
implicites. constitutifs de Iinconscient social. qui s expriment dàns krs
comporteûrents obsen'ars. fantasmés. agis.

,  Le mi l ieu et  le sexe
On renconlre chcz les enfanls, tout comme chez les adultcs. dif férenles
lbrrncs cle rcprésentations sta'réotypées, c es1-. i-dire identiqltes dtrn
indivichl à I  aLltre. [) 'une n.tnière plus globale. la forûration de ces
s té réo l ypes  \ , : r r i e  se lon  l e  l l r i l i eu  soc ia l  d  appa r tenânce  :  on  se
représentc lc monde. ses événcments et ses valerlrs clLrne manrere
di l larrente chez les peti ts pzrtrons. chez les caclres srrpérieurs. chez lcs
ouvriers.. .  On peul réduire ces dif lerenccs à la place relâl i \ .e que
chaque groupe social occupe dans l : l  slr i i t i l icat ion dune société en
classes et dans les rapports de lbrce qui gouvernent les relat ions entre
ces classcs. À I intérieur cle chaque mil ieu social.  un second f: tctcur
va jouer I  i l  s agit  du colt tcnLl que chaque groupe accorde au statut du
sexe. statut qui conrDaDde le jeu des rôlcs scxués.

I l  s 'avère par conséqucnt qu i l  n est pâs just i l ié de parler dc l  enlànt en
généràI. s:1irs moduler le propos en lbnction du sexe e1 du mil ieu.

I  Vers une psychologie di f férent ie l le de l 'enfant
l ,a présenle é1ude participe modestetnent à l ' indispensable approche
d i t T é r e n t i e l l e  d e  l e n f à n t .  L i m p o r t a n c e  d e  I e x p l o r a t i o n  d e s
représenta t ions  es t  re lâ t i ve  à  l impor lance de  leurs  lbnc t ions .  On
pourrait dire d une ûtanière largenent englobante que le svstèrne
organisé des représentations intenient à tous les niveaux de la vie
ûrentale. en corlséquence de son organisalion conçue comme produit
de I ' intériorisation des eflcts de chacune des interactions soci:rles.

Citons quelques exemples justiliant ce point de r..tre. l-a perception va
organiser le ra'el en fonction du système dcs représentations. aûrenitnt
au niveau de Iidentif icalion les strmuli connus. attendus et laissant les
àutres dans les zones sublinlinalcs.

A lortiori, ce système guide l'ensemble des élaborations effectuées p.tr
les  fonc t ions  cogn i t i ves  tan t  au  n iveâr r  des  processus  de  pensée

I Lelirc J. & Vi ûneil G.. irs .1i,,i.[1..s s.oirires )CXU, Congra's d. pédiatrie. rrré à pan.

Pédagogie et psychologie

. j .  Levine et C.Vermeil  enfoncent le défini des stades et autles points
clou : < La pëdagogie est vict ime de rcpère de l 'évolut ion longitudi
d'un ar(êt de développement pft.  hale, a été frappée d'un coup de
coce de la psychologie de I'enfant. vaeux et nous laisse sur le manque
Celte ci, après une phase d'ihtense d'une psychologie différentielle "tt)
boui l lonnemeht juvéni le où el le a
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supérieurs, quau niveau de la conduite de l  act ion. En effet,  i l  leur
fournit  à la lbis la matière bmte qui sera conceptual isée et la lrane
p ro iec r i \ e  . l e  {  e | l e  concep luJ l i sa t i on .

La tratme projective prend les lbrnres de rronnes sociales reconnues

lpliln di] la norinalité) ou dcvient occasion d élaborations adaptatives
individuel les (plan de la normativi té). au point de di l ïérentiat ion et
d'art iculat ion des dimensions de I objectivi te et de la subjecti \ i té.

t Systèmes de valeurs et références socio-cu ltu relles

Dans lc prolongement de cette conception, appréhender le donaine
des représentations arnène à considérer les systèmes de valeurs ct
leurs arrière plails sociaux et culturels dc ri:Iérence.

Lapproche d i f fé ren t ie l le .  dans  ces  cond i t ions ,  va  parcour i r  les
svstèmes représentàtionncls individuels et lr:ur ancrage en arri ire
plan.

En pré . in rbu le .  nous  d iscu terons  de  la  man ière  de  d is t inguer  les
c l . rsscs  soc ia les .  La  première  par t ie  p résen lera  les  moda l i lés  de
p.rssation du dessin dc la famille et de l it conduite des enlreliens
menés avec  les  en fan ts  e t  avec  leurs  mai t resses .  Seront  é1ud iés
cDsu i tc  les  contenus  des  réponses  a ins i  ob tenues.  Enf in  un
rapprochement des dé\.jations statistiques au dessin de la famille et
des dil l icultés adaptâtivcs sera tenté.

Classe sociale et catégorisation

L Llisscrcr \ . I?s ûréa.ltlt orr lo s.rlc.Iro,r urliù.,sù.ri,.. P 1 1 f . 197.1.

2. L.Luirev J.. (llass. so.idl. rriln'ù.Irrrilidt. irrkllioen... P.L.l_ . 1980.

4o

I
Deux définit ions

Lau t rey  rappe l l e  l a  concep t i on  c l asse  a i sée ,  c l asse  popu la i r e . . . )
anqlo-saxonne qui définit  la classe qui, empruntant au discouts domi
sociafe comme un ensemble d' indi- nant une cri tèrologie en termes de
v idus  p résen tan t  une  ce r ta i ne  aom '  s ta tu t ,  de  p res t i ge ,  e t c ,  conno te
munau té  de  ca rac té r i s t i ques  dans  l ' i dée  d ' une  j ux tapos i t i on  de
leu rs  cond i t i ons  d ' ex i5 tence .

Cette communauté génère une cer-
t a i ne  l og ique  de  l eu rs  rep résen ta '
t i ons  du  monde  e t  ces  i nd i v i dus  se
reconna i ssen t  comme appa r tenan t
à  un  même g roupe .

On  t r ouve  une  c r i t i que  de  l a  l og i '
que de ceite conception neutral iste
c h e z  B i s s e r e t  ( i i  p a r  e x e m p l e  q u i
aff irme avoir. . .  < renoncé à uhe ter-
m  i no  l og  i e  (m i l i eux  dé favo r i sés ,

g rouPes  e t  occu l t e  a i ns i  ce  que
I'identité de ces groupes doit à des
rapports de dominahce historique
ment tronsttoires. >

Lau t rey  ' : ,  dé f rn i t  1es  concep t i ons
d  i nsp i ra t i on  marx iS te  comr re  ce l l es
qui fondent.. .n /a discontinuité entre
groupes sociaux sur les relat ions
d'aktaqonisme que créeût les rap-
ports sociaux de production.,

-
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i  la détermination du sexe biologique ne pose aucun problèrne
ma jeu r  dans  l a  g rande  ma jo r i t é  des  cas .  l a  dé f i n i l i on  de
I 'appartenance à une catégorie sociale nécessite l 'élâbor-at ion des

réponses à deux questions I choix d un principe de catégorisation.
choix d un cri tarrc de classif icat iorr.

Ces deux conceptions peuvent se compléter dans unc démarche de
recherche. En un premier teinps. il est envisageable de penser decrirc
les comportements, les représentations, les stéréot_Vpes... de chacun
rle. groupes sociaux i unqidé!_es en eu\-méme-.

I L'étape descriptive

Cet te  p remière  é tape pcrne t  d  a t te indre  la  mise  à  jour  d  une
organisation interne et é\.entuellement d une logique mentale si l 'on
accepte l ' idée de l existence d un homomorphisme en(re la structure
des  compor tements  e t  la  s t ruc tu re  psycho log ique,  la  p ren t iè re
ex tér io r isan t  la  seconde en  que lque sor tc .  Nous en lcndons par
homomorphisme le fait dc porlvoir abstraire de ces deux domaines
différents une structure de relalions équivalente : rrne même tbrn)e
organ ise  les  schèmes compor tementaux  e t  leurs  cor resDondants
rnentaux.

Tenir la position neutraliste dans ceLte perspective n'est pas chose
facile comûre en térnoignent les multiples étiquetages hiérarchisés des
catégories sociales : nrùe.rlly socio cuiturel-s I, 1I. 111; niDeal.{ sl?ericur.
moAen. tnJêrieur...

Cette pratique traduit la tcndance à situer les catégorics dans ur-l
ordre hiérarchique posé comme (r pnon, expression de la globalilé d urr
simple jugeruent de valerrr. Aucun jugement de valeur n est gratLlit et
on  peu l  supposer  que ce  jugement  es t  u t i le  au  cherc l tcur  qu i  ie
prononce. Lénoncé de ce jugement va orienter les dispositions du
chercheur à conlorter cet ordre et la place qu i l s attribue dans cet
ordre. En ellet. on ne peut clâsser sans se cl: lsser. au moins panni les
classeurs.

I Le champ int€rprétatif
Pouvant aider dans létape descriptive de la recherche. la conception
ncutraliste sera enstrite écartée du lâit de son âspect non opérationnel
dans le domaine interprétatif l ié à son absencc d'étav:rge théorique.
ar l i c r r lé  à  un  imp l ic i te  ideu log ique mojeu l

Je ne parlerai pas ici des auteurs qui passent du neutralt^sme des faits
bruts à la projection sur ceux-ci de systèmes pser.ldo explicatifs qui
rapporteut dircctement les dilférences iDdividuelles ou les dif-fercrrccs
enlre les groupes sociaux soit à des facteurs génétiques à la source de
divcrs handicaps et déficits. soit à des carences socio .ulturelles...
sans pre.ldre la peine d'esquisser la défirrit ion et le rôle du jeu dcs

/rl



Agi. ?ort L Éu'.it3 ...l.ite

re l â t i ons ,  des  i n l e r : r . t i ons .  des  méd ia t i ons  i n t r a  e t  i n t€ ' r  g roupes .

démarchc qui rcl .r t iviserait  très rapidement l  expression de lel lcs

opinions globales et tranchées.

a Les interprétat ions dogmatiques
Les déllnilions sourcées à la tharorie marxiste et évoquées par Lautrey

ont I  avantage d ouvrir le champ interprétat i l  en introduisanl une

d iû rens ion  d ia l ec t i quemen t  i n l e rac t i onne l i e .  l a  s t r uc tu r c  e t  l . r

dvnarmique des compo cûlcnts sparaif iqucs d une classe s'expl iqul1nt
par la stnrcturc ct la dynarniquc dc la lutte cntre les classes.

DaDs  cc t t e  d i l ec l i on  de  pensée ,  l es  dogma t i smes  débouchen l

également sur des outrances. Snvderslr) par exenrple poslule qur: les

di l- lerences de disponibi l i tés éconoiniques organisent des carerrces et

des inlériori tés pslrcirologiques qui just i f ieraienl en ictour la nécessité

du rôlc doûùnarIt  d urr part i  cornmuniste 1brt.  el i te et 1èr de lance du
proletariat !

a La Gonception stfucturale

S appuyant pour une part sur la pensée rrarxiste, Bourdieu définit la
c lasse  soc ia l e  pa r . . . ( l a  s t r uc tu re  a les  re l a t i on . s  . ' n l r e  t ou les  l es
proprîêtês pÉrrlinenies qui cottlèrent à chaclrne a-l elles el (rux crèls
qu elie,exerce sur le-s prcliques, Ieur ùeI<\Lr propre., t2J

Depuis une tel le conception structurale et systémique, la descript ion

.le l ' inf inie diversité des pratiques amène forcément l  abandon d uue
pensée  un i l i néa i re  e t  son  renp lace rnen t  pa r  une  i t na l ysc  rnob i l c ,

f lexible. des réseaux de relat ions latents dirns chacun des facteurs.

réseau-x plongeant leurs racines à la fois dans le champ de la lutte des

c lasses  e t  dans  l e  champ  des  dé te rm inan ts  l bndamen laux  des

condit ions matériel les d'existence.

La structurc du systa:me cst dépcndantc dc l  inl luence de macro

facteurs tels le' ,-olume et la stmcture du capital.  Dans la ûlesure oLr

l elf icacité de cette structure associée à la posit ion dans l  espace so(ial
s'exprime globalement par chacun de ses làcteurs et se rctrouvc

nlanitestée dans les tendances stat ist iques l iant lâge et/ou le sexe

aux pratiques. l  analyse devient plus éclairante si el le opère pâr

groupes de caractéristiques génériques plutôt que par variablc isolire.

I  L 'ouvr ier et  le bourgeois
En termes de classes sociales. nous avons été amenés du fait  du

nranqrre de temps et de sa conséquence en termes de l imitat ion de

I effect i f  d enfants. du fait  de la quasi absence des clâsses cadres
supérieurs, professions l ibérales dans les groupes scolaircs dc ZUP à

l .  Sûlrders c. .  É(ok ' .  . ld-ssc cr  I lnt . , . lc .ks-srs P Lr . l '  .  l97t i

2. tsourdieu P.. I-a drsrûrction. Mrruit. lg79.



l. Saiia élobaaraaticn

cons t i t r . r e r  dans  i cs  c l cux  g roupes  soc iaux  a r t i cu lés  au tou r  de  l a

frontière clui sépare les ou\rr iers des bourgeois. ces cleux ét iquettcs
renvoy:lùl à leur opposition comlnu e ligurani d:rns les p.rges du Petit

Irrroli5'.se lboLtrgeois : ...peasottrle qLLi epp@rliellt (: l(] (losse nloUenne ou

diti{Jeante, pet opposition â l(1 classe olrurÈre ou p(tysannel.

BoLlrdieu excrDplarisc lit niiLurc de cette distinction, la justifiant par

conséqueirt ,  par la clescript ion du rapporl aux nourri tures : " . . .  lc

sobriêté: du pel i l  botlrgeoi, e-, i l  re-ss€rnl i€r comrle lrne rupture i  en

s .rbsta,norrt tl<' pren<lre dli bo[ lenrps et de Ie prendre dDcc les autrcs.

le peti t  boLtrgeois al arspûart ion trahi l  son ambit ior l  de s arracLter eLL
préseni cor'ùnl in.. .  ,  L

I  Garçon ou f i l le
À l ' iùlérierrr de ces deux {roupes. le cri tère dif- fer:entiel clu sexe l ir t  pr is

cn  comp tc  t a r l t  i l  c s t  Y ra i  que  c :o rnn rc  l a l l i r n t c  l e  mêmc  i t u teu r  :

". . .  Llne cl.rssc sociel. 'sr ' . ]él ir l i t  ddns ce qri  ei ie .r de plu-s es-sentiel p.rr

Ie pleae et ld falcl lr  qù el le accorde arrx de'ur .s.rxes e/ â lerrrs
al ls. l)ôsrI ior,s \ocinlt  trh ul r  orislrt trr lcs. -

!  Classer selon quels cr i tères ?
Reste alors i i résorrdre le problènre de la détern)inalion du meilleur
critère de classification des enlânts dans 1un des deux groupes. De ce
point dar vlle, l-autrev l2r, s appuyant sur une é1ude de Wirrner, conclut
à la stéri l i1é dilne lorrgue discrrssion é1anl donrrée ln redolrdance des
indicaterlrs socio-a:conorJliqucs.

Chiland l:rl choisit lc criti'rc c.rtéqorie socio proÊssiorlnelle du père dans
la rnesrrre ou, selon Me Chorlb:rrd de lnù'e, ce critère est l ié à toutes
les autrcs variables.

En ce  qu i  nous  conccrne.  nous  avons  pr is  l c  par t i  d  appuver  la
cl.rssil lcation sur l indicateur cle ce type donl nous disposions sur les
fichcs dirlscripliorl saolztire, a savoir la profcssion tlu pèrc ou de la
mi'rc ou du luleur. en s:rnêtanl sur la profcssion Ia plus élevée sur
l'échelle socialc des clcu-x mcmbres du groupe.

Pour lever certaines arnbiguïlés [S.N. C.,F-. : .fô, r.lionneire: CaneJour...)
u r r r  i t )q I |e lê  p lu :  p ré . i -e  l i r t  n l rnÊ-  r ' . r \  l ) .1 l  t  i r \ .

Passation des épreuves
haquc  cn làn t  l u t  p r i s  i nd i v i due l l emen t  à  deux  rep r i ses  :  l â
p rem iè re  pou r  l e  dess in  de  l a  f am i l l e .  l a  seconde  pou r  uD
enTreTlen.

2 .  o p . . i l
3 .  Chi land C..  Ler i lanl . je s i rons.n son al ieni^ P.U l ' . .  1971.
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Àgir pour la rê.|.3its acolaire

Ces  pass2 l t i ons  on t  é té  mcnées  en  co l l a i l o ra t i on  : l v cc  C .Reb { ru rs .
psv( lrologLle scolaire, arrprès de soL\ante qtraLorze eDlànts ( lc grandes
secl ions cl écoles rnater-ncl les de ZUp de grande l larr l icLle p: lr isienne.

I-cs a' la'ves lrrrent repart is etr quatre groupes pour les l lcsoins de
l analvse en fonctions des cai la'rcs de sex(. et de rni l icu soci:r l  I
- 25 lilles. orr\,'r-ier : groLlpe F-C) ;

12 gitrçons, borrrgeois :groupe G.U :
I  O f i l les. bourgcois :  groupe FB :
27 qarçons. orr\Tier: i {roupe GC).

. Onze item fùrent retenus relativeûent à trois thèmes.

l. La famille
i lcûr  1.2.  l i  là{c.  prenom. nla l ier)

aii])r)rncnt iappelles tu ?

QLrel :ûc as tu 2
( l0rnmeni  sappel lc  r0r  père ?
Quel ag(] a I il 1

Quc ta i r  i l  1 (professi(m)

idem porrr- la mère
Id.rn pour cha rn dcs rnentirrcs de lâ iratric

r lenr:1 ( : rct i ! i tèsJ

QLre la js tu ave{. . . ' l  (su{r(essivernert  a l rc ch|x| re mcnlbre dc la lami l lc l
i i r 'ùr  5 (san(t ions)

Qrrand l l r  lâ is  unc bèi isc.  qLre i : r i l  ton p:1pa, i , . . .  ta nrâmân ' l

2. L êcole
i l {  m [ i  (âr1i | i tés)

QLl|. Iâil on à l école l
ilcm 7 lprefarcnces)

Ajrnes lu renir à l ôcole ou préfères trr rester ii la maison /
i t r r r r  8 (p.r .eplrcn de Lâ rnai t rcsse)

l ,a mal l rcsse est  c l le eent i l le ' l

3. L'avedir
ilern 9 (d(]\'enir professionncl)

Quand lu serâs grand.  quel  mat ier  lèras tu ?
i lcm l0 ( le mâr iâgel

Flsl .c qur lu te ûrarieras ?
i ieù l l  { lcs enlanrs)

Flst  cL q e tu : l l r ras dcs enlànts ? Combicn' l  ( inrnucr l  ?

. L'entretier avec l'institutrlce
Il fLrt denrândÉ à l enseignanie dc sjtuer l cnfânl snr quâLre échelles en cillq points :
A : appréclnti{n des apprentissages dc nâture scolajre
B :  pârt ic ipâl jon aux âcl iv i tÉs de la c lasse
C relatiolr â\'{ c la ûrâitresse
I) r rclatio l\'ec les câmarades
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l. F.i:. drob.ervatio.

& Le dessin de la  fami l le
. Matêriel util isé : une ltuiikr lorÙat A4. quàrtre cravons .le colrleur
no i re .  l o tLge .  j : n rn { r .  l ) l { I r c .

.  Obse rva t i ons  no tées  :  o rd rc  d . l pp . l r i l i on  c l cs  pc rso r r r r agcs ,

coûrp()r_teûlent. \ 'erbai isat ions. questions spontanécs.

. Consigne orale : E.sa ca qlrc alr salis ca, qrrc c a,sl Llne -lernille'?

Suellc quc soit  la r i 'poûse. c(r l t inlrcr:r ir lsi .

U l l l .  /  ,  \ r  / ,  s  / r r r i  / r / s ,  /  / ,  r r s , t r / i / r , t s .

Srlr l ( l  . /a, ir i l l ( , .  de.s.si e ûloi rÛre . larrr i l le qLra f inL'cnfc.s. lr la ' . fûr l1i l la,

aolnrnc ia1 a,cll-Y,

l ,(nl: l r) l  rst l i l l re dLL chol\ cles crat 'ons: i l  peut cn changcr cn corr|s <i<r

sarn('( .  I l  hl i  est clenri indè de ciessincr rtnc farni l lc ct non sa larrni l lc

proprc dans la rùcsrrrt  o[ l  l  erplor!1t ioû i ]  pol lr  objet les représenti l l ions

les phls qéna'r i i l (  s d rrn er1\rp( '  so( i i l l .

Unc lois Ia dessin ternriné. les questions suivantes étaient l losa'( 's :

Qrl i  c. ' -st ' /

Qu . 'sa c. ' . i t l  i l -s.,r irni 1)
(rr1i €,.s1 i . 'pkrs q(,nt i l  .1. '  loirs i)

Qli i  ( ,sl  l . , i ) i l l^s L, i l .r i r l  . ld loûs ?

Oui csl le pl lr .s b(trr 1)
- glr i  est lc pk.s iûrd l '

glri rrorr.lr.li-s t11 ètrc.l.rrl-s cctte ÊrDiill."/

QLLi aùne qrt i  ? (pour. lroqtk'persotlrreqe)

Les réponses recuei l l ies
au cours des entret iens
â La fami l le
. Connaissance des membres de la famille

Les tarbleaux I I  a l4 donDcnt porlr- cl l i tcun ( lcs qrlatre grorl l)es lcs

pou rcen tages  c l es  réponses  i nd iqu i i n t  quc  1  (  n fân t  conn i t i t  l a

c:rrâctérist ique é\ 'oquée des personnages cle 1;r f :urr i l le. Les ef lèct i l .s

l igureût cnlre plrrenthèses.

Li i  phJ,-sionomic d enscnrblc dcs tablc.rux cs1 :) l )cu pra's idcntjquc

dâns les quâtre groupes. la noi ion d.1ge parraissanl dun nlanienlent

pcu aisa'.  cl  les aàa:la1fiaisl iclut:s chr père sen)bl lrnl Lrr]  p. 'rr  l ) lus sou\ 'arDl

ignorées. La conn:t issitnce cles caractéist iciLres lormelles cles membres

dc Ia i : lnr i l le est la moins étenclue dans le groupe G().

. Activités avec les membres de la famille

I-es réponses présentées sont regroupées en quatre catégories.

^ct ivi lés hrdiques ( jeu\) :  " . /e jor le at! bal lon: on -s arnrrse bierr:  on

-joL1{, ( i  io rrr(r<-l( .rrre,,  (- lrD( (: ioI lr inos, or c/rol.  (- l ioa corles. . Iu tr( l i I

êIectr iqLe...
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Agir pour l. réqa.ite raol.iro

I I ' cloupe cO, conÀaissânce des membres de la famille

, .  I rcrsonDa{f
I l r l ln i

rcr is t iques

\ i  85 (2iJ]
Il-a]Itorrr X
l l , '1l .r  - \

.  t l " l ) . r l  d fs .a r . . r ins tn tÙ. :  ( ,ùn ILe \  :  r j1

_. fers(mnaqr
Li ] ra(  Fln lant
ter is l iqLres

I'ère MÈre l.'r-ilrrie

7 . a  )  .  . : ,  l z t  ' i \  ' |  
- J

7 |  t2Ot 7 |  l2vt  Ino (21, ,-  
n l z : l  

*  
B s l 2 l  

-  
i

12 - croupe cB, connaissance de la farnille

l 'err  \ lèrc Frr t ic

A{.

\4e1icri

'  
! l  h  I  , 1 ,  -  , . r i .  ,  I  n \ r  , l j  r .  , ,  l j  , r f \  ;  l

_. IJ(.rsonDa{c
r  af i r f  t j thnl

X

X

-  q | , l )a l  d fs  .â ra , lu  rs r j . ta |5  .on .u , .s  70

, .  Perso l la{c

t o Ô  û  ) i

\  c t )  l |  r i
E  ( I ]

9 2  { r )
1 0 0  ( 1 2 )

10 17)
r00  {10)

X

13 - Groùpe FB, connaissanc€ de la famille

l'jèrc Mèrc Fr l r t  c

1{"

N l d i e f

t'ii*,n,
vail..

. , , r  r n ,  
-

rjO (6) l

too t ro l  too ( ro l
l o ô  û n i

14 Croupe FO, cornaissance de la famille

Flnlnni

s r  1z r1  
-

X

-\

Parc

f,!!)
l l tttrl
87 t20)

l\'1erc

8 . ,  ( 2 )

87 (20)

9s 122)

I  g loba l  d .s . r r r r . te f i ! l i q r r .s .onnues :  71 . . - )

- Parl i . ipatiorr au\ 1âches (aide) :  .Je traùr] i l le. - le l .ai( le à ùrettre le
lable : -i espir.: et.je baleie : .j essuie Ie L,eLselle : .|epprenrls à corrdre ;,rr,
Iau' le Ltoi lure : ja. . làis Ic marleqe : je l .eide à./ i l i re I . ,s g..rc. l tx :  . le
promène l.' chien;.ie iien.s les bois .1t1 orr coLrpe:.je tLettoi., Ie ùroquelt<.:

jer-/al.s les cortrses j-le.lis qltand Stéphane-/àil .ie.s bâti.ses. ,
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l. F.ita drobaarration

- Activi tés culturcl les et sport ives (culture) :  .On ft . l larde le telê:. ie

u(ris (i ia ûllEique al'€'c hri: -le -loi-s du DêIo : .je dessûr€'i on ûa r.lans I.1

./ôrêf cher./rer.]es Li iolettes; je i is r les l iÙre's: i  rne.lonnc'.JÉ's oul i l -s.. .  '

t5 - Groupe GB, trTes d'activités

Pere Mere

8 .5  t r t  I  o
::s t-| 5&5 (7)
2s  l3 t  16 .5  (2 )Culturc

Relal ion

Rierr

r \ ( l iY i tè

Jcr1|

( i r l lure

Rien

A( t ' \ ' i ie

CultLrrc

Relarlc,n

Riert

8 . s  t l )
25 (3)

8 . 5  { l J
16 .5  (2 )

Frâiaic

57 {81
r,1 (21
1.1 (21

0
l,r (2)

16 - Groupe CB, types d'activités

l . l na IJLrc
I 'e rc  \ ' l e re

21 (6) r 6  ( + l
;t- *;;

665 {201
6 .s  (2 )

I ti.,5 (5J

l)

r0 f3lIJ (2J 32 (81

r 0  ( 1 )

12 (31
. r  ( l l

l7 - Group€ I'B, types d'âctlvttés

Père Mère
.l

73 i8l
0

2? l?l
0

l8 - Groupe FO, types d'activités

Pârtenalre
:::- 

'-- 
IrÈre Mère Fratdc

A"III :,,,
-t1La 8.5 (2) ,1.5 ( l)  7i.5 (20)

Aide 30.5 (7) ,17.5 ( l0l  0
|  . l r , | l F  t z . i r r r  r "  i |  7  2 ]re I7.5 (,11 l9 {.1) 7 \:2)

R ,  l , ; i o .  2 ;  l b l  l i l  l l r  l B  l 5 l

r7 .5  i4 )  9 .5  (21  3 .5  ( r )
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AEû tror|' L réuriit3....l.are

- Activilés à but relationncl (relation) : au caracta:re plutôt négatii j  " I
me dispute: a me rnet.lans fir(r chambre: t me JoLtt des Dolées... " ou
.rLr caractè.e plutôt posilif : ",Je le perle : i me./àil un .Atn ; I rn,emnlene
alans son carnion; je bois aiu lhé; a û1e coLLch(.: otr L,o cL-LeZ notre L..te:
a.hète des robe.s belles pour moL... ,

Les tableaux l5 à l8 distribuent les pourcentages des différents Lvpes
d ac l i v i te  c lans  chaquc groupe { les  e f fcc t i {s  appara isscn t  en t re
parcnthèscs).

Dans les quatre groupes, les cnfants jouent princip:tlemetrt avec leurs
lrercs et sæLlrs. Avec leurs mèr.es. r.c sonl les alctivités cl.âide qui
p rédomincnt  a lo rs  quavec  leurs  pères  sy  a jou ter r t  souvent  les
occupalions culturelles et/orl sportives...

l,es éléments différentiels seraient une plus grande clistânce des Ircres
dans les lamilles bour.geoises (l igne rien). et des mères de rnil ieux
ouvriers pàr rapport à leur fils.

. Les sanctions

Oo peut  d is t inguer  p lus ieurs  types  c le  sanc t ions  à  t ravers  les
réponses des enfants.

Les chàtiments corporcls : . I nl,tape : i met rrrreJèssa:e; i dotTne utTe
cL(xlrrc. LLrLe caloLte. ùnat trernpe : i, prend son <.hausson : i t.rpe crùec Ia
ceirrture ; alorrne urr€r ./às.sée au maîtùTet : i me .lôrLt un(, Ltolêe : sorl Lt
badirla'. dorÙte utr coLtp... ,

-  Les  répr imandes e t  l cs  n lenaces  . .  .  I  n te  g ronde,  Dre  d isp l i le ,
ln enquer{ie: a Da appeler pepa;Ia procllaùE Jois lu û.rs.lormir...,
-.. L isolemerrl : ,Il rn€r mÉ'l clcrns nin chombrc : a rne ûet au lit... ,
- Lc laxisme : " Rren

L innocence et l ac.usation : ,J êcoule ùt. mc.ùt,3t1 : -je Jàis.lamrli.s de
bêlises : c est r1a sælir,

Certa.ins enfants relirsenl de répondre

Le tab ieau 19  donne les  pourcentages  [c t  les  e f fèc t i f s  c r r r re
pârcnthèses) des différents t}pes de sartctions utilisées par le père ou
la mère dans chaquc groupe.

l,es châtinrents corporels rcpréscntent de la moitié au_{ trois quarts
dcs sanctions citécs et cela dans tous lcs milieu)< ct de la part des
deux paretrts. En seconde place \. ient plutôt I usâge des répJmanclcs
verbales.

Sur le plarr des différences. orl remarqlle quc ce sont les garçons de
ûr i l ieux  ouvr ic rs  qu i  le  p lus  sor rvcn t  re fusent  de  répondre  à  la
question des sanctions et déclarent n.être jarnais punis. Le lait de
I innocence scrait un traiL quirsi téninin.

I



l,es sanctlons par gioupe et per parent

C r o u p e  I , B  C O  F B  
,  

t , t
F . i- - - .  

t 'arent  l
^ Pere Mrre Pcrr Mèrc Pare Mère Fère \,Ière

( o,,f,' u,!,t ,','n, î3, ili? i:, 'il i:, l?:
Reprrnrarcl,s i.,1 iii ài 

',ii 
i; 

',?i 
,;, i 

'r'
l l 1 i t -

1 5 . 5  I 5 . 5  1  a . 5  q  1 . 5
t 2 t  t l t  )  , 1 .  I '  u  ( 2 J  l l ,

i r r f i l
I t i  21 .5  l 0  9Rie. o o l-i 

','ri 
i; ,ï, ,i i;i

[,n,,o""n"" 
-f 

. i ; ;] îiîi 13 i il 'alf ;l
1 " " "  _ ' F  l E  l ' î - . 1  ; ;  o r  o -

&, {fiq 9'.rtærrraqo

I  Lè vécu fami l ia l  et  le mi l ieu social
À partir de ce questionnement direct sur le vécu familial de I enlant
quels éléments de connaissancc pouvons-nous retirer ?
Au plus proche des fréquences, on peut repérer quelques constats au
caractère assez général : la notion d'âge D est pas totalement élaboree ;
les jeru sont des acti\.ités massiveûtent co liaternelles i l aide s.opere
pour les parents ; les sanctions cor?orelles sotrt de règle.

Sur une perspective dilT{rrentielle, les domaines culturels et sportifs
seû)blent réscrvés arl-\ pères. Lcs carâctéristiques de ces derniers sont
moins bien connues des jeunes enfànts et cette distance s accentue
dans lcs milieux bourgeois (activités).

Une autre distance est supposée entre les garçons de milieux ouvners
et leur fanril le {connaissance des caracléristiques: sanctions) et plus
particulièrcment leurs mères (activités)_

I L'école
. Les activités scolaires évoquêes
Les réponses ont pu être classées en cinq groupes.

Aclivités picturales (dessin) : " Je Jais des des-sins ;. ie.lAis de la
peLnture.,
- Activités ludiques 0eu) |,Jejoue: je m'amuse; à ladinette.,

Activila:s constmctil'es (TM) .. " Lln callage: de La pAi€ à mod.eLer: un
gAteaLL : trne qaletle. ,
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Àtir eorrr l...' réraaaSta acoLfue

Ac t i v i t és  i n l e l l ec tuc l l es  e t  dexp ress ion  (T I )  :  "On  d t sc . l l e ;  j . l p

frctr ls :  I t  l i r :Jt t- ln|c: ù lcrr-s i  1rr1p46a, J.u .
'l'r!1\'iril 

iû(lillircncie (l) | ,-/eJai.s du lraùail:.je LraL)eiIIe.,

l ,e tableâu 20 donne les pourccrrtagcs des acfivi tés a:\.oquées al!1ns
aha(\rr l  dcs groupes.

Dune inanière ga)nérale. la matenrel lc cst perçue conrme lécoie ou
lon dessinc avant toute chose. En second l ieu. on y travai l le, nrais
très peu cl une mânière intel lectuel le.

l - cs  ga rçons  de  m i l i eux  bou rgeo i s  son t  l es  scu l s  à  p r i v i l a :g i c r  l es
acti \ . i tés de travai l .

.  L'école ou la m&ison

Le tableau 2l indique les pourcerrtages des choix làr,orables à lecole
c l . r n r  r  h i r I r r r r  t l es  qu .  r  r r e  g ro r rp r s .

Dans la majorité des cas, les enlànts préfèrent veil ir à lecole plutôt
que de resler à la maisolr. I ls justif ient cette préférence p.rr rapport
aLlx:rclivités possibles 0oucr. dessiner. travail ler), parlois en évoquanl
lcs rclations sociales (avoir des copains). le gout personnel ("Jairne
c(1 r, I accès ultérieur à la grande arcole.
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Lcs just i l i . :r l ions apportécs au choix reslÉ'r à l(r  mrrl .sorr sont dr: tvpe
suiv.lnt : Pour.jolk'r, reqarder Ie LêIê. ètre au calm€,. rneltrc Ia labl, ...

Entre les grorlpes rcssort une dotrble di l lèren('e :  les garcons clc cet
i i g (  p ra ' L ' r en t  p l r r s  l a rÊemen t  l éco le  quc  l es  l l l l e s :  l es  en l . r n t s  des
mil ieux cluvriors. pour ah:rcurl  des scxcs. expfiment ph:s souvenl lc
( lioix é.oic.

. Perception de la maitresse
' lrois 

lvpcs de rÉporrses sonl apparus : " k maafre.s.5-c,. ,st qé]l l l i l l r  {+/ ".
, L.] r(ralrc-s-sc e.sr nréchankr f / . Jugenreùt relativisé (+ ).

l-es porrrcenlages du tableâtr 22 precisent ( 'es t j .pes de réponscs pol lr
( hitque grorlpe.

Lcs appré.iat ions porlées sur la qentl l les.se dcs mailresses sont donc
largernenl posit ives. Un seul enlànt juqe l 'cDseign:rnte méchitnte lrar(.e
que " Dc's./àr-s al nolis lalpe ,.

Cl cst ce thènr( de l  agressi\ . i te qui \ 'a ainenc[ rrne rclat ivisâr1ion clu

-jugement lôn]lulée priù(, ipalenrenl par les I i l lcs cles nri l ictrx borrrgeors :
,Si i  r /  <-r rrne bèl ise el l . .  esl nl(rch.rnk',  cl le rnel (. l r  l !1 I  cl le est q.,nl i l le,
qrl€,c ies qr'lrlil.s. ma'chanle al)a,c k'-s rné,chant.s: de's fôi.s uiiainr: prtrct,rirre,

V a aia's dlr lres qui. jel lent alu .sarblc, dan-s Ic, i l ;  L, i laûtc, (]a.r(,c les auirc,s
('nf.ûrls. p(.s au.,c ,roi.-i€'.fal.s p(]s dc bêai.ses; elle esl beeLr.oup gentille.
r1n lnrr l)iiaina, i r/entriic Dtai.s qltanal r/ err o un ale néchanl ellc alonnc la

./essÉc; g.,nrille, d('s.lôis en col.rre. .Jes.fol-s .r (.n.'. ,

I  Une percept ion de l 'école
très di f férente selon les groupes

Pour  rés t rn ]e r  ce t t e  deux ia rû re  pa r t i (  de  i en t r - c t i en  . ( , l a t i ve  à  l a
pe rcep t i on  de  l ' éco le .  nous  d i r ons  de  ce t t e  pe rcep t i on  qu  e l l e  es1
largcment posi l ive.

I)cs éléments dif férentiels renlarquables : lpparaisscnt :  la vi l lor isâlron
de l 'âcl jvi té scolâirc en temtes cle lravi l i l  est nlajori t :r i rc unjqucmetrt
chez  l cs  ga rçons  de  r l i l i eux  bou rgeo i s :  l a  . e l a t i v i s : r l i on  . l e
l  âppréciat ion portée srrr la maitrcsse est le fait  cles l i l les de .cs [rerncs
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r l r i l i e u x  e t  c n  c o n s é q l r e n c c  o n  a  I  i n r p r e s s i o n  q u e  c e s  e n l : ! l t t s
marquen t  d ' une  û la l l t i è r c  ou  d  une  : l u i r ' e  uDe  ce r : t a r i nc  p r i se  c1e
distarnce par râpporl ai 1école. ses arct ivi tas et ses âgenls. elt  l )r irr
légiàrrl leurs propres systèmes de r.:rlerrrs. A coùtrerro. la coalescence
rcsle très forte elrtre les crl l : tnts des nri l ieur otr i .r iers et l  école.

e L'avenir  perçu
. Le devenir professionnel

Six ( ialagorics peur.ent rendrc (\)rrpte cle I  ensenrble dcs rôpoltses.

- Iderr i i l i ( i r t ion aux parelt ts :  .  ( :ot7. ln].e pepa: conlrnér nlaman. ,

Pr-olcssions de presl ige : ,  OÛicier :  . lôotbal leirr i  do(1. 'r tr ;  direclerrr de
bLtrcau: cl ] .e- l  d orcheslft , : j r1qc';  l l i lotar aie corlr.s(,.  ,

Professions nlovenncs a " Pol icier: rni i i lar ire: genclerrne: mati lrÉrs.s€,;
ûrfifrnière i secrél.iire : pûéricllltn.Ér i de-s-sû1a1cr1r: technicien. ,

-  Prolcssiorls manuelles : .  CarirÈl l-se; ol iùr iÉ'r.  ()uair ière à I usinÉr i
pa'[tûre : b[tcl1c|ot1; menrrlsi(,r : -/aralûlia,r' i méaarni(.ierr. "

Acti \ j i tés domesliques : 'L. i  |ai-ssclk' i . i  l . r  rndison I le ùrên-. i l le: l . '
bebê. ,

Aulres : .  Fj,yerci( ( 's scolaires : Gollor(rk, :  incerl i tr lde. non ra'ponse.

Le tableau 23 rcnd compte des élérncnts dominants du dcvenir seion
chaquc groupe.

Ce tâbleau cst un rel let quasi régul ier d'1rnc loi genérale d' idcn
ti l icat ion au Éarent du ntÊme sexe : cc sont les garÇons qui ferolt t
comme papa e1 les l i l lcs conlme maman; les activi tés domestiques ne
sont envisi lgires que par les l i l lcs; les professions movennes att irent
surtout lcs enfants des nt i l ietL\ bou.geois ct lcs prolèssions manuelles,
les f i ls d ouvriers.

!i2

Comme maùliln

r,.,,r. a. i,*Jie.
I'rol. nlolenne .s

[ 'rol.  manuellcs

l. ,n ao*rq"."

A L I I T C S

: !  c  l r n l . r  5  ( r )
0 30 (3)

3'1.5 (9) i  o
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l j  e part ie cle ces derniers, colnmc en posit i l  du manqtte. aspire i l trx
pr-olcssions presl igieuses . larrs Iespoir de gagner bcaucoup dârgent.
On entrevoi l  ic i  I  un cles mccaDisnres qui l i r i t  se combûter l  âl i i 'ct i f  et le
social d:rrrs le sens de l  eLttoperpêluetion des classes so(' iales : l ( ,
processus d identiJiaation de nature affect ive opère sur dcs conlerrrrs
donl lcs disponibi l i las sont sociologiquement da)terminées.

. Læ mariage

Les jLlst i l lcat ions du mariâge recoupent lcs thèmes sl l iv. lnls :
r h c r n e  A .  l r  p | r r r  d e  l r r  s o l i t r r d r .

thènre B. lc désir de lôr 'mer un couple :

thènrc Cl. le souhait d i lvoir cles .nfanls :

thèrnc D. le souci dc suivre lcxentple parental :

l  l rame E l  énon(. i '  d un jugeÙtent global posit i l  clu typc , C est ,) iel  J , .

Lcs just i f icat ions des rel irs, dans les qu.l tre eroupes s argumel) lcDt cle
rnème nrania'rc en ternl.s cle di l î .ul ta's relal ionnelles entre époux :
' De.s.lôi-ç on s eniatd p(is bietT: Ie c1c.n1e prend t()ut l arqell j on .se,-fi.il
€r,r(/u€'tiler par nos mans i les pepos alonnÉ'nt aft.s.fè-s.sées- (1ll-r b(3bé1s ; ies
p(-tp(1s sonl méclr(Ùlls; i.laut s occuper de-s en/ànts. "
Ccs reftrs du mariage peuvcnt parlbis s acconrpagncr durrc angorsse
irraisonDée qul conclui l  . i  la lermelurc de tonle perspectivc (1évolut ion
vers làge adulte :  "Je serai lou/ours peti l ; . je fer.r r€,ster cornrne r ine
etrJo.nt

Le tableau 24 donne les poLrrcent:tgcs de réponses al l iûl tat ives Irar
groupe ainsi que le type dcs just i l ic.rt ions m.rjori laires.

[Jne double tendance se déqagc des chil l ies : on pel]se se nlarier plus
Ii i:quemment dans les ûri l icrL\ bourgeois et darrs chaquc milierr quancl
on est Lrne l i l lc. Les dil iérents typcs de.justi l icatiorrs se dislribuent
sociologiquemetrt.

. Les enfants

. l-â présence et lc nombre

Dans le  tab leau 25 ,  pour  chac l rn  des  groupcs .  lâ  p remière  l igne
inclique les pourcentages de souhait d avoir des errlants. Les rrols

55  l t  2 )
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l ignes suiv:rntes sonl relat ives âu nonlbre d cnfants souhail i :s :  url  {) l l
deux :  t r o i s  ou  p lus .

l-e souhait dâvoir des enlants plrrs tarcl scxprime n)ajori lairerrrcnt
clans les quattrc €roupes et d unc nlanière plus nrarquatc chez les f i l les.
l ,e r lombre denlhnts cn\. is:tgés est cl ircctcntent l iÉ i tu mil jeu soclal :
un ou deux en n)i l ieu bourgcois. trois ou plus en mil ieu otr\rr ier.

Ces l  un  nouve l  cxemp le  dc  cons tm( t i on  c l e  r cp rése t r t a { i ons  su r  l a
base d un conlplexe socio aiTectj l  qui travai l lc i(  i  a lâ ( lupl ic: l l iolr  dc la
s r r r r . l r I r e  d r  l a  l r n t i l l ,  n to l t ô l l r r ( ' l t . r i r e .

.  La conception

guatrc types de rÉponses ont été dist ingués :
- lype A. expl i .at ion sexu('e. le rôle du père é1irnt é\,oqrra' :
-  type Ll.  locâl isat ion dans le r.enlrc ntaternel :
-  tvpe C, expl icat ion lantaisiste . .  ,  Sortenl pdr les Êsses: i iJzrra se
ùtrlrier : Ie rnanl(ln o maiqe : sort par Ie nontbrtI: on le-s archèta, i on les
arrose: Ot1 clotrn<' la ùtcùi:  Ia'pape orrurc'k] bouche i t  Ie ntc.mant; orL
prend des rnédi((lmenl.s. . ;

tvpe l) .  on ne sâl i t  pas.

LG désir d'enfants. pâr groupe

77.5 t2tJ

28.5 lrj l  55.- (sl 3r.s {6)
7 r 5 ( t 5 )

rl
(:

D

C + l )

7  ( l J : r .5  I  r l 3 .5  ( r )

35.5 (sl

2 1 . 5  ( 3 1

35.5 (5)

57 {8)

7 l :2) 18 (2)

3r (9) 27 t3l

511.5 (17) 27 l3l

89.5 (26) 5.1 (61 65 .5  (19 )
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Le tableau 26 donne l : t  rarpar' t i t ion en pourcentagcs clcs tvpes de
réponses selon lcs groupcs.

La  règ le  géné ra le .  en  ma t i è r c  de  concep t i on .  es t  donc  L lne  reg le
d' ignorancc ou de iâusscs représentations. Celte ignorance est lâ1 phls
rn: lrql lcc {rn mil ietL\ ouvriers. principal lernerlt  chez lcs garçons.

De cette dernière part ic de l  cntret ien, i l  ressort qrre la reproduction de
.onl igrrr.r l ioùs f irmil iales socialement di l ]érencia'cs résulterai l  d lrn
processLls d élaboration cle la slntcture cles représelt l  al  iotrs dc l  cnfant
qu i  a r t i cu le ra i t  un  svs lèn re  l bnc t i onne l  ass in r i l a teu r  dc  na tu re
al lèct ivo idenl i f l .atoire i i  un ensemble de valeurs da{crrnùrécs so(()
h i s to r i quemen t  e t  co r l c ra ' t i sées  dans  c l es  s l n r c t t r r es  de  g roupes .

d é\-éner)lerl ls, de menlal i tés. cle modes et de condit ions de vie.. .

I Des représentations différentes selon les groupes
De cet ensemble de données se dégagent phlsieurs l ignes dc lbrce. C)n
renlarque à lâ lois l 'cxpression de faits majo. i taires qui marquent les
ca r . r c té r i s t i ques  d i ' f i n i ssan t  une  conmun i l u ta r  d  âge  comme pa r
e x c n r p l c  l a  d i f f i c u l l é  à  m a n i p u l e r  l a  l l o t i o n  d  â g e  o u  c e l l e  d c
(onccption...  ct l  expression de di l lérenciat ions dans l 'elâboration dcs
systèmes de représentâtiol ls en fonction des làcteurs dc sexe et de
mil ieu coûrme par exemple la plus grande distzrnce dcs pères à la
fanri l le ou la plus lorte adhérence des enlânis d'otr\Tiers à l  école et à
ses personnels.. .

Ccttc adl lôren(e se tracluit  en termes clc clépendance pour réussi l ' .  On
sait que la probabil i té de rérlssite scolaire est la plus lzl iblc pour ces
en fan t s .  Un  f ac teu r  de  compra rhens ion  peu t  ê t re  so l l l i gné  i c i ; l a
maternel le est perclre comme une école oi l  essentiel lement on dessine
i : r n l  i l  c s l  \ ' r a i  qu  e l l e  r es te  marquée  pa r  l c s  p ropos i t i ons  dc  ses
inspiratr ices. tcl le P. Kergomard : ". . . lenjfant ne L)ient pes à l  êcole
mdlernci le poLù apprendr<!, rn(i is porar r/  suiùre son dêùeloppement
nû l r r e l . , , ' ,

I  Les déterminismes et Ia pédagogie

Ccttc conccption. que I on retrorrve dans les instruct ions off iciel les
sous des apparences génarrcuses et en réaction aux pratiques de
l 'époque qui faisaienl apprendre la grànmaire arr-\  jeunes enfants ne
peut se ré\ 'élcr à terme qu e\trêrneinent reproductr ice des inégali tês
scolaircs et sociales. En el lèt.  la dépendance marquée par les enlanls
d ou\.r iers ne trorrvera pratiquement que lc dessin comme clt iurtp
d investissernent !  A conLrario. les l :rnt i l les bourgeoises, cl  el les mêmes.
vonl expl iquer lenjeu à long terrne de la scolari té et tr :rnsnlettre à leurs
enfants la signi l icat ion de la fonction d instru.t iorr corrélat ive â cel le de
développeûren1. cn tant que condit iot- ls premières cle la capital isat ion
des biens aulturels socialeDlent rcconnus et monnavables.

l  i n l ionA. .  H is lo i re . le  1  . rse i . /n . rkn l l  cn  L . ron .c .  P . IJ .F .  1967.
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Ir refus de considérer que I enfanl d ouvrier est dependant de l.é.olc
et le refus d assurcr une fonction d enseignement laissent l ibre colrrs
à I 'exercicc brutal des déterminismes, tant sociaux que biologiqucs.
qui mènent droit  à l 'échec la part des jeunes qui ont véri tablement
besoin de l 'école pour réussir.

La levée de ce paradoxe est I 'un des vecteurs de la mise en place d.une
pédagogie de la rér1ssitc.

Les données du dessin de la fami l le
e but de cette étude est d essayer de dégager les représentations
des caractéristiques de la tàmille chcz l enfant de Arande section.
d  une mdn ier .  genéra le  e r  d i l le renr i f ' l l e .

I  Famil le réel le et  imagerie fami l ia le
Si la première partie de l entretien portait sur la famille réelle et par ce
centrage se ré1érait à des données facilement objectivables permettant
une statistique des modes de \, ie, des opinions et des aspirations. la
technique utilisée ici. dans la mesure où il est demandé à I eniant de
dess iner  n  impor te  que l le  fami l le  rée l le  ou  imag ina i re ,  ouvre  la
poss ib i l i té  d 'exp lo rer  des  contenus  pro je tés  re la t i f s  à  des
representations qui, puisqu'elles ne sont pas forcément en rapporr
direct avec la réalité quotidienne, relèvent ou du s1éreotype cristallisé.
ou de l élaboration lântaisiste. ou de la dlmamique fanlasmatique.
En tous cas. le matériel re.Ueil l i  sera analysé de telle manière qu.i l
puisse livrer les composants de la structure de cette imaqerie làntiliale
et leurs relatior-rs. Là encore, nous essàyerons de mettre en eridence
des données compatjbles avec notre h]?othèse centrale d une séne de
différenciations du produit des fonctions imaginatives, liées au sexe er
au statut du sexe dans un miliel',.

I  Les cr i tères d'analyse du dessin
Pour  assurer  l  ana lyse  fo rmel le  des  dess ins ,  hu i t  ind ices  seronr
successlvenent pns en compte :

le nombre de personnages,
l'activité du groupe familial.

- la composition du groupe.
- I ordre d apparition des personnages,

la tonalité affective des personnages,
I identif ication à lun des personnages,

- la structure des relations entre les personnaAes,
I emploi de la couleur.

l. L€ nombre de personnages

Ce nombre a été obtenu par dircomple de tous les personnagfs.
âninaux et objets présents sur la feuil lc.
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Pour concentrer f information, on peut dire que dans la majorité des
câs lâ fâmille imaginée par les enfants d'ouvriers est la plus étendue
cn nombre (3 à 6 personnages contre 3 à 4). C est un reflet direct de la
démographie différentielle.

2. L'activité du groupe familial

Sur  l  enscmb le  du  l ab l cau  28 .  on  r c rn i t r q r . l e  que  l es  ac t i v i t és
distract ives et ludiqucs sont larÊement majori t l t i res ct ce poltr les
quatre grorrpes. Cc constat nous rnontre le ibt)cl ionrrentent sélcctil clu
proccssus d alaboration de l inage i lentalc. qLri  ici  va d: lns le sens
dune forme d idéal is. l t ion de lact ivi té du groupe t:1nl i l i . i l .  lcs aspects

GO Fts

Se promener
S amuser
L1 tôte

Dcs ach:tLs

Rren I  I
r " ; "  r , *  |  |

13 I 9 ,6

l'lantcr dcs lleurs
Se clonncr la,lain 

-

P . . . . r l . r  r  n  l . , r  . l  , r r , l l ,  r

r ur. -- .u,J.

5
7 .5
1

6

.1.5

3
3
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négati l .s ou dépiaisants a'tant .omplèteûrent écartés du chânrp de
conscientisation.

3. Composition de la famille

. Le type de personnage

ll  s agit  ici  de regarder de près la composit ion dc la farni l le. c esl. : l  olre
le tvpe de pcrsonnage qui y apparait .

Groupe
GIJ

l i )nrulc
GO

l  r . 6  ( 5 ) 23  {61
16 .6  {2 ) I 1 . 5  t 3 l

5 Li l l

FI]

I  i l l

66 r l  i r l l

L t . t i l l

l l . l  L

F()

. ] . J  i 1 r

I . J  I J

| l I

l . i  l

I  J  . i )

À . d  1 2 1

P M G

PMCI. '

PN'I I]

P M B

PMGIJ

G!-

I M M o i o

3 . 8  1 r  l

8 . 3  ( l J 3 . 8  ( l )

r6.6 {2J
P\4FM0i

PM r -B /  rF  TMFr l
P M G E  /  P E

IJ N,,1 / C MoiE
P M  M o i B E  /  P M U E

F-Mo j  /  Fu
P]\,1G F MOJ
PMG N'loiÂ / Pf l\'loi
P C  / G E  /  P G F \ 4 o i

- pere

gârçon

i i l le

bebÉ
I enlant lLr i  ntème

8,3  [ )

3 .8  0 )

PM O ,/ Pl)
MGF /  MG F' IJ 1 . 3  )

Dans les lâbleaLtx 29 à 3.1 châque lvpc de personnagc est  codô de la manièrr

\'I

G

F'

Moi

al r l re pcrsontre lgr i lnd nlère.  lata.

cow l )ov.  pai iss jcr .

pere l loè1. . . . l  E

olljel O

iùù al A

On :1 pu à Ia idc de res.ocles dér i rc La ()mposi i ioû . le la farni l le  soLts lâ iônr l (
ciïnc lonr le dans lâqùelle figure chaquc personna{e appant alr nlojns une li)is.

I-e premier tablcau de doruées, le tableatr 29, perruet de connaitre les
pourcentages de chaquc forûr1rle dans (hacun des quatre groupes {res
effcctifs figurcnt entre les parerrthèses).
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Les forrnules sont très diversif fées. principalemerlt  dans les mil ieux
ou\.riers ou il est impossible de dégager un quclconque stéréotype de
I ' image de la famil le.

L!'s enfants dc nilierlx bourgeois sonl ici û)oirls irnaginatifs et lon y

voit dcs gar( 'ons qui par leur choix PMG outr l icnt les f i l les! Celles,ci
par contre pensent à eux en choisissant 1.1 formule PMGF-.

. Fréquence d'apparltion des personnages

Dc la configrrrat ion famil iale. on peul aulrenrent rcndre compte en
établ issant les pourcentages relâl i{ .s ir  la l iéquence d apparit ion dc
chacun des personnages. dans cltacun clcs groupes.

Clette seconde forme de présentation lai{ rcssortir quelques faits
complémentaires. I)âns chaquc milieu. les parents de ûrême sexe que
l enfàl)t sont plus souYcnt nommés. Les l l l les des milieux ouvriers
conçoivenl unc famille dans laquelle les garçons resteraient des êtres
assez rares. alors qu elles i lccordent une certaine plac.c aux bébes.
Réc ip roquemenl ,  c t  p r inc ip . r lement  chez  les  garçons  des  ûr i l ieux
bourgeois. les l i l les ne font pas lbr.érnent partic dc la famille.

4, L'ordre d'apparition de chaque persorutage

On peut  supposer  que le  rang d  appar i t ion  des  personnages a i t
quelque signil lcatiorr quant à leur import:rnce relative. C est pourquoi
norrs âvons compté le nombre de fois Oil Chacun apparait en prenlirr
dans lc dcssin.
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I - : l  tcndance scrait  pl lr lôt qLle alr i tqLle el l l i tnl  rcpra\(.r l te (,n prrû r l
l icu r ln personnage de son proprc se\e. i j  lex(el) l ion ( les iar(.or)s (1t ' ,
mil ieux orr\Tiers qui,  lc plus souvenl. dcssinenl ( i  i l l lord la nrart,

5. Tonalitê affective des personnages

Cet inal icc repretrd le s rép() l lses aux qucsl ions : erl i  t ,si t  L, 1)lr l-s q(,r lr i l l ,
i ( ,  trolns r/ . ' r1i i i1) le plL/.s beeLr? Ie moin-s becl l '? .  en les global isi lnl  pr)Lrr
c l l acun  des  pe rsonnages  p r i nc ip i t ux  (p .M .G .F ) .  ( c  . l L r i  ( l o l t ne  qua l r |
câs  poss i i ) l es :

indicc(s) posit i f ls).  personnage posit i f

i r)dj( c(s) négati l ls).  personnage rrégati l

indirc(s) posit i fs et indice(s) négati f ls),  personn!1gc i trr]r ivalcnl . \

âucurl indicc, personnage indi l l i ' rent

Par t 'xcmple. un garçon qui ser:t i t  en mênlc tenrps le plus genti l  I , l  l ( ,
noins bei lu clevienl un pel-sonnage irmbivâlelt t ,  A. À notre ar- is. r .er
indice nrarque lâ tonal i té :r l lect ive du personDage. .  est à cl irc cluelqu(.
chose  qu i  se r : l i t  p roche  d  une  ra t su l t ân te .  c l  unc  t r ace  dcs  L r | L ( . s
d ânt()ur et des actes d'agression clui lui  sont attr ibués, intprinrée srtr
lcs af lects.

Lc t i lble:r lr  32 do r lcnl les pourcents des polari tés obtenttes cl:rûs
chaquc groupe pour ch:tque personnage.

l - e  pc r - c  app . r ra i t  co tnu te  un  pc rsonnage  néga t i f  dâns  l es  qu i i t r e
grorrpes. A cotl trario la mère est sou\.cnl lâ plus gcl l t i l le el la plus
be l l e .  n ra i s  a l l s s i  l a  p l us  so l r vcn t  o t r l r l i é . , .  Lcs  f i l l r : s  j ugen r
négati \ .enent les garçons alors qu cl les ont une polari té posit ive chez
ies garçons des mil ieux ou\:r iers. l-es .rppréciat ions portées sur les
cnlants rel l i ' tent. soit  des jugenrents partages, soit  l  anbivalence
d . r r ' . r t t t : r q ,  exp r i I l l r l .  en  r ) t i l i e rL \  o r l \ ' T i l . r : .
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6. L'identification à un personnage

El. i i1 posée la quesl ioi l  :  ,Ol i i  L'ol( irois lrr  atr. ,dans c€' l le - lAmil l . ,  ?, Les

rirponscs soDi pri 'scntécs dans lc tableau sui\-ant en pourcentages des
(hoix cxprimars pour chaque personnilge dans chaque Qroupe. Ces
réponses seront d autant plus dél icates à iûteq)ré1er qu el les traduisent
lâ project ion de l  enlant darrs une production el lc-ûta' l [c projccLi\ .c.

L J n e  ù e l t e  l e n d a n c e  s e  d e s s i n c  q u i  c o n s i s t c  à  s  i d e n t i f i e r  a  u n
pcrsonnagc dc rni:mc scxc. Plus f inement. dans les nri l ieux olrvr iers

I i den t i f i ca t i on  à  un  au t re  pe rsonDage  que  pa ren l s  ou  en (an ts  cs t
possible.

I-es groupes GB e1 !-O onl ( les corl lpor-tcments proches puisque les
g?rr( ons sidenti l ient alu père olr srtr lout à un garçon. de l i1 nrrr lc

66 .6
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manière que les f i l les sidenti l icnt à la ûlèrc ou surtout à rÙr. l i l le
alette idenLif icât ion à un etr laDt de ûrènlc sexe est ntoiDs lréclrrcntc
dans lcs groupes GO et F-l l

7, La structure des relations
(rêponses à la question kgui qime qui?DJ

Les résul lults sont nl is en lbrrnc t1e schénlals sa{i1târrx. ci lai( luc i la(.h(,
indiqu.r l t  la direct ion des ( hoLx ûrajori taires.

I - cs  qu i t t r e  sché rnas  d i J l a ' r cn t  e l  en  consèq l r cnae  l es  I i 1 r t : t l ) l t , s
d i f f é ren t i e l l es  j oL len t  l c t  p l L l s  l i l r t cme  n t  d l ns  l e  ( l on ta in r ,  . l ( ,  l i r
projcct ion cles relat iol ls virtuel ies errtrc les nrertr l tres ale l ;r  laDti l le

Erl ra'surnant zi  grands tr:r i ts. on pel l t  dire cltr t  lcs eni:r: t ts clu gr()Lrlx.
GR \.oienl les gar-( 'ons contnte le atnlre ai_le(. l i i  ct '  l tL l :rrnj l le clans la
mesure ou i is recueil lel l t  tor ls les choi\.  L):tns l t-  clrr) l tpt C;O. utrr,  ùLt1rr

A

Croupe CB

P  - -  - - - >  l \ 4

Croupe CO

l \ ,

Croupe  FO

M
' A

,

V
F

V
C

M

tI

\ V
F

6t

Croupe FB
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structure se visuàl ise qui dûtne importaDce arlx relal iorts dc garçons a
gar(ons el de l i l lcs à l i l lcs. L original i té chr grorrpc FR réside dans l( '
t lupk: pèrc l l l lc û cel le dtr groupe !-O clans le couple mère Ti l le.

8. L'emploi de la couleur

f)ans lcs qualrc groupes, une ù:l j ()r i té d cn\iron les trois qu:rr ls des
enlànts ut i l ise plus de deux coulcurs.

X Des caractér ist iques spéci f iques à chaque groupe
L )e  ce t  ensemb le  de  donnéc rs .  on  peu t  t i r e r  des  ( i t r ac ta ' r - i s t i ques

générales. des constantes l iées au sexe. dautres l iées i tu nt i l ieu, des
.ara( lé. ist iqrres sparci l iques à chi lque groupe.

En génarral.  la lamil le est représentée .onlrnc un foyer d activi tés plutôt
distract ives. l ,r '  père a sol l \ ,ent une valerrcc nirgative. les enl:rnls se
reprèsentant de nranière part irgée ou ambi\ 'âlente. l-  ideû t i l i (  at ion se
réal l ise par r irppolt à un personnage de nlêrne scxe. Plusieurs col: let lrs
sont choisics poul-mener à bien la tâ.he proposée.

i ,  Expression des di f férences
Entrc lcs dcux Dri l ieux existent globalenlent des dif férencres qui sc
manilestcnt dans ] opposit ioi l  entrc Ihonogénéité des représerltat ions
clans les nri l ieux borrrgeois et la dispcrsioir,  i  étendue ct la v:I- iété.
l l r e t F r n s e n e i t e  ' 1 .  { ,  l l ,  \  L l r ' -  n l i l i e u x  o u | r l e r r .

I  Valeur et  fonct ion des personnages
l -es qarcons ignorcnt. oubl ient les l i l les assez souvent. Par "reûatnche'
cel les'ci  orl l  urte \dsion négative des personnages de sexe masculin. e1
cl ics comnlcnccnt leur dessin p:tr trn personnitge de sexe Iéminirr.

Dans le groupe GIl,  le pèrc apparait  contme un pelsonnage de preltr ier
rang. C)n s' identi l ie au parc ou à un garçon; garçon intaginé r: txnnre le
( cntrc al[c(]t i t  dc la lamil le.

I)arns lc groupe GO. deux pers()rrnages peLlvent se sitrrer au preDlier
r : r ng .  i c  pa re  ou  l a  mère .  C le t t c  de rn iè re  po r l e  \ r l r c  po la r i t é
aûrbi lalente. I-e pirrc cst objet d identi f l . i t l jon mais i l  éûret pcu dc
relâl ions i t l lecl ives vers ses enfants. l-{ :s rclat ions arvec les pal irs sont
ex(r-amcnrcnt darveloppées.

Chez les f i l les cles nl i l ictrx bourgeois. on trote l . l  pr i 'sence cle gl l .cons
dâns la lbrnlrr le fanti l iale. La nère. à l i tqucl le on s idenl i l le volontiers.
et la l i l le sorrt dcs personnages cie premicr plan. ce qui 'cûrpôche pas
une relation réciproque privilégiarc avec le père.

Suatre traits disl i i lgucnt le groupe l 'O : la nlarre est le personnagr'  de
prernicr rang: on s identi f ie à el le ou à une f i l le: on dér'cloppe avec sa
ûlèrc unc rclat ion af lèct ive ra'ciproque et privi légiee;on inclut plus
sou\.ent des bébés dans l :r  Iamil le.
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I Une construction différenciée de la personnaliré

Ces  cons ta t s ,  qu i  d i f f é renc ien t  l a  s t r uc tu re  des  rep résen la t i uns
relat ives à la famil le en lbnction du sexe, du mil ieu et cle lelrrs
interactions, ûréri teraient d être rcpris comme objets de noulel les
enquètes qui pouûaient chercher à montrer I influence de tel ou tel
fâcteur relevarrt de la catégorie des médiât ions jouant un rôle dans la
construction différenciée de la personnalité.

Dessin de la famille et adaptation scolaire

lassiquement, l épreuve du dessin de la famille est uti l iséc en
psychologie clinique pour explorer la dynamique relationnelle en
référence à la theorie psvchanalytique.

La tentat ive réal isée est dune autre natrrre. Dans la mesure ol l  la
slructure cles représeùtations dif fère selon le sexe et le mil ieu, ut lc
intcrpretat ion univoque. qui ù intègrer:r i t  pas un élément danalyse
organisâteur des di l lérenciat ions. ne parait  plus pert inente.

En  se  p laçan t  c l ans  l a  pe rspec t i ve  qu  ou l r c  une  da , f i n i t i o r )  de
ladap ta l i on  co  mc  cap : t c j t é  à  ass im i l e r  e i  à  i n1ég re r .  c i ans  ses
coûrportements et ctans ses syslèmes cle réponses. des ensembles dc
normes et de valeurs socio cul lurcl les. on peut laire lhlpothèsr qrtc
ccrtaines dif f icultés psvchologiques perturbatr iccs cle (.ctte capacité
\-ont s exprinter à la fois dans les proccssus d intéer: l l ion socialc à la
vie scolairc et darls les processus d' intériorisation et d{, str lrcl trrat lon
des normes e1 \ 'aleurs sociologiques du groupe cl 'appartenance clél ini
par le mil ierr.  l  âge et le sexe.

Sil  en est bieD ainsi,  et sur le plan de l  objecti lat ion dcs faits. on
dev ra i t  poL l vo i r  n ta té r i a l i se r  une  co r ré l : r t i on .  s ta t i s t i quemen l
signi l lcat ive. entre ccs cleux ordres cle processus.

I  Appréciat ion de l ' inadaptat ion scolaire
Rappeloûs ici  que cluatre i 'chel les en ci lrq points {de O à 4) furcnt
p roposa rcs  po r l r  é tave r  l e  j ugemen t  n rag i s t ra l  :  app réc ia t i on  des
apprcntissages scolaires (A), p. ir t icipation altx act ivi lés de lâ cl i lsse
{Ll).  relaLiolt  avec l : l  ntaitressc {C). relat ion i lvcc les carnaradcs lD).

Lc  t ab lea l l  3 l l  i nd ique  pa r  r ub r i que  e t  pou r  c l ) i t que  g roupe  l cs
pourcentâgcs délè\ 'cs nolats O ou l :  les ef lect i f .s l jgurent entre ies
parentl lcses.

La aolorrDe curnrr l  concelae le décontpte cles élèves cuû\r lant detrx ou
pl lrsiet lrs notcs O ou l .
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. La différenciation scolaire

Les ditlicultés relatives aux apprentissages et à la participation sont
ûra-joritaires cornparées à celles dordre relationnelles. Ces dernieres
vorlt être abandonnées dans la suite de I analyse vu leur trop petit
nombre. Il faut noter que quarante élèves sont signalés au moins une
fois. soient 5.+% de Ieffectif total et onze au moins deux fois, sorent
environ lsi)i de I effectii Ces signalements rle sont pas indépendants
du milicu social d appartenance. confirnant une nouvelle fois le jeu de
la différenciation socio-scolaire dès la matemelle.

I  La déviance au dessin de la fami l le
La référen.e de lappréciation de I irrégularité est d ordre statistique. et
par .onstmction. dans chacun des quatre groupes. autour de l6o/o
des répons€rs les plus éloignées du stéréotype sont clâssées comme
da'\-iantes. En voici Ia l iste.

Nonrbre de pcrsonnages (indice n)
n r i l i e u R : S e t p l u s
milieu O : l, 2. 7 et plus

Activité de l:r lamille (indice a)

" ri€'n. nér .s.iil p@s,. activité non clistractive

F-orrtrtrlc de la famille (indice 0
groupe GII : toutc forntule lte comportant pas P, M, et G
grolrpe GO : toute formule nc contportânt pas au moins dcrr-{ des
persorrnagcs P, M, G
grolrpe I.-H : toute formule ne comportant pas P, M, et F
grorrpc FO : toute formrrle ne comportant pas M et F

- Rang des personil.rges {indice rl
groupe GB : totrt pcrsonnage .lutre que P, M. ou G dessiné en
pren)ier
groupe GO : torrt personnage aulre que P, M, G. ou F dessiné cn
premier
ïilles : toul persoùlage autrc que F olr M dessiné en premier

^ 
Ech.irr 

-

r 0  ( r )
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Polarité des personnages {indice p)

groupe Gts : PA, M , MI, GA
groupe GO : PA, PI, MA, Fl.  F-
groupe FB : MI, GA
groupc  FO:  PA .  P I .  M  ,  F .  F l .  G+

Identi f icat ion ( indice i)
groupe Gts : autres identiliczrtions que P ou G
groupe GO : .rutres ideDtifications qLlc P ou M ou G

filles i autres identifications qu un personnage léininir)

Structure des relat ions { indice s)
groupe GII :  Pl ' .  MF.CF, GA
groupe CO : MA, CF, GA
groupc FU : GP, GF. FG. FF
groupc FO I MG, GF, FG. FF

- Couleur ( indice c) :  dessi monochromc

Un scorc global cst obtenu p.tr addit ion des indices de ciévian.c
part iels relc\ 'és pour chaque enJànt. Sa distr ibrrt ion esl donnée p.rr le

tableau 35.

Furcnt considi 'rés comnre.léuianrs les dessins dont le s.ore valait 4
on l , ln . r  (2  |  8o  .  de  ld  pop l l la l io | | ) .

t  Déviance au dessin de la fami l le
et inadaptat ion scolaire

À Iaide du coefÏcient (D 1r). cleux l iaisons ont i ' té calculées entre le score
global de darviiùrcc au dessin de ln famille et les -jugements magistraux
concemanl les apprentissages d une part et la p.rrticipation d autre part
(r'oir tableau 36).

I  lnadaptat ion scolaire et  marginal isat ion sociale
Les l i :r isons signi i icat ives obtenues darns les clcux cas traduisent
l 'cxjstcncc probable d une communauté de fàcleurs à la source d une
clouble déviance: déviance cognit ivc ct comportementâle d?tns un

l  A l res l  un  roc f fn icn t  de .on-é lâ lnù .  .es t  à  d i re  un  ind i .c  s l : l t i s l iqu . .xpr imant  . t rns
qtrelle rlresrlrc dùrx v!ùiables varicDt d. ùranj.r. .on.oùiiârrle Clir inLlicc varic cle I
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contexte inst i tut ionnel socialemerlt  nr!1aqu(' .  l i :cole :  clér ' iant t .  des
représenlal ions .onl iguri i t ives et dvnânriques de la laini l lc par rapport
âu siéréol\ 'pe alu groupe social ( l  àppa (nance.

Sous ( e1le coûr_nurlauta' cle facteurs. ()n pcrrt làire Ihypothatsc chl jeLl
d  r r n  p roccssus  s i ngu l i e r  c i  i n t é r i o r i sa t i on  e t  de  s t ruc tu ra l i on  ( l es

rlotnrcs et valeurs.

L inadaptatioD scol?rire. au lond. peut se coù(.cvoir égalemenl. lout du
moins part iel lenrenl. con)Dte proclt l i l  dc ce processus singul ier qui en
Iin de ( oùp1e se réfèrcrait  i t  un nrode de rn.rrginal isat ion so(, iale.

Po r r r . l l l e r  p l us  l o i n  dans  l e  cad re  de  ( c t t c  hvpo thèse .  i l  r c s te ra i t  à
étudicr qucls sont les fâcteurs qui inten' iennent drlns l( ' lat lorat ion e1
lc lonctionnement des logiques d cxclusion sociales c1 scolaires.

l - a  ques t i on  ( i en t râ l e .  su r  un  p lan  psyc  h  opédagog iqu  e ,  peu t  se
formuler ir insi :  quel le es1 le poi. ls clc l  inf luence scolairc dans les
proaessus ( l  exclusion par rarpporl alu poids des auttes dinf luences
sociarlcs' l

I - ( ' co l c  nc  f a i t  e l l e  que  i ne l l r e  cn  É \ . i c l e r l ce  une  n la r -g i na l i sa l i on
amorcée et entretenue ai l leurs ?

Amplif ie t  el le cette marginal isat ion par ccs propres movens ? Peut
el le part iciper à sa réduction'?
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Pratiquesde la classe
Cette partie dêLieloppe une uuÉr crtltqlLe de I'orllantseliorl
pêdagogi.qLLe lr.r.lition nelle cl .les conlÉllrrs d'enseiqne
mettL.  La probl ( :mal ique € 'n l rc  r l lp t r t r ( ,  e l  cont inr r i lé l
pêdagogtqrrc -sern enuisagée à titre d exempLc cttt ntoment
rle l 'arimission cru C.P. La que-stion clrr c.lécloisonnr:nrcnl
sera abordêe à trauers Le rappel des rnodÈ:le-s historique.s
de l'enseigrremenl tnLLtuel et de I'ensetqnenleltt srlnrrlta.Ûlé.
L€s lhèr l res de Ia compét i t ion scol . l i r€ .  c les n l lhnr , -s
scolaires et de I'indit:idttolisalion conrplète I ont lct rêfleiot t.
I-e-s contenrrs seronl aborclé:s sou.s ri (f]réren ts angle-s: le-s
progranùnes irrarollstcs. Ia place c.lu trr.u:ctil tecltn[que. Ie
co4formisme des rnarrrrc'l-s.

Orr se rapproch<:ra de La preltque r-le la cla.s.se at1 .lrlotidien
par Le btais d'ur re (:t ude dêtatllêe drr riiscortrs :mc.gtstr':l
Urte crilicllrc approfortdir: c1<: Lct rnêthode acltue -lacilitera \ct
mise en p€r'sp.rct[ue de cetLe êlud<:.
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l lorgan isat ion pédagogique

f F  . r  \ '  " l . r r i r '  d ,  l . n [ . r n t  s e  ( l e s s i n c  c o n l n l e  r ] ù e  s l r ( , ( , ( s s i o l l  ( 1 c

|  , , , 1 , , , ' . . -  e n r r c  r l i l l ê r e  t \  e t r r l , l i - - - r r r . r t t -  r . r t ,  r r r '  1 1 . .  l ) r j n l r i r e .
* J  co l l eec  e t .  r l . r ns  l .  \ \ : - 1è r ) l (  1 ra ( l i l i onne l ,  cnL re  c l i f f é ren tes
( l asses .  [ - o rgân i s : t l i on  cn  c l asses  su i l  l âge  c l es  en lan l s  a r r c l ue l  se
\ r r l x  t l ' u : '  l I l l  r l ( .  r , r r l , . l l t |  r l ,  -  - . ' \ , , i t .  i ,  . l , r l r t t s r r r .

C ( '  l ype  a l  o rg l l r r i sa r t i o r r  Dc  va  pas  de  so i  e t  sou lè r ' e  de  non rb re r l x

l)roblènres. Se posc l i r  qucstion dc la gestion cles l iâisons eùire classt s
( '1 a' lal) l iss.rncnts.

& L'entrée au C.P. :  une première rupture
di f f ic i le à surmonter

[)ar cxcrl lp]c. d arpra's B. Zizzo. le ( iharngemenl de sl i t t t l t  scol i l i rc cl lLre
la Gran(l( '  section cle ûraternel le et le C.P... .  . l i t i l  problèÛ1(' trotr poLLt'

L t  peIiLL'rrr inori lé d{,r l /arrr ls traris^ pr( l iqÙe't ' t1l  poLLt- rût ccolîr ' r  stû
dalL\at ... lar ln'rl Lrri)al l i.r i (,sl à sorr '1@yinlllnr dan.s k,.s premû'rs rtoi-s alli

C.L'.  el . . .  cl le rorra/re at JX,l l  J)rès i ,r l r i l t 'me'nl torr.s k's .sorrs <Troirpres <1e,
r l i l ia ' l r  cl  ( lc 'sera, .  ' I r

I )  ap rès  ce l  i n r l e r r r .  l i l  da ta . r i o ra t i on  des  c ( Jn lpo r l c rncn t s  de
p i r r l i c i p? r l i o r r  obsc r \ . as  s  cxp l i que  mass i ven re r ) l  Pa r  l es  no t [ ' e l l es
condit ions de travai l .  La principale nrptur( '  con( erne le chângentenl
de rythme de trâvai l .  l ié : i  l introduction d rrn progràntrnc i l  sui\ ,rc

Erl r lralerrtcl lc. l :r  \ . i tesse et le rvlhmc ( les progr-cssions sont donr)cs
par les cnfants eux mèmes. mâis el- l  Cl. [) .  lcs caclences sanrl i r lposuus
par le lai t  quun prograrnntc doit  être exécuté âu lerûte de laltnée
saolaire.

|  7à t t  I t . .  I l t l  q tû1 .1  t ) .1sseg. .  r lL .  l . ,L ! l t :  ,u tk t l k tk  à I  a .ô1 . ,ak in .n rû i r . .  I ,  t t . r  .  l !17a .
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l. Pr.tiqùcr de l. eI...c

La rupturc se fait  égalcment sentir- aux niveaux cle la drtrée cles
leÇons. cles ûroûlents dc détente ct de récréation. du tnocle de lravai l
milrqué par l  inlr oduction ciu (,orlrs mâgislr i l l .

a Le devenir  scolaire en jeu
Face  a l  cc t t e  rup tu re  b r t l t a l e .  ! o i r e  t r aum: r l i san te ,  l es  cn fan t s
ré:rgjssent plus oû nloins bien selon leur i ige et lcur mil ieu d origitrc.
La coupure est plus cl i f f l . i le à surmonter pour les eûlants les plus

. jeunes. ' I ,es erl t( ' lnt-s lnié'11-r prépa1rcls cl rnietr_r .soutcnu.s per la,s
saitrrr lol ior is . le lelrr rni l ie.r . /àrni l iai  Ûne.fôis p(_rss1,c unp prentiere
pa.r iode de desêquil ibr<,, rêpondetrL de . lcLçott ;r irrs nciéclrralc aux
É-'-t'{/(T1ct's aiil rlolllreaalr rnilia'Ll .scolld.ire.. I t )

l -â nornte de i  i i {e r,a sc mal) i1èslcr- dans cl i lutrcs ocaâsions cl une
rn i t n i a re  t r op  r - i g i dc .  ̂ i n s i , : l l l  coL r r s  du  C .P . .  i l  es l  f on \ -enu  q l : l  l t n
enlan1 nonrr(r l  doit  sâvoir l i rc \ .ers l) i lql lcs. Dans les Iâits, on obsen'e
que les cnlànts salen1 l irc cntre qu:r lrc ans et dix ans !

[ ) i ns  l c  n rên te  o r . l . e  d  i dée .  l e  p rog ra in tne  t r ad i t i o l t ne l  du  C . t i .  ]
supposait que tous lcs arla' \-es sa(.hent l i re. ( loncra'tentent. ctt te norn)e
ncs t  a t t e i n te  q l r e  p i t r  un  t i e r s  des  e l l è ( t i 1 ! .  I , ou r  ce  t i e r s ,  peu  . l c
problèi les elr pcrspecl i \ 'e. Mais les al l l rcs ne pe(rYcrtt  pas répondre
p le i ne rnen t  i i  l  ex i gence  r -n : rg i s t r a l e  e t  l cu r  c l eve r i r  sco la i r e  r l sque
d:t l lcr en s assorlrbri  ssar l t .  puisqr)c Ie ntême hialus prodtr ira ses effets
r r ,  l i r - t e \  . I  r - h r r l r r ,  no r r ve l l e  r e r r t r '  r

I- icr cle nrâinière r igi( le et trorlnative un apprentiss:tgt à un : igc csr
i tbsLlr( le c:rr ol l  nc t ienl p:ts cornpte des cl i f férences individuel lcs. La
péd . l gog ie  r r c  pcu t  se  (on ten te r  de  \ ' a ' r i t és  . l e  n rovcnnes .  E l l c  do i t
pren(irc rn compte ahaque enf:1n1 dans son état et par rai lport a sult
dvnitmisnre.

n Des tentat ives de décloisonnement
D â r r t r c  p i t r t ,  l  o rg? rn i s : r 1 i on  e r r  c l asses  d  ? igc  i nd r l i l  l i so l eme l r t  du
n la r_ ( r c .  B ien  so l l v c l l t .  l c  n t : r i 1 r c  dÉ fènd  ce t  i so len )c11 t  coû l rnc  i l
da r l end ra i t  r r n  . e r t a i n  l t ( ) u ! . o i r .  l l  pe r r t  en  résu l t c r  un  b locage
ins t i t u t i onne l  quand  s ' ân l l ( ) nce  l â  néccss i l é  a l lÙ l  t r ava i l  en  équ iPe ,
nécessité qui ira crérs(endo arr l l ra ct à mesurc de I ' implantat ion dcs
nour,el les 1i)nnes pédagogiqLres.

l ,a né( essité d'assouplir  l  orgarr isat ion tradit ionnelle est préconisée dès
1979 : . . . .  l rossibi l iaé por[ k '  Ùtr] . i l re. le suiùre -s€,-s ÉlèùÉ]s de la grande
scction ûu fl.E.I : po.s-sibiiité d a1)oir des ci(r.ss€,-s marlana ce-s trlri-s colrrs
r:larts les écolc,s Lrrbriirle-s; po.ssibilité ale alêcloisonnÉ'rne t occa-sionlel ou
plus.lrêquenl (1ll nlDc(l.l .le tolrt.,s-. k]s^ disciirlines. Lo con-slitlltion .l'rrne
i'quipe peûn.tl à i in-stitrrleur dc .sorrir de son i-soienr.,nl. , r:r

2 ]{inlsièrc cic la1hr.âtion. Â?troulss{1q. .1 prat4c .lp Io lacnLr.: à I édrtc c.N l).r, . I979
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Le modèle dominant

a L'enfant v i r tuel
Sur un plan historique. lenseignement sintultané nous \. ient de saint
Jean-tsaptiste de La Salle (1651 l7l8) rrr.  Progrès considérable par
rapport à l 'enseignement individuel prat iqué à cctte époque, i i  est
t emps  . i e  conven i r  des  l i n r i t es  de  ce  t ype  de  t r ansm iss ion
pédagogique.

Cet enseignerrrent se caractérise par la leçon col lect ive qui suppose
chez tous les a. lèves un mèûte état de réceptivi té. des possibi l i tês
d 'ass i rn i l a t i on  i den t i ques ,  des  mo t i ! a l i ons  semb lab les  au  mème
instant. On comprenci [aci lernent que cela relève de l ' i l lusion, dlr dénj
cles difl{'rences individuelles.

Concrètement. l 'enseignant r"a réguler son coltrs en fonction des
appr-entissages dcs élè\-es de niveiltr moven. l-es élè\.es surdoués vont
s ennuver et les plus lents n'arr iveront pas à sui\ .re.

I l  est \ .rai que l  organisation en classcs d àge lul pendant la preniere
mo i t i é  de  ce  s i èc le  l é€ i t i n l ée  en  que lque  so r te  pa r  l e  my the  de
l existerrce d un modèle d'enlânt conçu irl ebsLracto.

Pour Lurcat lcnfant abstrait .  celui des psychologues. est né de lâ
méthode drs tests, de la psvchanalyse. dcs analvses piagêtiennes...
Ccs  appo r t s  i gnoaen t  l es  repe rauss ions  du  soc ja i  au  n i ve : ru  du
da'vcloppement j dividuel : ,Olrolienl tut.,llectuel. qffectiLtîtê. s('hènl.,s j

tout c-st .ldns l æl|l , Lrr

a L'enseignement mutuel
l -  enseignerrrcnI simult i t tra, fuI b. l t tr l  en brèche par lcnseignement
mrrtuel systÉmilt isé pâr Bel l  et l-âncaster et préconisé en l . ' rance par
Laza re  C la rno l ,  p i l r  des  i n ( l r r s t r i e l s  e t  des  haL l t s  l onc t i o r t na i r r s
soLlcieux cle l .r  r lual i té et de la rapidité d( '  l instruct ion des futurs
ou\triers-

Le  f onc t i onnen ren t  me l  en  p lace  t l es  g r -oupes  dc  n i veau  d ' unc
quinzaine d a' la' \ 'es. châ.u pouval)t  fr i ]quenter cl i f lérents groupcs cn
lonction ( le sa lbrce cn chaque nrâl icre.

l-  enseiglternent est al ispcDsé daDs chaque groupc patr des ntoni leurs.
é i a r ves  p lus  âgés  c t  mé r i t ân t s  auxque l s  l c  ma i t r e  l a i t  l a  l eçon : t l l
préalable. Dc lit sorte. " 1- eit-sei./nelnenl ftrLtllrcl p€.m1ettclit d ctpytrendre
en dL{ ila1it nroi-s ce alrrÉr lcrcoie alc.s Ftères apprcttù,t en qLrctre ou cû7q

i ftr)sr À.. L ir rs.irrr.rrù\ 11 .n F..Ltt llnOO t!1671. ^. Cotjn. l96a

2.  l - r l rc . t  l - . I - . . , r . . . I  k , . ] . i sù1 la . . r  s .a l .L i t .  à  l  acak  pnnaû1, .  C  E R.F . .  r i lT ( j

i l .  Qùn( r  ^ . .  l - cnsr igDcnxnt .  Le .o l i ' p rnna i re  /? .ch . ' rches .  I976.
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a. Pl.llrrqaâL.g{.c

Victime du développcment et de la gênéralisation des écoles primaireù.
" lvolrs -falsons .le-s école.s cussi r.4)i(lement que Ie boulanger .îabrique
sotl pain, rrr. I enseignement mutuel cèdera la piace à lrn enseignement
simultané, cette fois ci laic.

I
L'enseigneôent mutuel fait école

To  u te fo i s ,  on  ve r ra  réappa ra î t r e
I ' i dée  de  l a  va leu r  éduca t i ve  des
échanges  en t re  é l èves  à  d i f f é ren tes
occas ions ,  dans  l e  mouvemen t  j ns
p i ré  pa r  Cé les t i n  F re ine t  r 2 ) ,  dans
l 'école de Barbiana menée par Don
Mi l an i  :  i .  l l  n ' y  ava i t  qu ' un  seu l
exemplaire de I ivre. Les gars se
serraient autou/. C'est à peihe si
on s'apercevait qu' i l  y en avait qui
étaient un peu plus grands et qui
eûsetqnatent aux autres,..ceux qui
ne possèdaieht pas de bases, qui
f iettaient plus lonqtemps que les

autres à comprendre ou qui étaieht
distraits se sentaient Ies préférés...
On aulait dit que l'école étoit rien
que pour eux. Tant qu'ils n'avaient
pas \3tcompris, les autres n'avan
çotent pas. >
P lus  récemmen t ,  Foucamber t  r ap
pe la i t  l es  b i en fa i t s  que  I ' on  pou r ra i t
a t t e  n d  r e  d e  I ' o r g a n i s a t i o n  d ' u n
c y c l e  C . S . ,  C . P . ,  C . E . l  . .  < . . . 1 a
confrontation des démarches diffé-
/.€r,t tes...  (st imule) I 'act ioh des plus
jeunes  e t  I ' abs t rac t i on  des  p lus
agés ".rt t -.

I  L 'enseignement s imultané et I ' indiv idu
Nous  d i s i ons  sup ra  que  i ense ignemcn t  s imu l t ané  iAno ra i r  l es
d i f l é rences  i nd i v i due l l es  dans  son  p rocès  de  t r ansn i ss ion  des
connaissances. Paradoxaiement. par le jeu des devoirs notés, par le
biais de l 'évaluation norntat ive, les dif férences i l rdividuel les scro.rL
m ises  en  év idence .  sou l i gnées  au  n lomen(  du  con t rô l e  des
acquisit ions, et selviront de base aux décisions d'orientat ion scolaire.

Au moment de la transûrissiorl, on se centre alu ttieux ct de maniere
unique sur la didactiquc de la matière, en déniant Iexistence aux
dilïérences individuelles et pourtant au tenre de l é\'aluation ce sonl a
ces dif férences-ià qui l  sera fait  appd pour e).pl lquer les écarts des
résultats.

:  La compét i t lon scolaire!  un jeu inst i tut ionnel
Cettc prise en compte de I individu principalement à la sortie du
processus d'enseignement provoque indéniablemerrt un clinat de
compétit ion scolaire, compétit ion qui fait passer les résultats de
I individu avant celrx du groupe.

On en arrive trop souvent à ce comportement abe.rant d'enf:rnts qui
travail lent uniquement pour la note et le classement, tout besorn

I  Jù les  Fen1.  in  Qucr r ien .  op  . i t .

2. Freinet C . I?s dùs de M.rthier{ Delacharu et Niestlé. Neuchatel. t9S9
3. Ilarbiana- .lrrtrc .i une n.ratrcsse .t écot,. Mcr.ure de france. 1967.
.1. l'or( âmbert S Ia ttanÈre d ètre le.teur. O.C D.t- S.ER.M.A.p.. 1976
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Agir ?orr l. rôÉnite .!oLi.c

d explorât ioi l  de situations nou\rel les, tolrt  besoin d acquisit ion de
nouvealr lx apprcntissages et de nouvelles maitr iSes, tout besoin cle
partage social des progrès individuels aj,aÙl ét i 'étoulfés.

Ne voit-orr pas I cxaspéri l t ion d'un individlral isnle enlantin derr ière le
spe(1acle darsolant cl  élèves construisanl cles rturai l les dc l ivrcs et de
cithicrs pour soustraire leur travail aux éventtrels regards indiscrets
du voisin ?

Compé t i t i on  e t  sé lec t i on  von l  de  pa i re .  e t  c  es t  1à  qu 'appa r . t i t

" I  embIglt i tê . lotrdernentele d'Lin -sUslèrne corr lpêl i t i f  qui est d. 'rrene e
s.siectionner sur ce qlr'il doil lr@nsnta,ttre. en crêant de.s ob-slacles qrii

s qloulenl à Ia dilli<'ultê propres cLLx: connai-s.san.e.s .i lron-smettre.' 1rr

Le  j eu  i ns l i t u l i onne l  c l e  l  i nd i v i c l ua l i sme  e1  de  l a  compé t i t i on  va
favoriscr les élèr 'es qui ont intériorisé ces valeurs sous l inf luence
fatr i l iale ou associat ive...

I  Une réussi te scolaire di f férenciée
l jne organisation slnrcturcl lc fondée sur la classe d'âge ne recouvrc
pas le processus cle dér-cloppement individuel. l -enseigncmcnt ciblé
en  d i r ec t i on  dun  éco l i e r  moyen ,  \ ' i 11ue l ,  t héo r i que .  e t  1é \ . a l ua t i on
normativc ne t iennent pas coûrpte des proccssus psychologiqueri
propres aux apprenl issages. Un modc de social isat ion scolair( qUi

sappuie sur lcs rclat ions \-ert icales ûraitres-élève. igrrorant toute la
r i chcssc  t u l l u re l l e  po ten t i e l l e  des  échaDges  ho r i zon taux ,  de  l â
confrontat ion des modes de résolut ion pcrsonnels. écarte un rnoverl
ef l icace de dé\ 'eloppenenl dcs outi ls de pensée.

Cc sont aut. lnt d effets conjugués dans urr contexte compétit i l  qui
génè ren t  une  réuss i t e  sco la i r c  d i f f é r -enc iée  en  f onc t i oD  d t r  deg r t
d  anc rage ,  d i r ns  l es  m i l i eux  soc iaux  cu l l u re l s  e t  l es  f am i l l es
d'appirrterrancc, t le ces valeurs qui fondent le système éducati f .

I  Des rythmes scolaires inadaptés
A cela nous pouvons ajouter l 'org: lnisation des rythmes scolâires.
question hautem€nt sensible, symbolique des l l locages sociarl{  qui
slrrgissent clès qu unc réIorrne est envisagée. N a t on point vu, en
l99l ,  le lobtry des exploitants de l 'or blanc contraindre le ministere .r
abandonner une organisation nouvellement instauréc ct qr. l i  al lai t
dans le sens ci un rnci l lcur équi l ibre de l : t  ch. lrge de travai l  sl tr
l  ârnnée ?

Sous la Troisiènre République. dans un univers cncore essentiel lelneût
nrr.r l .  les enfants devaient rester disponibles pour p:rrt iciper aux
travarl\ des châmps et des \.ignobles au ûloulent des rÉcoltes. Bien
que le conlexte socio-arconomique se soit  râdicalement transforrne, les
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gralnclcs vi icirn( es sont rcstacs ct i l  v a tolt janrrs tDoins cle jol lrs ( le

clalsse que cle iours de a(rrgi ' !

I l  en  aésL l l t e  u r r c  r a ' pâ r t i t i on  du  l en rps  i r t adap lée  I  l es  pa r i ( ) ( 1cs  dc
tralai l  sonl lrop lanUlr(.s par. joLlrr lrr( cl  rcprascDtelt l  l lne sur( 'harge
rl()( ivc :  ( l( :s lc ClP. lcnlalt t  l l i lvai l lc ( inq heures par jorrr i tu{ntel)tées
du 1r 'â\.ai l  :r  lâ rrraison. ir lors qrr ' : i  six al ls dcux i i  trois l l î l rrcs alterncrs
( l c  l ) l agcs  dc  r c l l os .  n l a r -a l l l é i ' s  d ( '  chanqeû ren l s  d  ac t i \ ' i t a  so l t l  u r l
n]:L\ i l l lLlnt,

o C'est t'institution scoldire qu'il faut soignefu

D 'ap rès  Ve rme i l ,  l a  du rée  de  l a  demande  de  res te r  ass i s  p l us  de  5
leçon est trop longue : < Beaucoup heures par jour et par périodes
d'enfants norf iaux de 6 ans ne dépassant une heure, aes ehfahts
peuveh t  pas  f i xe r  l eu r  a t t en t i on  ne  peuven t  deven i r  qu ' en ragés  ;
plus de l0 voire de 5 minutes. On d' instables, i ls se transforment en
Ies  appe l l e  i ns tab les  c ' es t  v ra i ,  ag i t és  ou  ca rac té r i e l s .  On  l es
mais cette ihstabi l i té ne peut dispa envoie alars chez le médecjn ou
raitre ou s'améliorer que par un chez le psychiatre pou( qu' i ls les
eh t ra înemen t  p rog ress i f .  M i s  so ignen t .  Ma i s  c ' es t  I ' i n s t i t u t j on
d emblée dans un systèf ie qui leur scolaire qu' i l  faut soiqner., t t)

On sait  depl l is lor)gterl) l)s. suite aLr\ exp(ir i( .nccs ntenèes sltr  lc l icrs
ten rps .  que  l e  aen (1 (n l c r l t  de  l ensc ig l l en l cn t  san ré l i o re  dc  n tan ie r r
sigui l i (  at i \ :e lorsqu une p:1rl ie dt l  tra\ ' : t i l  pl tremenl s((taire se lrol l \ ' (
Icnrpl ircèe par des:l( ,1ivi tas au cit lactère é. lucnti1 a' l i rrAi.

& Aménagement du rythme scolairê :
une expérienc€ par lante

\ /ernrei l  ( i t t  l i :xpa'r ience nleùé( l) i l r  Chitnlbosl.  d: lns Ic cadre cle derrr i
ea ( ) l ( s  i r  ( , 1 : l s s ( .  un ique .  [ - l n  l es l  d  i n t ( ' l ] i gence  p i t ssa  cn  da 'bL t1  da l r l r . r .
s (  o l i l i r e  i nd i c l ue  c l es  rés r r l ( a t s  n toYens  i dc l l t i qucs  poL t r  l r : s  c l c t r x
classes. l ,a ( lâsse ( 'xpa'r imenti l le \ ' () j t  Ie tcntps (r) l tsaari '  i i  1a'drlcal ion

I j i l y s i { | l c .  a l r x . j cux  con t rô l és  e1  an i i n i t s  pa r  l i ns l i l l l l r i ( c  i { l gn len lé .  F l t r
l iû d âiùréc. : l  dcs épreuves dc nivcitu scol: t i re. l( 's élè\ 'es ( l(  ( ,cl1c
( lassc obl icDncnt cles r-éslr l1a1s sl lpÉrieurs !r ccux dc la ( lâsse 1( l t trr i l t
( r n  =  70 . . 1 /1O0 .  \ s  58 .3 / l 0O) .  D i ru l r e  l ) i t r t ,  c cs  é l è \ ' es  app i t r a i ssen l
plus gâis e1 nrieux da'tenclus.

iS Des rythmes physiologiques à respecter
I ) ou r  a ' t r c  ( omp le t .  a  . e t l e  qL les t i on  dcs  r v thn res  iDs t i t ués  pâ r
c i r c r r l a i r es  i l d r l i ù i s t r a t t i \ ' e s .  i l  c ( )nY i cn t  d  a j o r r l e r -  r . c l l c  des  r l t h tncs
phys io l o { i ( l ues  :  " . . . l es  p ro (€ , ss r r s  d  acgL l i . s i l i on  d ( '  aon / l a t i s s ( i r r ca ' - s
norrrt : l l t ,s sorr l  pl lr lsioloqiqrl( ,rn(r l l  conali l ionités alûrls L, l l r  I i les-se ( ' l  lc lrr
drr 'a:e et.. .  cc-s palralrr€' , trc 's L,atr ia,nl a. i  l l r l  hal lr ialù à l 'art l l re.. .  i l  U a r i

. /àcta, l1r l i rr i lûrt l  qur corresporr( l  ai  da'.s réalat io s chi lnia/rrÉr5-. qLi i  rrd

l .  \ i r  n n  i l  ( r . .  l n l . l t i . t t k i t l . . L e L : . I t S F . 1 9 7 6 .
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pei.uierrt  - ! . .c aLêr()uler a/I lÉ] dan.s LL arch-a: ala.ta,rt ] l i rrê. à l lne r j i te-sse
ala,rcnniné.r tat pa\tdatll rutc dlLree li,ttraÉe ûil boLrt de lclqL]1.alle le rcl)s
esl nécessaire. L

Daùs  un  ( ' on l cx t c  r l l l i  s c ra r i t  p roche  de  l  i c l e l t l .  s i  on  t i r r  l es
co r r séqueû ( .es  du  c i t r a (  t è re  i n l imc  de  l o t -ga r l i sa t i on  des  cyc . l es
d âpprcntiss: ige ct cle repos. on âbouti t  â1 l i l  ni ,cessi la. d.une logique
(l in( l iviclLral isi t t ion ( le l  cnseigncnlcnt.

g La log ique d idact ique des programmes
l ) :rr ls les 1ai1s ()n cn esl Ioin. puisquc le technocrale a toujouls pLl isè
Irs principes orgi l l t is:! tcurs alans ul le logiquc cl idâctique i i  cara(.tèr,c
unlveasel.

Ai lrsi .  dirns le da' l)ut clrr XIXL siecle. on apprencl . t  l i re d. lns la prentière
( l asse .  à  é ( r i r e  dau ts  I a  seco t r r l c .  l a  g râ rJ l rDa i re .  l o r l hog r : r phe  e t  l c
, : r l ,  t r l  c r : r I ' t  . r l u , r r l '  s  ' 1 .  r r -  l . r  l r , , i - i ,  r ( .

A (ette org:rr l is i t l i () l t  ale t t 'pe cl iâ(. l l roniclLle. Ionclée srrr la suaacssion. lc
stal l l t  de 183.1 \ 'a l)ralt ' rer lâ juxtaposit ion svnt,hronique laci l i tânl la
proQressiol l  et l i  ra' l )ét i l ioù_ I l  ple\oi1 une répart i t ion ( les élè!,es cn
tr-ois di\- isions : ala'nlenl l l i rc_ n1o\ 'cl tne et slrpérielrra_ pour c,hirque
(l ivision le prograntnre cI l l l l r t tnte : i  Iensentblc ( ies al jscipl ines.

Ln  186E .  l es  a ' co les  du  (1é l l i l r t e r l l cn t  ( l e  l i i  Se jnc  sL l i ven t  r r r r e
( )aga t ) i sa t i oû  ( , ohé re t l l e .  r épa r l i s s i t n t  l es  p rog ran lmes  de  chac lu t ,
( l i s ( ' i p l i r l e  e l l t r e  i es  l r o i s  ( ou rs .  c l e  ù I l n i è re  co l l cen t l i que ,  ch r ( l ! l e
nlat jère al l lnt repris( ct i lppr oloncl i( ,  l  t  corrrs srr i |ant.

l)cl)r i is. les pr()gl- iùl1l l t(  s sc sltct.adclt t  dâns la (oùtir lui té :  ,  (- . l tctcl tu
nouL\aeLt I , toqrenû l l( ,  sl '  ra' /a,ré, c,. \?l iai i( , l lÉ'nl aûLr préc(raienl-s polrr c,, t
el l i tù1t 'r  le |elcLu I)t \-dtû!t l) l ( ' .  t)

t  L ' ind iv id  ua l isat ion de I 'enseignement
Le bien Iorr( la. cl  r  tc ol-g. lnisal ion pé(l i leogique Ionclée sur la re(.hcl1,he
cltLùe tolr i ' rcnt.e i l t l ( .rne î la dis( i l ) l inc enscigrlée ne fait  âi prcnuere
Yue :ru( l I t  clol l1( i .  Sit  tr : tdlr(. t iol t  darrs le programnre off i( , iel  pose tol l l
l e  p r -ob l t n t c  . l ( '  l i l t ( l i v i . l ua l i s : t 1 i on  c i e  l  ense i {ucmen l .  En  e l l è t ,
( 'oorclarûncr 1cs exi!( ' l tces aoÛtcltues ( lans l instnl(t ioù oiTiciel lc c1 lâ
d i vc r s i l é  ( l c s  ( l i spos i l i ( ) ns  ; i  i r pp r -enc l re  r c l a t i \ ' a r I l en l  t r  < ,hac1uc
cl isaipl i l lc reiè\ '(  ( le la glrgcure.

Soil  oD donne l i i  pr iori té au clér.\ t lcnlent intégr.al du programnte. au
risquc dc laisscr qLlel{ lLles Llns i l  chacl l le atape âu bor(l  d( '  la roulct
soi l  on ne r,h:rnge de chapilr( qu Ll l te lôis cluc Icnsernlt le cles claves
a  ass in r i l é  l e  p ré { . adcn t .  âu  r l sque  c l e  p r cnc l re  ( l u  r e tâ rd  su r  l c
pro{r: lnrntc el de l t 'c iner Ics meil letrrs.
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Les contenus pédagogiques

!X Des programmes irréal istes et  i r réal isables
LJnc  aL l t r e  sou rcc  de  d i f i i c r r l t e  t i en t  . r  l a  na tu re  de  l a  rna t i a t r e
cnscignèe. Par exemple, apprerrcIrc l êcilure .lLt h...].tlcois. ce n'esl pas
scrllernérûl (tppra\rdrc l{r iracé des lellres et lcur unieur... qinsi que I(r
Darlerr- a.lÉr-s corrlbinarlsons de lettres I c €'st con (_rilre pour chcqlle ntol les
lxrrli( irlarité-s ..lorrl il se troLrLJe (dftlblê. L scicnce de I orltographe .ts:
ur('scicncc alrri s (r(:qLicrt ùrol par ù1ot. 1j

C l c l l c  d i f f i cu l t é  i  t r i nsèque  à  l a  ma t i è re  cs t  l a r {e r r cn t  amp l i l i i ] e
lorsque son :rpprcntissage intervienl trop précoaemonl. avant que
fi ' la ' \ 'e ne possèrlc les moyens cognit i l .s de son acqlr isi t ion.

C ramma i re  :  l e  seu i l  c r i t i que
En  ae  qu i  conce rne  I ' ense ignemen t
de  l a  g ramma i re ,  on  a  mon t ré  ( i n
Te rs ) , ,  qu ' i l  f a l l a i t  a t t end re  l a  c l asse
d e  Q u a t r i è m e  p o u r  q u ' a u  m o i n s
67  % des  é lèves  acqu iè ren t  au  m in i ,
mu rn  75  % des  106  t r a i t s  de  l ' ana -
l yse  des  f onc t i on  s  g rammat i ca les .

<... i1 existe un seui l  cr i t ique à I 'àge
de 14 15 ans. l l  V a chez les adoles
cents un changement de stratéqie:
à mesule qu' i ls avancent en âge, les
adolesceûts tendent à considérer le
langage comme un objet susceptible

L)! lùs (.e s ( ondit ior ls. un ensejgncment Ibr.mel de la grantmatrr.  ; l
lécolc primaire relèvc de l  i rré. i l isme et i l  l lc f .rut p:rs sétonDer du
rccorrrs svslérlat ique à des bêqLri l les. : i  dcs art i l lces qui rempla( ent les
concepts gralnmaticaux pal des coulcurs. cles lolrres géontélr iques el
i l r i tres sYrnbolisal ions plus oLl Ûloiûs hasardettscs.

l)ù ( ôta' ( lcs mirthéntatiques. la situation n esl guère phrs l tr i l lanlr ' .  I) i l r
exenrple. en l97lJ. l luisson lcrsto 5,+5 élè\ 'es en l ln . lc Cinquièrl)c. l l
cor)cluf :  On pel i l  eslùner à 2Otlo Ie nontbre . l  élèlre-s qui.  et1 . l in de
( irrquii'nù, ona Ie Lreqeqe aiett(Ltrclê en da,l)r1l ale qLL( ièn1e., lt)

AjorLtons à cela l  effet ales grancles Yitci tnces e1 nous altrons (onlpns
cn part ie l i l  ruptrrre qui inten' ient entre la Ciûquième et l : i  etratr ièrnc !

( ln c(Jrrcoit  laci lement quc des programmes l. l lenlenl irr ir i t l is les l) :rr
rapport aux possibi l i tés cognil ives des éla.\-cs de\. ienncnt irrelt l jsables.
I-c décalage de l  of l te et dc 1.1 dentande \.a : t l inlcnler le rejet . l l r
scolaire. l  élè\,e artant constalnntenl confronté i i  ( l ( 's si tuarl ions si luers
trors du champ cle ses ûtaitr ises.

1 l lenreDis tc  C.B & Che^e lA.  Lbnhf t l rûphc .  Mâspen j .  t !17 .1 .

2  
- fc r  

s  I r . .  O i tho . r ,ap l rc . t  r . i i t i r s .  E .S.F . .  1973

lJ Lluisson. jn Bicard.,lfalhén.rri.irr,s, ]].lù..t sa'lc.li.n Ca-.li( 1977
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ç Echec scolaire et  psychologie des apprent issages
Ce déca lage  r i squc  de  p ( ' r c l r t r e r  t i t n t  que  I a  pec l . r qog ie  c l ass ique
l ir l l i tcra son i  ta)rêt à l2l rnisc en 1ôri le cle la r| lat ière à lransDrel lrc puis
. i  l  éva ju i l t i on  des  con tenus  r csL i l ués .  La  neg l i gcnce  pâ r fa i l e  d r l
pro( 'essus d :rssimil :1l i()n qui s inicrcale entrc l  entréc' et lâr sort ic, clans
ses  d in ) cns ions  cogn i t i \ ' e .  soc iâ1 .  e t  â l l i ' c t i ve .  condu l l  i l
I  incompréhetrsioÛ dcs lois propres aux apprel) l  issaoes. l , i t  réussi l( ,  cst
a l o r s  t ou t  s i l np lemen t  r é fé rée  i i  r Lne  ( . ap i t c i t é  g l oba le ,  un  do ! )
I | | \ ' - l é r i e l t \  r l r l i  l , n c l i o n | l l -  ( l c  I l t i t | l i ,  r c , n , t , i i , 1 I l , .

Dépasse r  ( c t  é t l t t  s l l ppose ra i t  que  l es  nouve rux  I ns t i l t t l s  Un tve r
sitaires de Formalion des M:ri l res aient int i 'gré d:tns leurs progranrûles
une sol jdc formâ1ion à la psv( hologie dcs appreutissages.

x Le mépris du travai l  technique êt manuel
L):rns lc lnême ordre d itli:c, il làut m:rintenatrt i:voquer lir place Iâitc au
lra\. i t i l  milnucl.  I l rosl por-te à .e srùet rrn jugenrenl part icul ièrcDtenl
séva'rc : Celte irnlalitê anrsto.roliqrie. pour leqLLeIIe lraL'ailler esl une
dêchêctrrct:. Lrdduil incontesf cbl€,nl.'nl Lrle lûé t..trchie soci.1l(, .llti plr].c e
lrâ-s ircul les rerÙie,rs. I)ans le ca.s ales en-seiqnonts. eile s atnracût(, en
oLttrt' dons utTe troditîotr hllmani-ste. ol'1 la clrllrlre est.liile .lu loi.sir et l(,
lrûr)oil serlrile. EIL' perû7eL arlt inteilecluei-s dÉ, s attriblter rin., s upêriot.ité
d l .{ . fôl .s personnelie el socirrkr.,  i rr

Au del. i  de l  aspect polenrique du propos. force cst de () l lst.r ter le pcLr
c l e  p l : r ce  l a i ssée  a r  l  i n i l i a t i on  t echno log iq r re ,  : i  l  ap l ) r cn t i ss? tge  ( l u
nl i tnicDlent des ou(i ls, . i  lcnseignemcnt du dcssin techniqlte.. .  De lâ
sortc. l  élè\,e qui ref i lse l  intel lectual isnre des nol iolrs ne peut ùl\resl ir
ses éyenluel les câl)acités praxiques d: lns le tentps et le l ieu scol:t i r( . :
lécole ùc fait  alratrn cas r l j  de I expatr ience. rr i  du nla:r i te du jcune
( h:rntpioit  cle V.T.T.. . l1r jeune phi latél iste. du musi(, icn. du jardinier.
dc I enlànt bricoleur ou mécanicien. du peti t  in,ônnati . jcn. du jeunc
b i l i ngue  ou  t r i l i nguc . . .  Ce  que  l es  Ang lo  Saxons  dénommen l  l c s
a{calrll.s e-À?énenciels, c est-à dire les savoirs, savoir lairc et savoir être
qui se construisent par lcs prat iqtres non scolaires. :r{t  jour le jour. ne
son t  l  ob je l  d  aucune  reconn i t i s sance  sco la i r c .  enco re  D ro ins  c l e
val idation.

I l  est aonçu corlmc nonnal que les lùturs ouir iers doivent s.exercer.t
unc analvse graDrnaticille forrnclle qui nc lertr scra al aucune rrtilité
ultèrieure, mais i l  paraitrait  tout à fàit  stupiclc d apprendre la lccture
de plan et le manicnent de la l i rne douce à dcs ftr lurs profèsscurs de
grarlrnairc I

l ,cs ra'sultâts de ce r( jct du lr .rvai l  lechnique et maûLlcl sonl t) ien
connus : I  or[cntal l ion vers lapprenl issage précoce du nétier cst vecl le
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bien souvcnt coinme un échec fondantcntal,  ou bien lenlànt motivé

par l 'exercicc de création manuelle doit  al lendre ses 16 ans avant . le

pouvoir commencer â réal iser sa \tocation. Dans les deux cas, la

frustration est au rer-rdez vous.

I  L ivres scolaires:  conformisme et neutral i té

Cette ignorance, ce mépris. cette dévalorisation du corps en générâl el

de la production manuelle en part icul ier. va se retrou\rer dans les

l ivres scolaires. Snyders cite unc étude de Dandurant qui a pernris

une conparaison des ouvrages parus en 1932 et en l96l :  "  . . l  uniu.:rs

social présenté atr{ crr!/i:ùtls s est corlsidérableùrcnt alfaibli. il tend de

plus err plus d -se r. 's lreirtdre à la dimension de La maisonrrêe ct à

l rrrrû-rers dc I 'e\ l . . trce...  de 1932 à 1961, IQ pltace.les conaes o doLIbIê.

ct ces contes rLe comportent p&s de morale. [ls ne constituent pas un€]

transposi l ion de rotre û7ot7de. Ici  encore. l  éuosion dan-s Ltr l  possa

idglllsé .,f clons un monde rLLrqI archaique et enrubannê constitùe un.'

ales composanles e-ssentielles dc c<'.s liores. ' l'r

Ccrtes. en 1932 la laici té était  toujours un coûrbat qui dcvait laire

tr iornpher des valeurs morales détachées de tout support rel igieux

Ilepuis. la notion s est passablement affadie et d après une enquêl(r de

Berger, el lc a pris le sens de neutral i té parfaite: ' . . .nei( l ,m1i-s dÉpasser

Ie lerrain des prêoccupations er.cilrstuemenl -scolqire-s. s abstenir de se

prononc'er -sur touL ce qûi polÙTe ètre -iugê colnme Lln s4let brlilarll, brql

êDiter toule tension su-sceptibLe de -faire naitre trne si luataorl

corlflictuelle. , 1':r

On peut souligner que le gonllement de l imaginaire répond également

à ce besoin de protection et de confort.  De plus, introduire l  imaginaire

c est sacri f ier à la mode d'une cerl i : t ine psvchologie. Mais que dire d'un

imaginaire qui n auri l i l  d autre valeur que cel le dc reluge, d autre

fbnction que cel le de mise à l  âbri  du moncle réel ? Les instruct ions

olf iciel les de 1977 ne précisent-el les pas quà '  tou-s l . 's niDealLr de

I êcoLe: primaîre. i I  i rJlporte de parl ir . le -si tuations l i rées . lu oécti  de

ientanl. liée-s d ses inlérêt-s sponl(rna's ou ProDoqLLês el de les exPloiter

col lecl iuement et indiuiduel lemenl d(1ns Ie cadre de Io r ie de La

clo-sse- , Liil

Cet isolement de l  école dans un conformisnc gocial détaché des

cond i t i ons  ob jec t i ves  qu i  l e  géna r ren t ,  au  p r i nc ipe  de  t ou tes  l çs

ûranipulations et transmissions camouflées. amène une .. " pêdagogiL-

notionnelie corucrél isée : nous etrtendon-s par Ià une dêmarche qui

consisle à p.rrtir non pa^s des ptÉnornène.s concrets otl c/es objet-s ré.'is.

rnais des notiotls pour ensllite ies retldre accessibles en les sinpli/iant.

2. Bcrger l . .  krs ùrs l i t r l rcurs i l  |ne ga,rÉral io l t . i  lûuÙ?- l ' .11.F. .  1979.

3 Cycle praparatoi re:obj . . t i fs  e l  progr. rnnl les.  Br1u.1in o l  c ic ldu Mi i isrèr . . le Ia 'du.ot ion
|  977.  i1 ' )2.
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Forme actualisée mais contênu rétrograde

La  m ise  au  goû t  du  j ou r  peu t  éga le
m e n t  s e  s r t u e r  a u  n i v e a u  d e  l a
f o r f i e ,  c e  q u j  n e  d o i t  p a s  p o u r
a u t a n t  e m p ê c h e r  d e  g a r d e r  u n e
ce r ta i ne  v i g j l ance  pa r  r appo r t  au
con tenu .  Pa r  exemp le ,  l e  manue l
d  app ren t i ssage  de  l a  l ec tu re ,  Le j
oventures de Beroit  (Carcia) {!) ,  ui j-
l i se  une  bande  dess inée  t r ès  co lo -
r e e  p o u r  p r è s e n t e r  u n e  f a m i l l e
moderne.

La  mère  es t  j eune  e t  po r te  l e  j ean ' s ,
t e  pè re  appa ra î t  r a remen t  e t  p ré -
sente à travers son costume et sa
cravate I 'aspect d'Ltn jeune cadre.
L e  m o b i l i e r  e s t  r é c e n t ,  d e  s t y l e
a le r t e ,  e t  l a  f a rn i l l e  n ' hés j t e  pas  à
p rend re  : es  repas  su r  des  cha i ses
cap r ronnees .

La modernité du décor n'évite pas
pou r  au tan t  l a  pué r i l i t é  des  aven
tu res  :  Beno î t  t r ouve  un  bonne t
m a g r q u e  q u i  l e  t r a n s f o r m e  e n
c h  i e n .  L e s  v i s é e s  m o r a l i s a t r i c e s
s o n t  e n c o r e  p r é s e n t e s ,  m a i s  s e
l a m i t e n t  à  l a  p o l i r e s s e  ( d i r e
merci, . . .) ,  à la propreté (on se lave
les mains avant de passer à table),
à I 'ordre et à I 'obéissance.

Le  ga rçon  peu t  se  mon t re r  esp ièg le
e t  f a r ceu r ,  p r i nc i pa lemen t  sous  sa
f o r m e  c a n i n e .  D e  s o n  c ô t é ,  l a
f i l l e t t e  l a v e  l a  t a b l e ,  f a i t  l e s
cou rses ,  a i de  à  me t t r e  l e  couve r t ,
rend de nombreux autres services_
On voit comment une forme actua-
l i s é e  p e u t  s e r v i r  d e  v é h i c u l e  a u
cond i t i onnemen t  à  I ' obé i ssance  e t
aux  rô l es  sexués  t r ad i t i onne l s .

en les rendant concrète-s, ce qui est l,inuer-se de Ia dêmo.rche de Ia
connclissance. ' l2l

En bref. contenus pédagogiques et mamrels scolaires supportent trols
ordres de crit ique. En premicr l ieu. les contenus sont, cl.une mamere
générale. de loin trop en avance sur les possibil i tés dassimilarron
cognitive de la grande majorité des enfants. En second lieu, ces
contenus ne sont ni abstraits, ni étayés du monde réel. mais us
evoquent souvent un monde factice ou bien ils enferment l.enfance
dans une v is ion  é thérée des  rappor ts  soc iaux .  Enf in .  les
apprentissages scolaires constituent leur propre référence tant i ls
sont eloignés de toute praKie.

L'avenir
es critiques pounaient à première !.ue efliayer Ie lecteur par leur
rad ica l i sme.  e t  i l  sera i l  fac i le  de  leur  npposer  l . jns ign i f iance de : ,
p ropos  ex t rêmes.  Ma is  comment  ius t i f ie r  la  dern iè re  des

réformes. celle qui organise l école primaire en cycles pédagogiques ?
Ce renouveau organisationnel impulsé par le ministère en ianvier
199I .  i l  es t  encore  t rop  tô t  pour  juger  de  ses  e f fe ts .  Touterors .
l 'analyse des intentions laisse entrevoir à la fois des Dossibil i tes
damél io ra l ion  du  rendemenl  scô la i re  r l  des  poss ib i l i res  de  der ives
|ers un accroissement des écarts,

t. Câr.ia V &coll.. I,es ooe rures de Aenoit. a.hette. 1980.
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I La réforme et son contenu
I-e cvcle des apprentissages premiers recouvre Iâ Petite et la Moyennc
section de maternelle I le cycle des apprentissages fondamentaux
englobe la Grande section de la maternelle, le CP et le CEI ; le cycle
des approfondissements termine la scolarité primaire.

Sur le plan des contenus, rien de changé puisqùe les compétences que
les élèves doivent acquérir au cours de chaque cycle reprennent les
instructions de 1985 ct de 1986. Ce n'est pas non plus la définit ior)
d'un nouveau li\.Tet scolaire type de 1élève qui apporte un changement
en prolbndeur.

De fait, la nouvelle organisation obéit à deu-{ principes qui fondent la
nouvelle politique pour l école : " lnirocluire plus rie soupiesse rlans les
apprentiss(lges .les élèLres et detrs I organi-sation du traD(ri l des
en.sergncnls pour assurer une meilleure contiftùitê aJ,e ces apprentlssages;
proposer des modalilês de m[se en cohêrence qt.i asslrrenl Ie rno,intien
et I 'eiqence de qualttê du seruice pubLic.,tt)
' fhéoriquement, une unité pédagogique décloisonnée et étendue à trois
années en  reg loba l i san t  les  parcours  sco la i res  devra i t  lac i l i te r
I adaptation de l 'action pédagogique au rythme de chaque enfant :
dans ces conditions. le redoublerDent ou le passage anticipé n ont plus
de sens.

L in t roduc t ion  d 'un  nouve l  apprcn t issage do i t  accompagner
l 'apparit ion des capacités nécessaires. "...C'esl en jtonction de ce qrLe
I'e\lant .t dêjà acqui,s et de ce qu tl lui reste A acquêrir que Ies moitres
doiùent I aider à construire s(r scolorfté, en aAant toujours poLû lui.
qrAce à une dgnamiqLLe co[stante de I epprentLssage, Ia plus qra\dt
ambitlorL , \tl

I  Gest ion des parcours indiv iduels:
des obstacles majêurs

On perçoit bien I avantage d'une organisation plus ample, mieux
diflérenciée, qui permette à chacun de s'y déplacer selon les rythmes
de travail et de développement individuels. Mais on voit aussi le
danger d un accroissement des écarts si on laisse lller les mieux doués
tout en ralentissant la progression des moins bons.

Le ninistère n'est-il pas conscient de ce risque dans la mesure orl il
est prévu que la durée d un cycle puisse être prolongé d'une alnée I
Ce.isque est d'autant plus virtuellement consistant que rien de bien
sérieux n est indiqué sur la manière d opérationnaliser la gestion de
l'hétérogénéité des niveaux et des parcours individuels dans un nrcme
groupe d 'é lèves :  pourquo i  évoquer  la  poss ib i l i té  d 'o rgan iser  des

L Dircction dcs écoles. O/ganisoliotl de l è.ole primaire en .q.trs pé.i.rgdriqu.-s. Minisrerc
de léducat lon  na t iona le . le  la ieuncsse e t  des  spor ts .  1991.
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gro l rp .s  c te  û ivcaux  par  c l i sc ip l ine  a lo rs  qu 'au  co l lège leur
exparimentation s est traduite par un échec ? rr)

Cest là un problème centr-al qui na pas encore Lrouvé cie réponse
pcrtinente. I l ne sulïi l  pas d annoncer que l erreur doit être interprétéc
et exploit irc. conrme signe d un apprentissage cn marche. pour que
concrètenrent chaque cnseignant de\,ierule un vir-tuose dc l,analyse
cogn i l i ve .  C le la  s  apprend.  cer tes .  ma is  i l  lau t  d1r  temps e t  des
programrnes dc lorrnation des maitres, qui ne sont pas pré\'us.

l l scnblerait plutôt quc la dyslexie, que la dyscalculie... relèvent des
réseaux d.l idcs spécialisées arL\ é.Iè\'es en dil l icrrlt i .. L)une mairr. on
clu\.re la voie au lorçage scolaire en i lutorisant lc comnrencement des
apprentissages londarnenlatrx dès lâ grande section de maternelle et
cle l:Ir lre main. on déresponsabil isc le mailre face aux enfanls qui
pcincnt â suiûe.

ll L'avenir le dira
l - : i  Douvcl le organisation donne une plus grande souplesse dans la
gestion du tenps, la possibi l i té de travai l lcr sur des projets locaux.
'sorrs la resporls.{bilité des .rulonrés déconc.,ntrées ,. Elle offre donc
un  cad re  l ega l  qu i  peu t  f ac i l i t e r  I  i n t r oduc t i on  d . i nnova t i ons .
d act ion s- rech erchcs pédagogiques, \-oire psvchopédagogiqucs. Ce
degré dc l iberlé sera t- i l  une noLrvcl le lbis réabsorbé par la résisrance
insti tut ionnelle au changement '? Sera-t - i l  investi  par les équipes af in
de  cons t ru i r e  e t  d  assco i r  c l e  nouveau \  saVo i r s  p rax iqucs ,
mobil isablcs et transférables'? C esL l  avenir qrr i  noLrs lc dira, ou plus
prosaiquement. ce sont lcs usagers du senice public scolaire qui en
jugcront. c est-à dlre au premier chef. les enfants et les élèves.

I  Lurgouet C. .  Sr4/ i r  i l . l  i ,ùroDer ?.  I , .U.n.  j945.

E2



La

2. Prauquaa da L 3laaae

n?
{jlJ lihur]i: eJ uyu,i!tuer

L a  m é t h o d e  a c t r \ , e  :  l e s  g r a n d s  p r l n c i p e s . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  8 3
L ' é c h e c  d  u n e  p r a t i q u e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . - . . . . .  E 5
L a  l e ç o n  :  l e  m a î t r e ,  l a  r n é t h o d e ,  l ' é l è v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . - . . . - . . . .  8 7
L e 5  n t e r a c l l o n S

méthode act ive :  les grands pr incipes
ans lc cadrc dc lo[gitnisi l t ion l)écl i ieogiqLle. les (ol l teûr]s s(rr l

i ncu lqués  ou  p lu tô t  l e  û ra i t r e  essa ie  d  i nau lque r - l es  (on t c l t us

d une aerl ir ine ûr:rnière : en nrel l i lnt n) ù'uvrc la nla' thodc a( t i \ ' ( . .

I)ar rapport à la lcçon magistralc er c.rthe.lrrr,  la nolrvel le ùlélhode

rep résen ta  uD  p rog rès  i nc l en i i l b l e  en  c ( '  sens  que  l l l l  s r ) l l i ( . i t ée  l a
parl iciprl t ion de l  eleve : mâis rapidenrenl (.o(l i l iéc, Jiga'e. automatisé'c.
el le se sléri l is.r ei le nrème.

Ap rès  avo i l  da ' c r i t  l : r  mé thoc ie  ac t i ve .  i l  se ra  û lon1 ré  en  q l r o i  c l l c
part icipe à la genese et à la croissance de lé( he..

r  Un jeu de quest ions

l Jn  seu l  p r i nc i pe  so r r s  l end  l i r  t ùé l t l od ( ' ac l i v c :  I a i r e  décou ! r i r  l es

rrot ior)s par l  éla' \ 'c. par r lrr  - jcu dc qucstions j  udi( ' ieuseir lenl ( hoisies el

c l l 1 l l o i t a ' es  l og i ( l ucmcn t  \ - c r s  i e  bL l t  à  a t t e i nc l r e .  Q r r t r t r c . i c l j c c t i f s
peuvenl l .r  qual i l ier :  col lect i \ :e. or:r le. âdrr l lo.cntr iquc. omniprésen1e.

Co l l ec t i ve  pa rce  que l l e  sad rcssc : r  I cnscmb lc  de  l a  c l . r sse  dans  l e

rl lênr( '  lcnrps. nlamc si les interrogations sont sou\1rr l  individuel ics.

Ora le  pa rcc  qu  c l l e  ( ons i s te  en  une  su i t e  de  q r r cs t i ons .  Adu l t o -
cen t r i que ,  c i i r  l : t  bonn ( '  r a ' ponsc  cs t  ce l l e  qu i  es t  p ré \ ' r r e  pâ r

l ense i {nân l ,  e l  s iDs ( . . i 1  donc  dans  r l ne  l og ique  dadu l l c .  I - c l t s c i gnan t

es t  l c  n . l i l r c  ( l u  j cu  pu i squ i l  . 1  p ré \ , u  ques l i ons .  r éponscs  c t  l e r r r
.at ionnel. but et qu i l  décicle qlr i  p:rr l t ' ra. Omniprésente car emploJrée
dâns quasinrent loules les mart ières et tous les tvpes d âal ivi tats :  lccon
rrouvel le. résolut iorr d cxcrcicc, correction...
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X Hors jeu

l -e cari tctère col lect i l  dr la mé1hode entraineri t  r tn enseigneitrenl cle
rlivcaLl [loven fort. l-e maitre ra'glcra ses a]xigerrccs a1r.t vtt des réponses
données, sans se sotlcier si  cl les Éntarrrcnt cle lcnsemblc des éltr-es. ou
bien du groupc cles meil leurs {rôle des cn1àn1s a'crans). De ce lait .  les
élèves les plus laiblcs r isquenl le dalaissemcnt. e1 ce clalr lani plus.
. l l r ' i lnprégné de cette nrir thode. Ie mit i l re scra iûcapall le d. i t l ler ! i ,rs
lrnc individui l l isart ion ( l f  ses inlcn'en1i(rts.

Orale. ce11a ntéthode favoris.t 'a les i ' l i ' \ 'es stt l l isamln(, l l t  sr irs deLlx
Drènres ct i i  laise lâce ârr groupe poul- sexpriûtea cn pul l l ic. Toulr l
errel lr 'sc pavzrùl des r ircs ntoquertrs des l)airs el lcorlraga,s paf les
rep ro thcs  mag i s t rau \ .  Lc  t i n r i dc  c t  l  i { no r i t n t  son l  c l  eû l l a , c  de  . j ( . L l
h()rs. jerL el cornprenner)t rapi( l(Ûlcnt qtr( porlr etrx le prix cle l i r  ntrrt i té
t r ,  , l ,  I ' a r r e  l ; r .  l e  r  o r r t  r l c  l e \ 1 , t 1  - \ i o l

À ce nir-carr el lÙl i '  lbis encore apl)ari t i t  I i  l l )ortatr(.( j  déterrr l ini tnte alu
c : l p i t a l  soc io  ( l r l t L l r e l  ha r i t é  s (o la i r cn ten l  r | ' n t i l l l l e .

S Une pédagogie sans enfants

L arciulto celt tr islnc cle lal l l lélhode cst lout d c1e coltsi ,quencr,s.

L i r np (JS i l i o l l  du  p to j e t  ad l l l l c  i ndu i l  l l ne  i gn ( ) l . i l n ce  dc  l e l t i : t n l  en
gener:r l .  ct une ignoritnce de chaquc enlànl ( ' l l  parl i( ,ul ier. L. ûlaitra
s-in1ércssc i1u\ enlt loi tenl( ' i l ts de ses cluesl i(rts par rapporl :r  la notion
a anlener. notiorr puisée dans le nr:rnuel. t lais i l  r té,gl ige loLalent(,nt
d eû\ ' isi lger les l)ossi l l i l i la 's cle réponses des enlanls.

l)autre part.  et phrs esseû l  icl lemen l .  tous l( 's i t i l téraires iù(j ivicluels
poss i ] r l es  (1 l L  c i é \ ' ( i l oppen rcn t  cogn i t i l  son l  i { no ra , s .  La  pa ,dagog i ( .
actLlel lc cst r- lne p( 'ci i t{ogic saÙts e lânts ( l iÙts ses I)r(r jets.

* La bonne réponse est la réponse prévue par le maître
I-e cri larr( de i l (Drr( 'réponse est lrrr ique : la bonne r i .poùst. corresponcl
à  l i t  l ' a ' ponsc  p ré r ' r r e  pa r  l e  n r i t i t r e .  La t t en l c  du  n t i l i t r e  cond r l l l  l a
s t ra teg ie  d (  so t r  ques l i onncmer r l  :  i l  se r i l  an lena  a l  i n l c r roge r  l c s
enfi lnis qui onl ai ses },cu,. i  le plus de (. I laùlces r lr  clorrncr la bonne
rèpollsc, cest- i i  cl i re les é1è\ 'es les lnei l leLlrs. soit  inlr-I ta,cl iaIclncnr _
di lr ls (- 'e a:rs les ûla.diocres sont igrtoras. délaisses et la alasse clevicrrL
un dialoguc nrai lrc élè!es bri l latrts soit  : tprès a\.oir i rr terrogr rn
prenriea les rni lrr \ , i t is èlèvcs. l là1r i icquis clc cotlsaicnce. j)oLlr s.: lssrlrel-
qu i ls nc savel l t  Loujours r ien ct rassrrrcr solt  jugenrcrtt .  potlr  nontrcr
ce qu i l  ne laut pas dire olr iâire df l l ls ce cas. le n)a-diocft,  a statul de
rcpoussojr-.
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1. Pratiquea de la cLaNe

L'échec d 'une prat ique

J\t "" 
.r  (  t  l )oint.  je L r,rrc. que l :r  ra' thocle a(]t ive pàrr icipc le plrrs

â  . t  " t  
( l i r eU I t ' n ten t  a  l r  c1_ r ' nam ic l r : c  de  l  é t - hcc .  Lo l l sess ion  c l e  l . l

W  r r l r , ' I l \ t  : r r t e r t r l l l "  r en . l  Le  ma i t r e  âveug le ,  pc r t u r l l e  Son
cnteùdenl.nl de la si lrrat ion scol: i i re. e1 t()rrs lcs éléntcnts per!:us
mli is ûon i lnalvsés qui ne s()rrt  pas la r iponse seroDt considcrés
co r ) r r r c  au tan l  ( l c  pc r t u rba l i ons ,  i l  ( . c  t i t r e  i gn ( ) ra .es .  r e j c t ( r cs  o l l
r-a'primées. .Je vcrl \  parl( ' r  bicl t  sl l r  dcs acl i \  i lés pcrturb:r lr ices en lant
que  t e l l es  (< : l r : r hu t s  d i ve rs  qu i  oû t  i t uss i  l e r r r  sens l  e l  s l l r l ou r  0 . s
réponses qui relèvenl dc la lo{ iqrrc enlanl inc. ck)nc dune hvpotha,se
: rpp roc l r i ' e  rÉ \ ' é l : r l r i ce  c l e  l é \ ' o l u t i o l t  . . ogn i t i ve  ( l c  1é lè \ , e .  de  son
:rpproche personnellc du proi) lèrne evo(lua. el ul i l is. lble .onlnlc poi l t l
( i  appui cie la. l ion péclaqogiquc.

& < Il n'y a rien à en tiyer ,,

I I  laut soLl l igne. lc f i r i t  ûr.rssi l  que la i l rsl i f ic i l t ioû de la ( lenri tDde cl une
ri 'éducation par lc maitre (st très souYctrt glol l :r l ( i  et iûlpré(. isc: . l l  É,.s/
nrauoali .s. i i  t t t ,  <ctTnprencL aisl.  I l  t le. lar i t  r ietL..

Si le psvclrolosue. à (.e r)r(rrelt l .  ar joulc I  l l  esl dabi l . . .  i i  É,sl hatnalkrdlrr. ,
i l  a a. l( ,s lrorlble-s.. .  lavenir scolai l-c de lelt l i lnt aisque da se lrouver
brisé. Cl csl à ce1 endroit  que lapproche I)sychométrique élroi1e et l tète
ra'al ise des aa\ ' : lgcs: le nri t i tr( ' (oltslale soLlYent s incl igt-re ct prend à
fèn ro iù  u r r  noÛ , r cnden len l  {Éné ra l i sa  I  Reqe rdez  ùLo i  ce
ca th ie r  !  ! . . .  ;  s i  l e  psvcho loe l r ( '  r a t i onâ l i s c  c ' r .  non - r cnden re r r r  c r r
r n \ ' oqL ra ln l  une  i n (a rp i t c i t e ,  c (  a l u i  peu t  r cs te r  d  j n t c r rog : t l i on  su r
lcr) l i int laisserâ la place :r unc attention totalen)ctrt  négative 1l 11 r/  (r
r ia'n t let l  l i f t ' r . . .  et al l  rejel.

$ L'élève s 'enferme dans son erreu r
i - e  ca rac tè re  i ù rp réc i s  de  l a  c l emande  L rad l t i l  (  hez  l e  l l l i t i t r e  u r t c
pe rcep l i on  ê loba le  e l  supe r l i c i a l l c  c l e  l t i l i ' r . e  au  ù j \ , cau  d r  s ( s
r( ' i t l is i l t ions. (,onséquence (1e lâ nlat l lode eDrplovi 'e.

I)c ce ir l i1. l  cnl i lnt qlt i  n arr i \-e pis setr l .  portr l lne râisol l  quelcorrqLre.
à fraDr'fr ir  convenal) lcment trnc étape <l i ins ses âaquisit ions cest : i
( l i rc . i  Élal lorer r ie plus en plus l inentcnt cles hypothèses ( lu i l  nret en
(r 'u\ ' fe dans l  a' laboratiotr de sa ra'al i ta la s ( 'nferrr ler dans son r l ,pe
cl crrerrr.  lc ra'péter salrs cesse prr isqLl i l  ûi t  ar sa ( l isposit ion qrie cetle
r 'éporrsc et qu i l  n a pas d âtrtre isslte, le maitr( ' .  br i l r lué strr le résrr l tat
l i tâ1. étant inr ' :rpable de hri  en indiqucr ulte.

I-es conséquenccs seronl l i icheuscs i  exaspération dlr ûtaitre alevant
cc t  en lân l  qu i  s t ag r r c .  ou  rég resse  l r ag ress ion  l i ée  à  l  anx ie re l  :
. lècouragenent prr is abandon ( hez i  enfant qui doit  en phrs sul j l rortcr
les maDilèstal ions humorales plus otr moins d()uces du maitre. ( lc la
l irnl i l le (d oar son anxié1iJ i  instal l i i t ion cle l i l  dynamiquc d échec.
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l- i l  i loDne ra'ponsc scral \ . : l lor isée par lc mailre. et son proclual(-trr .1
1 r : r , . t  r - s  c l l c .  o1 l  d i r ec tenxn t  ( bons  p { ) i l t t s .  ( . ( ) ' l p l i n ren l  s .  . . . ) .  l l  !  au r l r
âcl iYal ion cle l  in( l ividuatl isme coûdrrisanl : i  l : r  l int i te du \ 'cclel lar ia(.

À l inverse. lal  rnalrvit isc repoltsc r isque ( ialre dé\-alorisae ( iqDor(,(, .
c r i l i q u é ( .  r c j e t é e .  r a i l l e e .  I l l a ' p r i s é c .  . . . )  e 1  i t  t r a ! e r s  e l l c  s o
prodùclerrr.  La d i ' \ 'aloris:11i on, repela'c. condlr i l  i j  saJlt  inLa,r iorisl t t j (ùt
en airto-da'\ 'alorisal ion qrr i  a l lour el l i ' l  l i t  deÙ lobi l isal i (  rr  pui: ,  l ( ,  rr icr
sûi laire.

Lir nré1lrtxlc i lc l i \ 'C. cn se {r( ' f lan1 srrr lc heuat cLl l turel.  ampli l jc i( ,
r c j c t  rÙu tue l  :  l â  l l o l t  r aponse  ( )u  l i t  r c l ) onsc  e r r ( ) née  a ( , j c t ee .
a(inlortr cher Ic lnaitre. cn la j trst i l iant. lâ pcrcepl i() l l  da,\,alorisi tnte ( l t
l  autrc cl persrrade l  e l i tDt cle sorr ir l ( 'ontpa:l(  nce scol i l i re.

(Jrnniprascule. la rrr i ' lhoclt  : l ( , l i \1 '  ( .orr( lui t  ialaleutcnl i i  lart i l l ( . ial isnte
pu i s ( l l r .  l c l t i h t l  ( l o i t  i ou l  ( i ( l coL t v r j t  ( ) L l  p l r r l o l  c l e \ , i l l c l -  n tèn l r .  ( . ( ,
q r l  i i  l r c  sa i l  l ) as .

E l l e  en rpa ' (he  l o l r t c  r eche r (  l l e  poss i l ) l c  de  l a  l ) a r t  c i e  l cn làn1 .  c l  du
n la r l r (  soun l i s  i i  c c l t e  p r . r l i que .  F l l l c  co l r d l l i t .  l i ée  â  l i r r éa l i s rnc  c l es
noli(r ls. au drassaqe. i I l  lnouvel l ler- l t  l lerpélrrel scolâirc ineur-{ i tat ion
rir8urgi lâl  i ()n.

Dn brel.  lal  melhode ar( ' t i \e. ( 'n suri t)rpr(.ssion alt l jeu cles percepl jon!
soc ja l es  e t  des  i t t t en tes .  pa r l i a i l ) ( ' d i r ec len t cn l  à  l a  dvna r ] l i que  ( l ( ,
lachec scolairc. en ae sens ql le rcntâbl( porlr le l)()n élè\,(, .  el le in( l tr i t
l  ignorar)û'ou le rejct des nroins bietr ( l isposés.

* Al ler vers d 'autres prat iques
I l  alrpitrait  nécessi i i re d ir l ler vers ( i  aulaes pri t l iqucs. de (,heri . l ter.
dau t r cs  so lu l i ons .  l - : 1  p ra t i que  ( l u  ques l i onne [ l eù l  nes l  pas  a  re l e i t , r .
r n i t i s  â : iD ré l i o re r  e l r  p ren : t ù l  c l t  co l l l p t e  l o l r t cs  l es  ra .po l t scs .  e t
pr- inaip, l lcntent les l l lau\.âises. \ 'oies roYales d accès att lôncl ionncmenl
cognit i l .  Cesl pitr  lanâlyse des crrcurs qrlc le nrâitrc petr l  di tcoitr(,er.
ra1'xpl iquer: i  propos. rccenlrer:t \ 'ec pert incnce. rel:rncer a\-cc el l lcaclte
la recherchc indiviclrtr : l le. I-  crrcrlr  nest plrrs unc perlurlJatiorr,  ntals
dc\. ienl s(nrr(.c { i  ob jcct i l ls péd:rgogi. lLrcs.

On pcut a'gâlemcmt s iDspirer du questionncmenl dc type l) i i lgét ieD qur
aespecte la (.onni l iss:tnce enl irrrt ine n)âis part iaipc t i  solt  (1épasscntenl
par des a()ntre paoposit ions pert inCntes.

La leçon : le maître, la méthode, l 'élève
cg i t rdons  c le  p l r rs  p rès  Ic  lbn . t ionneme n t  c lc  lâ  re la l io r l
pédagogique âu cluotidietr at lravcr-s unc a'tude du dis.ours du
mai l .e .  Pourquo i  1 rùe  te l le  i ' tude  '?  I l  s  i tg iss i t i t  c l : rborc le r  l i t

pratiqrrc du m:t i l re dans sa classc. Lidaj ir l  aurâi l  atté l  er lrcgistrerncnt
intégral de ce qui se p: lsse el dc ce qrr i  se cl i1. Jc me suis l i rnita, au
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1. Prati{aga de la elaate

d i sco r r r s  d r r  m? l i l r e l r l ,  son  en reg i s t re r ren t  m  é tan t  I na té r i e l l emen t
possiblc.

I l  n r : r nque  a lona  l ou t  l e  ch : rnp  des  re l i l l i ons  co rpo re l l es ,  e t  l es

irrtcr i tct ions verbir lcs r)e pourrorr l  atrc irbordi 'cs quc part iel lement. la

transcripl ion rhr discours enfi tDtin s ét i int révélée impossi] l le.

a Le discours du maître

On pcut considarrcr cc discours comrnc plLls contrôlé qu à ] hâbi lude

du  f i l i t  c l e  l a  s i t ua t i on  (1es  ma i t r es  hu r l eu rs  se  mon t rè ren t  D len
discrets, .rucune calotte ne lut cl istr ibuée, ni même évoquée...).

Dix sa'qucrrat 's dr '  1r( 'r11( nl inulcs furenl enregislrées dans dlx classes

différentes. La consignc donnée était  la suivante : , ' lLr. leis Lt leçorl

coûrûre . l 'habi lr ld{..  se&lemenl lu . l i -s I€'  prêtrorJr de ia, lèrJe à qui trr

l'adrc's^.ses j .si pllr.siÉ'rrr.s élé'ù(,.s onl le mêmc, prérom. ilr spécilies leur

noni clr'-/irrniiie'. .

l ,a 1(nrl i lé de l  inlorrnirt ion re( uei l l ie ne hrl  pas exploitable du lait  que

certains élè\ 'es n ont pu être idcnti l ics [cxprcssion spontanée, oubl i  de

la  cons igne . . . ) .

I  Vers une prat ique posi t ive

I-e tâlbleau 37 présente les caractéristiques forrnelles des classcs, des
enseignants. des leçons (année scolaire 1978- 1979).

Deux classes d(' chaquc niveau sont prises en compte. I-es eflècti l.s,
dans cette école restent élevés.

Suatre darbutants permettront à loccasion de dil lèrencier le groupe
des enseignants. Les hommes prennent pllrtôt les grandes < lasses.

L étrlcle présente un large éventail des alclivités mirt trématiques. Le
matériel uti l isé reste banal. ' l 'rois rnaitres de Cours moycn sur quatre
ne concré t isen t  p lus  les  no t ions  cnsc ignécs .  Lense ignement  es t
s imu l tané neuf  fo is  s r r r  d ix .  La  ûra i t resse  C réa l i se  un  t rava i l
individuel mais le mênle pour tous.

Lorsqu i l  y  â  n lan ipu la t ion .  c l l c  es t  fa i te  par  un  é lève  devant  scs
camarades. clle présente un (iaraclère exemplaire (trois fois sur sept),
ou par tous les élè\'es dans le marnc temps (deux fois sur sept), ou pâr
lous les élèves l 'uil après lautre (une lbis), ou encore pàr groupes.
mais la consignc cst identique pour tous les glolrpes. Lactivité de
l élè\'e se réduit le plus souvenL à écouter, écrirc (parfois au tableau).
pârfois manipuler, parfois répondr..

l  T (Nt  .e  qu i  coûccr r rc  l c  .1 is (ours  d is . ip l ina i f .  e l  o rga . is i l l i o  n r l  n  {  p rs  a ta  pns  . I
coûrple ici mais uûnturrrcnt le drs.ours à (âra.tère pédagogique.
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Suatre fois sur dix. l'élève dispose de matériel, mais la manipulation
lu i  es t  imposée.  On vo i t  que la  n la rge  d  au tonomie  de  l 'é lève  es t
cxtrêmement rédrrite.

:  Le maitre at tend au moins une réponse juste
Tous les maitres. dans ces activités variées. pratiquent la méthode
active. l,e maitre cherche à oblenir lâ bonne réponse dau moins lrn
élè\'e. ce qui parait justi l ié dans le cas où lélève est censé connaitre
cette réponse (contrôle des connaissances). Mais la plupart dl.r temps.
il cherche à faire décou\.rir clu nouveau el les choses ne se passent
pas très bien !

I- inteDlior- l  du ûraitre. faire découvrir la [) . l r t ic iruportante de l  énonce.
se traduit p:rr un échec. Pourqrloi '? P.rrce qu i l  ne nlet pas sur la voie.
Alex, Aida. Sonia. Ni.olr,  Âl i  donnent cles réponses ntais el les ne sont
p : r s  r i xp lo i l ées -  Lc  m . r i t r e  l es  i gno re ,  c t  r cv i cn t  à  sa  ques t i on .

obscssionnellc dans son fond el sa fome. Parce qu obnubilé par la
réponse  qu  i l  a t t eûd  c t  qu i  do i t  l u i  pe rme t t re  de  . on t i nue r  l a
résolut ion du problème -. i l  n est pas disponible potu' réf la'chir à ce qr r i
sc passe. pour prendre cn compte ce qlr 'on lui dit .  pour réal iser quc sa
question névei l le aucun écfro. ct qui l  convienclrait  de se demander

I

Classe I
Nico le ,  l i s  mo i  l e  p rob lème

+  R ( r i

Bon ,  vous  t ou rnez  l a  f eu i l l e .  Qu i
peu t  me  rappe le r  l es  da f f é ren tes
informations obtenues dans ce pro
blème ? Alex |  -+ R
- Parle fort J R

Aida i --) R

l l  y  a  q u e l q u e  c h o s e  d ' i m p o r
t a n t ,  u n e  q u e s t i o n  d e  c h o i x .
Pouvez  vous  m 'exp l i que r  commen t
se  f a i t  l e  cho i x  pou r  l es  pâ t i sse -
r i e s ? S o n i a J R

Préc i se . . .

N i c o l e J R . . . J R

Bon ,  a l o r s  i l  y  a  de5  pâ t i sse r i es
q u i  s o n t  p r o p o s è e s  a u x  e n f a n t s ,
c h a q u e  e n f a n t  p r e n d ,  F r é d é r i c ,
comb ien  de  pâ t i sse r i es  ?  J  R
-  Deux  pâ t i sse r i es ,  l es  mêmes  ou
différentes ? _) R

-  D i f f é r e n t e s .  Y ' a  u n e  p h r a s e
qu 'es t  impo r tan te  dans  l ' énoncé .

Q u e d i t o n ?  ) R

Çà  c  es t  l a  ques t i on  posée ,  ça
v ien t  à  l a  f i n .  Dans  I ' i n f o rma t i on ,  y
a une phrase importante -e R

Ou i ,  un  cho i x ,  on  en  p rend  deux
pa rm i  s i x -  l \ , 1a i s  i l  y  a  auss i  au t re
chose ,  A l i l  J  R

L e s  e n f a n t s  o n t  c h a c u n  d e u x
p â t i s s e r i e s  d a n s  l a  m a i n  m a i s
a u c u n  n  a  e x a c t e m e n t  l a  m ê m e
chose  que  son  vo i s i n .  E t  ça ,  c ' es t
impo r tan t .  Ça  veu t  d i r e  quo i  ça?
) R

To i ,  t u  me  donnes  une  réponse ,
ma is  es t - ce  que  ces t  ça?  Tou rnez
l a  t e u i l l e .  L ' é n o n c é  n ' a  p a s  é  t é ,
he in ,  compr i s ,  co r rec temen t ,  r ega r -
dez  l ' énoncé .

-

l l  =  r ? r t , , , ' - - , l F  l e I l . ' r t
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pol lrquoi. et d agir en conséqrtcnce. I)ans ac (as précis. oi l  consti i ie l lL
nécessité t1e forrner les c' l i 'ves à ia leclure d énoncé cle problcntr: .
l )autrc part on pel l t  poser la quesl ion ( lc f  interê1 drlne resolul jon
col lect i \ 'e cle problèûlc.

Lcs cnrcgistrements [ourDli l lel t t  dr si tuations de cc 11?e. lci .  l r  n]al l t .e
ra:al ise son échec i lsscz rapidemetrl .

Parlois. i l  insisie longuentenl dâns l i t  conlntunic:t l ion intpossi l) lc.

t  Une si tuat ion paradoxale

Classe c

Bo l l ,  au jou rd ' hu i  on  va  commen-
ce r  pa r  une  dev ine t t e .  commen t
P e u t  o n  m e s u r e r  l e  t e m p s  q u i
p a s 5 e  s a n s  m o n t r e , 5 a n s  c h r o n o
mè t re . . .  ?  J  R

Pardon ? r R
O n  r e g a r d e  d a n s  l e  c i e l .  B o n ,

c o m m e n t  p e u x - t u  m e s u r e r  l e
t e m p s  e n  r e g a r d a n t  l e  c i e i 7
Exp l i que -mo i ,  ou i  F rédé r i c  ?  - J  R

B o n ,  p e r s o n n e  n ' a  t r o u v é .  l e
vous  donne  un  exemp le :  comb ien
de  temps  s ' es t ' i l  passé  depu i s  que
nous  nous  sommes  m is  en  rang  en
bas?  Qu i  a  une  i dée ,  un  o rd re  de
g randeu .  ?  C i l l es  - ,  R

D ix  m inu tes ,  F rédé r i c  '  R

Qu i  d i t  enco re  un  nombre  ?  i  R
-  B o n ,  q u i  e 5 t  p o u r  u n  q u a r t
d ' h e u r e  ?  . . .  t r o i s  é l è v e s .  D i x
m i n u t e s  ?  . . .  v i n g t  é l è v e s  e t  c l n q
m inu tes  ?  l l  n ' y  a  que  Lau ren t .  Bon .
b ien ,  mo i  j e  va i s  vous  l e  d i r e .  ce la
f a i t  e x a c t e m e n t  d i x - h u i t  m i n u t e s
q u e  n o u s  n o u s  s o m m e s  m i s  e n
rang .  Vous  pe rdez  p resque  v i ng t
m inu tes .  l \ 4o i ,  Je  l e  vo i s  g râce  à  ma
mon t re  ma is  s i  j e  n ' ava i s  pas  de
m o n t r e ,  p a r  e x e m p l e  c o m m e n t
pu i s ' Je  d i r e  que  F ranck  a  é té  p l us
rap ide  que  F rédé r i c  à  so r t i r  t ou tes
5 e s  a f f a i r e s  ?  . . -  P e r s o n n e  n ' a
d ' i dées  ?

Les enfants ne saluront jainais conment on peut mesurer lc terrrps
sans montre ni chronoinè1re ?

De ce passage, un mot ressort.  éclairant bien (.c que devienl la mé ùrclr
act ive dirns ses dé\. iat iotrs ( xl t 'a 'mes I l ine str i lc de alerindte,s.

Ir1 nrai lressc constâ1e rapidemenl qrrc pcrsonne tre sait .  On pense
qrr 'el le va aigui l ler.. .  Je, L'otr-s aionne u1 a'xeùtpIe, ûlat is el le résorit  l i1
questiol l  en regardant sa nlontrc et repârl d( '  phls bel lc Drai.s . !r-/( ,
n ai pats de trl()trlr(j ? .

l l  làul ar tout prix. ntcûrc cchl i  de i  inclf icaci lé totalc. que lcnlanl
trouYc la répoDse hri  ûtême. et si l  rre trouve pals par lui  nlcrnc. t i tni

I) is pour lui.  on ne lui dira r ien.

Au  f a i t ,  co tnn_ ten t  n l esu rc - t  on  l e  l en lps  sans  ù lon t re .  l L i
chronon)(i trc '?
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s Lorsque tout étai t  réuni  pour réussir . . .

Classe A

Les  en fan t s  on t  devan l  eux  d i veas
o l l j e t s  :  l r nages ,  c rayons ,  s t y l os ,
c ra ie5 ,  mar ronS ,  bouchon5 .

A lo rs ,  on  va  essaye r  de  c i asse r
tou t  ça ,  ce  qu  on  a  découpé  avec
les  ob je t s  que  j e  vous  a r  donnés .
On  essa ie  de  f a i r e  des  c l assemen ts .
V o u s  e s s a y e z  d e  c h e r c h e r  c o m
men t  on  peu t  l es  cLasse r .

Les  g roupes  t r ava i l l en t .

Bon ,  a l o r s ,  j ' a i  vu  dans  chaque
g roupe .  On  ne  c l asse  pas  l es  c ra ie5
avec  l es  c ra ies ,  l es  c i seaux  avec  l es
c i s e a u x ,  l e s  i m a g e s  a v e c  l e s
i m a g e s ,  l e s  f e u i l l e s  a v e c  l e s
feu i l l es .  Bon  a lo r s  j e  veux  qu 'on  me
p l a c e . . .  J e  n e  v e u x  p a s  q u  o n  m e
p lace  l es  c i seaux  avec  l es  c r seaux ,
l e s  c r a i e s  a v e c  l e s  c r a i e S ,  i l  f a u t
t r ouve r  un  au t re  c l assemen t . . .

A l l e z ,  o n  e s s a i e  d e  t r o u v e r
que lque  chose . . .  r ega rdez  b ien ,  j e
va i s  vous  a ide r  un  pe t i t  peu .  Pou r
découpe r ,  pou r  découpe r ,  j e  vous
a i  demandé  de  l a i sse r  so i t  un  ob je t
s u r  l e  d e s s i n ,  s o i t  d e u x ,  s o i i  p l u
s ieu15 .  A lo r s  ça  ne  vous  donne  pas
u n e  i d é e  ç a  ?  B i e n  C y r i l . . .  P o u r
découpe r ,  I ' avaas  d i t  de  l a i sse r  so i t
u n e  c h o s e ,  5 o i t  d e u x ,  s o i t  t r o l s ,
so i t  p l us ieu rs .  A lo r s  essayez  vo r r ,
de  rega rde r  un  pe t i t  peu -  Y  a  pas
d e s  c h o s e s  q u i  s o n t  p o s  s i b  l e  s  ?

Des  g roupes  de  choses ,  on  va  t r ou -
ve  r .

Les  g roupes  che rchen t .
-  A lo r s  qu 'es t  ce  que  vous  avez
t  r o  u v é  ?  B o  n ,  a l o r s  é c o u t e z ,
pu i squon  ne  t r ouve  pas ,  on  a r rè te
tou t ,  e t  on  va  écou te r  l es  rep résen -
tan t s  de  chaque  g roupe -

t l n  é l ève  de  chaque  g roupe  pa r l e .
So i t  r i en  n ' a  é té  t r ouvé ,  so r t  r l  y  a
c lassemen ts ,  ma i s  t ous  son t  r e j e tés
com me  non  con fo rmes .

A l l ez .  v i t e  Ch r i s t i ne ,  r  R

B o n ,  i l  n o u s  a  c l a s s é  p a r  c o u
l e  L r  r s .  C ' e s t  u n  c  l a s  s e m  e  n t  a u s s i
ma i s  ae  n  es t  pas  ce  que  l e  vou la i s -

ou encore

J 'ava i s  d i t  de  ne  pas  f a i r e  ça .
A lo . s ,  ça  ne  comp te  pas .  l l  f a l l a i t
trouver autre chose.

Enf i  n I '  ex p I ica t i  on ar r ive.

Eh bien, regardez, si  vous avez
des  ob je t s ,  s i  vous  avez  pas  pa r
exemp le ,  au tan t  de  c ra ies  que  de
s t y l os ,  j e  ne  sa i s  pas  mo i ,  r ega r '
d e z ,  j e  v e u x  q u ' o n  c l a s s e  a v e c
au tan t  que .  A l l ez  pa r  exemp le ,  su r
une  image ,  i l  y  a  deux  dess ins  e t  s i
on  a  deux  s t y l os ,  on  me t  l es  deux
images  avec  l es  deux  s t y l os .  A l l ez ,
on  c l asse  avec  au tan t  que ,  a l l ez ,
t r ava i l l ez . . .

PLlr lois. la situirt ion devient réel lement vicieuse : orr voit  apparaitrc

rrne nréthodc activc au sc(ûr( l  degré. L el l lant doit  troLlver la réponse.

mit is praalablenrent arrssi la quesl ion. et la réussi le dans ce genre

cl exerci( c néaessi le des apl i tudes parri l  psvchologiqucs ccrtaincs.

l)es dix enscignanls, ael le ûraitresse se place prob:rblement clans les

r l ( ' i l l eu res  cond j t j ons  l ) an ra  ré r r ss i r : 1o l r s  l es  en fan t s  on t  du  ma té r i e l

qlr ' i ls pel lvent narnipulcr-.  l is sont incit i rs i i  chercher enseûrl l le l i i

résolut iorr ( l  une tâ1che comrntlne

Malgré tous ces élénrents lâvolables, la séance est un l ialsco. Sur ccttc

orgânisation dcs groupcs. la r l lai lresse paatique Lln questionneûrent

c o l l e ( 1 i f :  e l l e  n e x p l o i t e  p . r s  l e s  p o s s i b i l i t é s  d u  g r o L l p e .  e l l e  n e
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quesl ionne pits d:tns chaque groupe, cl lc ne susci lc pas les é(,hal l t t .s
di( l i 'cs.. .  pi irce qucl le {tst ol)sadée l):rr saJn attenle de l i l  décoLlvcrt i ,
pa:_ les enlânts non pas cle la ra' l tonsc. mais de scs inteit l ions.

Poussa'e datrs sa lo{ique extrèrl le. la nléthodc acl ive décou\.r.c s()I l
atbsurdite.

L( 's groupcs ne sortt  pas st inltr lés. nl i t is qrr i  plus cst. lel lrs trouvâi l lcs.
lcurs essals et tent:t t ives coLrra{erLi(.  vu lc f lou cie la consigne. sonl
reietars (ar non cort lbrntes. noû pa:, tDèn)e I,3r r l lppo11 .1 la lc,gicl l lc
û r : r 1héma t i que .  ma i s  pa r  r appo r . t  à  l a t t eù te  . l c  l a  n ta i t r esse .  l . i _
l  aspect âdulto-(.cntr iqrre. presque . l ictalorial cle la nréthode aplrârai l
claifenrerrt : (-I arr.tis d de ne p..s.liirc c.r, alor.s Ç(1 ne .ornple pa-s .. La
cncore. on ne se peDche pas sltr  la réal isal ion de l .enfant porrr en
riécou\Tir lâ logiql le proprc et les voies de sol l  r lépasserncnt. I_c seul
cri lèrc clu j trgenteùt, cesl le désir.  à la l imite. le capricc du rnaitre.
Mcttons nous à la place de lauterrr de qui l .er lvre esl ainsi re,eta,e.
sans autre jr :st i f icât iou quc larbitraire. et que la si lual ioD se rapète
chaquc jour !  gue dc\- jenclr ions ous ?

, l  La part ic ipat ion de l ,enfanr
I-al méthode acl i \r  veul faire parl i( . iper tous les cnfants. l_€ nonlt)re
d  en lân t s  d i l l é re l t t s  so l l i c i t és  p : l r  l e  r na i t r c  a  é té  t r ans fo rn l c  e r l
pourcentage de l 'el l i ict i f  de la cl:rsse.

urlcrroges
.1.1

l

La \'âriittion csl ilr+)ortantc : dc .l{ ii iJ7.li). En ga,nér:ll. les nta rcs
corrl i rmés interrogent un plus grand trornbre d.élèvcs au cours cie la
séance.

L ' i nd i ce  . l e  so l l i c i t a t i on  peu t  seù l l l e .  s . r t i s l . t i sa r r t .  m i l j s  i l  1aL r1
appo r te r  dcs  n l l ances  conae rna tn t  l a  d i s t r i bu t i on  des  appe lÉs .  pa r
r-.rpport itu nlilieu de l enlânt et .i la qtralité de la r-clatjon l,erbale.

t  Interroger qui  pourra rêpondre :
la distr ibut ion des élèves sol l ic i tés

E lude  de  l â  d i s t r i bu t i on  des  é lèves  so l l i c i t és :  l e  t âb leau  su rvan l
rappcl le le précédcnt à la di l ièrcnce près que la populat ion scolàirc es1
dichotomisa'c à part ir  du cri lère : profession clu père. l)ans chaqlre
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1. Pratilugr dc L ataaac

cas .  l igure  le  pour .cn tage des  c r r l : rD ts  de  c .haqr re  g roupc  soc ia l
soll icités au ûroins une fois :

Hrrit  lois sul neLl l .  Ies enlants d ou\rr icrs sonl rnoins souvenl sol l ic i tés
quc  l cs  au t res  { j e  nc  comp le  pas  C  pu i sa l l r c  l ous  l es  i ' l a t ves  son l
appeles).

J  i n l e rp rè1e  I c  cons ta t  su r  deux  p l? rns  :  soc io l og iquen re t r l .  l c s
sen rb lab les  sa t t i r en l  c t  on  : l  l . i  une  i l l us l r a t i on  r l e  l t r o r r ro
corrnunication : pédagogiqueûrent le ntai lre i l r terroge phrs souvenl
des (r lùves susceplibkrs de lui doDno'la repotrse attendue.

En supposi lnl que l  interrogâtion magistrale a Lln ef lèl st inlulanl,  (r)
constate quc cc sont les bons at lèves qui elr bénéfir ' ien1 cD premier l icu.

l jn aulre indicc \ ' t1 dl lns Ic même setrs, lc porlrcentage des élè\.cs
intcûogars plus cl l rne lois au corlrs dc la séance. indice de vt( lettarlal
qui se distr ibue ina'galemenl selon l  origine sociale.

x La qual i té de la relat ion verbale:  les interact ions
'  L ir l leractiotr esl la réatct ion rêciproqtl<a, nerbale atu non ferbaie,
lenlporaire ou répêtêe s^elon lrne certeitù. ' frêqLtence. per l . tqLtel le Le
cotnportemetl l  de i ' rrn cles parfÉr oira,s a urte in/ lLiencÉt sur Ie
ccratrporla'n141| de I'anûre. . t\

L inter:rcl ion ût iniÙallc scra consl i luée des segmcDts srr ir ' : lnts :

qucsLion du nraitre + réponsc de l  élè\ 'e J réactiqr du mailre_

I  Ibs tx  M.  t . t  rd . lùon aùL.a t i r . ' .  P .U 1 . .  1979.
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Dapras la narturc clu natériel disponible. serr ls les irnoncés du nt.rrrrt
poL r r ron t  € ' t r e  cons idé res .  aLu  n i ve i l l l  ( i es  qucs t i ons  posées  e l  ( l ( , s

raactions aul i  réponses.

J  css i l i c ra i  c l c  degage r  l es  câ rac tè res  de  pos i t i \ . i t é  néga t i \ ' i l a  ( 1 r . \

p.opos du maitre et d ét lal ier lcur ( l istr ibr:t iot l  sclon les mâ1i1aes r ' l  l (  s
mil icux dcs cnlants.

* La quest ion
Lâ question posae pclr l  prcndrc trois lbrmes : el le perl l  a' l rc col le(t l \( .
indi! iduel le ou irr i1i :r l( 'men1 posée à un autre élè\ 'e.

. guestion collective
'Nous a{l lon-s èr le ùLtir ie rnaris n()r l-s rr 'auons pas de uêhictLe pour 11
ai lkrr.  nol l-s r/  al l lo[.s r i  pie(I.  ^t lention.l( ,  oais L,,ous po.sé'r la qrla,st ion
.srr ir . iar ir l . ,  :  alLrelk'É'.sl  kt dto'a, '( 'drL lrarict.  a/. t t i ie esl l . t  ( i l ! ra,c du ùaier ' .)
Vous allez bien ralléchit. Ot1 L)ct ar pit'd. (:()n1bi..'n de t.rnp-s.fzllrl ii iJotlr
.lli(1 ar pic'd llr-s.?Lr'it Ie ûLeiri<"?

. guestion individuelle (la plus fréquente)
' Irr . !r . 'é ' .  l rr  |cs Dre dirc,alrrelk, opêratiorr lr1 (r-!  ( i 'nlÉr -sr{r lon araloi-se-

. guestion initialement posée à un autre élève (rare)
, ' l ' t1. laLis perei l  etr.onrplanl lc-s c.rm.1rade.s / i lk,.s + R
7)r rre crols pars qtré, l t l  e-s orlbl ié a/ l la, lalLi |Lt l  ? . . .

C-hn.slia r ? ) R

EllÉr. olri. lrr l es ()tLl)Iia:e. l1ein. "

Si la troisième lornrule scrnblc ntauvaise parr son el)è1 na'gati f  sr. lr
l  éleve qui n a pâs trouva) la réponse. i l  seûrble ( l i l l ic i lc de se pronon.er

sur Ia n)ci l lcr lrc forme d inlerrogâtion. L-cxp(lr ience montre que si la
qucsl ion col lect ive \r ise l i1 ûlobi l isal i()n ( lc totrs les elèves, el le n at leint
pals son but car l inalenrenl aucun élè\ 'e ne se sent aonccrDé. et el le
alebouche sur léùcncmcnt du ntaitre 1âce art r t tanque de réactions.
I . l l l c  ( ond l l i l  a l o r s  ve rs  l  i n t e r . oga l i on  i nd i \ ' i due l l e ,  qu i  p réscn1e

l ir lcon\ 'arnient Drajeur dans r ln (.a(lrc col lect i f  de n al lcindrc qu Llr i
seul élè\.e. Certes. les spe(. lal tcurs doivent suivre. ce qui lcur est bie
cl i l l ic i le puisqu i ls ne soùl pas dircctentent con.eini 's.

Aucune de ces derlx lonlcs ne donnenl satislact ion: el les échoueùl
clans lar ûrobi l isat ion garl irr .r le cle la classe. e1 .e d autant plus que It  s
élè\ 'es n oal r icn à faire par eux-ntarncs. On ne leur denrandc qtL rrne
p.lssivi té récepti \ .e {si lence. immobil i té et attenLiort qui débouche bieù
rapicleûrent sur la passivita tout court e1 le désintérêt.

Létrrcle cles réactions du lnaitrc permet cle dél lnir le caractère posit i f
r , u  r r e { r l i f  r l e  I l t r t e r a c t i o n  i . d l t ( . 1 l i v e .
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Les interactions
On pcut dégager les trois types d inter2lcl ions possibles.

. Reprise de la bonne réponse

,l3otr (]lors. on peut êcrira, le' nombre tot@l al ensenibles sorl-s iar -forrre ali
prodLLit 5 Jois I ou 5 muhipliê per I, cc qut nous.lait 20. DeLL'<iènp

s(tirliorl. Marc -i R

1 .fois 5 ou 1 multipliA par 5 ct! qlLi nous -lait aLLssi 20 .

. Appréciation positive de la réponse, sous la lbrrne cl un coDplinrenl

Ces  réac t i ons  son t  pos i t i ves  en  ce  sens  qu  e l l es  rep résen ten t  un

rcnlbrceûlent posit i l  du lait  de la prise en cornpte de la répurse de

l  é l è \ ' e  o r r  du  comp l i nen t .  Ma i s  e l l es  ne  sâd ressen l  qua r r x  bons

é lèves .  qu i  don r l e r l t  l es  réponses . l l t enducs .  c t  r cn l i ) r ccn t  l cu r

supériori te.

. Encouragement et/ou explication avec contrôle de I'effet

, Esl cc que lr. c's à l inlencl.r .l<' Le ligne roug.' Mo1:s.t '? ... Ik'it1, rclJerde

Moi-se. rr1 sliis lar la.gne rorlg€'ales UeL{. Est ce que t es d l irltéria'ûr. est cc
qLL C:lIe t entoure la ligtle rouge ? -. R

Alor.s lu 1.' places de .laçon à ètre à l'itttêieLLr cLe Ia ligie rouge, allez
plece toi. . .

M(iirrl(Tr(-rnl on regerde. slrt.s l(1 ligne roLLge des r/erLr.. esl ce qu(, Ili r's ar

I intérieur ?J R

Liotl ! .

I  Les interact ions posi t ives

Ce t ype  d  i n te rac t i on  es t  r ée l l emen t  éduca t i f  pu i squ  i l  pe rme t  L rn
progrès. i l  amène lélève à une découverte. ! i  une réal isal ion. I l  est
parl i .ul ièrement aclapté aux élè\ 'es qLri  nécessi lenl un soin part i(ul icr.

On  peu t  cons idé re r  l e  pou rcen tage  des  i n te rac t i ons  pos i t i l c s  pa r

rapport ai l  ertserrtblc dcs intcractions.

A(a) B l r(r l  Êl\) f ' G{xl

'r'ir interâctions
posir i les 11 27.5 20,5 45.5 35,7 6 l

I

57

Orl s aperçoit qu el les sont rninori taires sept fois sur dix. I-e troisicluù
tvpe d interactions posit ives n est le 1âit  qrre d rrne naitrcsse (C). cel le
qui dernande à chaque enfant pris individucl lcnrcnt de se situer dans

l espace.
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On peut en conclure que selrle une pardagogie individualisée inourr
des attitudes explicati\,€s chez I enserRnanr.

I l  semble  pr imord ia l  de  sou l igner  le  fa i t  que dans  la  méthode
classique l explication individuelle est totalement absente. seules
que lques  ébauches appara issent .  ce  qu i  mont re  c la i rement  que
I enfant qui n'â pas compris un terrne du raisonnement magistrai est
lâ issé  à  son ignorance.  C es t  là  un  cons ta t  ma jeur ,  les  bonnes
reponses peuvent être valorisées. les mauvaises ne sont pas Iobjet
cl'un ellort de conection de la part du maitre.

On peul donc s'attendre à ce que les interactions positives s.adressent
préférentiellement arl-x bons élèves, ce qui confirme le tableau suivant
(dans chaque case. on l i1 le pourcentage des interactions positives par
rapporl au nonbre total d interâctions clont a bénélicié le groupe).

a Les interact ions négat ives
On relève daulres formes d interactions. au ( i1râ(. la,re na,qati f  plus ou
n)otns [ larql]e.

I l  l -a dabord labsencc de réaction du ûtaitre à l i l  réponse de l .elè\.e.
c t  ce ,  que l l e  que  so i t  l a  r éponse  0us te .  e r ronée .  a l t sen le ) .  euand
l enlànt ne sajt  pas. ou se trompe. la rnaitre . i ,aqit  .1. dif férerrres
m2ri l i i : res. toutcs cri t iquables.

Parlois. i l  donne une expl icat ion rnais ne conlra)le pas les el lèts ou
bien antorce une expl icat ion et laisse tomber.

B C

l 8  1 0

<  Jean 'Va lé r i e ,  t u  v i ens .  A lo r s ,  t u
vas ,  sans  t ' oub l i e r ,  comp te r  t ous
tes camarades qu i l  y a dans cette
rangée + R
Tro i s  camarades  ?  T ' es  sû r?Ecou tes
b ien ,  Jean -Va lé r i e ,  t ous  t es  cama-
rades .  J ' a i  pas  pa r l é  de  ga rçons ,  de
f i l l e s ,  j ' a i  d i t  t ous  t es  camarades .
A l l ez ,  vas -y . . .  j  R
Dans  t a  rangée !Tu  n ' écou tes  pas
b ien  . e  que  j e  d i s  +  R

Jean -Va lé r i e ,  écou te  rno i  b i en ,  t u
vo i s  l a  r angée  ?  O i r  es t  ce  qu 'e l l e
est ? l \4ontre-la moi i  J R
C 'es t  l à ,  bon ,  t u  comp tes  t ous  t es
camarades ,  t ous ,  j e  n ' a i  pas  pa r l é
d e  g a r ç o n s  o u  d e  f i l l e s . . .  h e i n  I
Alors ? r R
Ass ieds  t o i ,  t u  . . .  F l o rence  a lo r s  ?
) R
J  en  a i  hu i t ,  bon  éc r i s  l e  au  t ab leau ,
l a .  )
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t  lnformer n 'est  pas éduquer

Face à lâ mâuvaise réponsc. le mailre en' is!1ge trois caÙses d erreurs
possibles: ûlauvaise compréhension du mot camarade. inattention.
mauvâ i s  repé rage  dc  l a  r angée  d  é1è \ ' es  à  dénombre r .  I l  t cn te
d apportcr une aide vcrbale. puis bien vite abandonrrc. Je crois qLre
c'esl la focal isat ion sur la réponse attendue et le verbal isr l)e de ia
dérn.lrche qui enrpêchenl l  cnseignânt de réal iser qu i l  làl lai t  taire
dénonrbrer lcs é.lèves de l.r rangêe par Jean Valérie.

Sur l  ensemble r ies elèves. ces tental ivcs daide pedagogiql lc restent
rares (de trois à neuf amorces d expl icat ions individuel les par séatr.c),
et confirnrent labandon de l  élè\ 'e en di l l iculte. Le maitre répuBrre
d autâ.t plus à l inten-ention corrcctive qu il manque (le temps. Il est
pressé (on relè\ 'e de nontbreuscs st imulat ions à ia vitcsse). parce qu i l
se donne l  obl igit t ion de tenniner sa leqon dans le temps inpart i .  f l l
do i t  bouc le r  son  p rog ra r rne  annue l  e l  l an t  p i s  pou r  ceux  qL l i
décroclrcnt).

On voit  bien là que f inzt lcment, la leçon selon la méthode active se
ranlene â un cours parcc qu ei le otJéit  au nême impérati f  de lbnd :
prèsenter une notion en un certain temps. On noie le poisson derriere
un aspect un peu plus attrayant, racoleur. du troins dans l  intenrlon.
La méthode active ne l  est que cle nom, et der-r ière le faux semblant
des apparences se décou\.re lâ dictature du maitre. prisonnier de son
projet, qui se contente d inlbrmer. mais ne se r isque pas à éduquer.
chaque élève prol i tant du discours selon ses disposit ions propres. e1
comrne toujours, ce sont les plus r iches qui s enrichissent.

I La dictature du projet du maître
Le maitre peut également reprcndre exclamativenent lâ réponse
erronèe. ce qui re\.ient à souligner sa lausseté.

" Bentard. comrnenl ça se l i l  ça?... Ça tx'rLt.lù€ quoi ? ) R
UrLe dizaiie Ià ! Annindo. Armûrdo + R
Oui ) R

... ct dctLr p,'t i ts cubcs. d ttccorrl

Là encore. on constate que le résLrltat en soi cst plus important que
l 'en fan t .  On nc  vo i t  pas  b ien  ce  que Bernard  a  pu  re t i re r  de  ce t
échange, sinon le renlbrcement du sentirnent de son incompétence !

I-e maitre pcut répéter la question init iale, ou encore renvoyer à la
ques t ion  ou  à  la  réponse précédentes .  ce  qu i  cor respond à  une
accusation de non attention :

" MAiam, à toi. à I'itûêrteur de la corde rouge et a L i,ntê.ieur de Ia corcle
L)erte...c.est po-s nel ce qLe tu JaLs, je Lai dêjà dit toLlt à I'heùre,.je nc
D.lis prls rêpêter La même chose. ,
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ou bien :

" ?-roi-siÉ:rDe qr{estion. AleJ. J R
()rl ne comprend pas, parle.lôrl parce qu'orl na' t enterrd pas, olrùr€, la
borrche -+ R

Mals norr. mari-s non, tu lriens dc trotu:er la d.'Lr-rième qlresli()n, ori tlr
preiois combten de gAk'aLLX de ÇlwqrLe sorte'?

Sonalrine. coÛtbierr prend ot1 de clAteatL\ (le (J1alqi1e .sorta,'/ + R

Saiirl '1 + R

On Dient d,e dir., cinq. tu nre.lls cleLy. riimpotTe qte| AIex ùient de dîre
ctnq !
' l ' oL r l es  ( . es  i n te ra ( t i ons  non l  aucun  ca ra rc tè re  pedagog ique  c t
cxprirnent clàiremcnt le refus du maitre d cxpl iquer i i  l  élève qui sc
lrompe. I . ' inaleDtcnt, dans (.ctte peclagogje. lenfân1 est contingent par
rapport ârr pr-oiet du lrraritrc.

, Tu dis n'importe quoi

l - a  r éponse  e r ronée  pcu t  an tenc r  l e  comn len ta i r e  exp l i c i t emen l
dé\,alorisant (e1 cc nalgre la présence du magnetophone: dans des
condit ions normales, on pcut penser quc lcs clé\ 'alorisations sont plus
fréquentes ct plus lbrtes).

. TLr l es lrompé I ?u .iis n imporle qLrci ! (;rand silÉrnce I R1?pond.s (1rI
Droins à une questiotT quat(l je le pose ! Tu ne sais p.rs ce que nL.fc.is !
Bon. celui Ià roLLpiILe corrlplèleùten| ! Ah. ben, breuo... ,

Quancl on parle d échec scolaire. on peut invoquer orr évoquer des
notions de débjl i te. de handi.ap x ou y. de problèines af lèct i l -s.. .  û)ais
on  oub l i e  l r op  souve t r t  l c s  a rmes  don t  l a  n )a i t r e  d i spose  pou r
empêche r  I en fan t  d ' app renc l re .  e t  p r i nc i pâ l cmeDt  pou r  emr lu re r
l  ignorant d.rns sa dépossessioû culturel le, el lui  oter définit ivemenr
lout désir de connaissanae l i \Tesque !

'  Si on anatlys€r pl l ls eû prort lndeùr la ndtlrre des ûtterDentions de
I enseignarrt. on rcière des diflêretlces -fon.ldrnen lalcs : à cerix qui so l
pcrÇL1.s comm.J bons a'lÈrves rel,iennent I.'s ocl.'s pêdeqoqiqLres oua,nt
Lllre jfinalité .le -stimulatio[. d'eicouregement. .le sLLpport, d ce.L\ qlri
-sonl percu-s comme nlauvais élè\.es, les actes deslinés à -loire accêIêrer
l.'ruthnlc, à cdti.?Lrer, à es.surer iû disciplûk,. 1,.,-s conlacts corulictu.,ls
( lue( ces derniers proùoqLLetLL cles réoctions de domùLoLiot l  al<j
i'enseignanl, qrLi clterche à assùrer Line compé'nsatiort en prodig:U:r]rû
(iLLK autres des Drdni/èst(ltion-s ..l inlérêts. de sl|rnpathie.

L enseignant ût i l is€' Ie. le.r coDrpen.s. l loire pour êtabl ir  un ceraarrl
é:quilîbrc dL! groùpe. pot[ se ra.ssurer lui rnêrn€, a]t -sÉr conjtirmÉrr alqns
I idêe de I' .tllicacitê de son action pêclegoqiqLLe . , I u .
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* Les leçons de la leçon :  le combat pédagogique
Fln résun1ar, l( ' tucle du discours dLr rnai lrc r i :r ,èlc les i i ini tes dc l .r
nrarthodc .rct ivc. El i t iste dans ses l lnâl i la:s. lecole l  est égi l lene l  dans
sa pratique journal ière.

Cette étLlde su4{ère plusieurs rechcr-( ihes: étucle cles el lèls dcs lornles
cie part icipation de lélè\,e i l t rx ruit tr ipulat ions (expl icât io col lect ive.
man ip l l l l l t j on  exemp l : l i r c  pa r  i e  n ta i t r e  e t / ou  c l uc lques  en fan t s ,
nanipulat ion par Lous les enfants. misc cn situation de .echercl le par
g roupes ) .  des  f o rmes  de  . l ues l i onnc rncn t  ( co l l ec t i f  ou  i n ( l i v i due l ,
emploi de contre proposit ions). cles fornres cle rélracl ions, rcchcrches
pouvarrl  délxruchcr sl lr  une améliorat ion cie l :r  pédagogie classique,
t larts r:n scns ra' l i )r lniste. car je crois qlr ' i l  falut tâtcr les l int i les dtr
ra' lonl l ismc aYant dc pouvoir al ler plus loin sans dsque t l  abzrndort.

I l  faut essitver de favoriser la prise de conscien('e en invitânl locole à
travers ses maitres â se regârder l i lnct ionner. datns ses i i rr i i l i tés et ses
p râ l i ques .  l l r i  1à i r c  t ouchc r  c l u  c l o i g t  son  i i l . i u s t i c c  f oDdamen l2 . l l e .
F ina lemen t  e l l c  ne  s  occupe  b ien  que  dcs  a r l a ' \ ' c s  qu i  on t  l e  i r ( ) i ns
besoin clcl ic. cl  r( jct le ceux quelle devrait  instr-uire priori l  airenlent,
vers Llne vie active précoce.

Le quotidien clu inal i tre s expl ique par les l lnal i tés dtr svstÈlnc global.

Les instruct ions olf iciel les du lait  dc leur anrbiguïté corrt icnnent ctes
é lén rcn t s  pos i l i l . s  qu i l  f au t  app l i que r :  i ù te rd i ( t i on  des  devo i r s : t  l a
m : r i sa ln .  app l i ca t i on  c l es  ho r i t i r c s .  o t l ve r t u re  su r  l e  n t i l i eu ,  ( t qu ipe

pa'clagogique. suivi d enlants.. .

I1 faut convaincre de l inadarpl.rt ion de I enseignemenl si l lnr l tané clui
clate du XVll '  siècle (supportcrait  on une médecine du XVll |  siècle'?1.
rél léchir e1 essitvcr des pratiques qui i  troduiscnt l  enfànt. chaquc
cn,ant avc( scs caractèrist iques soci ir les et pslrchologiqltes propres. et
qui s. lppuient sur le grol lpe.

On peut tester objecl ivcÙlcnt les programmes el r( jcter des notions
trop dif f ici les. doùl lcnseigneirent deûl:rn(i .  trop d énergie et eéi lèrc
trop de lensions. lr .rvai l ler à une pise d appui de l  act ion pé(lagogique
sua l i1 réal i lar des <rhoses et des honrrncs...

La pedagogie représente rrne ( ' tendue de recher.hri ,  d innovatlon et cle
perfect ibi l i té iûlûrensc. À lécole. le principâl .olnt lat ne peut ètr(.  quc
pédagogique.
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llaction-recherche :
expérience et expériences

Cette parlte ne se ueut en rien démonstratiue. EIIe se sujrit
comme têmotgnage d'une démarche tô.tonnante, dans
IaquelLe les certitudes sont sU s té ma tiquement remases
en question, recentrées, pour se traduire en nouuelles
recherches.
II est clatr qu'il n'g a pas de recettes, mois ce qut semble
important pour Ie proticien c'est la nécess itê d'un triple L)o
et-Dtent entre Io thêor ie,  L ' tdêologie qui  Ia guide et  La
protique dans ses./ormes et ses résultats.
C'est là dêmorche peu gratifrante parce qu'elle prend du
/emps. parcc que les
résu l to t s  ne  son l  j cmars
spectaculaires, p orce qu' eILe
n'exclul pas les échecs. les
régressions, les doutes..
ma is  pass tonnan le  pa r
son coractère exploratoire
expêrtmental qut rclèue du
deJi  qui  permet russ i
d 'euoluer et  de progresser
soi  meme. caractère qui
ga ran t i t  son  au lhen l t c [ t ë
(eLLe agtt par eIIe -même)

donc sa ualeur.
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acc à l enfant en situation déchec scolaire, les irrtcnrentions
sordonnent  sur  un  axe  exc lus ion  in tégr : r t ion .  l -exc lus ion
consiste à éluder le problème en éva(.ufint I enfant vers d autres

lieux. établissements et classes de l enseigùcnent spécial. Lintégration
consiste à amener l enlant à réaliser les acti\.ités scolair-es ordinalres
dans le cadre cle la classe puis it lcs réussir de lui-môlne.

Lorsqu il n existe pas de facteurs pathogènes é\' idents, la solution aux
problèmes scolaires se trouvera dans le cadre de la classe. par la mise
en ccuvre de dénarches intégratives qui passenl p.rr une mutuelle
accommodation de la pratique du maitre et de la réponse de l enfant.

Lintégration est conditionnée par la différenciitt ion psychologique qur
doit permeltre à chaque enIànt de participer.rux acti!.ités pedagogiclues
tout en assurant son di:r,eloppement spécilique.

De la dépendance à I 'autonomie
n peut  o rdonner  les  é lè r 'es  sur  un  cont inuun dépendance-
autonomie. Lélève autonome réalise quàsirnent seul la tâche
proposée : l 'élève dépendant ne peut mener à bien cetlc tâche

s i l n'est guidé. épaulé. accompagné par le rnaitre dans le cadre d'une
interaction médiatisée.

S i  l ' on  admet  I ' i dée  que les  apprent issages  sco la i res  e t  leurs
reconna issances  in  s t i tu  t i  onne l le  s  s 'appu ien t  sur  une cer ta ine
communâuté implicite de normes. de valetrrs. de codes symboliqucs
et verbaux et de pratiques socio-cullurelles. dont la possession et la
connaissance des règles qui conduisent leurs usages et conditionnent
leurs efficacités sont l iées aux différents modes de socialisarron
spécifiques ar|-x classes et arl-\ groupes sociaux -, on considèrera pllrs
aiséInent que le degré de la dépendance élève école est proportionnel
au degré de cettc communauté : plus l 'cnfant est élranger p{)ur
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l 'école, plus l  école lui paraitra étrangère et plus i l  dirpendra d el le pour
y réussir.

En coi lséquence, l  idée centrale d un rnodèlc intégrati f  se lbrmtrle
ainsi:  à I  occasion de toute dif f iculté perçue. l  ecole doit  assumer la
dépendance. norl  pour y enlèrrner et y maintenir I  enf:rnt comme le
Iont les prat iques dexchlsion ou certaines pratiques de soutien qui
appauvrissent le ûressage pédagogique en l  âbâissant au bas nivcau
supposé de I enfant sans chercher à transmettre à ce dernier les
moyens  psycho log iques  de  son  p rop re  changemen t ,  r na i s  pou r
I  amene r  p rog ress i \ ' en ren t  à  l  au tonomie  pa r  l a  m ise  en  o tuv re
coorclonnée dLrne relâl ion duaie privi légiée - I 'cnseignant, médiâteur
individu(' l  du s:rvoir ct de la réf lexion et de moments coopérati ls.
d éc hangcs socio cognit i l -s.

L élèvc da'pcndant ne sera jaûrais ab?rndonné face à des sit trat ions qu i l
ne pourr:1it  surnlonler seul: c est lui  qui a la priori té en retour de cette
dépendâ r  ce .  p r i o r i t é  qu i  donne  l a  s i gn i l i ca t i on  soc io  po l i t i que

essc l l t i c l l c  i i  t ou t  s ) ' s t ème  éduca l i f  qu i  se  ré fè re  aux  va leu rs
dérrocratiques.

Dans la c lasse,  avec I 'enseignant

I  I  
I ' l l i n l e  p n s l r l l a t  . u n \ i - t e ;  d i r e  q t e  p u u r  p . l n e n i r .  i r r t i c r c r

I - t  so| ialùmcnt. al lecLivenrent. cognit ivement une personne dans
IJ , ,n" act jvl te, le nlei l lcrLr moven reste lâ Dratioue de cette acl i !-r tc
dans son cadre ordinaire. la convergence des moycns se focal isant à
l endroit  et âLr ûlonlcnt du véri table besoin d accompagnemenl.

En conséquence. l  inten'enant du GAPP ou maintenant du reseau
d.r idc. indi\- idual i té dans l  ensernble dcs movens d action. agira dans
la classe. au moment cles cxercices et des leçons. son intenention
s  i nsc r i van t  dans  un  p ro je t  psycho -pédagog ique  g loba l ,  d i scu té .
négocié .rvcc l enscignant, régulièrement révisé en lbnctions des effets
constatars. Lc contenu dlr projet abordera la clél ini t ion cles objecti fs
géné raux  pou r  l a  c l asse .  des  ob jec t i l i  spéc i f i ques  pou r  ce r ta i ns
enfants, les disposi l ions permettant leur art iculat ion, les nloyens a
mettre en ccuwe et les procédés dc suivi et d évahration.

rôle de I' intervenant
ans le cadrc de la discussion du projet. I'inlerveniùtt. sans potrr
autarl t  se poser corlne contestataire. inlroduira une dinerrsioD
c r i t i quc  des  p ra t i ques  qu i  condu i sen t  à  l  échec .  c r i t i que

constructive qui se double de l exposé de ses propositions.

Les aicles individuelles assurées par le réseau d'aide pourront se situcr
dans  le  p ro longement  des  in te rvent ions  en  c lasses_ Ce genre
d'approche soulè\'e le problème du statut des membres du GAPP ou

Le

D
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d l r  r a r sc i t u  dans  l éco le  avec  l e  r i sque  é \ ' en tue l  qu  i l s  se  vo ien t
. lssiûri lés purcrncnt et sintplement aux inst i tuleurs et que lcur statul
dc spécial isat ion soit  reûl is en cause.

Il laut redire clairemenl leur origiûalité et lenr spécilicité techniqlre et
sc ien l i f i que  i r r e rnp laçab les  pou r  pa r t i c i pc r  â  l a  mode rn i sa t i on
nécess.l i re du système scolaire. Le psychologue ou le rééducaieur
resle Lln intervenant intermédiaire amcné à trâvai l ler à certartrs
momen ts  dans  l es  c l asses  à  l a  r éa l i sa t i on  de  p ro je l s  de  na lu r c
psycho-pédiigogique, dans le cadre d une co action recherche.
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Le cadre de I'expérience
I  

expe r i (  n re  \ e  \ i i L l e  dJn \  une  éco le  p r i n l a i r e  dun  bou rg  c l e
I  q r . r od t  ban l i I ue .  L t |  popu la t i on  se  ca rac té r i se  pa r  l i l

prardominancc des ei l l . rnts issus de nt i l ieux ou\Tiers (57 o./o. lg r/o
employôs. 1,1,50i cadres noyens, 9,b?ô patrons de coûlûrerce et de
l industrie) dont un tiers d origjne étrangère.

Un GAPP est implanté dans l 'école.

L  exp i : r ience concerne t ro is  C.p .  e t  deux  C.E. l  Les  par -cn ts  l r l ren t
inlormés du plojct au corlrs durre réunion. mais Iinspccteur nc l i l t
pas mis au collrant pour éviter toute of,licialisalion de ce travail.

Pourquoi  un t ravai l  sur  les structures
et  quel  t ravai l  ?
I  I  

exper ience t lebu t r  avec  la  c réa l ion  du  CApp.  l , i t  c leu lanc le
I .t priortt i l irr se revela le problème de l apprentissage de lâr lccture.
lJ Je notais chez lts ntartres le souci cl évi1er les ségrég.rtions. ct
.i âvais le souci de trâ\'ail ler globalernent sur la question. Cc travail
\ ' e \ l  e lâ lé  sur  l ro is  année\  *cu l ; i res .

Le principe d unc organisation pédagogique par groupes dc niveall
uniquement drtrant le temps consacré à l apprentissage .le la lecrure
ti lt adoplé. les autres activités se pratiquant clans le cadrc des classes
hétérogènes.  Lcs  gro l rpes  dev i i ien t  ê t re  . l  e lTec t i l s  inégaux.  p lus
importants pour les bons élè\'es.

La  rééduc . t t r i ce  en  psvcho-pédagog ie  (R.p .p . l  e t  les  ma i t resses  de
perlèctionnement et d init iation dechargées cle classes prirent uil
groupe en charge.

Ce l te  o rgan isa t ion  deva i t  permel t re  de  tcn i r  compte  dcs  rU lhnes
.l acquisil ion indiuiduels. notion cn vogue à l i,poque {cf. lar refonne
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Habv] .  en  év i tan t  dans  la  mcsure  du  poss ib le  une ségrégat ion
oflicialisée.

L elfectif réduit des groupes d élèves faibles pernettait en principc une
approche individualisée.

Prat iquement
I  La const i tut ion des groupes
La cons t i tu t ion  des  groupes se  l l t  se lon  la  p rocédure  su ivante  :
passat ion  de  tes ts  p réd ic t i f s  l r ) ,  obscrva t ion  des  en làn ts  par  les
ins i i lu l r i ces .  ^près  un  mois  e t  dcmi .  une réun ion  regroupa i t  les
ins t i tu t r i ces  de  C.P. ,  n ra is  auss i  de  nra terne l le ,  le  GAPP.  les
Draitresses déchargées, au cours de laquelle. en fonction des résultats
aux tests et des opinions expriinées. c.haquc i ' lève était âflècte à utl
groupe.'I 'rois nivealLx étaient distingués i
- rèussite prevue, A I

résultat intermédi?rire pré\.u. B :
échec prévu. C.

Garnis dans lcs proportions suivantes :

Une augmcntation régul ière de l  cf lect i l  du groupe A se dessinait ,
é \ ' e r l t ue l l cmen t  consécu t i ve  au  t r ava i l  en t rep r i s  cn  ma te rne l l e
(langage. psycho motri . i té), mais toutefois le t : \rx clc fréquentatioû du
g roupe  C  res ta i t  s t ab le .  La  rééduc . r l r i c c  en  psych  o  -pedagog ie

tra\ 'ài l lài t  selon les principes cl 'une méthode phonéli( .o-gestuel le, les
autres enseignantes ut i l isant un manuel de lectr lre.

Les résul tats à I ' issue du C.P.
n juin, les élèves passèrent le test de lccture d lnizan (4. et ^) et
Ba r tou t  12 )  (D l .  T ro i s  n i vea l t x  l u ren t  c l i s t i ngués  :  I  é l è \ ' es
câpab les  dc  passe r  au  C .E . l  [ p l us  de  103  po in t s  se lon  l es

P. isqL l ie r  D. .  I rour  Lùn p fe . l i . ln t r r  s ts ianra l i sque de  la  dLr rae  dc  lappren l i ssage dc  la
Ie.hr.e aLr rir'.au du (rolrpe s.olaire. I,su.hoLaaie s.aLdrp. 1977. n'22
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auteurs) ;  l l  niveau intemrédiaire :  I I I  -  (dlxième interdéci le) :  peu ou
pas d acquis.

Les résultâts se ré\-éla'rent relativement stables d une anni:e à l'autre
{54% en I. 3191, en II. l57o en III) el inférieurs aux résultats prédits.
phÉnomènes peut être l iés en partie à l origine otr\Tière des élèves, ces
enfan ts  é tâ1r t  souvcnt  en  sou-s  render [en l ,  conrûre  Ie  sou l igne
B. Z,atto : "... Ie.s (,rlrkrrits .ftr miliÉ'Lr dé-faDorisê, dêjà dêsonanlaqcs o.Lr
dêperl. ûe l irent pas de l<lurs possibti ité.s intellcrctuelle-s les
consi?qùences qLie celie.s-ci lcissaient prêaoir '  t1). Constat imputable
probablement au jeu des attitudes familiales par rapport à lécole, et
des attitudes des nlaitres làce â des en{ânts socialement marqués. L1
corlt inuation de l expérience au C.E.1 antena les maitresses du C.P. à
diminuer le nombre de redoublements, passé de 30,5 yo à l0 o/0, sans
qu il y ait pour âut.rnt élévation des perlbrmances. ce qui par ailleurs
n eut pas d incidence sur le niveau dcs C.E. I (voir plus loin).

I  La prédict ion et  les résul tats
Dans chaque groupe. on relève des écarts sensibles entre la prédiction
et le résultâl-

On pourrait attribuer le mérite dcs réussites des élèves du groupc C
au typc  d  o rgan isa t ion  pedagog ique.  ma is  on  re t rouve ces
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mômes pourcentages dans le cadre des classes normales lr). D.aulre
part, ce groupe etait tenu par la R.p.p., personne exceptionneile l.u
son expérience et la qualité de son travail.

l,a réussite ne peut être réduite totalement d un niveau de pré requis,
et ce. nlême dans lc cas d une prise en conlpte organisationnelle de ce
niveau. ce qui montre par ail leurs les l imites d un éventuel effet
Plrgmalion.

Les  déc is ions  de  passage âu  C.E. l  révé lè ren t  un  phénomene
intéressant I les enseignantes des groupes B et C se montraient tres
ré t icen tes  à  la isser  passer  leurs  bons  é léments  dans  la  c lasse
supérieure. Elles mettaient en cause leur niveau non d'après ce que
l'élève avait effectivement réalisé sur son protocole de test. mais
d après cc qu il aurait dù connaitre suite à leur enseignement. N.ayarrL
pas ter-n né le programme. conformément aux décisions prises en
début dannée, elles ne pouvaient admettre que certains élèves en
sachent plus !

Les résul tats à I ' issue du C.E. I

a ex?ér ience se  con l inua au  C.E. I  sous  la  menre  lUrme e l  se lo r r
t  les  mèmes pr inc tpes .  Le  groupe A su iva i t  un  programme

traditionnel, le groupe B devait commencer par une révision
poussée du delrrdème liwet de la méthode, le groupe C reprenaf ce
deuxième livret.

L  appréc ia t ion  des  résu l ta ts  fu t  fa i tc  à  l .a ide  d .une épreuve
d 'o r thographe ( r l .  é1ant  admis  que mai t r i ses  de  la  lec tu re  e t  de
I'orthographe étaient lortement llees.

I Des résu ltats positifs
Le lableau suivant donne la répartition des élèves dans les quatre
interdéciles définis par le test:

On rcmarque une évolution très positive des résultats, qui apparaît à
I issue de la deuxième année. et ce malgrê le passage d.élèves faibles.

l  Pasquier .  1981. op c i t .
2 Sirnon J. .  i l .U.P. .  E.C.P.A.
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ce qu i  con f i rme la  nécess i té  c le  l ie r  C.P.  e t  C .E.  I  en  un  meme
ensemble. évolution peut-être liée arr-x aspects positifs de l expérience :
respect loicé des horaires, ce qui aflénua l 'abrutisseûtent lte au
surmenage des activités répétitives. meilleur suivi des élèves faibles du
fait de I effectif réduit. atténuation de leur rejet puisque reconnus
dans leur diff iculté et pris en charge à ce titre. meil leure transition
entre le C.P. et le C.E.l du fait de la prise en compte des acquis,
a jus tement  réa l i sab le  de  la  p rogress ion  aux  résu l ta ts  ob ter rus ,
lacil i tation pour le maitre iacc à un g.oupe plus homogène.

ou te lo i s ,  appa ra i ssen t  des  l im i t es  e t  des  i nconvén ien t s  :  l a
d i f fé renc ia t ion  précoce des  en fan ts  na  pas  amené une
dil lérenciation des pédagogies (on Iâisait la nlême chose mais
lentement) : ie fossé entre les niveaux extrêmes ne s est pas

Bi lan de I 'expér ience

p lus
f ondamen ta len ten t  r é t réc i  ;  l e  changemen t  de  g roupes  en  cou rs
d année i le fut possible que de A l 'ers C : dans les autres activi tés les
enfants des groupes U et C furent gênés: certains enlants assumerent
di l l ic i lement les derlx enseignantes ( la \ .raie et l .r  fausse maitressel ;
ce r t a i nes  ma î l r ( ] sses  d i s t i nguè ren t  exp l i c i t enen t  en t re  l es  é l èves
fréquentànt la classe à temps plein {mes étèvesj et les autres: enfants
et enseignantes percevaient la diflérence entre ies bons et les malruals
groLLpes. l" Si tu troDaill,es m(]1,.je te .edescetTds chez le-s-toibles ").
En résumé. la prat ique des groupes de niveaux au C.p. et au C.E.l
pendant trois . tnnées el dans les condit ions décri tcs a perntis de
maintenir l 'ensemble dcs élèves dans des classes nomtales, de réduire
le taux dc redoublement du C.P. de trois fois, d'améliorer le nive.iu en
orthographe des élèves du C.E.1 de manière consistante.

Un travai l  d équipe. coordonnant les efforts du psychologue. de la
rééclucatr ice. des enseignants a pu se rnettre en place. I l  restait  à
pe r fec l i onne r  l e  sys tème  e t  à  abo rde r  l e  dé l i ca t  p rob lème  c le  l a
dif férenciat ion et de I individual isat ion de la rclat ion éducative af in
d anlpliller l elTicacité pédagogique.

100



Agir po|r! t. réuit rcol.ilc

n (Foups tsrSb[eu au $P.
Le i  (  r i l ê rFs  de  r l ^o r \  .
L  ac t i v i t é  pédagog ique  du  g roupe

L  évo lu t i on  des  en fan t s  à  t r ave rs  l es  réun ions  de  syn thèse  . . . . . . . . .
L ' évo lu t i on  des  en fan t s  à  t r ave rs  l es  résu l t a t s  aux  t es t s  sco la t res
AL  tê r11e  dp  I ' e rp "  en ,  e

| 0
t t 2
l t 4
t 1 7
| 8

ettc cxpèrien.e s inscrit d:rns la logique des groupes de nivc.ru.
Nous propos ions  de  prenc i rc  en  charge lcs  en l -an ts  l cs  p lus
laibles des scpt classes de Ct.P. dt1 grûrpe scolaire pcndant le

temps consacra au]r acqlr isi t ions cle In lecture et de l i :cr i ture, soit  d(.
hu i t  heu res  e t  den r i e  à  d i x  hcu res  d i x .h . rque  n ta l i n . r r

Porrr nous, i l  sagissait essentiel lenlent de ne pas laisser des enlants
darns une clâsse (acc à des exigcnces pour errx insurnronl arbles et ce.
quotidiennenent. Nous pârt ions de nos bons senl iûrenls, mais arussl
d  une  ce r l a i nc  con tes t ! r l i on  des  p r i t t i q l r cs  t r ad i t i onDe l l es  e t  no l re
app rochc  de  ce  g roupe  se  l i l  p i r r  r appo r t  à  des  n t c thodes
pé.lagogiques, I-€'nl i l l  a- ' les-se L2r pour la leclurc et ._Ie(rnnol l ]r  pour
l écri ture. Flt i t ient prat iques i :galernent des exerci.es d organisâl ion
spati !1le, dc discrinl ination audit ive, dc psvchonrot r i( . i  té et des.jeux.

Tous les quiDze jours. on se réunissl l j t  avcc les nri t i tresses potrr làire
le point a propos de léyolut iotr de chaque enlânt. l ,a se.onde annee.
acs enfants slr iviront ul l  C.P. normal. Nous verrol)s srr( cessiverncnl :
lcs cri tères cle (.hoix cles él i :vcs du groupc, lact ivi ta) pedagogique du
groupe. l  é\,oiut ion des enlants à travers les réul-r ions de synthese.
l  é\ 'ohrt ion des .ésrr l t i l ts des tests scolaires, ct l inalemenl. le pour(luui
( lr  labanclon de ccltc prat iquo.

cr i tères de choix
e t te  annéc - l à  t ous  l es  a r l èves  dcs  C .P .  du  g roupe  s .o l a i r e
passè ren1  une  ba t l c r i c  de  t es i s  q r r i  pe rm i t  d ' é t : t b l i r  une
predict ion de lâ réussite en lecturc sur ci i lq ni\ .eaux :

I Chapitre rcdiga pâf l. lllirr rai.chr.alrirc erL psy.h.r û!)rririra et D pasclunj.

2 a l .ss.  in lFnl in L Dr l fark ' r . ru l i r . .  E.S.r ' .  t97a.
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5 lectLlre courante.

4 lecture hésitante courante,

3 lccture h( 'si tanle,

2 lecture syl lâbique,

I lecture solls syll.rbiqLre.

LJn mois après l . i  rentrée. délai considéré comme période d obsen ation
poul l i l  maitresse et cl  adaptation pour I 'enlànt, une réuniorl  regroupa

les eDseignantcs des C.l ' .  ct nous mênes.

I  Le test  et  I 'enseignement

Au tab leau f igura i t  1a  l i s te  des  en fan ts  e t  leur  p réd ic t ion .  Nous
proposàmes de constituer le groupe des enfants de niveau I, ûrais i l
Iallut tenir compte de I avis des enseignantes .ar ce sont elles qui elt
dernicr rccours. parce qrre tcspor]sablcs rlc icurs i: lèr'es. prenaient la
décision.

Elles prélérèrent rester sur leur critère, cest à dire l. l  réussilc drr
lnornent  par  rappor t  aux  ac t iv i tés  p roposées.  l )eux  d  en t re  e l les
refusèrent dc nous confier certains de leurs élèr.es.

F-inaleinent. ireize élèves furent proposés dont les prédictions se
distribirèren1 selon le l:tbleau 47.

Cet te  hé térogéné i té  re la t i ve  nous  ind iq l le  que la  soûrû le  des
conn:lissances ne constitue pas un critère d adaptation absolu et que
d 'âu t res  fac teurs  en t ren t  en  l igne  de  coûrp te ,  p robab lement  des
sys tèmes de  v i r leurs  l iés  au  mi l ieu  soc ia l  . l  o r ig ine ,  les  l ra i ts  de
personna l i té  e t  les  compor teûre i r ts  de  l 'en l . rn t ,  la  percept ion
sociâlernent marquée de l 'enf:rnl pâr la maitrcsse... et les interactions
rasLlltantcs.

I l  lâut également renlarquei la résistancc de l  enseignant face au
résul lat du test. et sa prélérencc pour son opinion personnelle. an

moins dans le court terme. ce qui amène â penser une relat i \ isat ion
du concept d effct I -\]gtrt.1lîot1.
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L'act iv i té pédagogique du groupe
Not re  . rmb i t i on  é ta i t  d  an rene r  l es  é l a r ves  au  me i l l eu r  deg re  c l e
prép:lr :r t ion 2. l  l  acquisit ion de la lecture_

X Le choix d 'une méthode et d 'un support
Jugeant l i r  ùptlrcde ntb<te habi lucl ie inâd.rptée c.tr trop centrée sur
lapprcntissage Dtécanique du cocle, uous ess.lvântes d.appl iquer les
principes da'1inis pâr Clesse lrr donl nous p: lnagions lobjecl i l  :  : lnrencr
lcs cnfanis. i  prâl iquer une lecl lrre plus proche de cel le de l .a(lrr l tc
sachan t  l i r c  que  c l e  ce l l e  c1e  l e r r l an t  de  C .p .  qu i  déch i lT re ,  c r  qu r
imp l i que  que  l cn fan l  abo rde  1a ' ( . r i t  dans  unc  a t t i l r r de  ac t i ve  de
reche rchc  de  l . r  s i gn i l i ( a t i on : r  l  a i dc  de  so i l  i n t e l l i gcnce ,  dc  so r r
activi te langagière plutôt qu i i  pari ir  de sinrplcs ûrécanistnes. Nous
cntrainâmes les élè\.cs a ])rocluire urr lang:rge erpl ici te. I_e support de
cette activi té lrr l  les l iv.cts de lâ série lr . l l1l in.,  el Vicaor ,r.  Ce matériel
se paarsente sous la lorr le dunc hisloire en irnages. lcs lexles étanl
regroupés en l in de r.olurne pour ladulte lecteur ou contettr.  texres
reponclanl aru sorlci d introduire cles schémas svntltxiques de ntar)ierc
progressive et contrôlée.

I  L i re et  comprendre
Dans un premier tcmps. i l  s agissait cle l i lnt i l iar iscr les at lè\,es avec le
l ivre et lhistoire: la lecture du recit  était  suivie d,un entret icn. puis
d au{rcs exercices plus guidés obl igeaicnt â rrn langage expl ici te :  un
en lan t  l à i 1  re t rouve r ,  pa r  sa  desc r i p t i on .  une  ce r ta i ne  p i l ge :  l es
cnlants r. tcontenl ct l-x mêntes l l l istoire: ou bien lrouvent la sui le.. .  11
nous l i i l lai t  ég?tlement amener lenfanl : l  une compréhÉrlsion de l  écri t .
Chaquc élèr.e possédait un cahier cl  histoires strr lec|rcl nous a,crivions
en  sa1  p résence  l es  t ex tes  qu  i l  nous  d j c ta i t  e t  ass i s t i l i t  a i ns t  au
passàge dc l  oral . i  I  ecri l  .

!  L 'apprent issage de l 'écr i tu re
Clesse  déc r i t  l  é tape  su i van te  comn te  ce l l e  c i  une  p roduc t i on  de
langage (rcri t ,  I 'cnfant é1ant i  \- i té à é(r ire lui-nlèûre. Sol l i . i tat ions er
encouragentenls repé1és. r ien n y f i t ,  nous ne pan,ir)rnes p:tS à oblenir
ce t]?e de productioD.

Au mieux. les enlânts rccopièrent des tcxtes élaborés ensemble nrars
ne se hasardèrcnt jamais à une production autonontc.

Ce quc Clesse a obtenu clans une classe n apparut pas dans un groupe
privilégié par les ûroyens mis en (ruvre. ce qui pose le probl(rme du
statul dc ce groupe. Nous y reviendrons.

l .  o p .  ( i r

2.  F i l i tac paf  Is t ra
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La préparation à lécri ture se l i t  selon lrs préccptcs de la méthode
Jeanno t t  des  ac t i v i t és  co rpo re l l es  p réc i ses  i ndu i san t  l es  ac l i v i t és
gralphiques, I  enlà1nt vivant avec tout son corps ce qu i l  : l l rra otsuite à
ecnre.

I  La pédagogie cinét ique

On parle là de pédagogie cirrétiquc : i l  y a apprentissage rythmé de la
lirclrrre des lornres graphiques cursives. La nléthode Je(]nnot distingue
sept rnouvernents fondamentaux qu'elle inclut clans cleux figr-rres
diclactiques.

T

I .  cei l

2 --J le dos

3 |  oat te

5 ! / '  lâ  queue qui  monte

6 P jet  d 'eau qui  monte

7 C Jet  d 'eau qui  tourne

-

t  L 'acquisi t ion des mJuvements

Chaque inou\.ement s zrcquiert en tr-ois étapes : déplacernent au sol de
lolrt le corps sur le tracé, déplacement au tableau clu br'as et de la
n la iD sur  le  l racé .  écr i tu re  avec  une ba l le .  une c ra ie .  un  c rayon.
Les  mouvements  sont  pàr lés ,  : l \ ' ec  ind ica t ion  des  temps lo r1s .
Lapprentissage des lettres se lait par cornbinaison des mouvements
lorrdamentarx : i : m.lsec.r, patte. Ia qucLre qui monte. æil.

Lapprentissage des scpt tracés fut mené à ternle. Les diff icultés
surg i ren t  au  n iveau de  l  éc r i tu re  des  mots  e l  pcu  d  en fan ts  y
pan1 rcnl.

Cette méthode uti l isée ultérieurement ari niveau de classes entières se
révéla beaucoup plus payante et en quatrc mois, pratiquement tous
les élèves parviennent à écrire lisiblement. Là etrcore, c est l'opposition
groupe fâible classe nor-r]lale qu il convient d'envisager.

1 Le contrqt de travail

l-e tableau ci après résume i activité d une seûlaine. Le contrct de
travail {s'inspirant des techniques Freinet) consistait en Ia proposition
à chaque élève dune liste de travaux à effectuer durant la semaine
(exemple : raconter un dessin: uDe feuil le de graphismc; bibliotheque:

rythmes copiés).
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Le table?ru 48 indique un exernple . l  exercice pour chaque activi té.
Une lois p.rr semaine, lc consétil perrnett.rit de réaliser le pojnt avec le
groupe.

Mardi

Lecture
kr iorle
L€cl urc

Questions

fercept ion

aud' t ivc
gravc aigu

Corr l rat

I-et.ture

!"r'
Graphisme

(soi tableaLl)

, ieud i

L1t LLLrk'

RÉècr i ture

r isuel lc

I le lcc lure Lcsl) : i lons

-i,*prr,.,'*l 

"o,r..t'
t  h  r 0

(ieuille)

t h  l i ) Contrat

l 0  h  1 0

Eévolut ion des enfants
à t ravers les réunions de synthèse

cs  reu  ions  on t  cons is té  en  échanges d  in fo rmar t ions .  Nous
ind iqu ions  lc  degré  de  réuss i te  en  graph isme.  langagc e t  le
comportenent dans le groupe, les naitresses se chargeant cle la

réussile en mathématiques et ie contporterncnt . lans la classe. Nous
inlormions également du contenu des entretiens avec les parents
(d(ux dans l année).
( l n  peu l  no te r  chez  ces  en l z rn t s  un  (umu l  dé lémen ts  cons idé rés
comme rii:Iavorables : appartenance à Lln milicu ouvrier douze fois sur
t r e i ze .  en fan l  depen< lan t  de  l a  I ) .DAS,  p : t r en t s  c l i vo rcés  ou  ne
s  cn tendan l  pas .  p rob lèmes  de  san té ,  de  l angue .  de  l angage ,  de
contrôle psychomoteur ct comportemcntal. . .  et c.est peut-être cctte
dé te rm ina t i on  nega l i ve  qu i  en  résu l t e  qu i  exp l i que  en  pa r ( i e  l es
di l l icultés d adaptation scolaire. l ,es graphiqucs joirr ls résumenr tes
évo lu t i ons  de  chacun  dcs  é lèves  pa r  r appo r t  r i  t r - o i s  n i veaux  de
réussi le ou de pi lr t icipation.

t  Évolut ion des résul tats scolaires
. En cla.sse

Seuls six enlànts palrwiennent à un niveau n)oyen en mathérnatiques.
I l  senrble donc que léchec à cet âge soit  r-clat ivement global.
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. Dans le groupe

I

l n
,.!t

B  |  . :  
- . -  - !  æ B

c . :

B

c

I

C

B

C

B

C

B

C

l.r trait noir plcin indique la réussite en graphisme (C : très m.rladroit;
B I diff iculté partielle: A : bicn) : la l igne noire en tirets. la réussite etr
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langage (C : énumérations I f l : phrases simples; A : introducteurs de
complexité) ; la ligne noire pointillée. le degrê de participation dans le
groupelle trait noir continu gras, la réussite en mathématiques et
enfin le pointillé noir gras, la participation ar.rx activités de la classe.
On remarque que les observations des maitresses sont lacunarrcs
dans quatre cas, ce qui s'explique par leur absence aux réunions.

ll lâut garder à l'esprit que les exigences n étaient pas celle d un C.p.
ordinaire.

Les meilleurs résultats lurent obtenus en langage. L,évolution des
perlormances graphiques attire quelques remarques.

Il y eut réussite dans les débuts. au cours de I 'apprentissage des
tracés simples. l,a fin d'année se révéla moins aisée, ce qui s.explique
par le changement d'exigence : il s agissait de copier des phrases et
seuls deux enfants lr parvinrent convenablement.

Il semble également remarquable que la qualité du graphisme suit en
certains cas le degré de participation de l.enfant aux activités, alors
que cette relation n'apparait pas en ce qui concerne le langage. La
détérioration ou l'irrégularité du graphisme doit attirer l.attention du
pédagogue, car elle peut avoir valeur de signal d'alarme. tant au plan
psychoûroteur qu âJÏectif.

I  Évolut ion de la part ic ipat ion o)

Ilans le groupe, huit enfants parviennent à un niveau de participation
moyen ou bon, contre seulement cinq en classe. On peut voir là I'effet
positif d'une exigence mier,x adaptée aux possibilités de réponse de
I'enlant et du solrci de maintenir une relation éducative chaleureuse.
Toutefois, on remarque que la pal-ticipation aux activités du groupe
n'entraine pas le même comportement dans la classe.

A contrario, on dénombre cinq cas de dégradation des comportements
dans le groupe. les enfants adoptant alors les mêmes attitudes de
non-participation que darrs la classe. L.homogénéisation s.est réalisée
dans le mauvais sens.

Ce fut là une source de notre désespoir grandissant, le discours des
enseignants n'évoluant pas et traduisant trop souvent une certalne
non-acceptation, une certaine dévalorisation de ces enfants. I_e
dialogue ne se révèle pas toujours opérant.

I !â non participation s exprime p,,. Iagr,",,-. 1"g..".,"ue 
"" 

ti." fr,.r,irrtt",". t"
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L'évolution des enfants à travers
les résultats aux tests scolaires

uatre mesures de niveau sont à considérer : niveaux prédit et
a t te in t ( r rau  début  e t  au  te rme des  deux  C.P.  su iv is  par  ces
en lan ts .  l ,e  tab leau su ivant  rend compte  des  évo lu i ions

individuel les.

A I issue de la prenière année. tous les enfants restèrent au niveau 1.
Ce n est pas étonnant, car I 'approche de la combinatoire ne fut pas
abordée. aucun enfant dans Ie cadre de la méthode employée n'ayant
atteint ce stade, et il était con'enu de ne iien proposer qui ne soit à la
portée de l enfant et d'é!iter tout dressagre.

l,a comparaison de deux prédictions successives montre une élévation
du volume des connaissances en tout cas.

I Les objectifs ne sont pas atteints
La deuxième année. les enfants suivirent un C.P. normal, à l issue
duquel, considérant quau moins un niveau 4 est nécessaire pour
suivre un C.E. I sans encombre, il apparait que cinq enfants sur dix se
sont tirés d affaire (n" 2 - 3 4 6 et g, rerenu après absence dans un
C.E.2 à la rentrée 8O), mais cinq autres connaissent €ncore en janvier
81  des  d i l l i cu l tas  :  n '3 .  au  C.E. l  a  du  mal  â  su i \Te :n"  8 ,  au  C.E. l
pris en soutien par la R.P.P.; n' 2 dans une nouvelle école est classé
dyslexique: N" 10 et l l  relégués en classe de perfectionnement ne
sachant toujours pas lire. (I-a trace a été perdue pour trois élèves).

I Niveau de lectu.e donné par le -r.L.C.P.

la?
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Donc ra'ussite à 50 %. Su en penser-? l l  s agiL de consiclérer un teûne
de cornparaison. à sâvoir lâ .éussite des elèves qui ont redoublé lcr lr
C.P., sans être passés par notre grol lpc. soit  rrn elïect i l  de dix. Sir i
dentre etr-\  600/o ont alt tcint âu ntoins le niveau ,1, perlonrancc
quâsi identique.

C )n  conc lu t  que  l a  f r équen ta t i on  du  g roupe  r r ' a  pas  a [ rene  de
pcrlolmances sensiblcment n-lei l leures quc 1e ûrâint ien dans la classe.

Au terme de I 'expér ience

t  
nsc r i t e  c l a r ) s  t r ne  dcn ta r (he  < l c  r eche rche .  ce t t c  expé r i ence  es l

I  l jm i t ee  I  i l  se ra i l  i l l eq i r i r ne  c l  en  géné ra l i se r  hâ l i v cmen t  l es
I coDclusiunç. Nolre ublecl i l  ( l  assurer- une ûrei l leure réussi le de Dos
ê lè \ ' es  au  t e rme  dc  l eu r  deux ièn le  C .p .  n . r  que  pa r t i e l l enen t  e l ( ,
a t t e i n t  e t  ce  Da lg ré  t ous  l es  c f l b r i s  c i ép loyés ,  t an t  au  n i veau  du
renouvelleûlent des âpproches pa'dagogiques - i l lusion pi:dagogique
que  du  souc i  d ' é tab l i r  l a  me i l l eu .  r e l a t i on  i nd i v i d r j e l l e  poss ib i e
i l lusiotr psychologique.

:  Les responsabi l i tés de l 'enseignant

Nous pourrions tou-jours recl-rercher dcs excrrses à sa\.oir lcs
problèmes personnels de ces enfants. Mais l école n esl pas en rnesure
d assumer  ces  prob lèmes l iés  aux  dépossess ions  économiques .  â
lurbânisation ratée. au chômage. aux bas salaires qui relèvent drr
domaine  de  la  \ .o lon té  po l i t ique  de  par tage de  la  p lus  ! .a lue
economique.

LÉcole nc peul lutter qu avec ses propres arntes. cssentielleûrenl
pédagogiques.

Par contre, le problème du partage de la culture, de sa dil lusion ,
dèmocratisation de la culture savante sil est iondamentalernenr
po l i t iquc  n  en  res te  pas  moins  péc lagog ique e1  imp l iquc  chaque
ense ignant  à  la  lb is  dans  son idéo log ie .  dans  ses  méthodes er
techniques, dans ses comportentents jorrrnaliers.

Nous âvons  vu  ic i  que la  bonne vo lon té  res ta i t  re la t i ve lucr lL
inopérante face à certains enfân1s.

:  Le mi l ieu social  et  la réussi te scolaire
On en arrive à poser le problème du rapport enlre la dépossession
èconomiquc et la déposscssion culturellc à f intérieur de l.école et
dans la famille. En dautres termes, par quels processus le marxlue
d'argcnt empêche ou freine I acquisit ion de connaissances scolarrcs
qui pourtant ne s âchètent pas ?

lr3
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La l iustrat ion làce au savoir se révèlera à làgc adultc par exemple

dans les re\,endjciltions dcs syndicats ou\.riers. qul privilégient aLr litre

de la formatiorl  permanente l  enseignement général :  dans le discours

de  ce r ta i ns  p r i sonn ie rs  qu i  demanden t  que  l es  p r i so r r s  so ien t
lransfbrmées en école et centres de fbûnâ1ion professionneile. . .

Le capital culturcl sert à just i l ier une posit ion sociale comme moyen

de dist incl ion, dans la mesure oir i l  n existe pas de culture socialernent
gratui l t .

I  La dépossession

Et  o  peu l  penser  que.  au  n iveau de  la  la ln i l le  .  l  empachement
cultur.l est le signe de la résignalion. de l acceptation d un statut
social situé au bas de I i:ctrelle.

Rad ica iement .  la  dépossess ion  c r . r l tu re l le  amène à  cons idérer  la
culture et ses pratiques comnle des choses étrangères, inconnues.
l-école n enseigne pas de pratiques. seulelnent des codes et on peut
supposer que I apprentissage d un .ode ne devient ellèctil quc lorsqu il
sc grelfè sur une prâ1ique qui lrri do ne un scns-

I  L 'ac t i v isme pédagog ique

Cec i  nous  an lène à  cons id i ' r c r  l cs  l im i tes  des  remises  en  causes
pédagog ic lues  ponc tue l les ,  p remière  é tape nécessa i re  à  tou te
é \ 'o lu t ion  I  n lèn le  une lo is  les  cond i t ions  sco la i res  op t ima l isccs ,
laction Éducative se heurte a l obstacle de la dépossession culturelle.
Ccla placc l 'eûseignant l irce à trn nouveau choù( : soit en rester là. soil
passer à l dcliÙism.' pêdegogtque en engageant une action au-delà de
l'école. principalement en essayant d'amener l implication de la faûti l le
dans l édu.ation scolàire de lenlânt. Nous pcnsons que cest 1à une
vo ie  de  progrès ,  n la is  pour  laquc l l c  manquent  les  modè les .  I l  ne
faudra i t  sur tou t  pas  ass imi le r  ce la  à  une que lconque ac t iv i ta r  de
compensat ion .  ou  da ide ,  ou  de  sout ien .  I l  ny  a  là  a t rcun aspec t
charitable. seulement un souci de prolèssionn?rlismc. qr.t i consiste etr
la rccherche et lar t l isc en pl:rcc clcs situations les plus favorables à la
diffusion culturelle.

I  Marginal isat ion du groupe

Recen t rons  l e  p ropos  su r  l e  g roupe  e t  cons idé rons  ma in tenà i l t
l i :volul ion . le la pirrt icip.rt ion i trL\ act ivi tés du groupe et de la clâsse.

Notre espoir était  que.es enl i tnts part iciperaient aux activi tés cle lâ1

classe. L:r aussi I i :chcc est f lagrant. dautant plus qu'apparut unc
chute de lâ part icipation dans le groupe. cesl .r  djre que le translèrt
des  a t t i t uc l es  ses t  e f f ec tué  c l e  l a  c l i l s sc  vc rs  l e  g roupe .  l l  semb le
i l lusoire de vouloir :rgir sur une situation de l  extériet lr .
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l-a non participation sigl-rilie quc l.enfanl ne s.intègrc pas à l:t clâsse.
et ici d une manière constante.

Nolls en concluons que l  appartenance au groupc n.al pâs perl l l ts
l i n t ég ra t i on  sco lâ i r e  c i e  I en fan t .  Lun  c i e  nous  a . l éc r i t  a i l l eu rs  t r ]
méclrnisme du rejet mutuel reiet cle l  élèvc par le maitre :  l  ejet du
scolaire par l  enfant et i l  est clair que ntarginâl iser. mème : i  tcr l l )s
parl iel ,  certains cnfants. entret ieDr ce mecztl t tsrne.

I  Abandon de la  méthode
El f inalcmeil t  c est la r:r ison {rsse t iel le cle l . :rbaJrdon de cette pr2l lqrre
ct dn début pour nous dun nouveall  type d.action aj{é sur le sol l( .1
d intargrâtion dc Ienlànt: l t lx act ivi tés de la cl.rsse. clans le c.rclre de
co:rct ions GAPP enseignants, qui,  dans la mesure où i l  peul réLrssir.
indiquer:r i t  un dépâssernent possible cles prat iques de tr i  (groupes de
niveau, classes d adaptation, de pcrfect ionnement.. .) .

En elfet. si au bout .les deu_x années les élè.r,es du groupe faibie nc
reusslssenl pas nl iel lx que leurs hontologues restats à tcûrps pletn
dâns  l a  c l asse ,  on  peu t  l a i r e  l . hYpo thèsc  qu  un  e f f o r t  po r te
dircctentcnt âu sein de la classe faci l i tera la progression cle tous, en
l i n i t ân t  l es  phénomènes  dc  re j c t ,  en  f a \ -o r i san t  l accep ta t i on  e l
I  intégration.

taa



:  : : :  J1

:,:,dg0

Les pr incipes
ravaillant dans un nouveau groupe scolaire. il fallail repartir sur
des  bases  nouvc l les .  p renant  en  compte  les  données de
l  expér ience an tér ieure  -  l  insu f f i sance d  un  t rava i l  sur  les

structures uniquelnent les données de la réflexion théorique, les
particulârités locales par exemple le refus des maitres des deux
écoles primaires du groupe de travailler ensemble.

L'action comrnencée se fonde sur trois DrinciDes :
l) I implication de l'enseignant ;
2) un travail de nature pédagogique :
3) une co dctiorù recherche menée Dar le maître et I intervenant.

I  Des pr incipes fondamentaux
II scmble d'expérience courante qu en général nos réalisations les
miell-x réussies. ou les plus riches d enseignements soient celles pour
lesquelles notre implication intellectuelle et affective fu1 la plus forte.
Ce pr inc ipe  déboucha sur  le  recours  aux  mat t res  vo lon ta i res :  le
travail pédagogique et la co-action recherche sont conséquences de la
réfledon théorique et certaines expériences les justifient. par exemple,
J. Rousvoal lr l montre que l aide la plus efficace au niveau du C.p. et
en lecture. consistait à travailler en collaboration avec l'enseignant, ce

a. L'.cti.n-rçcb.r.Lc r eaÉdare. .t..rtârilocct

l  Rousvoal  J. .  Rénexion sur un cAIr I , .  son rô le.  son tonci ionnemenr I  2,  part i .  :
expèrience realiséc au .ours de lannée s.olaire 1977-197a, p-sgchoi.Vi. s.olaire. 1979.
n '27 24.
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qui n excluait  pas les âides individuel les. celui ci  aménageant sa
pratique : démarrage plus tardif  de l 'apprentissage. travai l  sur les
préalables, individual isat ion de l  act ivi té scolaire.

Lauterrr conclut | " Iî CAPP, quend il potTe son action sur toute une
cla-s.se est plus e-Ûicace el les pronoslics dê-laûorables sotlt Lc.rgement
ûûirrnês ... tous les enfAnûs (1OO 0/o) au bon pronostic saDent lire (7Eo/a
ai l leursJ .. .  83 o/o des enJhnts clt  prono-st ic l imité scuent l i re en . jLt i tr
(58 o/a qiLleurs) ... et un enfani -sur delû: au pronost[c clê-fe,-orable so:it
lire corilre un sur trois dans les aartr€'.s classe-s. ,1rr

Lc troisième principe a eté jrlstifiar dans la dcuxième partie.

La recherche

I  Sensibi l isat ion des enseignants
guclques débats sur le thème cie léchec scolaire elrrent l ierr alin de
situer les problèmes. Puis les résultats de l étudc du discours du
mai t re  lu ren t  d i f fusés  auprars  c les  v ing t  ense ignants  c . lu  g roupe
scolaire. Une réunion fut pror, 'oquée âlin de discuter de.c travail et dc
ses  pro longen lcn ts  poss ib les .  Un d i rec tcur  Isur  de t l \ )  e t  sep l
enseignants sc presentèrent. l-cs participants senblèrent daccord
avec  les  conc lus ions  présentécs .  à  sa lvo i r  essent ie l len len t  que la
pra t iquc  pedagog ique appara issa i t  comme la rgement  per lèc t ib le .
Toutefois, certains refusa'rent tout net d en\.isager une évolution de
leur pratique. avançant trois types d arguments : le manque dc ntoyen
(cffectifs lrop importants : nanque d'instituteurs supplémentarres ;
manqr re  de  teûrps) ,  les  b locages ins t i tu t ionne ls  (cont ra in tes  des
progr.rmmes. .orrrptes à rendre à I inspecteur. attente d instnrctions).
Ia bonne conscience au service de 1élit isme (néccssité .le s occuper
des bons élè\'es 121)

À Iissue cle la réuniol-1. trois nlaitres acceptèrent l idée d,un travalt
d  équ ipe  v isan t  la  recherche damél io ra t ions  de  la  p râ t iqLre
pédagogique. et derrx autres s(' joindrol-lt au groupe ultérieureûrenr.

I Des projets qui ne se concrétisent pas
Sur nos cinq volonlaires du début. un seul mèuera I 'expérience à son
terme. L abandon s est fàil soit sans explications. soit le démarrage de
l expérience a été repoltssé régulièrement ... jusqu à la fin de l.arrrree
(attitude l iée au sunnenage, tel ce syndicalisle très actif. ou bien a
une illusion du type tout Ie rnoncle suit), soil I expérience est arrètée
en cours de route.

2.  On se  re l ro rN.e  làce : i .e r  a rqur r r \ r l  lo rsqu in  consc i l l ( .uù  âr ranagernen l  que l (u rquc
poÙr ùn élèvc en dilliculté, où bicl dâns h domaiire dc la lorûrarnù prolcssxùnele
ldsqu un  s râg iâ i re  ne  su i l  pas .

tgz
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J'ai cessé tron intervention lorsque ic programmc des séances ILXé en

commun n éiâit  janlais respecté. ou que I enseignant ne changeait en
rien sa maniarrc de faire. On peut interpréter ces con-lporlements

comme au tan t  de  l b rmes  de  rés i s tances  aL r  changeû Icn t .  Deux

condit ions ressortent :  élabor:r l ion communc d un pro-jet détai l le, le

respect des modalilés cle sal rnise en (r'uvrc.

.J ai pu constater également quelques déviât ions. Par exemple. la

rééduca l r i ce  en  psychono t r i c i t é  t r ava i l l e  l c  g raph i sme  se lon  l es
principes de la rnethodr: Jeannot {en col laboration avec les maitresses

de  C .P . ) .

De passagc dans une cl i lssc j  ai  assisté à une séance d écri ture nrenee
par la maitresse seulc.

J.r i  conslalé . lue .el le-ci procédait sclon le schéma cle la tradit ionnelle

lcçon (1 écri ture - exécution colkrct i \ .c. conlrôle a post. ' r ior i .  De lâ

dyrramique corporel le qu iûrpl ique la mé1hode de Modene )OO OOO
r,ol l-s dÉ' lécntlrre, i l  ne resle plus r icn. sinon lc placage d un peu de
\,ù'abulaiie, " I{r. rJoir.s-/aliles museclr ,. Il n cst pas aisé d échapper atlx

caclres et aux ri:flexes d une tradition prégnante !

I  Une expérience menée à terme

Une enseignante de C.E.2 me demanda d inten'enir clarns sa clirssc
alin de travail ler sur l acquisit ion des pratiques opératoires. Le but de
l cxpi'r ieûce était que le maximum d irlèves réalisent des progres
sensibles en la nratière.

I  Une intervent ion correct ive

Conscients dcs insulf isances de la lecon col lect ive, nous nous ûl1mes

d accord sur un certain nombre de mocli f icat ions. Chaque nou., 'cl lc

acquisit ion devait se conduire selon le schénta suivant :  approches

notionncl lc ct manipulatoire réal isées au corrrs d une leçon classique :
cntraincmenl à la prat iquc sur une série d opérations que ies élèves

comp ten t  au  b rou i l l on  e t  v i ennen t  ensu i t e  rnon t re r  : i  l : r du l t e  ( l a

maitresse ou moi) et en cas d erreur, l 'élève compte à haute voix, ce
qui perûret une inler-vention correcti \ .e précise; aide spéci l ique en
dehors clc la classe pour ceux des élèves qui éprouvent encole dcs
difficultés à l issue de la séance.

. Un lntervenant extérleur: on peut slrpposer que deux personnes

en accord sur la manière de pro(.édcr auront un rendement meil leur
arrx nivearlx de lélâbori l t i () l- l  des techniques. de leur mise en (Iru\/Te,

dcs ra.sultats.

. Prioritê aux faibles par le biais de la correction des crrcurs et de
I aide hors classe : I  adulte passera plus de temps : lvec les enfants
ayant le plus besoin de lui.

1r3
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. Correction immédiate : le Jèed back ne prend pas forme d,un
jugement de valeur, mais dun apport technique. Habituellemenr,
l'exercice est corrigé le lendemain et I enfant en oublie la teneur. Il
n en reste plus que l an_xiété liée à l'attente du jugement. par aillcurs,
les correctjons collectives sont inopérantes du fait de la passivité
quâsi générale.

. Aide itdividuelle au coup par coup I elle permet une meilieure
adéquation arur besoins réels et évite, en partie, d enfermer l,enfânt
dans un statut d'assisté.

. Exploitation des erteurs : p.incipe esselrtiel qui amène la
connaissance de chaque élève en obligeant à f, instauration d.une
relation individualisée qui. à la condition de ne pas être perturbéc par
un quelconque préjugé se traduisant en dévâlorisation et en rejet, ne
peut être que bénéfique affectivement (l,enfant a le maitre pour lui
tou t  seu l )  e t  pédagog iquement  (conna i t re  Ie  dé ta i l  d  un
dysfonctionnement reste l 'étape première nécessaire Dour v Doner
rcmede l .  Un en lanr  qu i  se  l rompe ne c l j l  pas  n  in rpor re  quo i .

Un tel déchil|re des svllabes :
(ma)

tve,

{nil n . . . i

. . . t e

. . .  r i

m . . . d  . . . l a

Seule la voyelle est conservée. mais la consonne vient au hasard.
L'élè\'e réalise ùne hypothèse partiellement juste. donc globalemenr
fàusse, sur le {bnctionnement de ja combjnâloire. qui equivarrt à la
restitution d un savoir lié à I apprentissage scolaire défectueux dals sa
réalisation. l-a nécessité de suir.re avec précision chaqLre élève dans ses
apprentlssages apparait ici clairement. Analysée dès son apparition,
I'erreur peut inspirer l intervention approprièe lici support g"rt,r"t pa.
exemple). Sinon. l'élève risque de s'enlèrmer dans le type cie réponse
erronée qui prend valeur de système de défense : n,ayant que ce q/pe
de réponse à sa disposition. i l  I 'uti l isera de façon répétit ive. er y
trouvera refuge dans la mesure où il en prévoit les effets. On voit ici
une des diflicultés principales de la rééducation tardive qui doit briser
ce système adaptatil donc arracher une sécurité.
. Partfu de ce que l'élève connait, et non de ce qu,il de.!Tait savolr:
c est un point d évidence dans Ie cadre d'une progression linéaire. Si
pour comprendre B je dois connaître A, je dois d'abord apprendre A.
L'enseignante conçut un test recouwant le programme et 

"tmpo..antle:, opera tjons :

1 8 4 8 + 7 3 : 2 8 9 4  +  l B 7 + 3 6 9 ;  1 2 6 4  1 4 2 : 6 1 2  9 5 ; 8 2 0  1 2 5 :
l , l O O  1 6 6 ;  2 t 3 x 3 - .  1 Z x  l O ;  3 O 7 x 4 5 ;  4 4 8 :  4 ;  l o t l  :  6

Passé en début d année. ce test permit de situer chaque êlève a son
n iveau,  n iveau sur  leque l  s .es t  appuyé le  début  de  l ,âc r ron

w
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pédagogique. Il fut utilisé également pour dresser le bilan (voir plus
loin).
Une citation de C. Blanc éclaire le sens de l'expérience | " Ia questton
essentielle pcrcrit nloins de dêtecter des aptitudes que de contibuer à Ia
créction consc[en1te des copacitês indiuialuelles desjeunes,. (11 En
somme, Iaire comprendre que la réussite est possible et amener à la
réussite l élève et le maitre.

Procédure de contrôle
!  |  

a i  c * save  de  con r ro le r  l es  e f f e t s  des  mod j l l ca t i ons  ped . l gog iques

rr' :iï:iï:i, ".'l#,H;""i:l :"JJ;J::" 
mo dification s

I  Le  tes t -b i lan

[.e test'bilan fut passé en septembre et en juin dans trois C.8.2 : la
c lasse  expér imenta le  (C.  Ex . ) ,  une c lasse  dont  la  ma i t rcsse  fu t
impliquée dans l 'expérience (C. Im.j. et une classe temoin (C. Té.).

L in t roduc t ion  de  la  C.  Im.  cons t i tue  un  essa i  de  cont rô le  dun
é\'entuel eflêt Hawthorne {Rosenthal ...) (2) : si résulrat positif i l  y a.
peul-on l attribuer à la nouvelle méthode ou bien au seul fait de
l introduction d un changement, de Ia participation à une expérience.
de l attente d uD jugement sur son travail qui participerait aux progrès
cons ta tés  par  le  b ia is  d  une mod i l i ca t ion  des  a t t i tudes  de
l enseignant ? {On sait peu de choses sur ces mécânismes. constatés.
non expliqués). l,a maitresse de cette classe fut impliquée par le biais
d une information sur les tenants et aboutissants de la recherche. l-a
maitresse de la C. Té. travaillant dans une autre école. n'en sut rien.

I  La val id i té de la démonstrat ion
Il sagit maintenant de considérer les variables entrant en jeu. Il est
clair que certaines échappent à la description : les traits de caractère.
la per-sonnalité de l enseignant, ainsi que ses attitudes vis-à-r,is des
différents élèves. son mode de relation, son enthousiasme à enseigner...
De ce fait, le niveau de rigueur se situe largement en deçà de celui des
expér inenta l i s tes  opérant  en  labora to i re .  fo rce  sera  de  nous  en
contenter. et ce qu'elle perd en rigueur. l 'expérience menée sur le
terrain le gagne en exemplarité. Par ailleurs, plus que de prouver la
jus tesse d  une méthode A ou  B,  i l  s  ag i t  de  mont rer  que des
améliorations peuvent être amenées dans le cadre de I acrton-
recherche, donc de justiiier q posteriorl. par létude de ses effets, le
choix d'une démarche et de sa mise en Dratioue.

1 BIân. G . Examiner I examen psychologiqùe indil.idùct. psuchotogie scolaire. 197a. n'23.
2. Ilaçlhome est le nom d un ètablissement de la Westcm Ele.tric Company. Elton Mayo

dc 1927 â i939 mit en éùdence I influencc des .onditions so.iales sur le rendemenr des
personnels ouvriers dans des ateliers expérimeniaur.
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& Les trois c lassès comparées 0)
Les trois classes se r-essemll lent sur lcs points srr i \-ants I  nlénle r l i \ rcatu

C .8 .2  - :  c l l c c t i l s  p roches  -  C .  Ex .  =  29 ,  C .  Im .  &  C .  t ' é .  =  2g t r l  .

même populat ion Z.U.P. :  hois cnseign:rtr les. .  .  ;  expérinlerrtacs.

Ce qui cl i l lèrc :

. L€ temps consacré à I'acquisition des opérations :
- C. E-r. :  une heure pi lr  seDtaine. lrois opa'ralt ions:i  lâ maison clraqu(

soir cles deuxia'me et troisièmc lr iDrestres:
C- Inr. :  rrùe heure et denl ic pi lr  semaine, qltartre operal ions chaque

soir :
C. Té. :  une herlre ct dcntie par sem:i ine. r ien à I: t  ntaison.

. LÆs méthodes employées :
C .  Ex .  :  l eçon  su i v i e  dexe l c i acs  se lon  l es  p r i nc ipes  énonc ! : s
p récédemrnen t :

- C. lrn. :  leçon et exercices tradit ionncls :
C. Té. :  emploi cl  un l ichier, correcl ion classique.

. L'implication des maitresses.

. Le niveau initisl de la classe : les résultals du lcst. passation du
mois de sepLenbre. sont les suivants I

classe nl lzl
-  C .  Ex .  5

C.  Im.  6
c. -l 'é. 5

o ' '
1 . 9
o.9
1 . 6

l,a C. Im. p.rrait avantagée de ce point de vrre : la movenne est plus
éle\'ée (t - 2.7i| différence significative au seuil = O.O1 entrc C. Ex. et
a .  l r n . l  c I  l h o r n o g e n è i l . -  p l r r s  e l e | e e

Ir tableau cle variablcs l)O résuûre ces données.

\. Martuht{ .\pét ùn.ùIrlc : aj cllaDts absenrs crLjuiÙ ne sôûl pas ptis eI (onlprc.

2 I- iûdirc nr désjAne la movernlc ârithùretiqlre clcs notes obienucs au r.s1.

3 .  Ln  icc  ( ' cs r  un  ind i .e  qu j  cxpr ime Ie lenduc  dc  1â  d ispers io r . ]cs  noresau iourdc  h
môyennc : plus jl esl peril et plus k.s nores srtrrr rcsscnées autour dc la nrovenne.
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La  C .  Ex .  se  d i l f é renc ie  pa r  l a  mé thode  e t  I imp l i ca t i on  de
Iense ignan te :  l a  C .  Im .  pa r  une  p lage  ho ra i re  p l us  i n l po r tan le .
l implical ioù de la Dlaitresse. un niveârr de départ plus élevé et plus
honrogèr r(: .

I  Les var iables et  I ' interprétat ion des résul tats
Ce tal l leau nous souff le que les interprélat ions poseronl problème. I l
ser2r impossible de coi lsidérer les variables Dréthode et implicariol.  qrr i
rrous intéressaienl essentiel lerDent. dc manière séparée(l),  puisqu et)
plus des di l léren(es l ia'cs à la personDe. \ . ienncnt i t  jour. le tenlps. et
surtout le ni\ .e:rrr ini t ial  et l  hornogénéité.

l ,a compitraison portera srlr  des situations plus globales caractérisees
p.rr les variabies expl ici tées. C)n peut s attendre à cc que la C. Ex. et l i l
C. Im. atteignent un meil leur niveau puisqu'objectivement avant.rgee5
par r i lpport à la C. Té.. résultat inputable à un ensemble de vari lrbles.
l- : l  conlparaison essentiel lc. par rapport au projet ini t ial .  reslera ( 'el le

de la C. Ex. et de l i r  C. Té., ûrênc si les el lêts de la ûrÉthodc et cle
l implication seront appréciés dans leur coÛlbinaison globale, etanl
bien enten.l l r  quc dans une action recherchc el les vonl de paire. Ici ,  la
chance Jut avcc Droi.  pr: isque les perfbrmances ini l iales se ré\ 'èlcnt
qrr:rsiment ictentiqlres entre ces deux groupes.

De  l a i 1 ,  l a  phys ionomie  du  t ab leau  de  \ , . r r - i ab les  monL rc  qu  on  nc
ponûil  pas \Taiment se prononcer sur I  eIIe| de I implication.

D aulre p2r .  i l  a paru intércssitnt cle considarrer l  évolul ion des élèvcs
en lonction de lcur niveau ini l ial .  l -ensemble de la populat ion â él i l
part.rgé er) trois groupes sclon les notes au test I  A : élèves avant 7 ou
plus. B : élèves ayanl 5 ct 6, C I at lèves ayanl 4 ou moins. Ces l imites
lurent dessinées :r l in cl  approcher lcs pourcentages sui\ 'ânls :  2S g,o en
A, 50 qo en U, 25 ol) en C.

l la.onrparaison C. Ex./C. Im. .]e!ait rensejgner sur lirfiei de la nathode à iûrplnralion
aga lc i  C .  lm. / ( l .  lè .  sur  le l iè t  de  l imp l ica t ion  a  û ra lhode égate :  C Dx. /C 

- ré .  
sur  l ( , s

e l le ts . l cs  de l r r  \ ,â r iab l .s .onrb inèes .

On â t tcnda i t  l . . làsser rc l t  I  C .  Ex . .  2  C.  hn . .3  c  I r .

t 3  91 J  I
(5.3 0.4) (3.2 l)

13 l5 l l  l  ]  'o  ' rz  s .
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Le t:rbleau pré( ardcnt indique I ef lèct i l  d enfanls de chaque nivrau
d.ùrs chaque classe. ainsi que la movenne e1 lécart type de chaque
sous groupe. dans cet ordre entre les parenthèses:

L avi lntage de la C. l ln. apparait  nettement :  el le i i re sa supériori té de
depart de la quasi absence d élèves de niveâu C.

Les résul tats
I Le programme officiel : ce que disent les chiffres
Je comnlenccra i  par  ind iquer  les  pourcentages  de  réuss i te  aux
d i lTéren ts  types  d  opéra t ions ,  à  t i t re  de  commenta i re  sur  le
proAramme du C.E.2.

Multiplication
par deux chiffres

Si on admet que

au cours où elle

pour qu une notion soit
s enseigne, elle doit être

considérée comme adaptée
acquise par au moins 75 o/o

I

Les limites du dressage
Les acqu is i t ions  la rgement  ob te-  <<Cec i  tendra i t  à  moht re r  que
nues par  d ressage ne  recouvrent  l ' apprent issoge d 'une règ le  de
pas d 'év idence I 'ex is tence des  genre  à  des  en fan ts  qu i  ne  se  sont
Structures cognitives nécessaires à pas encore construjt une leorésen
l eu r  comprehens ion . tation corlecte du volume, ne leur
Ainsi Lautrey, qui a fait  passer apporte pas d'autre avahtage que
l'épreuve des i/es, faisant intervenir de pouvoir résoudre les problèrnes
fa conservation des volumes, note r i tual isés selon le mode scolaire,. t  ,
que  ce r ta i ns  ma î t r es  ass i s tan t  à  l a  On  vo i t  l à  se  dess ine r  un  axe  de
passa t j on  f u ren t  su rp r i s  de  l ' échec  c r i t i que  des  con tenus ,  des
re la t i f  de  ce r ta i ns  de  l eu rs  é l èves ,  mé thodes ,  e t  de  l eu rs  raDoo r t s
b ien  qu 'a l s  f ussen t  capab les  d ' app l i -  mu tue l s .
q u e r  l e  m é c a n i s m e  d e  c a l c u l  d e
volume dans un problème_

l Liulrev J.. op. cit.
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dcs enfarl ts. on reDrarque qrle cleux types d opér:r l ioù apparaissent
conrnre trop di i ic i les : la cl ivision avec reste ct ia nlult ipl ic. l t ior l  par ult
noû l l ) r e : l  de r r x  c l - t i l l r - es .  En  ( i onsa 'qucnce .  au  C .E .2 .  l  é t r l c l e  de  aes

opa r i r t i o t s  n  ( ' s l  p : r s  - j us t i l i a re ,  c t  pcu t  a ' l r c  r epo r tée  au  C .M. ,  e t  ce

cl arrtant plus qLri in pourrait  se cleûrander ! i  qlroi correspon(l lc lai t  dc
comptcr justc cn son r i lpport avec le cleveloppenrenl .ogni l i l  . la 'cr i t  i t : l r
Piâ.9e1. '

t  L 'évolut ion des rés u l tats
Lé \ ' o l u t i on  c l es  résL l l t i l t s  ob lenus  dâ lns  l es  1a ( ) i s  c l asscs  p re r rd  c l cs
lbrmes dif férentcs comme l indique le lable:ru sui\ , : tnl  (O f igure entre
p:rrenl ha'seJ-

Au nivcau ( les r l lovcrrncs. lcs lrois classes progresser)1, r] lais lelrrs
progrès ne sorl t  pas de inème ampli lude : + 4.2 pour la C. Int. .  + ,1

pour la C. Dx. et + 1.8 pour la C. 
' l 'é. 

I  ana]vst '  dc la co\ ' .rr iance cionne
un  F -  =  l , +  s i gn i f i ca l i t au  se l r i l  0 .001 ) .1 ,

Comparaison C. Ex., C. Té.(rr l  :  globalement. la Cl. Ex. progresse

n e l l c r n c n l  p l u s  q u e  l a  C .  T é . .  e t  j e  c o n c l u s  à  l â  p o s i l i v i t é  d c
l expérience qui nontre que s'occuper des élè\ 'es dâlns lc (adrc dune
relal ion incl iviclual isée et technique - rnais atrssi chaleureuse indui l
des résrr l lâls signi l ic.rt ivenrent posit i ls.

J en conclus qlre l 'hvpol l ta'sc gônarrale se trou\-e véri f iée.

Compâraison C. Dx. et C. Im. i  la C. lm. maint ient son aval lcc. nlais
l c  l bss i :  r r c  sc  c reL l se  pas  [ l eca r t  r es te  de  ]  po in l l ,  donc  l cs  deux
c lasses  o i r t  eu .  g l oba leû ren1 .  des  i r vo lu t i ons  pa ra l l è l es .  ce  q r l i

r ep résen1e  1 ln  âspec1  pos i l i [ .  pu i sc l uen  gené ra l  l es  c l asscs  l à i b l cs
p.ogrcsseût rnoiùs quc les classes fortes. I-étude de lévolut ion par

t vpe  c l  opé ra t i on  e t  pa r  c l : 1sse  i t ppo r t c  des  rense i {nemen ts
i l) téressants. l-e tableâu 54 indique les pourcentages dc rarussitc ct
leurs écàr1s.

l .  f iaqc iJ . .  Su  a ' l r r . lds . leps ! . l ro log i . .  ( i in iv . .  Gonrh ie . .  I  f )a j . r

l l  En l re  C.  Ex  e t  C Té.  le  câ l .u l  de  t  d r  S tu . ld r l  cs r  poss jb l .  p r r i sq , re  û r1  =  [ r2  =  5
I . i  I  =  l l85 .  s iÊn i f i .â t i f ru  s . r i l  0 .0O1 ( l  S  l

r 0 . 2  ( r . l )
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I ) iv is i ( in Di | is ion

Clâsse. .

(1.  Ex.
Se| t .
, l 1 n r
I

c.  rm.  J
Scpl.
, l u rn
\

( ' l ' ô .

Sept.
. l  r in
-l

5,i
79

+ 2a)

SoLlstr-ac.
Addi t i ( )n

r(]lenue
I

7E
83

+ l i

rJ0
9il

+  l : l

.l,l

50
+ ( i

9u
1 (X )
+ : l

62
75

+  1 3

sousirar I ' lul l iphc. Nhrlr jpl i . .
a\ 11 â I ar2

relenucs. chi l l re chi l l res

6 2  5 t
fJg 76

+ 2 7  + 7 5

8.1 53
96  100

+  1 2  + . 1 7

ti3
5 l
t 2

82
89

0
58

* 1 8

all
+ 8 3

37
+ 3 7

0 o
!J3 55

+ 3 l l  + 5 5

l)
77

+ 7 7
93

+ 9 3

0 0
82 25

+ 8 2  + 2 5

Dans  l a  C .  Té . .  i l  v  a  des  p rog rès  p lus  sens ib l es . ru  n i vc . t u  des
derniôres acquisit ions. ce qui senl l l le indiquer que l ,enseignanlc l te
scst pas soucia:c de présenter lout alr long de l .atrDée tous les rvpes
d  opé r . r t i ons .  ( . e  qu i  p : l r  . r i l l eu rs  l im i t e .  en  pa r t i e .  l es  t au \  de
proglessiotr.  inférieurs i i  cel lx des,lutres alasscs. La (,omparrais()I t  de
la Cl. Ex. ( ' t  cle la C. Int.  nlontre que les progrès relal i l .s soût plus
in l po r ta t r l s  dans  l a  C .  Ex .  cn  c .e  qu i  conce rne  l es  t r o i s  p rem je res
()peral iol ls. ae qui i trdique rrn r: t l l rapage parl iel .  rnais net. pâlr conlrc.
l es  de r -n iè res  acqu i s i l i ons  sc  p . r ssen t  no ins  b ien  ( ce  qu i  es t  un
moil ldre ûlal puisque ces opa,ral i()ns scront lareeÛlcnt rcprises aL:
C .M. I  e t  C .M .2 ) .  J  i nvoquc ra i  i c i  un  c l 1è1  dc  f a l i gue ,  oL l  enco re  dc
l iDri tat iorr phvsiologique dcs acquisit ions, le gain de quatre opéralrons
sur l  année laisant l iglrrc de scui l  (c,cst le gain de lreize él(:ves dans l i l
C. E\. et. le cl i \  dans l : t  C. lrr l .) .

I  Les élèves forts progressent aussi
Je coûtpare ntainlcnanl lévolut ion des aasultals en tenant coûtpte drr
n i veau  i n i t i a l _  C lons idé rons  dâns  chaque  c l asse  l es  é l èves  ro r r s
(groupe A).

ks perlornrartces atteinles dans les classr:s Ex ct Inl sont quasiment
i den t i ques .  supé r i eu rcs  à  cc l l es  de  l i t  C .  

' f a r .  ( pa r -  excmp le ,  s i  on
cornpare les moy"cnnes oblcnues cn j l r in cles classcs Flx et l- i ,  le 1 de
student vaut 2.02 e1 cst signif icat i f  alr seui l  O.lO).

C  cs t  l . t  un  cons la t  i n l po r tan t .  I l  c s t  co r r t ume  dc  d i r c  chez  l es
ensergnants que s occrrper dcs élè\-es lhibles i :quivaut : l  délajsser lcs
bons .  Lexpé r i ence  rncnée  i c i  mon l r c  qu , i l  n ,en  es t  r i en  e t ,  i t l l

rto
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(on t r i t i r - e  .  l c  l a i t  de  ne  nég l i ge r  aucun  é lève  anène  des  p rog r i ' s
sensibles. mêùre chez les meil leurs élônrcnts.

al lâsse
N4ovcnne

C Fix. C. I rL C. Té.

1 .  pâssalro

2r passaûon

q' l r  ont  proqresse

7 (01

r  0 .6  (0 .  1 )

100

7 {01 7 r ( 0 )

8 . 8  ( t . 9 )

f l3

r 0 . 5  ( r J

100

I  Les bénéf ices de I ' impl icat ion
Ér-olut ion des élèves nroyens (groupc B) daDS chaqlle cl.rssc :

l ,a classc témoin obtient ici  eltcore les résrl l tats les phts lâibles en
valeur absolue et en progrcssion nlovetlne ei effect i f .  L!1 C. Irn.
réal ise le meil leur score. I l  laut se rappeler l i i  qu cn L1it,  les élèves de
nivcau B rcpra'scntent le gros des élèves.tdibles de la classc, et on peut
penser que I implication a induit une attention de la maitresse plus
g rande  qu  à  l  hab i t ude  : i  l éga rd  c l e  ces  é la r vcs .  qu i  r e . . i o i gnen t
quasiment les élèvcs du groupe A.

I  Des résul tats probants chez les plus faibles
Évolut ion des élèles laibles (groupe C) . lâns ch.rque classe:

I-e peti t  effect i f  { ' )  des élèves du groupe C dturs la C. Inr. enpêche tout

13I



Àtat poua L réra.itc acolaite

coùnlentaire. La comparaison portera donc sur les C. Ex. et C. Te.
Les i ' l i : r 'es de la C. Ex. parteùl de plus bas e1 irrr ivent plus haut
p rog l ' ès  s i g l l i l i ca t i l emen t  p l us  impo r tan t  pu i sque  l ana l yse  c l e  l i l
covariance donne F = .1.60. signif icat i l .ru seui l  O.O5 : tolrs ics élè\,cs
plogresscnt, el la perlormalt.e du groupe reioi l t t  pl .csque cel lc du
groupc B. c'est- i i  dire qu on consti t te le même pharnonrè e que dans la
C .  I û1 .  I  dâns  l es  dcux  cas .  l es  é l a ' \ , es  du  g roupe  l e  p l us  f a i l l l c
rattrapenl le groupe précédent. par ie biais, probable dans la C. Im..
vo lon ta i r c  c l ans  l a  C .  Ex_  d ' une  so l l i c i t i r t i on  pa r t i cu l i è re  de  ( , cs
élèves.

Dans la classe témoin. on renlarque également ce rattrapage, Dlais a
un  n i yeau  p lus  f a i b l c .  Les  pa r t i cu la r i t és  dcs  deux  au t res  c l asses
augmenlent les antpl i tudes.

l'. pâs-sirrion

:Ze pass:ition

!l enfants
qùl onl progrcssc

. .  / t  ' ? l

t l t  I t  t \ 6 '  {J)

C. Ex.

/, 
A 16) .75'ta, =

A t8)\ B (2) 25 râ
' c  l J

/ A  { I )  7 . 5  %
B (r3l B ( l0l .77 o.n =

' C  ( 2 )  I 5 . 5 l n

. A  ( l )  r 2 . 5 , r ,
c l8):. ts (1) 10 o.,o T

' c  i 3 )  37 .5 ' l n

Cl. Im.

.,A (6) .(16.5 %, =

A (9): B (3) 33.5 qt l
. c . o

/ 
A l8) 1,7 :ta

B{r7) . .  ts  (9)  53ee =
c  { )

/  . / 'A {I) t lorr i '  
\

( c { 2 ) . B l l  J
c ( l)  50 ' , i ,

c. rb.

,. A lt)t6.75 %
A {61\ B la) 66.5 ei J

' ( l  (11  16 .75 ' r , t )

,,. A {-l
tl (13) ts (6) a6 o/o

\c (z) ls+ 
" .1 J

/ A  l I )  1 l % l

c i9) .  B (3)  33.5 D/.

\c ts) .ssi,,ra =

rnveau prxùe attcxtt pâr la nlâjofitÉ

mâint ien c lâ1rs l r  n i \eârr  de la nrâJor i té

baisse dans le ni|eau (le Ia majorité

hausse dans le n ivcalr  de 1a major i ré

axa



3. Ltactiotr,lccherahe I crpéaietce et ax3éaioacac

On pcut visual iscr ccs phénomènes par Ie dcssin cles chenlinelnrr l ts
i nc l i v i c i ue l s .  T ro i s  g roupes  de  n iYc : l l  son t  cons t i t r ] és : i  pa r t i r  c l es
resu l t i r l s  de  l i l  deux iè r ) re  p : r ssa t j o t l  : ^  ( no1e  :  I  l .  29 ,5 r f t ;  B  (no le  :  7
à 10. 48 %l :  ( l  lnde i  0 ir  t j .  22.5 'r ,o).

l-es répart i t ions clal)s ces ûi\ ,e:urx. sclon le nivei l l r  ini t ial  sont donnees.
Entre les parenlhèses. I igrrrcrrt  lcs el1i 'c ' t i ls.

On remarql le i l ien l :r  degrad.rt ion globale. dans latcitanti l lon. de la
posi l ion dcs i l t :r 'cs clc la Cl. Ta'. .  et le chenrinenlenl posit i l  poLtr 62 q. i)

d cntrc cux ( lcs a l i rYcs drr groupe C de la t  lassr: cxpa'r intentâle.

& Un acquis pour le futur

Pour résumer. je dirai que les Ùr(xl i l icat jons apportées. esserr t  i r l lc lncn L
Llne inlen-ention correcl ive irnntôdjatc ct indi| idu:r l isée. (.1 I imphcirt ion
qrl i  les:rccornp:lgnrJ olrt  amené des progrès signi l lcat i l .s i l rL niveaÙ de
l i t  c l asse  expô r imen ta le  e t  p l l l s  l ) : r r l i ( u l i è re [ l en t  poL la  l c s  a ' ] a ' \ ' ( ' s
faibles.

l-a clarsse impliclLlée real ise lâ r l( : i lk\ lrc des perfonlances. nlâis i l  n al
pas éte possible cle l :r i re l : t  pi lr t  dcs choses. puisque deux i ' léDtents
on t  : 1 \ ' : r  t a t { é  ce11 ( ' c l assc :  r l t l  n i veaL r  i n i l i i i l  p l us  a . l c \ - é  e t  p l L l s
ho r t r ogènc .  c l  r r r r c  p l age  ho ra i re  p l us  i n rpo r tan te .  De  t oL r te  l i r ( . o l l .
I inrpl icat ion induit une nrei l lel lrc el l i (a(i ta' .  cc clLl i  el t  soi,  consl i luc rrr l
résult:r t  apprécial l le.
' Ioutefois. 

on peut supposer qu i l  rcstcri t  davantage dans la C. El i .  une
lo i s  l  e \pé r i e l ) ce  l e r rn i r l a ' c .  Lense igna l t t e  i t  p r r  cons ta te r  une
aDlél iorat io des r i :sultats par rapporl à un changcment pédn4ogique

ct, trJrpotharsc opti [ l iste. on peut cspa'rcr quel le i l tvestir :r  cr l  ar( lLl js
clans sa pratique future. .(nrtrair 'cntent à lenseignal l le dc la C. lm..
. lui .  une lois l :1 charge éltcrgart ique et énrotioltncl lc l iarc à l  intpl icat ion
dissipa'c. n'al i lu(unc raison objecl ive de n)odi l icr sa pratique. On pcut

a r r ss i  se  c l emande r  q r l e l s : r u r i t i cn t  é té  l es  resu l t a l s  sa rns  a i c i e
extérieure I

Derrière les chiffres, la vie

ra\.ail lel dans la classc. c est gritt i l l i lnt porlr l intcn.eniut. et âl
plusicurs l itrcs. On v esl mieux quc clans un bu.e:ru : i l  y lait
phls (haud, ça bruisse, (, i l  sagite. çil vaqlle. çât grouil le, ça se

dispute, ça criai i le. Moùen1s l trusclues de si lcrx.e irnpré\ ' is ible, puis
cresc€1ralo de la reprise. La chatrde anlbi: tnce dtr groupe classe, quancl
on lrr i  penrrd de vi\ ! 'e.

Orr dc\ ient quelqr.r 'un pour les enl: tnts . . .  et poul soi-rtcrnc. .  Bot:r joLLr.
I)dniel J ,  Je l  entends souvenl cians les couloirs. ou bien " .( lrrand esl .e
qua, trr LJien-s ? , ou encore " J (ri rérrssi irron cotrtrole ! '.
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I l  v:t  les f i l les qui déj i i  cherchent à séduire, et les garçotls à al l ionter,
,-,fe srlis pllrs-tolt que toî ! , ...

Fl1 puis lesl ime réciproquc clui n:rt t  enlrc les r i t :u_x acltr l tes. Le ternps
nc laisse courir que les bons sou\.enirs. En \.() ici  quelqlres uDS :

La  ma i t r esse  dans  l e  cou lo i r  :  , ? ) r  sa i s .  ù I i che l .  i l  a  r éu -s . s i  s€ , s
opêreLiot ls.. .  et le lendernain. ,Michel c-tait  , lolns . le.talr les (r sn
cl iclêe...  ' .  Un sacré coup double !

! 11  Mar t i ne .  j e  l z t  conna i ss i t i s .  Déb i l e  . r u  t es t  du  t emps  ou  j ( .
rnarsl lrai.s des intcl l igetrccs . cornplètement zlbnlt ie vue cle I  cxténeur !
Sa nraitrcsse cle Ct.E.I disait ,  en réunion cle svntharsc ..  " Cdle lat.  eIIe
t1c . lere ieûreis rLet7, <' l le érsl ( .or1 comrle al l le ca/a, l ière J. Au test cle
septeûrbre. el lèct iverDent. el le a O. En juirr.  5. pas si débi le qlrc ça. l : l
gam ine  !  E t  l e  p l us  d rô le .  .  c s t  c l ue  l o r squ  e l l e  i t  comDtence  i t
démarrer. el le s cst mise ai r i( .aner, à piquer dcs ibus r ires ct cles nres
lous:r tout propos el trors clt  propos. La rançon d.un déblocage_

Mantrcl.  i l  fai l  parl ie c1e la l :rni l le la plus deteslee par l . i rcole. I ls sonl
torr- jol lrs ert retard. effronlôs. ne iravai l lent pas, metlent le bâzar.. .  En
(l i tsse. on l . t  nl is dans un coi lr .  I l  le tal lai t  bicn I dest vrai qu.i l  était
bagarretrr.  arrogant. qui l  ne laisait  r ien...  cle s(.olaire. I l  casse ses
cravons. fait  des l i tnce boulettes avec ses cahicrs. n.apprend pas ses
lecons, ne ramène pas ses affâires de l :r  maison. piqrre le dicl ionnâire
de la maitrcsse, etc. I tn septembre. i l  a 2 au 1cst. en juin :  lO. I l  s.est
rclat iverlcnt calr l lé, i l  comnren( e à lcnir ses cahiers.

Je nrc souviens quarnd mêrne des échecs, celui d.r ln garÇon qui sesl
cassé le br:rs. ce qui lui  a fait  rnanqucr plusieurs senlaines. er I  a
é1eint :  de châhutcur. i l  est devenu morose 6 - 6.

Une l i l le. qrl i  rcclouble 6 5. la seult:  qui ragre.ss(,.  pourtant el lc nest
presque janrais l 'enLlc en soutien, une énigme. La vie. c.est aLlsst les
empressenrents. lâl tente an_xiel ls€t du r-crdicl.  les vcu_r levés vers le
( cnseu r ,  l es  c r i ses  dc  c l écou ragemen t ,  l c s  en thous iasn tes  de  l â
Ieussrlc.

Tout seul. Untel échoue. À côté dc I adulte. au table.ru, p.rr exemple
pourquoi lcs enfants aiment i ls tanl arcrire au tableau.? i l  réussit .  I l
rctounre à sâ place et échoue encore. ' l lavari l ler les opérations. c.cst
aussi parcourir le chemin ale I  al l lonomie.

Finalemenl, ce qui resle, je cr-ois. cest I ' imntense envie d.apprendre
des jeunes. et cl tez tous les ieunes. I l  ny :r pas que Mozart quc l 'école
assalssine. Puissent tous les élè\,es v vivre ct s,V épanouir.
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Les l imi tes de I 'expér ience

osit ive pà1r bien des aspccts. l  cxpa'r ience clécri te préscnle des
l imites : son objet esl reslrcint.  le contenu nesl pas rcrnis cn
cause - cc qui consti lue le point le plus di l l ic i le à faire é\ 'oluer

loaginc soci.rle n est p.rs directernent prise en cornpte. i l  ny a pas eu
rc( ours aux IJrati(lues d entre aide...

De nombreuses  \ ,o ies  souvrent  e t  donncnt  env ie  da l le r  p lus  lo in .
l-argenrent incomplète, .elte action recherche montre toutelbis qLlc
des progrès sont .éalis.rbles c cst 1à son exemplarilé.
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c9;ui ds iilrlJrri-;l

)  1  , ? .  . .  I  t t r - .  ),iJ i1J ,J'CJJJliJS JJg J'9:;lJ.v w

rjrnu ro.E 9Jrirrlg oe.gùlon
rjg lt,,r'Fng]ig

L a  p r e  e c t u r e  :  l a  p r o b i é r r a t  q u e  d e  i n s t i t ! t r i c c  . . .  .  . . . . . . . . . . .  . . .  l 3 g
À , 1  l r e u  s o c i a  e t  p r a t  q u e  d c  é c n t  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 9
Dé f i n  r  des  cho rx  e t  des  moyens  spéc i f  ques
a  l a  C r a n d e  s e c t o n  . . . . . . . . . .  .  .  . . . . . . . .  l 4 l
D  f f r cu l t és  e t  r éuss  t cs  dans  l e  dé rou  emcn t  de  l ' expé r i ence . . . . . . .  I  43
P o u T  c o n c l u r e  s u r  l ' a c t i o n  r e c h e r c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  4 6

oLtI l  Qrl ale lar rnaatr(, .5se r '-sl  al(,  crÉ(,r.  r l- t ,ncr_r r I  ra-qr, r  I lc,s
n r ( ) l i v i l t i oùs  ( l c  l e l r l : r n t ]  i r  L1k \1 t [ . c  e t  a t l éc rù t ra .  O r .  r t l o t i ùc r
l  ( ,rr/ i1nl.  . 'est. loû.,r sl tr  .sér.s rr/ / i 'cts^. . / i tû.c, el l  sorlc .11!. i l  .r i l

( 'nl ' i . 'alÉ, cetl . ,  a/to.s( '  lar .  ( l - i l iane l- l l l ' (  i l t ]

Ce  c i r : r l ) i t r e  ae l t d  co rnp t c  ( l  u l r c  exp ( j r i r r eû tâ1 io l t  r c l i t t i v r  i l
i ensc iqnen t (n t  c l e  l a  l c c l r r r e  cn  g ra r r c l e  sec t i on  a le  n ta l eanc l l e .
( i xpc r i  n ren  l  a t  i on  r l l cna 'e  d (  ( . o l l ( . c r t  pa r  l r ne  i ùs t i t u l r i a ( ,  e t  u t r
l)svchologl le s({ l laire.

L l  ( ' s t  l : i  u l r  t xen rp l c  c l e . r  c l u i  peu t  è t re  ra .a l i sé  ( j i t l t s  l e  c i t c l r e  de
co  â . l  i ons  GAPI )  Eco le .

Ibl lr  Ic psvchoLogue scl) laire. i l  s agi l  . lc ntonlr(,r  qrle Iont peut passer
l c  g l  au \  oub l i c l t c s .  sa r l s  pou l '  i r u t i t l t t  c l é \ c l oppea  l c  c l iVa r r
psvch ! iÙ l l l y t i q l r e ,  c t  qu -cn t re  ccs  deux  i i ) r  t c s  c l  iD t ( , r l e t - t t i ons
etroi lern(.nt I jsvclrologisalt tcs ( lonc aonscrl .at lr iccs cata scotoûtisi lr l  le
soc ia l  e \ i s l c  ûne  i i u t r e  vo ie  I Jc t r t  a t r e  m ieL r \  app rop r i ée  â1 l r x
paot) lcrres scolaires dalts lcur ensel l lble :  ( ,cl lc ale l i luverturr el (rc l i i
rccherchc avec I i ' r ,ole cl( pral iqucs ped:lgogir lucs mielrx aclapla,cs aulx
en lan t s  de  no l re  t en lps .

l .  Chapr l r . .e , l i { .1  p r r  N  L . rnonn ier  ( | re . l r i (e  ( l i ro le  J la lc r r )e lh . . l  D .  I , r \ c tu i . r
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l. L'.ction.r€cherchg ! cxpêrietrce et atpé.ieûce,

l{ Une réflexion préalable

' l l ( ) i s  
A rands  ques l i ons  se  poseù t  l a ( . e  à  ae  l ha .n te  dc  l a  l ec l u r c  c r r

grâr) i l ( 'scct iolt .

L  l , eco le  n ra len rc l l c  a  t  e l l e  r r ne  l bû ( . t i on  a . t r o i t e  dâpp ren l i s sagc  c l e
r ro t i ons  dé l i n ) i 1écs  oL t  b i e r r  une  f o i t ( . t i on  de  sens ib i l i s : t t i on .  c l e
prepi lr ,r l ioû. dc s truct l  l r- : l1i{)n '?

2. Li l  lc(ture doi l  cl lc être coDsida.ree contnle rrne nl i t t ièle sa() l i t i le à
ens(' ioner oL1 con]r l le une pral ique cLl l turel lc ar a( 'qtréair '?

3 .  Lense ig r ra r r1 .  dans  l e  câd re  c l e  ae l t r  a ( . t i \ - i t é .  a l r r i t  t  i l  l l ne  i t l t i t ude
d i re (1 i r e .  r rDc  i t t t i l L l c l e  dc  l a i sse r , l : l i r e .  oL l  r t r l c  a l t t i l ua l c  moc lu léc
Iaiss:rnl pl i tce à f i l t i t iâi i \ ' ( .  de l  enl i lnt.  Dti t is en le euidaùt i tu monr(,nl
opp ( r ' l un ' /

C)n \.oi l  bien quc clcs réponscs données à ces questions clependrar tolr l
l e  r es le ,  : l  savo i r  r na ' l hoc les  e1  con len t r s .  s t v l es  dc  re l a r ron
péd!r{ogiquc.

$ Des choix pédagogiques

Disor)s d ernbla'c nos . lroix.

La  rna te rne l l e  â  une  f oD( l i on  sens i ] ) i l i sa t r i ce  e t  s t r L l c l t l r an re  i l
alssl lnler.

A ce 1i lre. cl lc doit  ântencr la pral iqrr( dr! l ivr-( ' .  pi tr  une â11i1ucle i lcl lvc,
principatlement al lpra's cles etr l : tnts porlr lesquels le l ivrc est t tn ()bjet
perr ( onnrr. cal pel l  ntanipuié.

F a c e  à i  c e t l c  t â c h e .  I e n s a i g n a l n t  t r c  p e u l  s e  p e r n r e l l r c  l a  n o Ù
direcl ivi lé :  i l  a un rôl{r di ' termitr i trr l  ar. ioue. - c cst lr . l i  le nt i l i l re du - icLl
sco l : r i r e  -  qu i  ne (ess i t e  r i que r r r -dans  l a  ( l a ' l i n i t i on  dcs  ob jec l i l . s  e t
vigi lance cl i tùs la mise en r l)pl ici i i iar) des tecltniqurs.

I l  ne  sag i l  pas  pou r  au1 : l n t  de  c i ép lovc r  t o l t s : l z imu l s  t r r l c  r e l a l i o r l
i tLl tori t i l i ie, mais d ê1r(. l i tnrtc d altorci cnvers soi ntènte p()ur nraintcrr ir
le cap utalgré les ol)sta( ' les et lcs clér 'or rr:rgcntenl s. ct d assun]cr a!e(.
Ies cnlants certairrs ntontenls de lêrr lclat obl igaloirc.

Une lojs (cs principes dir l inis. i l  l . r l lai t  les mettre i j  larpreu\ 'e d( '  la
réal i té.

I- cxpérience se pitssa dâ s une gaarrdc sectioû dun gr()upe scolaire
clune ZtJP répu1ée cl i l l ic i le ct ibrternent ch:rr{a'c en inrrnigrés (en\. irL[ l
. lOoi de la popul. l t ion s(olaire).

Ce grolrpe comportc cieu-\ a(,olcs nt:t lernel les. dcrl \  écoles ln-i tr taircs ct
un GAPP.
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La pré-lecture :
la problémat ique de I ' inst i tut r ice
N' Le progtamme et la norme
Dcpu i s  p l us ieu rs . i nnées .  i e  n l e  déba t l a i s  1à ( .e  a r  un  t hème  du
programrrrc off iciel :  la prar lecturc. Comntcnt enlrer dans le donatne
de la lecture sâns V enlrc[ tout . i  lâi t  ?

Cornrnent aborcier la lccture siùls la disséqlrrr.  en tenant compte clrr
rythme cl é\ 'ohlt ion et de l  acqLl is culturel cle chaque enfant,?

Le p.og.amme off iciel
<  Dès  l ' âge  de  t r o i s  ans ,  l e  j eune
enfant se trouve apte à donner une
s ign i f i ca t i on  à  ses  g raph i smes  e t  à
ceux  de  ses  camarades .  l l  do i t ,  à
paror oe ce comportement naturel,
pa rven i r  à  ma î t r i se r  no t re  éc r i t uae
a lphabé t i que  re l evan t  d ' un  symbo-
l i s m e  à  d e u x  d e g r é s .  t l  f a u t  l e
rendre apte à comprendre le rôle
des  s i gnes  éc r i t s ,  l eu r  ca rac tè re
a rb i t r aa re ,  à  l es  éc r i r e ;  à  f a i r e  co r

re  s  pond  re  l eu rs  d i f f é ren tes  pho
n ies  â  des  g raph ies ,  ce t t e  co r res -
p o n d a n c e  n ' é t a n t  p a s  t o u j o u r s
un i voque  dans  no t re  l a i gue ,  à  l es
c o m k l i n e r  o r a l e m e n t  e t  p a r  é c r i t
a f i n  d e  m e t t r e  e n  r e l a t i o n  u n e
cha îne  pa r l ée  se  dé rou lan t  dans  l e
t e m p s  à  u n e  c h a î n e  é  c  r i t e  s €
déroulant dans I 'espace, de gauche
à  d r o i t e - ,

Le langage obsc,ur et antbigu du texte ol l jc iel n cst pas fâit  porrr aider
l  enseignant à résoudre le problème de la pre, lectrue !

Con rû l cn t  un  en fan t  peu l - i l  è t r e  na tu re l l en ren t  doué  pou r
:rppréhencler un syrnboiisnre p:rrlàitcment arbitràirc?

l l  seû rb l c  que  cc  t e \1c  i nv i t e  t ou t  s i u tp l en )cn t  l e  péc lagogue  à
apprendrc à lire ct à écrire aux enfanls_ La pré lecture est réduite a
Lln àppr-entissage scolaire. lJne lois dc plus. le programme.l au r loins
lrn an d avance !

On perçoi l  a'galerncnt le caractère nornr:t t i I  du lexte qtr i  décri t  l .cnfanl
erl  général.  l  enfirnt cles l ivres qu on ne voit  jaûlais en chair el en os.

a Dans la réal i té
Rend.e lenfanl apte a...  mais par quei les prat iqucs pédagogiques.
Suellc angoisse pour le maitre de grande section lors du passage au
C.P. et slrrtout lorsque les pourccntages d échcc en l ln de C.p. étajenr
connus! Je ne sentais responsable de cet atchec. rDais comment y
remédio-? Ma pratique pédagogiqlre correspondâit el le vraimenl aux
enlants qlre i  avais cn fâce cle rnoi? I_a phrasc recopiée. la legende
d  un  dess in ,  l â  bande  dess inée ,  l a  l c t t r e  a r r x  copa ins ,  l e  co in  dcs
l i v res ,  l es  h i s to i r es ,  l es  i nages ,  l es  messages  . odés . . .  t ou t  ce  be l
échan t i l l on  conse i l i é  pâ r  l es  rex tes  o l f i c i e l s  é ta i t  j l  ac l ap t i ,  à  l a
preparati .Jrr de l  enlrée des enfanls dans lc dontaine de la leclure./
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3. L,action.lochercha r galôrioaaa ct Greériaacoa

f  La lecturê :  apprent issagê et désir

I l  nrc scmble nécessaire d: lborder ici  la déIinit ion de la lecture.

À la cléfinition traditionncllc : décoder un message transcrit sclon Lln
code conve t ior- lnel.  j  ajouterais unc rarlôrcnce expl ici te :ru désir de
lenhn t  de  se  l ance r  dans  ce t t e  en l r cp r i se ;  ce  qu i  pc rme t  de
d i s l i ngue r  r i cux  p lans  pn l , ( ho log iques  d i s t i nc t s  :  ce lu i  dc
l 'apprcnLissage des mécanismes proprenrent dits. cclui du désir et de
la motival ion porrr al ler au devant de lar découverte du scns. qui
nécessite une adhésion affective de l enlant au projet péditgogique.

Corruùent cc besoin exploratoire de nature allèct ivo-cognitive peul il
naitrc si I  enfant na pas ou a peu de contâcls i lvec le l ivre el lécri t
dans sa lamil le. c 'est à-dire si ce besoin n esl pas induit et é1.rvé par
une pratique socio-cuit l l rel lc ?

l- ereur prirrcipale de l  enseignant sc situerait  au moment mèûre orl  i l
nie la prat ique sociale pour entrer cl irectement dans le domaine du
mécanisme de la lecture.

Apprendre un code. si on ne possède pas la prat ique .oûespondante.
celar i t  t  i l  un sens ?

Mil ieu socia l  et  prat ique de l 'écr i t
I l  esl bien é1abli  que la réussite d. lns l  apprentiss:rgc de la lecture
virr ic dans unc large part avec le mil ieu social de I 'enlânt. (1)

Nous formulons I hvpothèse que la famil iar isat ion de l  enfant avec
l écri t  consti tue l  une des variables nédiatr ices entre nt i l ieu social et
réussi le scolaire.

Cette variable est certainement l iée à d.tutres : att i tudes des parents
face  à  l a  cu l t u re  a ) c r i t e .  amb i t i on  soc ia l e  des  pa ren ts  pou r  l eu rs
enfants, lelrrs alt i tudes et leurs attentcs face â l  école. lcurs réponses
( l n l  r r  r r r \  . r u \ , . r i ge r  t r ' e *  : . cn l J i r r s . . .

El le n est pas à considérer comme ulte cause cl irecte. mais comme
intermédiaire enlre la fanti l le et l 'écolc.

I  Enquête sur la fami l iar isat ion de I 'enfant avec l 'écr i t

Un questionnaire destiné arDi enfants fut construit alln d opération
naliser notre variable : trente et un enlânts furent intenogés. Ils se
répart issaient, selon lcur mil ielr.  de la façoi l  suivantc :  dix ht l i t  de
milierrx ouvriers, treize de milierl-x bourgeois.

r  Ch i lan . l .  Z :uzo .  Pasqu ie f  l98 l
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Agia lrour Is réuiaite scolaire

l -e qLrest ionnaire.ornponai i  l ro is p i t r t ies e l  . lL tator le q l lest joûs :

. L€ matériel disponible à la maison
As t r i  des l i \  res : i  ro i  ?
As tu un c i ih ier .  ùn album a color ier ' ,
Às iu cies ( r:rvons de (.(nrjcur. Lles lc trcs ,

. Les pratiques de I enfant, ch€z lui
I isr  (  r  que nr  reqarr l f j  des 1l \  r rs l
F lst  cr  que prpi t .  ou nrârnln ( t rère ou s. : l ]Lrr)  te I js fnr .1.s l i \ r .e! . r
Esl  cc q l re l l l  c lcssine-s. ,
DsL ce que lu (-rcris .)
I is l  re q l ]e papa ou nraÙlal  I  applennc| l  l l  l i rc ' )
Esl ( ( qu(, papâ (nl mirntâD l apprcntreûl :i t (.rjra f)

. Piésence de modèles identificatoires
l lsr  cc q l re pâp:r  l i l  dcs l i \ res ?
Flsr  cc q l r r  nrar l ran l i l  { les h l rcs l )
f lsr  rc qLrr  pâp:r  écr i1 l ,
flst cc qlle rnantiln Écrit l
Esr rc que ton licre (tir so,Lrr) lit oLr i'crji l

I - rs  r 'Éponses âi l l rntar jves I i r rcnl  lo lâ l isees porrr  cha. lLLc cnl : rn l
Lcs ( l is l r ihul ions pi l r  l l l i l ieu so l  l rs  srr i \ ' : ln les:

Nl i l ieLr

Mi l ier l

EI le.r i l 1 1 2
3 . 1  5
I 3 l

0 1 2
0  0 0

i  +  s  r ; z
0 l  o  0 0

s  l o  r r  t 2  t s  t r

I 0  l i  t 2  1 3  r +
o s t l 0

o
2 .6

8 9
. l t

i ,es deLrx disr . i l )u lx)ns sont  nertcnte l  dacalôes.  l .a d i l | ren( c apparai t  iqalenrenl
âu nivc: t l r  des molcnnes c1 . l lc  esl  s tat is t iqLremcni  s igùi f icat ive ( i  = 2.64 à p O.02)

E1iec1i l
0 1 2
0  0 0

nMil ierr

7 .3Orr\r ier 1 8

B0rrr{eois 9 ,6

l .  .  dasiqrr  I i f i i . r i l  d . . i r rqLrc { ror tpe

t40
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t, L'action.rechalch3 | elÉliqrcc et orlérle.ces

I  Les résul tats de I 'enquête
S i  I on  cons idè re  chac r rne  des  t r o i s  pa rL i cs  de  l en l re t i en  p r i ses
sépa r i rmen t .  l avan tàge  va  à  chaque  l b i s  aux  en fan t s  des  m i l i e l r x
bourgeois. L imporlance de l  écart décroit  lorsqu on passe du matéricl
aux [rodèles puis aux pratiques d(] l  enfant. En dautres ternles. si
tous les enlârrts otrt  contact avec lécri t .  la posi l ion des écarLs laisse
supposcr dcs di l lérences qrral i tat ives enlre lcs prat iques selon le
mil ieu. En bref. i l  scrrrblc que les enf. lnts du r l i l ieu t iortrgeois soieni
plus famil iar isés avec Iécri t  que les err lants de nri l ielr ouvrier.

x Etabl i r  un comportement de lecteur
C es l  l à  un  rÉsu l t a t  qu i  ous  i n té resse  . a r  i i  débou .hc  su r  des
possibi l i ta's d. ict ions péclâgogiques: err el l i ' t .  si  on tre pctr l  prétenclre
. rg i r  d i r ec temen l  su r -  l c  n t i l i eu  so . i o - cu l t u re l  de  l cn fan t .  on  peu t
espérer agir srrr les prat iques dc l  i rcol ier et.  plrrs p:rrt icul ièrenlcnt ici .
ess . r ve r  dancne r  l a  p râ1 iquc  du  l i v re  e t  dc  l éc r i t .  p r i nc i pa lemen l
. t up r -ès  de  ceL l x  qu i  é l a i cn t  l es  û ro ins  l aD i l i a r i sés  a \ . cc  ce  t vpe
d activi té. et ce dans le car<lre de l  acl ivi tar ordinaire de la classe.

I l  lâl lai t  trouvcr les rnovens pedagogiqLles détabl ir  la rel i l t ion entre
Ienfanr. I  adulte et le l i \ . .e à lécole e1 d:rns la famil le. cn é\. i tant : lu
n rax iD ruDr  l a  dé r i ve  \ . e I s  l e  r i l ua l i sme  sco la i r e  :  nous  v i s l ons
l établ issemenl dun comporleneDt de lecterlr  et non d'une att i tude
scolaire à caractère lormel.

Déf in i r  des choix et  des moyens

r4t

spéci f iques à la Grande sect ion
ieux vaul sui\Te l 'enfant que le te\1e inadapté des Instnlct ions
off iciel les et éviter la pédagogie tradit ionnelle et normative,
marquée par le primat du verbal isme et de l  abstraction. par la

compét i t ion  e t  le  vcdc t ta r ia t  cons is tan t  â  surva lo r iser  l ' en ian t
lamiliarisé avec le modèle cultu.el dominant et .i contrario, par l oubli,
Iabandon,  ou  rnôme la  dé \ 'a lo r isa t ion  ac l i ve  des  imnr ig rés  e t  des
prolétaires.

Il faut que nolrs sovons conscicnts du rôle socio polit iqlre que nous
pouvons atssuner : soil assurer une instrlrction de base à tous. err
in tégran t  les  d i l ïé renccs  soc io  cù l l r r re l les  dans  r ro t re  p rn t i . luc .  la
pr io r i té  abso lue  de \ ,an t  ê t re  c lonnée aux  é la 'ves  c lon t  la  réussr re
sco la i re  dé :pcnd le  p lus  de  léco le .  sous  pe ine  de  par t i c iper  à  la
reprodlrction des classes sociales et des inargalites. I-C plus grand désir
clcs maitres cle C.P. cest que les cnltrnts arri\.ent dans leur classe
parfaiterner)t aptcs à l apprentissage. I l nous fallâil rÉsister l. i  la
tentation drr forçage et é\' i lcr la mise en place d'un apprentissarge
systcnlatjquc qui ne tiendrait pas corllptc des é_volrrt ious individuelles.



Alir pgrar L réuraite saoLlrô

I Par rapport à la lecture
Nous r-lorls sommes lixé deux priorités t âtlener une pratique active
du l i \Tc, travari l ler le sens : et ce en cherchant â établ ir  rrn mouvcmenl
de style interactionDel entre leulànt el ladul le dajts sa famil le er a
l é( ole. entre l  enlànt et ses pairs dans le groupe cle classe.

Les résul lats mis cn évidence par le questionnaire furent Lrt i l isés pour
déterminer les élèves lcs moins lanliliilrisés avec l.écrit. l_curs parents
l r r r en t  r eçus  pa r  I éco le ,  l en t re t j en  po r tan t  I accen t  su r  l es  po i l r t s
sui\-. tnts :  sensibi l iscr la fanri l le à l  intportancc de l ,ecri t .  trouver : lu
sein de la lâni l lc un lutcrlr  pédagogiquc pour l  enlarnt, re.onntander
l a  f r équen ta l i on  de  l a  b i b l i o thèq r r c  mun i c i pa le ,  exp l i que r  c i ans  l e
cletai l  l  ut i l is.rt ior l  du matériel conl lé à l .eniânt ( l ivre. cahier. voir
ntlre).

a Concrétisation du projet

C.rlée sur un cy. le de deux sclnaines. Iorganis:1t ion pédagogique
s (. tabl i t  .r insi :

. Séance classe complète :
-  a r labora t ion  de  tex tes  à  pà l r t i r  de  la
draûratique;

v ie  de  l a  c l asse  c t  d l r  - j cu

exploitat ion de ces textes.

. Séance en atelier :

t)eux {roupes loncl ionnaielrt  simultanérncnt ( l .rrn rnerré par f)aniel.
l  i tutrc par Nadine).

Dans le premier-groupe. chaque enlànt représente par lc dessin une
savnète. puis dicte son texte i i  I  adLrlte.

Darrs le deuxième groupe. l  adulte lait  l i re ou raconler soit  le canrer.
soit  le l ivr-e {col iect ion Je l l -s tout seul. preûl ière étape, O.C.D.I, .}  qui
avait é1é emporté la vei l le à la malson.

Duranl toutes les séquenccs indivicl t lâl isées, ]e tentps consacre à
chacun variait  selon le <legré de famil iar isat ion avec l  écri t .  Nous
â\rons égalcmenl essayé de noler l  évolut ion des eufaùtts aux nivealrx
des textes produits et des stratégies de lecture.

Difficultés et réussites dans le
déroulement de l 'expérience

I  
I lu t  d t l ! i c j ie  d r  ron tac ter  tou tes  Ies  lâmi l les  que nous  vou l ions

I 
fecevoir. Pltrbieurs relances furcnt nécessaircs. Cepenclant. nous

- avons pu lrourer des Luteurs pour chaque enfant. évenluellernent
pal le biais des grandes scrurs et des grands lières.
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t. Ltrctiaa'loehôrala r trtériçaca €t extôrlancca

Au  da rbu t ,  l i \ - r e  e t  cah ie r  con f i és  à  l  en lân l  ne  r cvcna ien t  pas
régrl l ièrement et l i t  règlc Iut modif iée en ce sens que les enfants rc
pouva ien t  p l us  Êa rde r  l e  l i v re  une  seû la i r r c .  ma i s  un  se l t l  so i r  e t
dev.l ienl le r. lpportcr impa'rat ivemerrl  le leDdenain nrat in. l-es rnit i trcs
drrrent égaleDrent se pl ier à unc ccrt.r ine discipl ine :r l in de ne pas
orncttrc de corr l lcr les l ivres et de respecter le roulement des groupes.

Lcs  p rem iè res  séances  l u ren t  que lque  peu  pe r l u rba res .  pu i s  l es
habitudes s' instal lÈrent d un côté comme de l  âulrc.

I l  lal lul  égâlernent ra'soudrc le problème dcs cDfants à qui personnc
l) a\ 'ai l  pu l i re le l i lTc à la ntaison i  l :r  lccturc avait l ieu dans I: l  jountée

sco la i r c .  Fu renL  éga le inen l  imp l i quées  dans  ce l t c  ac t i v i t e  l a
rcsponsable de la garclerie du soir, ainsi qu une Ièmrlle de sen'ice

f lcrtains cahiers ne revenaient pas. I1 fal lai t  les relàire. l ,e non respecl
du l ivre par les:]rrtres menbres de la lan)i l lc troublait  belr lr .otrp les
enlànts. Nous .rvons làbriqué une sortc d étui erl  carton pour protéger
.1 l  ransporter le l ivre.

I  Le l ivre :  quelque chose d' important

Au col lr 's dc l ' i lnna'e, nous avons errregistra une évolut ioi l  de lalt i tude
des ert lânts 1â( c au l i \ .re, par exemplc une fréquentâtion phrs assidue
du coin des l ivres. Nous avons du agrat)dir cc coin et l  aménitger
.ornme une véIi table bibl iothèque.

Le  sé r i eu -x  avec ,  l cque l  on  c ro i sa i t  l es  j ambes .  l a  dé l i ca l t : s sc  avec
laquelle on lournait les pages, le long moment passé sur unc paAe. le
scns clans lecluel on prenait le l ivre. la faÇon dont on racontait  les
histoires at l-x autres...  cc coiD nétait  plLrs t- l i  pcr( 'u ni ut i l isé commc
aire de ieu, nràis conme un enclroi l  où lon venait laire qlrelquc chose
d  i û l po r l an t .  On  y  vena i t  che rche r  des  ré fé rences .  échange r  des
conna i ssances .  La  b ib l i o tha rque  devena i t  l e  suppo r t  cu l t u re l  de  l a
c l asse :

Fallrice | ".-L, -sals .l.1n.s .,lilel lû)re il r/ a .i.'.s cro(.odiles.

Samir : " Vien.s L1oir..ie sar5^ des.siner les todue-s..i en ali l)il unÉ, aortlre el
.ses bé'bés. ,

L{'s cnli rts nous ont apporté des liùre-s s.lrrs ûnages et ont demandé
lecture de chaque a'pisodc. ce qui déboucha sur la lecturc suivie du
matin (eûviron dix nt inutes par- jour). Si l . l  séance étâi l  \ ,olontairer ent
oubfte,e, la dcmirnde en venâi1 sans délai.

L ' i n ta r rô t  pou r  l e  l i v re  e l  son  message  scnb la i t  augn )eD te r  e t
structurait  les cornportcments...  Sâmira, trn l iwe à la rnain. suit  avec
son doigt rrn lexte imaginaire qu'cl lc l i t  à haute voix.. .
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Agir pour l. aérraite $olâire

& Du l ivre à la lecture

l -( 's stratégies de le(, lur-e propreDrent
ntois.

Arr clébrl1. lcs enl: trrts rac()nt i l ietrt  lc
l image mais salts rccourir i lLr Lerte.

dites se sont i l l l inées au f i l  dcis

l ivre prêté cn sapptlyant sur-

NoLls leur denriuldi intes cle suir,rc le texl( '  at\ 'ea lcur cloigt.  I l  tr .y cur
cl i lbord i tucrr l lc correspond:ln(.e entrc 1e mot dit  e1 lc mo1 l)ointé.
P .og ress i vcn l cn l .  c l  : l t Jo rd  dc  l aço11  hasa rdcuse .  l ) u i s  hés i t an re .
lajusLenrent s est luis elt  place.

I)()r lr '  établ ir  nos texles col le( t i fs. nous sonlr lrcs parl is cles é\,anemenls
propres : l  l . r  vie ( lc la cl.rssc. Au da'brrt .  les phrascs pro.hri tes ét: l ient
plulôl longLles : '  Colette, -s i l  r . 'pi . t i t .  donrrc norr.s des l i rrbi ls dc clou.r l .

Prr is au l t l r  ct à nresure, les phrases col lect ivcs sonl devenucs plus
courtcs. et lcs nrols déj i i  vl ls nous re\- jel tnent très souvenl :  .On o
-joue eu ùiercha'. . " On a.iorté eLDi aerles. ,

Ch.rque phrase a' lai l  écri te sur urre feui l lc gr.and lbrmal et i l luslrce.
LJn  p : rnneaL l  r a t cap i l r r l a t i f  r eg roup : r i 1  l es  ph rases  en  co loùne ,  un
clessin schernatique sen'ant de rcpère \ isuel.

Spon tané r l l en t ,  l es  cn iàn t s .  p .1 r  pc t i t s  g roupes  du ra t r l  l c s  i n l e r
classes, \ 'cnaient retracer les lel lrcs avec lcur cloigt.  ol l  s.cntrainaient
à redirc ( l i re'?) lcs pI:rases. parfois. on observait clcs interactiolts
correcl ives enlre les enlànts.

S La reconnaissance du mot

Les  eù lân t s  scn ten t  l a  d i f t i cu l t é  de  l a  r econna i ssance  a i . un  l l ( ) r .
SouYent i ls croient savoir rnais se trompent car i ls onl encore ar ce
s(:rde de leur é\ 'ohlt ion Lrnc \r ision globale de la phrase. C cst perrt etre
là l  expl i . i l t ion de la sin)pl i f ic i l t ion evoqrrée cles phrases. clui a permis
le reir lvcst issenemt de utots connus dans les éDoncés noLlveâux.

Pou r  I ac i l i t e r  ces  p rocessL l s  . l e  t r ans l c r t  t én ]o ignan t  d .un
.rpprcrl t issâgc el1ecti f .  lut nl ise en place une série d,ét iqrrettes sur
lcsqLlel les l i {uraieirt  les rnots des irnon.i :s transcri ts.

L usage touiours sponlané, I  adulte n inten errant qrr.  pour ra,pondre
aux questions posées de ce matériel faci l j ta cl icz les él i :r ,es la lrrrse
de (onscience de l 'existencc cle nlots sernblables ct c,est ainsi que les
prcmlers repères ida'ographiques se mirent en placc.

Par excrnple, l : t  reconrlaissanac du ûlot on l i t t  clél jni t ivemerlt  acqulsr
p.rr tous les cnfants. suite à une discussion diJl lci le pour savoit qLrr
l al\'atiL ('onfondu avcc le début dll rnot nolrÉ,.
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I, L'actioa-rochcrchc | €r!Étiaaca 9t cttériclcrs

g Se construire des repères
Pzr r : r l l è l en len l  a l  ccs  ac t i v i t és  spa )n tanécs  a ta i t  mené  l r n  l r i l \ r a i l
systa'nrat iquc selon les étapes srr ivnnles:

l .  On a'cr i l  ct on l i t .

2. On suit  avcc lc doigt.

l l .  On identi f ie le premie. el lc der-Dier rnot cle la ph.asc.

4 .  On  ré r l l i l i se  l c  l . ocabu la i r e  connu  c l I  pc rmu tan t  su r  l ' i r x c
paradigrnatiqr.lc.

5. ( ln carchc des mots. on les rctrou\re. on les rentplal(,e.

Êxemple d'a<tivi té

L  L ' énoncé  cho i s i  <O ,  a  j oué  aux
cartes > esl éati l .
2 .  On  su i t  l es  mo ts  avec  l e  do ig l .
3. On (re)trouve le mot or, le mot
ca ( tes .
4 .  Q u i  p e u t  j o u e r  a u x  c a r t e s  ?
( r e c h  e  r c h e  d a n s  l e s  é n o n c é s
p récéden ts ) .
< Colette a jouë aux ca(tes. "
< Sylvie a joué aux cartes. o
5. On cache un mot. o/? ou cartes,
pvis a joué.
6 .  L e s  é n o n c é 5  p . o d u r t s  s o n t
p o l y c o p i é s  e t  e m p o r t é s  à  l a
ma i50n .

I  es  échanges  spon tanés  t r adu i sen t
un  impo r tan t  t r ava i l  de  reche rche
oe  repe reS .

RobetTo '. <Nadine, pou,/quoi tu
he  co l l es  pas  t ou t  ( l e5  mo ts )

Loulft : < Parce que tu vas voir;
ça cest un mof ( i l  entoure o/1 avec
son doigt,),  pour ça, c'est un autre
mot \il enîou(e joue).>

Roberto : < Ah oui! alors ce qui
est /d ( i l  montre o, dans une autre
phÂse) c'est le même mot. >

Florence : < C'est parei l ,  ça veut
dile la même chose. >

Ces ûronrent sont tra.s importanls ci lr  i ls montrent que l  enlànt se
constr l l i [  un in'ariant idéogrâphiq(r( ;  lc l le lbrme graphique a un sens
constant. Tant que cette notion de ntot n est pas su{I isamment stable,
i l  nous semll le dif f ici le d aborder. dans le c. ldrc d uD apprentissage
s.olâir( '  ct sysl irmatique. l  approche des associat ions phoûographiques
b('aucoup plus . lbstraites oLr plutôl l ianchement arbitrâires.

I  Bi lan de l 'expér ience
À l issrre de lannée scolaire. les enlânts avaient réal isé d importants
progrès dans leur démarche d appropriat ion du langage écri t ,  nr ir is
uniquement au niveau dc la première art iculal jon. Aucun d'enLre eu_{.
e1  mêne  pa rm i  l es  p l us  avan .és  c i ans  l cu r  é \ ' o l u t i on .  n  a  semb lé
commcnccr à darcouvrir les invar- iants phonogràphiqucs de la seconde
art iculat ion. Qu arr i \ .erar t- i l  à ccux qui nanronl pas aDrorcé cette
découverte et qui se retrouveront clans une classe où l  on art laque
cl ernbléc par lc b a ba ? M:l is l i l  naternel le n a pas lc pouvoir de
.hangcr lcs prat iques .ol lecl luisles du C.P. qui négl igent trop souvent
dc se pencher sur les individual i tés.
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Alir l.rr l. ré..rita..r..L:rt

t- lne tel le expérience lut grat i f iante à plus dun l i trc. L'é\,olul ion des
enlànts rcstcra notre nlei l leure récornlJense.

I-a co aci ion permit à l 'cnscignante de se reposer lc problème du sens
de  l a  p r cs ta t i on  e t  de  débouche r  su r  L rn  r cnouve l l e r l r cn  L  de  sa
pratique, issu dc ccttc rét lexion.

[)our lc psychologue enfin. ]a recherche fu1 r iche d obsenations de
I  en fan t  en  s i t ua t i on  sco l . r i r e  e t  l u i  pc rm i t  de  p . r r t i c i pe r  a  Lu t
chaleureux réseau rel i l l ionnel.

Pour conclure sur I 'act ion-recherche
es nollvelles pratiques d action,rccherche inenarcs par le GAlp et
décr i tes  dans  ce t  ouvrage se  sont  concré t isées  par  l  a t te in te
d objectifs de progrès dâns différents domaines : réduction cles

taux de redoublement. élévation clu niveau des élèves en i iancars er
en  ca l cu l .  me i l l eu r  r cndemen t  des  ou t i l s  e t  des  t echn iques
pedâgogiqtres. évolut ions individuel les posit ives...

On peut voir là les effets de la constitution ct de la mobil is.rLron
d arquipes psycho-pédagogiques qui furent anrenées par lc biais de la
conception el dc la mise en ûtulTe de projets d éducation locaux à une
réllexion préalable plus approfondie. à un etïort et à une vigilance
plus constants et soutenus. à une recherche de solutions cllectives. a
une modificalion de leurs attitudes traduites dans leurs pratiques en
général et dans 1a relation éducative etr particulier. à une orgâll isation
pedagogique mierr-\ stnlclurée du lâit de sa dif-ferenciation d.rns u
systènre plus flexible, susceptil l le d irrtégrer un phls grand nombre cie
larits sociaux.

I  L ibérer les dynamismes locaux
Comnc lc soul igne avec raison Jean Foucâmbcrt.  I  esseDtiel est que._.

' .. . kr sustèmc trouL)<t en lui rnên1e assez de -force et al'irneqtn-Jtior| poru.
.se rcrnl€, l l ra'  en r, /uestion. explorer de rrorrue' l le-s uoie,s. C'e.sl cel1a,
durranliqlrc. peLll èlre plu-s qrre les fbnnes préclses dans lesquelles clle
.se col l lÉr a un rnoûrerr l  donné, qrr i  reL,èr l  ( .sp.,ct po.si l i f  que nous
ob-sÉ'ruo[s.. .  La rêlorme doùt tLrr pcl lJs a beso[n n e-sl pa-s cel le qui
in.slourÉ' ptlas./iqe LLne orqarlisatîon. .ltl <]LLe Ia meillellr.,, mdis celld .?ui
Itbère du sein du st,stèrne êducatiJ IeS .forces cré(rtil-'cs .s.lns les cou;rer
r.llr corps social. , 1rl

C est principalement cctte idée essentiel le dc l ibérer. de st imulcr les
dynarrr ismes locaux qui, je crois. consti tue le principzrl  acquis et donc
le premler élérncnt de transférabilité de ces expériences. Ce serâ par
la micro analvse des innovations i:t de leurs cffets, si minimes sotent

I  o p  . i l .  ( 1 9 7 7  1 9 7 9 )
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3. ltartian{ach3rala | 3rÉrialac 3t a{tôriencc.

i l s .  quc  pou r ron t  se  deg i l ge r  l es  é l énen ts  p rém ices  de  nouve l l es
logiques éducatives qui à terme provoqueront une rcstructuralron
complète du châûrp pédagogiquc. Bien entelrdu. les effets constatés
restent part iels ct le vaste problème de l 'échec scolaire ne scra pas
râdi.arlenlent résolu par quclques tentâ1i\-es de rénovation psycho
pédagogique l imitées. Certains problènes denteurent, dc nouvelles
qucstions apparaissent. Ainsi.  l  élé\ ' :r t jon du niveau s accompâgnc
souven t  d  L rn  n ta i n t i en  des  éca r t s  r e l a t i f s :  commen t  a t r r i ve r  a
consen'cr le progrès général tout en cornrnenç^ant à pouvoir rédui.e
ces  éca r t s ' ?  Les  données  de  l a  psvcho log ie  des  app ren t i ss . rges  ne
lonrnisscnt pas encore de réponses pert inentes à ccs questions dc
fond. Or1 bierl  le rapport avec les famil les nest pas toujours cxeDrpt
d incompréhension même dans le cas de bonne volonté muluel le :  p.rr
exemp le  ce  pè rc  de  f am i l l e  qu i  à  l  annonce  du  f a i t  que  son  f i l s
n apprtncl pas ses leçons réagit par des paroles lourdes cle menllces :

"  Ja ,  oaû -s  l l l i  û re t l r c '  une  rec lêe  ce  so i r J . .  r éac t i on  peu  p rop i cc : t u
rét i lbl issement d un dialogue pour-tant indispensable...

t L'échec scolaire n'est pas une fatalité

Les résultats de la recherche s'élaborent sur derrx plans compli 'men
taires : comprendre la genèsc cle l  échec, agir pour la réussite.

L échec scolaire n cst pas réductible au-x carâctérist iques individuel les.
Son approc he classique a été cri t iquée d:rns ses méthodcs, les tes1s.
en prenalnl cn compte les condit ions de lcr lr  élaboral ion et de lerrr
p?rssit t ion. dans son londement théorique. le primat du psvchologique
(onc lu i san t  a l l  r a ' duc t i onn i s t t e ,  e t  dans  ses  c f f e t s ,  l e  I à ta t r s r l l e
pedagogique el la just i f icat ioù pseudo scienti l ique des ségrirgations e1
des él inr inations.

On peut considaircr le social sur deux nodc's. Le social peut ètre
invoqué pour expl iquer lcs defici ts individuels selon lc schéma :

Handicap
économique

> Handicap

socio-cultutel
> Handicap

psychologique

ou  b ien  pou r  avance r  dans  l a  compréhens ion  des  dé te rm in i sn tes
sociaûx e1 aconomiques à l i ruvre dàns la formation de la personne et
du cilolren afin de pouvoir travailler à leur dép.rsscment.

L'analvse hislorico socio-pol i t ique de l inst i trr t ion. des pratiques et cles
idéologics clonne son sens à l 'échec scolaire. IJnf in i l  ne laut pas
oublier les donnarcs pedagogiques. pour el les mêmes et dans lelrrs
re l a t i ons  âu  soc ia l  e t  . t u  psycho log ique .  Con leûus .  mé thodcs  e t
pratiques ordinaires ou de soutien ne sont pas neulres et pàrticipcnt a
la production. en grarrdc part ie reproduction. dcs classes sociales.
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Agia pour la réurritc acolaiaa

On en clécltr i t  une cerlaine possibi l i té daction sur le lcr l i l in. ce.tes
l imilce mais réel le, lcs GAPP et les réseitux dalde âv.lnt là uit  rôlc
csscnticl  à. jouer.

C )n  peu t  éno l l c c r  au  mo ins  c i nq  cond i t i ons  . l e  l c f l l cac i l é  d  une
approche psy( ho pedagogiqtrc procédztnl cle l  act ior-rccherclte :

L La col laborirt ion étroite du G^PP ou ( lu ra'seau d.r ide avec l  écolc et
les enseignants i
2. La lbmation .ontinuée des inLcn'enanls;
3. Lc controle dcs ef lets des expérimenlat ioDs alussi r igoureux que
poss ib l e :

4. Lâ cri t iqtrc construcl ivc de l  ecole et de ses prâl iques:
5. l-e relorrr constant à la théorie et à l  ic léologie clui écl.r ireDt la
re( herchc ct qui s é. l . l i rent de l . l  recherche.

L:r rcchcrche cloit  se continuer.
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Evolution des pratiques
aux

en difficulté
Notre objectiJ n 'esl pas un déueLoppê exhaustif rie torrs les
te.xles panr-s 'n'tl.ts I'opprêctation de lct ciistarrcc: qtLi s'êlabltt
entre une clrculaire (rt ses efkts sur les-fails pédagogltqtrcs.
Le chemin sului conduit de I'analgse du t€').le à I êtude dt..s
prottqLles uolonlalres qui ui-sent e.-x]rlicrlemenl à cornb(ttre
I êchec scoLotre.
Plus précisément, Ia dêmorch e ua passer par tes êtapes
srriuonles : onalqse crit{qLLe d<: La circtLlaire; con.slrlrction
d'utrc glrtlle d'irrterrogaLiott du réel: recueil cles donni:<,,.s cr
I 'a i r le de la grt l le:  analyse cles pratrques :  m[s€'  en
éuiderrce cla L'êcart entre Ie texle olficiel el ses appftcarron.s
ql]t:ctrues : ûûerprétotion d€-s écarts enrecltstrês.
Il sera ainsi posstbLe d'opprêcter Ie degrê d'eistence cl'une
pretique spêci.Jique de
so r  r  I  i . n  t l  d ' u id t '  pou r
lcs élèut 's t ' r t  c l î . fJ ' icul te.
paraLLèLe ù Ia prottque
habihLeIIe.

élèvesd'aide
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Àgir ?or.r t. téur.it3 æ.Lir.

e groupe da ide  psycho pédagog ique (cApP) .  ins l r t r l r ion
pêdagogique sparciclisée Lr'.].u'ltllo.nt au sein .l€r l écolt. représenrr:
le recours inslitutionnel face à léchec, scolaire. Les GAt)[, l i lrenl

créés en 197O.

l-es Instmctions officielles du 25 mai 1976 préciscnt . ... dcrns r]u(1re,-s
con.li l [on-s el (. lons qLrel esprit doil se.fàire leur dêteloppent4t
J essaierai de dégager les pratiques conseil lécs et les principes quj les
sous-tendent. C'est à partir de ces praliques qu'un questionnaire scra
construil afin d approcher la realité. I l sagira cn quelque sorle de
mesurer l impact de l itrstruction officielle, mais aussi d appréhender
les pratiques réelles dont cri l iql le sera faite.

Le GAPP cornporte trois inslit l .teurs spéciali-sés un pslrchologue
scolàire. une rééducatrice en psycho-pédagogie. une rééducatrice cn
psycho motricite.

L'étude du texte des Instructions officielles
e texte reconnait les bons et loyaux sen'ices rendus par les
classes de perfectionnement, en soulignant les irrégularités
fréquentes au niveau du recruterncnt de ces classes qui i...ne -se

sont pas fimitées à accueillir .le.s eûkrnts d4/icre'nts inlellectrlels léger.s.
Elles ont reçu .ie-s erul'or1as en d.tÛicultê pollr .les rcisons .liDerses , -
mais alïrme la nécessité de progresscr dans . iaction .Ie |êcor a
l êgard de tous les en-fanls ,, notâmment en mainlenant le plus
possible les élèves en dilficulté dans "lc milieu scolaire o rdir.o:ire, pamrt
lcurs camarades ,, a\rec un maitre qui les accepte. le ûraitre et ces
élèves bénéliciant d appuis et de soutiens quali f iés apportés par le
GAPP.
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4. Ev.lrtiô. dc. pr.tiquat dr.id. .|rI a{i{.r..dillirilté

I Des éléments positifs

Cles instruct ions sont très import.rntes. El les marquent une rupturc
dans là pol i t ique of l iciel le vis à \ . is des enfànts en dif f icrr l lé |  i l  ne
s.rgit  phrs r ie les exclure de leur classe, nrais de lcs y laisser. en les
aidant. arir lsi  quc lcur rnartre.

Ce texte ouwe la voie i i  des pratiques nouvci lcs. Le posit i f  clu texle se
ran rène  à  une  do rLb l<a  o i l ue r tu re  :  ouve r tu re  de  l  éco le  à  t ous  l es
él i :vcslrr.  ouverture dc la prat ique du maître invité à sort ir  de son
isolemernt pour- résoudre certains problèrnes.

I  Pas de rêmise en quest ion de I ' inst i tut ion
Mais ce posit i f  porte avec lui sorl  négati f .  à savoir la l imitat ion de l .r
traduction dans les laits de .es ouvcrtures à la prat ique d une aide :

IA plupert cles ervi:ùnts eû.liÛicLtIê -sont de-s ervianas .1!/anl besoin. Ie
piris souuent momenl.i:].nêùterrl. d une cllenlion porlicuiièr.,. II Jaût dorr.
les aidet ,.

Ce qui revient à n enùsager quc l  adaptation de lenlânt aLLx norûles
scol.r ires. c est-à-dire que la ou les causes de l 'échec sonl implici temena
impu ta ' cs  à  l  en fan t .  sans  reû l i se  en  causc  I ondamen ta le  de
l inst i tut ion.

I  Ce qu'aider veut dire
A ide r  l e  ma i t r e?  Non .  ma i s  t r ava i l l e r  â \ ' ec  l u i .  coopé re r .  co  ag i r .
i ns ta r r re r  une  re l a l i on  t echn iq lLe .  su r  un  p ied  d  éga l i t é ,  chacun
apportant son savoir.  ses expériences. ses quali tés... .  s 'enrichissanl
dans la relat ion. mais conservant sa spécif ici té.

A idc r  l  en lan t  ?  Non  p lus .  ma i s  l u i  pe r rne t t r e  d  app rend re .  l u i
arnénagcr unc situation oir il peut apprcndre. car tou-s les enlànts onl
envie d'apprendre - c'est le sens de l  ontogénèse , ce qui nécessite des
anénagemenls au niveau de I organisation globale de lâ classe (et à la
l im i l e ,  ces l  dans  ce  con tex te  qu  une  re l i t t i on  p lus  p r i v i l ég iee  ou
intensive peut s' instaurer avec tel ou tel élève. à certains momcnts
seu lemen t .  e t  pa r  r appo r t  à  des  ob jec t i f s  pédagog iques  ou  des
problèmes personnels).

:  Des intent ions à leur réal isat ion
[-e texte insiste sur les thèrnes dc la prévention et de ladaptation :

l"on donnera dé-sormais La priori tê aux actions de prêûention et
d adaptatiorr,  ou ' les GAPP înstrumenls de prêL)ention el
d'adoplaltot C. Ce sont là deux lermes tel lement généraux et qui

rcstcnt des intentions, qu i l  parait  impossible de les discuter par

I  L c s  o r i c r r r a r i o n s  c x . l L r s i o n s  s e  l i m i t a n t  a u \ . a s  d i . n f â n l s  , . . .  p . i t s . . r t a n r . c r l { l n s

htn..li..rps ou .ia'lùrils .dra.rér r:s rrirrcs. ,
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rapport au lexte crl l  i ls ne solt t  pàts da,veloppes. Jc noteri t is l(nt l( ,J,, . j
qrrc l  évicleucc nesl clu l lpparenle. Par cxcntple, conlntcDL pra,\.olr.  url
a ' chc (  ç l 1 l i  ne  ses t  pas  enco re  t na ln i l ès l é?  Au  peu  r l e  s r r r c te  c i t , s
moyens  d i spon ib les  sa jou te  I o  r i squc  c l e  l : r b r i c l r r c r .  o r r  p i L r l a ) l  ( l f
part iciper à lal labrjcirt ion ( iLl ntau\. i t is (] la,\ .c. torrt  en al l lchal i tLl
n i vea t l r  dc  l i n l cn t i on  l a  n re i l l c t r r e  ( l c s  \ ' o l on tés .  pu i sq t r ( ,  l es  ac t cs
pré\r 'nt i l i  el  i tdaptâl i f :s pLlsscnt p:tr rrn él iquctaqe ol l ic. ial isi .  et que les
(  o l t l po r t e r l t ( ' n t s  von t  se  rég le r  au lo l l t  de  a . r t  i nde \aqe .  eu : rnd  on
connait l  inlporlamce cles perceptions in(oltsaj.ntes ( l i tns lâ qenès(,du
jugenrcnt sur lcqLlel sc rèelefont les :1t1j lu( lcs el l ( ,s i tales_ le r-rsqtrt ,
apparait  cl i t i rcDlenl qu utre lel le pr. l t iqlre ne set11, al âtJtpl i l i ( . l l teur : l
aes pcr-cepl ions e1 : i  lcr lrs cl l i ' ts, el ( le r: l l ional isl l l iol l  drr ql lol i( l ien ( l( ,
l . l  rclat ion, ou de Iéchec.

.Je re-jct le lât l lot ion ( i  i t ide dassistance. r le secours clui l )r i | i legrt
un  hand i (ap ,  u t r  c l é1 l c i t  de  l en la r1  e t  qu i  en lè rn l ( ,  l t , s  1 t : r r - l cn l r l c s
ditns des staluls fa\.oasant les régressions. ir  laclrrclk, je I)r i . lère (,(, l lc
c l e  rn i sc  en  s i t u i . l l i oD  f i r vo rab le .  qu i  l ) r i v i l ( i e i c  u  ( ,  t r , ( . l n t i c l L l r
prolcssionnelle cei lc clu n)aitre ctanl bi(,n etrtcncl lr  que Itr t . i ,  i t  cles
indi\ : idus di l lérenls les si lrrat iotrs seronl \ ,ar i i ] l ) lcs. lout e l)relt : lnl
pl i lce dàns une orgitnisation glot)ale ( le Ia classc.

* Une approche indiv iduel le de I 'échec est insuff isanre
Le texlc renlre dans le ( létâi l  de l  âc1ion clu GApp (lui cloi l  tra\ âi l lcr er)
relal iol l  a' troi le i tvec lé(ole, nri t is égalemetrt i tve(. lou-s a(,11_\ ql1r. ( i  r /  ( ,
l r lanièrc ou ( l ' to1e cLulre. o]11 trann(t lef iret l l  l€,s eù/ânl-s (,rr ci lalr( l( ,  :  l ( ,s
parrenls. kr.s rnéarlecûr-s (de le setltc,scolaiirc). Ia.s pa,rsorrn..l.s rirr -scn.rct,
social s^aolaû? les in1('n'enâl)ts e\1a'r ieurs [Cenlrc nré(l ico pslcl l()
peclagogique), e1 tenir (unp1e dcs avis cxprjnt(,s pâr les écoles.

I-a tâche du GAIrP se.:r c1e ]):rrt iciper à l  élaborirt ion r le .sol11lron.s
con .e rn i t n t  l c s  é i è \ ' es  en  d i l I i c r r l t a r  l b rme  c l i l fÉ re r r t c  d .a . t i on  ( l u
ûr:r i trc. eltseigDerDerrts de soLtt ien parr le ntai lrc. rééducation nrence
par lc GAPI,. saisine de l i r  al.C.p.E. r.  iorsqu inten,iont unc sol lr t ion
extarr icure -.  selon la1 déûtarche suivantc :  obscn,al ion des enlànts : iLl
tral ir i l  cn cl: tssc. exi l inclts ( oltrplat ncnl âircs é\(,ntuels. conl iontarlon
drl résultat dc ces ol)servations a\.ec ccl les dtr û1it i l rc et r(,chearl le
i1\(rc hl i  des sol l l l ions possibles en alasse. (,xi tDlen cles solut iorls crt
( onsei l  des mailrcs.

l - a  démârche  co l l ec t i \ , o  p résen te  i avan tagc  c l i ûs i s te r  su r  l : r  l i a i so r t
rrccessâirc entrc les enseignants el lcs nenlbres ( lu GAPI,. 

. l .outerols.

les sohlt ions envisaga'cs s inscrivcnt uir iquernerrL dans le cadre d.une
approche indivicl lrel le de l  éche.. approche quc j .est ine i trsui l lsarnte et
inappropriare.

I  Connn 'ss i .J r  char { r . r  dc  f  f t , , . l c  ( l ( , s  . : rs .
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4. Evolotior des pratiques dt.ide .ùx élèvei eo dicticutté

s Un progrès, mais t rès insuff isant
En  b re l .  t ' r ' 1ex te  i û rpo r l an t  r cp t i r sen te  L rn  n t ( ) r r r ( i n t  dc  l h i s to i r e  a l es
ins t i t u t i ons  sao la i r es  cn  cc  sc l t s  que  po l t r  I : t  l ) r  c l t t i c re  l i ) i s  l é ( i l c ( ,
saolaire esi pris el l  contpte clans le ca(lae dc la classc nornrl le.

. Je  r -e1 i cûs  âL r  p ( ) s i t i l  l e s  ouve r t r l r es  c l e  l i ' co l c .  c l e  l : r  c l ass t : .  c t  1a
néaessi lé d rrne (: l i t l iorat iorl  cornnl l lne cùlre lcs ntaitres e1 le GAI)I).  Je
notc i tu nargit t i l  iabsence cle rernisc cn caLlse cie l insl i tut ion. de ses
Dorû les .  c i e  ses  p ra t i qucs .  cc  qu i  r end  t o l r l e  so l rL t i on  l l l a s : . i \ r )
j n rposs ib l e :  r l ne  o l l l ( i a l i sa t i on  de  l e .hc (  ( l t r j  D lob i l i s .  l éco le  e l  a t r
( lel :r ,  i r  l raYcrs Llnc aidc ou une orieûlat ion qui ne pel l l  qtrc l i l l l i t ( .1'
l c l l i ca ( i t i ' c l c s  mes t r res  p r i scs .  e t  c r r l i n  l absen r .e  1 ( ] 1â le  ( l c  t o l l t  abo rc l
t h i ' o r i quc  dc  l  a ' ( ' he (  e l  ( l e  s : r  s i gn i l l ca t i on .  c l e  l o r r l es  i us t i l i . a t i ons
: r l l p ro l onc l i es .  c l e  l ou le  pc rs l l c c t i v c  qua l t l  i t ux  l i l t a l i t a ' s  de  l i t  l l l l l e
con{re léchea el lâ ( laontologie de la 1ôl)(. t i () l l  adu(atire. l ,es Ùl: ln{ lu( 's
ne peuvcnt t luc l 'crrclrc le texte inopér. lnl en profbnclerr.  et i i  la l i lni te
i n c l u i r e  s o n  r e j e t  e r i  { r ' s e n s  q u i l  n e n  r e s l e  p l r r s .  i l u  n i \ . e i l u  ( l ( s

moliv: l t ions que lc a:rr i l (  14're autori t t l i re doltc i tr l ) i l raire.

L'enquête sur I ' impact
des Instruct ions of f ic ie l les

l .  Dor l r lcr  \ous i i r  l r r jor i la rx rc l i ( )ns df  pr i \ .n l ior1 r1 d l (Lr | l r t ion ' l

2 Aklcr  rous ( lc \  r  làù1sfù ( l i lh(Lr l ré scoLi l i t . .  i )u ( lâu0es l rpes( l f t r lanls )

3 Dssi l \ 'cr  lo l rs l (  p lus possi l ) lc  . lc  nt i l in icrr i r  l rn l . r  t  r  d i l l ( .Lr l l r t  aLr sc i  ( lc  l i
c l â s s f  )  O u  p r É l e r e r  \ 1 ) r ) s  l ( s  a i c l c s  c \ t a r i e L r r e s  l s p r r ( i l i c r  l f \ q L r r l l e s ) .  o  l e s
or i (  u l r l i (nrs rers l  enseigrcntcnt  spaciâ l  l

1 ^ppor l rz yous un,r IpLr i  l l  Lr i l  sol r t iur  { l l l r l j l ie  l r r  ùrai ( rc qLr i  i : r  i l  r l rarge denlaI is
en di l l i (  r  r l re ' l

5. Tràvaillcz lous arer r lspe.iJicr daùs quel hut)

5 a.  l i 'nserr l ) le des mâi l r .s :

: )  b le\  prrrenrs :

5 (  .  le  nrcdccrn s.o l i t i r f  :

: )  (1.  ]e senl .e socia l :

5 f .  lc  (1. \4.1, .1)  oLr l .  d ispf l is lnrr

5 f .  Lrn prat jc iùr  pdvè.

û. I-r G:\PP csr il Lùr rx)v( ll de lir|oriscr :

L l  a.  Ia coû(crra l i (nr  { le ror)s ccLr\  qui  \oùL nr lere-(sés par l rdural iur  ( lc  l ( r ) l : ln i .

6h.  Io l rvef l lù1 dc l in\ t i tut ion surso en| i ronnf  tut i
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Àtir ttour la aéuaait3 acol.irc

7. Lc ( lAI ,P l icnt  i l  rompte dcs ! (Fux expr- jmôs pi l r  lcs ( .on!c i l \  ( les nr i l1 l r r ,  1 . .

8.  Le pornr dc dôpart  de lact ion du cÀPP. Jâ.c i l  Lrn s j {nrr lem. l  rs l  i l  roUtr  Lrr \
l  obser ' \ ' l t ion l : lc  l .n lnnt  âu t rarai l  dalrs lâ c l rssc '?

9.  Le (n\PP prat iquc t  i l  rer lâ ins L.xaf i re ls I  Si  oUr.  lcsqLrcl \  l

10.  Le G^P| recher.hc t  i l  arec le mairre les soh ions p.)s\ ib l fs  r i .Ùr\  t r  ( . idre dr  L r

11. I -es solr r ix)ns cn\ , isâ€Ées poru chaque enlânl  cn di l l l ru l te r , rn l  . l l r .  (h.( .1! .  -
règulièremeni en conscil des ntailrcs ?

l2. l )âr t r i  les solLr t ions suivantes aLlx problènres indi | idu. ls  r lur l l . .  r r rn l  ( r ] l f r  r l r , ,
propose le (]APP '? 

{Ei dans quelle proportioû 1,)

12 a loûne .liflèrcnic cl âction du nrartre :

l2 b.  e l lseiqnrnrent  dr  sol l l ien,  par lc  û)âi t re.  en c las5c :

l2 r .  raéducât ion incl i | iduel le (par lc  cAl f , )  |

l2  d.  rér{ i l fat ion par pel i t  g loupc (par le cAI, t ) )  :

l2  e.  sâis ine dc la C.(1. f , . !1.  i

l2  l .  : rutres sol l r t io  s (spèci f icr) .

Ces quest i (nrs sont  t i r ics du ler te of i ic ic l .  J  â i  : r joura i i  cct le l jsr .  l l . rLr l i f -  ( l | r - l rL,r r .
ror l lp lanrenlâ i res:

l lJ .  I f  G^I ' l r  rontrô lc I  i l  lâ  rn ise cn place des ( léc is ions p. ises,  Sin l )û qni  l f  i . r l l ,

l , l .  Lc G^lr t 'conlro le I  i l  Lc i l (âr i ié dcs dôr is i (nrs a Si  oui .  sc i (nr  r l r re l l fs  ! ro( .e(hrr f ,

15. I l  G^|P s i rstnre I  i l  c I f icace dans scs acl ior ]s /  {Selor l  quel les donnrL.s er  qrrrL,
criières ll

16.  En dehLrrs des act ions é\ 'oquécs cn 12.  le GAPP crcrre r  j l  s .n arr | )  \ r  | .
d aulrcs lbrûres ? LrsquclLcs ?

17.  Lobj f . t i l  pr jn. ipal  dLr cAI,P esl  i l  la  re.herfhe de sotut ions i rLrr  pr) l ) l f rn,  -
indiYic lueLs ? Ou rn ar l i rc ' l

18. l . r  GAPP t i re le p] . i r r ipal  de ses idces ct  mot i r ' : r t j {nrs i

l8  â.  dr 's  i r ls tnr . t ions of t r ie l les:

l8 b.  dr ' lâ  l i l leraturc spé. iâ l isef :

l8 c.  de Lr  iôImat ion in i t iâ le:

I8 d.  d l rn idéal  morai  ( lequel  l )  :

l8  c.  d un ideal  pol i r iqLre ( leqrrc l  ?)  :

l8 f. d ur idaal svndif;ll (lequel ?) :

l8 q.  d:r i l leLrrs.

19.Lc GAP| 'e|o luc t  i l  L lans scs prai iq l res et  scs col( .epl i r )ns au l l l  des annafs. ,
Dâns quel  sens'?

20.8uels sont  lcs i re i l rs  n ccl tc  éveùluel le erolut io l l  l

I  Accuei l  du quest ionnaire
l . e  -  ( l r l e - l i o r r . r i r " s  [ r r r e r r r  e n v o t e s

rctournèrent renlpl i .  guatrc ont t-elusi:
pourcllloi I

ts4

i i  d i x  hu i t  GAPP,  d i x  l e
de répondre en expl iqu:lnt



4. Évehtirâ de. prstiqu.. d'.ids .|rx élàv.r .. dilliculté

L  qucsL ions  aû rb iguës ,  i n té re t  non  a t v i den t .  b l r l  n ( rn  c l a i r eû l cD t
explicite :
2. questioirn:r ire copieux. acrlaincs questions inopporlunes, but mal
c l e l i n i :

l l .  rn:rnque de temps;
4. sarrs inta'rat.

Lc nombre inportanl dc non réponses incite à la prudcnce dans la
général isat ion des conclusiolts.

t  Prat iques préconisées, prat iques réel les:  analyse
I-analysc tcntera cle réponclre à la qucstion de I arrr.]ord entre lcs
pratiques preconisécs ct les prâtiqucs réelles.

À chaque question es1 itssocié un proli l  de reponse.

gucsl iûr ^ C.L.
gor-ie

o ] .,r
O C

u * ^
l t )

3 Mainl ien

.1.  Sor l icn âr  mâi i re

5 l - iâ isons l

5 a nlaitrcs
5 b parent !
5 ( .  ûrédecin
5 d.  Senice S(xr i l l
5  c .  U  M . P . P .
5 I  prâl j r jen

0  _  l 0

3 6

0
+
2

i

7
t o

IJ

l 0
7

0
0
0

o
2

2 8
3 5

2 1

c

C

c
I )

I )

I0 0
o - o

1

)
0

0

I
U
0
0
0

6. 6 a Corlccflirti0r
6 b. alLtrcrture

8.  Obsrr l . ,Lrou c lL5sr

1 0  0

0 6
o o9. Flxanlcns

10. Solut ion en c lâs.se

I l. L)iscussiot conseil

. i_ r0
0  l 0 l 0  0

I2.  SoLLrt ions
12 a.  ect iorr  dLr mai t rc
12 b. solrtien dn maitre
l2 c.  reèducat ion ind.
12 cl. réeducation groupe

I 2  c .  U . C . P . E .

3 5
0  l 0
0  l 0
0  l o

5
l 0
l 0

I
0
0

2

I)
D
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Agir poua !a réusrite acolaire

P o u r  l â r  q u c s t i o l t  l .  I c  p r o f i l  0  9  ( 7  +  2 )  I  O  s i g n i l i e  c l r l e  n u l l t .
personne rr 'a répo:tt l rr  pi l l  la négali !e. 9 appitraisselt l  .n aa(.or( l  a\ 'cc
l e  l c x t c  ( 7  sans  én ) ( ' t t r e  de  f t r scn -es .  2  âppo r t i i n l  c l cs  r r u : rn t , cs l  1
alûrrrc rùte aulr( indi(a1ioÙ, altcl lne ù i l  l 'c l i rsi :  cle rapoltcire.

Les qLlcsl i()ns peuleùt at lre cl i lssaes s(. lon les ( ari lclerisl jques dt l( ,Llr
prol l l .  ce qrr i  lai t  app.lr i t i t rc qlrâtr( {  atégori( s.

^ :  acco rd  t ex l c  p ra t i q r re  h to te  aca ( ) r . ( l  :  8  o t r  p l r r s :  no te  ou i  :  7  oL r  p l l r s l .

Ll :  opl losit jon tcxte pral i( lue (nole â(r)rd :  3 ol l  t toins).
( l  :  : l a û ) r ( l  n r L a l n ( a  ( l l o t c  a a a o r d : 6  o l l  p l r r s i r ( ) t e  o l r j  p a r i ô i s : 3  o r L

i ) l r l s J .
l ) : l e s  â r r L r e s  p r 0 l i l s  i n c l i q r r e r r t  L l n e  p l l t s  i l r a l t d e  Y i L r i a b i l i l a  d c s
pri l iql l ( is. sans poLlr âlr l t l l t t  alrc cn opl)osit i()n t l- i rr t I l r t 'avcc le l t :xrc.

t  Catégor ie A:  accord texte-prat ique

l -accord lextc prat iql l(  apparai l  sLrr neul poi lr ls corresponclanl aux
qLresl i()Ds I :  pré\.er ion aclaptai l ion: 1l :  rnaint ien cl i  l i : lè 've clarrs sa
alâssc; 5 l l  :  l iaison avc(. les l) l l l -cnts: l)  r  :  l iajsolt  :ùr 'r .  le C.M.p.p. :  g I
prat iquc ( le\ i lnr(ns: lO : cl i i t loglrc ave(. Ic l t lai lre: l2 c :  réa'( lucal iolt
indi\ . icluel le: l2 d i  rééchr(.at iolt  pirr groLlp. I  l2 ( :  si l is inc ( lc la C.Ct.p.E.

à Accord sur des prat iques anciennes
Cl( '1 accorcl rec()uvrc à l  exclusion al l l  point 3 dcs l)r.r t iql les i i  deux
caracteri  sl  iqu es ronlnlrncs : el les s()nt eltseigrra'cs clan-( le (.adre ale I :r
formit l ior l  ini t iale dts l lcrsoltnels ( '1 cl les él i l j (nl  en usage av:lnl l i r
pa r l r l i ( ' r  du  t ex te  de  t 976 .

OD peut cl i .(  c1rrc l  acr:orcl se fai l  pour lcs p.al iques l .acl i t ion nel l( ,s
r irprises p: lr  lc texte ol l i f iel .

e Une nouveauté
Unc nouve rta diùts le [ i i1 (point 3] que. de plus en plus, i  or ienlat iolt
dc l  alè\ 'e en di l l icLl l te \ .ers l  enseigÙclneltt  sl jÉ(, ial  n esl plus consida.ra.
( 'or lnle unc solul iol t  valal l le. ac qui sexpl iqrre pât- l(  di ' \r lopln, lnent
des  C lA I , l ,  e t  l e  (  ha l t { e lDen t  consaque l t t  r l ans  l c  n tode  . l ( ,
l on ( t i onnen len l  c i t t  psy r . ho log r re  s (o la i r e  l e  r ec ru le t t r  i t i ûa , ran l
disparâi1 progrcssiventer I  t  qui s. rapproaha des enl: lnts. et nt icuri  ()n
coDn:ri l  un enlànt. plus i l  esl ( l i l l lc i le ( lc l  or ienter de le rt jetcr mérlte
: t  r r  r r om de  sa . l a ' l ) i l i t é .

Le nrainl ien clalts l : l  clalsse 1ûttefois ( 'sl  pirs e ( 'ore p() lrr tous les
en ian t s  pu i squ i l  ap l l a rL l i t  souven l  (  oû tn le  t l t r  soL rh i l i l .  au  r l r cL l x
coùrDre rû1 . ler i l . )s obl(, . I i / i t  pk'niers, el lzt sâisine d. L.r C.C.p.Fl. ,  r lLr i
da'cide des orienti i t ions. devienl cxcepliorlrrcl le. ,  r |rrrnd lorl l  a{ achoûe,
et quc . le GAPP rrca pa,Llt trolLla,r une sohition
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4. Dvolutior des pratique. dtôide .ux êlèyei en di$icutté

l *  Le point  sur les prat iques communes

Ce l irnds dc prart iclues a(mrnrunes se reconsti tuc i i insi:  dnl ls Ltn souci
dc prar\-cntion. la filassc (lcs inlcn'entions dlr G^lP se Ièral cn Gralncle
sec t i on  de  mâ ten re l l t ' .  au  C .P . .  pa r l o i s . r t l  C .E .  l .

L  i n te r ven t i on  res t c  p r i nc ipa le rnen l  cen t r -ée  sL r r  I  cn lan t  . j ugé  en
cl i f f iculté par le rrait le et consisle pour lc psvchologuc cn une éluclc dc
cas devant cléboucher srrr ( lcs sohlt lofr.s perntcltalrt  l  aclaptât ion ou la
réac lap ta t i on  de  cc t  a r i ave ,  qu i  se  s (héma t i se  â ins i  :  examen
psvchologique de lenl:ùrt (bi lar ls s.olaires. psvchonrolerrr.  intel lectuel,
examen cie la pel 'sot lnarl i té). enlret icns avec les parcnts et le mailrc
potrr essarvcr la mise en pla(c d arménaqeùtenls dans la classc { les
p ra t i c i cns  r l o t cn t  cependan l  dcs  d i f l l cu l t és  i t  ( c  n i \ ' eau  : . d i [ f i c i t ' . . .
irsril/isarrt ... le CAI)P t,sl percu corlrne r-rll(tnt rlrl rôIe de réaducaliotl oLr
soLl i icn c,téricl l r  ) ,  pr-océclure dél)()u(l lanl si  nécess:t irc sr lr  la prisc en
cha rge  de  l cn lan t  so i t  pa r  l c  G^PP sous  I b rn te  de  rééduca l i ons
individucl lcs ou en groupcs, { i l  est reûr: lr  qualt le que selon les GAI,I ,
l unc  ou  l aL l t r e  l b rn r l r i c  so i t  p r i v i l eg iéc .  ( c  qu i  û to l t l r c  l absence  r j e
cr- i Îères de choix f iablcs. ct établ is).  soit  pi ir  un orgalnisrnc exterierrr
C .M .P .P . .  d i spe r l sa l r c . . .  l o r sq r r ' i l  s : l g i t  c l e  psvc l t o  t  he r .ap ie .  {Ce r ta j ns
nolenl dcs di l l icultés de conltnunici l t ion avec ccs orgatnisnles).

s Catégorie B: opposi t ion texte-prar ique

Scu l c  l a  qucs t i o l r  l 1  se  c l asse  i c i  :  l es  so lu t i ons  env i sagées  I r oLL r
ct laquc cnlant en cl i l l lcult i .  ne sont pas discutées(rr en conseil  des
nrai lres, mais au colrrs de réunions de synthèse regroupant le maitrc
concerné et le GAPP. Parfois. les parents (rr l le fois) et le rnédecin
scolaire (une lois) sorl t  associés à ces reunlorls.

I l  es t  \ . r a i  qu  i l  V  a  con t rad i c t i on  â t r  n i veau  des  t ex t cs .  un  t ex te
itntérieur pré\ 'ovant l  organisatioû dc réunions de synthèse. lâ encore
prime la prat i( luc i lnclenne.

N Analyse de I 'opposi t ion :  le  CAPP et  l 'école

On pourrai l  dire que le GAPP préfère l .r  réunion de svntl t i rse car i l  v
trouve un rnpport cle Jorcc qui lui  est {âvorable (trois contre unl.  la
situation étarnl inverse cD conseil  des rn:t i tres.

On peut inclure cc comportenlcit t  clatns un et lscmll le pi l ls l i l rge nl is el l
éviclence ci . lprès. â savoir lc rapporl di l l ic i le clu GApp au scolaire. Fln
plus dcs pratiques usuelles. le 1e-\t( i  introduit un souci cl  inlégri i t ion
du GAPP clans l  Ér 'olc et précol) ise un f i la-\ inlLlut de relât ions avec
('el le ci.  et c esl a ce niveal l  quc les problèiDcs \-ont l lpparaitre.

I  S iu l  dàns . ieLrx  cas .  ma is  la  d is f t rss io r r  po .1e  so i t  s , r r  l cs  p rob tèmes { .narâux . te  t i r
p r ise  en  charqe.  so i l  s rù  L 'n  e ' l lâ11  ( lo  t  le  p rob l .n rc  con.cme rou te  1a .o lc .
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S Catégorie C : accord nuancé

Les points suivanls rcntrcnt dans celte c?rtégorie et sonl i i  peu prr\
accep tés .  mâ i s : lYea  t l es  nuances  i  2 :  a i dc  à  l en l i t t ) l  cn  c l t l l i ( . L rL l e
s(() lairc: 5-a I l i i t ison avec lensernble des maitres i  5-(,  :  l iaison .trc( l( '
médea in  sco la i r e  :  5  1  i  l i : l i son  a \ . cc  un  p râ1 i ( . i ( ' n  l l t - i \  e  .  l i  . t
corrccrti{tion litvorisée.

Lc problèmc des l iaisons i tvec l  extérieur lnrédecin. aissisl i tnle soctir lc.
p ra t i c i en  p r i vé ) ,  l r ' es t  p . r s  t an t  l e  1à i l  < l u  GAPP q t r i  en  i r ccep r t .  l e
principe que de partenaires délai l lal t ts ( le médecin \ ' :r( .al i l i re n csr I) iLS
disponible. le scnice social n existe plus. . . .) .  Le probla'nle drr rapporl
au scolaire se manilèste aux points 2. 5 a et 6 :1.

Lc GAPI) naccepte pas de réduirc lcs dif f icultés . lrr  lcnle s.ol.r ir(  l l
t icnt à a' largir le champ pal, iologiql ie aux di l l lc lr l la 's d| '  contpo cnr( rI I
'au-s-si inportclÙes clrre les dgflculté.s .scoloires solr l i {nant que i{
.r i lè.re de ral issi le n exclul pc.s les . l i l iculr€r-s I)-s l /c ho loq i . j rr(,s
Toutelois. lc GAPP ne prend p:rs cn charge pâlr hrj  ntônte ce rr '1x' r lc
dif f icultés et consei l le plutôt aux parents de corrstr l tcr-Lln C.\1.1).P..url
dispensaire. . . .  en quclque sorte rab:rt tant pour ces insl i lut j(rns phLS
ou rnoins psy"( hiartr isa.cs.

a Les points à retenir  pour cette catégorie

Ce qui me l iappe. c est qu aucult CAI)I) Dc pose le pr-ol) l i ' l le cle l .r
r e l a t i on  en t re  d i f l i cu l t es  sco la i r es  e t  ( on lpo r ten le r l l  :  i e  cen t râqe
psv.hologiql lc i ' r .acue le scolaire, les deux termes atant porlr lant l ia 's.
Lcs qucstions relat ives à la l iar ison avec l  ensenll) l( '  des nrai lr( 's. l  l i r
faci l i tat ion cle la aonccrtat ion permetlenl dc nlontrer les ra'sistances
des  n ra i t r es  ( l eu r  i nd i v i c l ua l i sn l c )  c1  l eu r  manque  ( l c  l cmps  po r r r
pàlrt iciper à ( lcs réunions. Enl in. certains GAPP (.onccntrenl lelrrs
, l l u r t \  r up re \  de .  pe t i r es  r  l . r ss | s .

I  Catégorie D: les prat iques var iables

I-es prat iques Variables ne lbnt pas l  unanimité :

4: soul ien au maitre :  6 b : ouverture de l inst i tut ion: 7 :  r '<r 'ux cies
conseils de maitres |  8 i  observation en classe: 12 a : aulre lornte
d action clu maitrc; l2 b :  soutien par le maitre.

I-e point 6-b ncst pas rejeté en tant que tei rrrais apparait  conlme
souhait e1 amène les ûrênes rcrn.rrques que 6 a (concenatjon). Les
au t r cs  po in t s  se  ramè l ten t  au  p rob lème l r l  de  l a  r e l a l j on  GAPP
insti tuteurs.

1.  L {s  i rd ica lcurs  de  ce  prob la  x  sont  aparp i l les  dars  tous  les  q r res t ionna i rcs .  t t  nex is t r
donc pds .lc , GAPP pùrblèùt ,. ûrars i1 s âgir d ur problcnc qéne.al. , en au.ur .as
I institurcur rr perlt Érl'? thérepeùte ,.
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Àinsi.  lc soul ien i l l r  maitre nest pas pratiquat parce quc ce dernicr
n est pas cl isponible. ou quc le (;App Dc veut pas se poser en conseil ler
pc(l i t i loglqrrc.

l-es IIAPP qui assurent cc solt t ien \ iont dans la classe, ci jscuLeltt  des
:l t t i tLlcies à prendre. apporter)t  des infornlalt ions, recherchenl quelques
perspecl ivcs pédagogiques ou au contrair-(.  se relùsent à donner cles
conseils pédagogiques.

Les CI^PP t ieùnenl pcu corrpte dcs vt 'ux exp més par lcs conseils dc
nraitres. pârlois p:rrce qr: i i  n y a pi ls dc coltsei l ,  ou bieD nolent que ce
û cst pas l i rci ie :  ,  On s-€rnt . /ue i . ,  C^pp est Lrn ir€,rDl is à I  êcart, ,  Le
(;APP e du mc.l â ûnpo-ser .s.'s i.lée.s ,.

L ol lser\ ' : l1ion err classe nest pas à tout coup ie point dc clépart de
l i n te r vcn t i on .  I , es  uns  re j e l t en t  son  p r i nc ipe :  "C€ r  n .e . s l  n i . f i r c i t e .  n i
l l t i ie , ,  '  . . Iarrnois :  ct '  qLLi ( 'orrrple c e.sl I . ,  al iscolrrs a]ù n1rî lre et d(,
l  et l fant,,  d aulres l imitcnt l 'obsen,.rt ion aux élè\,es dc la natenr(, l le,
cnl in on soul ignc les résistànces de certains enseignânts.

Préconiscr une aLltre: lct ion du nl:r i tre ou utr soutien el l  ( . lasse n-esl
pas é\, idcnt pour tout le nronde .Est cepossiDie ?,

,  Les quest ions complémentaires
l ,étLlde dcs questions complémentaires apporte quelques pré.isions.
Le contr 'ôle des décisiolts et de leur el l icacité se l i r i t  essentiel leûrenr
par Ic biais des réunioits de svnthèse (ajustement des inten,enl ions.
.r i( lc évohrl i \-e. bi l .rns), nrais lappréciat ion de l ,ei l icacita, du Cl^pp pose
le prol l lème des cri tères d evaluation.

I - cs  GAPP s  i nsp i ren l .  pou r  gu ide r  l eu rs  ac t i ons .  p l u tô t  d  un  i déa l
mor: l l .  mais scDrblcnt éviter la pol i t isat ion et rejcter les jdéologtcs
syndicale ou pol i l ique. Cest l : i  un phénomène général au niveau de
l  i r r s t i t u l i on  eco l . r i r e r r r .  ce  q t r i  p réscn te  l . i ncon \ , én ien t  c l e  l a i ssc r  l e
(hanrp l ibre aux idéologies conscnratr ices. l_c recours à la l i t la,rarurc
spécial isee n.rpparait  pas sul l lsammcnt développé (cinq ibis). mais i l
faut soul igntr qLl i l l lcune forntat ion conl inuée n.est rnise eD service
pour ces pelsonnels au ûtoment de lcnquête. l ; .r  question rclat ive aux
autres types d actions du GApp (six réponscs) est intéressante (.ar
larissant entrevoir certaines ou\,crtures : part icipâ1ion ar cles atcl iers. ar
des groupes cle lecture d d expression, à des clécloisonnentcnts. à cles
recherches pedagogiques. On voit  là sc clessiner un autre vecleur
dactioD. qui.  i i  condit iol t  deviter la banalisation cles inten-enrrons.
peul sort ir  la prat ique dc la psy.hologie scolaire dc l . i rrrpasse des
psychologismes. car " lor.sqrrc, te GApp ne -s.occltp.,  ql ie des c. l .s
in.lifr.irlels sans polruoir di-scuter .1.,s problèrnc,s .le -fotld. iI a êctlorLc
qLeLqlk'part, .

L I l  | r ,  d  a . lh .s io r rs  a l r  S .N. t .  . j  la  rcn l rae  tgao (  I6  o : i ,  dans  .e r ta i r l s  depar temcnrs)
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l , es  évo lu t i ons  s i gna l i ' c s  t r ac lu i sen t  ég : t l emen t  c l es  po le r ] t i a l i t és
cl ouverture : 4lrarei l  plu-s conaÉ'rt(1 . lL'ec le mil ieu scolair{ ' .  l€ ' .s
pu'ents.. . .  i l  r lé.qr( io alains l .rcolc.. . .  r . .é,r.s l in t ,aL,ai l  al  ér, lr tûre...  , .  ce r lui
ùe\ciut pas lcdstence de l i 'eiùs. dc r-a'sistances, dc pesanteurs : "kr
(-1érrrpbi l is@1ion ale chacurt. .- ,  Ihert ie a]e-s É r rsérialrronls. . .  .  leur nr.rnajr lc '
(- le lé'r ,rps... .  l€rs elkct i ls lrop lot]rd-s.. . .  Iût. . l i l , i . l rr .r l isn1e... .  le rrrcrrrqre cle

-lorn]. l l ion... .  Ia - lLt i te des rcsponsabii i lÉ',s ( ie ccrlains pnre,rr l-s.. . .  le-s
pe.sanlelrr.s a.iar susLème... '

& Bi lan du quest ionnaire:  le GAPP et l 'école
En résrrmé, les prr l iqrrcs du G-Al,t ,  sonl largcntelt t  cenlracs sur les
problènles inal i \ . i ( l rr( ls en aca(rral a\11, l i l  tracl i l iot i .  lcs I i)rût i t t ions. les
lextes ol l ic iels.

L i n tég ra t i on  dL r  GAPP c l i l ns  l é ( . o l r  p ra . ( . on i5ee  pa r  l c  t e \ t e . ) l l i ( . i ( l
soularve dcs résistances. i i  la fois de l :r  plr l  cles ntairres (r l i l l i .ul tés

orgi lnisationnelles (,crtcs. lnais i tussi pl l ls l)rolbncles. rt lc\-anl l)erl t
être du reiLls ( l(  r( 'nr ise elt  alLlest i(nt dc soi et cle I i l l ( l i r i ( lui l l isnrc). cl
de la l)arl  dcs GÂPP. Pour ces dcrnicrs. au niveâu ( la la aonaeptiotr ( l( .

l a  ps l cho log ie  sco la i r e  {on  l i cn t  à  aoù l i r r ù f r  l a  ( l i r l l cns iu l l

psl 'chologique des di l l i : tr l t i :s. en onleltànt ( ia' t lbl ir  ]es rt ' l i i l ions erlrre
psvchologique et scolairc). et par r: tpport a leur slarur ( l)s\ ' (hologues

e t  r ééc lL l câ l l c r l r s  nc  son t  p l us  des  i ns t i t L l t e t l r s .  ne  s ( )n t  p l l s  ( l (  s
i ns l i t u t cu rs  spéc ia l i sés1 r .  e t  i l s  on t  r a i s . J t l  de  l : i f f i r n te r )  . e l a  L ra . l u i t
L l n  re l us  c l  en lèa l  en ten t  dans  l e  sco la i r c .  r e f t r s  c l u r l r r c l  r èsu l l en l
certaines ci i f f icultés rcl i t t ionnelles entre le GAI,|  el l -a'( .olf  :  rel ir \Ltnl
l  i n t ég râ t i o r )  s (o l a i r e  au  non r  de  sa  spéc i l l c i t é  don l  t l  se  r c i t _ ( r l l \ ' f
l inaleûrent prisonnier parce qui l  ne la dépâssc pas. i l  se rcpl ic sul.
lui  ma'me. Le GAPP cloit  donc é\ ' i ter s.r propre dissohrt ion dans le
t issu scolaire mais:russi une certâin(i  fomte cle palhologie sociale.: i
savoir l  isolemcnt.

t  Une col laborat ion fructueuse à encourager
Certains GAPP cornrncncent à dép:tsser ces écueils en investissi l l l l  lc
ch . rmp  psycho -soc io  pec lagog iquc  su r  l eu r  n rode  p rop re .  I I s  on l
compris quc si létucle de cas nest pas à rejcter forcémen1. el le cloi l
déboucher. par son inscript ion dans des référentiels pltrs larges. sur
des prolongenrenls pedagogiqucs part icul iers ùt.r is aussi globi iu\
c l épass . t n t  . t i ns i  l a rge rnen l  l . l  s imp le  concc r ta t i on  p ré .on i sée  e r l
in(ùrisanl cies acl ions qtr i  relèvent du réforul isme pédagogique.

On voit  ainsi les prat jques de tol laboration entre lcs maitres ( l  l ( .
C;Ar)P s établ irenl.  rnalgré les djf f lculta's qLl el les engcrrdrent et : t  nton
sens. ces pr.rt iques qui inlpl iqucnt des reûtises en caLrse nlaris offrenl
dcs possibi l i lés de progrès sont i i  encouragcr.

I  Erpr ' rss ion sans s igDi l i .a l ion.  i l  nv a pâr ùon plus d nrs i i l r r teurs gelaral isres
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e point de départ sera le texte intitulé Pêdagogie de soulten a
I êcole primaire trr. L'analyse du texte dégagera la conception
officielle du soLrtien. les principes qui la sous-tendent et les

pratiques qui en découlent.

Un questionnaire construit à partir du tcxte pennettra d apprécier ce
qu i  es t  passé de  l  ins t ruc t ion  dans  la  réa l i té ,  e t  les  p ra t iques  de
soutien effectives-

La conception officielle du soutien

a pédagog ie  de  sout ien  es t  dé f in ie  comme I  ensemble  des
pratiques scolaires d aide pédagogique, pratiques destinées aux
élèves qui éprouvent " ... des dfficuLtês. oujont Ia preuve de

Ietlteur par roeport à Ia mqioritê de leurs co.ldisciples pour rêali,ser les
crcquisitions scolaires constilu(lnt les objecftrÂs as.signés à la clqs.se
qu ilsÎéquentent,, et qui doivent permettre . d'aider lces élèvesl d
surmonaer les obstdcles auxquels i ls se herrrlerlt ,. afin d é\' i ter le
décalage " ... por rapport à Ia progression adoptêe pour I'ensemble de
la classe ,. et en dernier ressort le redoublement.

: Les insuffisances d'un texte inefficace
Ce tcxte a le nérite de parler officiellement des mâuvais élèves et
d'inviter le maitre à faire quelque chose pour eux. truable intention
certes, mais qui. en application du principe de la connexité des
contraires. réunit quelques conditions de l inelTicacité.

Lcs causes des diflicultês et leur étude ne figurent pas au préalable,
mais ne seront qu évoquées ph.ls loin à la sauvette, et pour guérir le

r. Pedagogie de soutien à lécole prinaire. aulietin olli.iel dù Mrni-slère de la'dùcation.

C . N . D  P . .  1 9 7 7 .  n "  1 3 .
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mal. ne \-aut i l  pas mierl-x en connaitre la source, I  i rnportance, les
processus...  '?

D enbléc, le te^1e indique contment choisir les élèves à soulenir. selon
un critère pédagogiquc (diflicultes) très vague teinte de psychologisme
(lentcur) tout aussi imprécis, par rapport à un double référentiel.
sl.rtistique (la maiorité des élèves) et inslilutionnel (les objcctifs âssignés
à la classe). au caractère :lrbitraire. l,e soutien s,inscrit dans une relation
d assist.ùtce srrr un lônd de chasse :t la dé,uiance. itrtola,rable pour l.école
en prentiè.e l igne dc son discours. Lélèvc idéal, norûlal.  accepte lâ
nonne et s v conldrmc (il esl majorilaire el docilel. ct on déduit lâ ûgidité
intdéranlc de lécole inc:rpable de se mettrc au sen,ice de chaquc enlànt
dans s:r marche ct sa ditmârche propre vers l.hontine, donc dc travailler
arLX désaliénatioDs et à l accès à l autonomie. conditions premières de
l exercice de la liberté ct des libcrtes.

I  Se donner bonne conscience

Conçu cornme pratique normative. le soutien ouyre la voie à toutes les
man ipu la t i ons  qu i  s i nsc r i ven t  dans  l a  nan ipu la t i on  sco la i r e  en
géneral,  à savoir que l 'école ne renseigne jamais ses usagers sur ses
l i na l i t és  soc ia l es .  E t  c  cs t  pa r  r appo r l  à  ces  f i na l i l és  sé lec t t on .
é l im ina t i on  pa r  l a  t r ans i l i s s i o r l  é l c ( i t i ve  du  savo i r  quen  f i n  de
compte, on conçoit que l  école a besoin de ses déviants, si  nécessaire
les fabriquc, tout en aff innant la nécessité de leur rééducalion. ce qui
permet dc just i f ier l 'échcc just i f iant Ie souticn en sc clégageant de
toute respons.rbi l i té. et 1échec du soutien, dc\, jenl échec nécessa[e
porlr satisfaire ar]-\ finalités globales du svstarme.

l Jn  c l a i r .  l e  sou t i en  a  s ta tu t  de  bon l t e  consc i cnce  de  l  éco le .  Ne
pou\.ant Iaire appcl .1u sens de la mission sociale de l ,enseignanl
( v i v re  avec  t ous  l es  en fan t s ) .  l au l cu r  de  l a  c i r cu la i r e  i nvoque
implici tement lcs bons sentirnetrts. la l ibre charitable. mais la charite
n est-el le p:rs au lbDd le comble dc l  égoTsme lorsque le don dc soi en
est absenl ? La chitr i te - individucl le ou sociale n est-el le pas là potrr
établ ir  et rcnforcer un l ien de dépendance entre celui qui assiste et
lassisté. en ce sens quelle reconnait et maint ient chaque partenarre
dans son rolc ? l-e riche donne au paurre, puisque le pau\.re est ta
condit ion prentièrc de I existence du r icl te.

En bref, toute prat ique ardtlcative qui ne s.tppuie pas sur une volonté
po l i t i que  de  dépasscmen l  des  dé te rm in i smes  soc iaux .  < i onc  s r r r
l  acceptation par celui qui contrôle les situations de I idée que son
àc1ion conduit zi  la réduction dc ses pri .r , i lègcs prol lres. ne peut se
rarvéler qu inefTicace pédagogiquement. et pertlicieuse dans ses effets.
Elle risque en effet de ûralirrtenir le mâi1re et le mauvais élèr,e clans
leu rs  rô l es  r - espec t i f s  qu i  s ' assu ren t  nu tuc l l emcn t  L rne  ce r t i l l ne
existence. d ol: l  découle une cerlaine rcconnâissancc sociale donc une
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certaine dignité qui garanti t  la durée de celte existence et la rend

supponable atl-x partenaires.

a Apprênt issages et prat iques sociales

l -  auteur décri t  lcs quatrc lraits caracl érist iqu es de la pédâlgogie de

soutien à lécole primaire. I l  soul igni:  l  importance des apprentissages

iDstrrrnrenlaux, . .- .  toute lacune ou toute .fai l le clans l 'ér l1frc<, des

acquasilions ell corrrs risqlr€' de r'Luire de.laçon souDent alllrable. Doare

irrêùrêdiable pour lo suite cle La scol(].itê, à Ia soliditê de cet êdifice...,.

En  conséquence ,  p r i o r i t a r  se ra  donnée  aux  ac t i ons  de  sou t i en

concemant le lrançais et les mathématiques.

Se  dess ine  i c i  ce  qu i  peu t  pa ra i t r e  comme l ' un  des  co i l t r e  sens

pédagogiques fondamentaux. qui donnc priori té aux apprenl issages

pour cLrx-ûlêrnes. c est à dire atl-x apprentissages de la fome el de la

i r , i se  en  f o rme  i ndépendaû lmen t  de  t ou te  p ra t i que  soc ia l e ,

indépendance apparente donc contre-serls apparent - puisque de

Ia i t  c  es l  l à  une  p ra t i que  bou rgeo i se  spéc i f i que ,  qu i  cons i s te  en

I acquisit ion de lun des outi ls de doDrination. lart de s exprimcr. On

voit ici le problème pédagogique se poser dans sa difficulte : si j affirme

la nécessité pour chaque individu d acquérir les moyens d expression

légi l inrés par l  école à t i tre de condit ion de I exercice de la l iberté - i l

est ( lair que les investissements nécessaires à cette acquisit ion ne

pourront êtrc indui ls qu'à pârl ir  des pratiques d expression famil ières

aux  i nc l i v i dus .  La  d i l f i cu l t a r  r ev ien t  à  con  a i t r e  l es  p ra l i ques

d 'exp ress ion  des  m i l i eux  dé favo r i sés .  pou r  l es  reconna i l r e  e t  l es

uti l iser scolairement.

I  La responsabi l i té de l 'échec scolaire

Le texte souligne l ' interférence des acquisit ions instrumentales avec le
psychisme et les autres domaines dactivité : .Elles ne pelrûenf se
ra.rlli,ser et n accè.lent à I elJicacitê qrr'en s iruégrort doits lrn ensemble
de pos.sibilités psuchtques. en particulter de sln.ctures m.'ntales dont
I 'êIoboratiotl doit étre soutenue et strmulée par Lùrc action êducatiùe
considérablement plus large,. Suit une liste fourre-tout de thèmes
éducatifs : aptitudes corporelles. épanouissement et équilibre de la \.ie
alIective. sociabilité. possibilités créatrices. genèse et affermissement
de la pensée symbolique et relâtionnelle.

De ce {ai(. le soutien sexerce également par le biais des a.tivités
d  éve i l  e t  phys iques  " . . .  s . rscept ib les  de  por te r  remède à  c les
déliliilance-s ou de-s cor€,nces d ordre pslJchologique" (lesquelles? Par
quel processus ?).

C le  passage é \ 'oque des  causes  d  échec  d  o rdre  psycho log ique

{d(' lail lances, carencesl, dans le sens de I eiistence de handicaps, et
plus loiD dans le sens de la thèse du handicap socio-culturel : "... de
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trop nombreLx: er!ftlnts riclimes de hdndicaps d ortgirLe socio cuhurelle
poLL r  Le  p lL tpa r t  " .  L i ns t i t u t i on .  comme tou jou rs ,  r e j e t t e  l a
responsabilité de l'échec sur les enfants et leurs familles.

I  La pol i t ique de l ' i l lus ion

Cetle attitude se retrouve dans les corceptions du S.N.l. : "I)@ns ie
d.omaine êclucatif il jfaut s'onenter L)ers un apport supplémentaire aLLX
dê.faDoisês de IQ sociÉtê. de Ia cultttre : il esl indisper6able que l.êcoLe
coùrpense au û'L(LyLmum ce que Le miLieu JamiLial, social, n aura pu ou
n aura pas su epporter ù L enlant,.,')

L école refuse de se remettre en cause à la luntière de l.analyse socio
po l i t ique .  Ce tex te  sur  le  sout ien  s inscr i t  dans  le  cadre  dun
réformisme de façade, au fond conse.vateur, qui est au principe de la
politique de l illusion.

L élargissement annoncé se rarnène à un enfermement dans le charnp
clos des acquisitions. la fonction de l éveil réduite à la facilitation de
ces acquisit ions. le psychologique étant perçu en un sens étrorr
capacité à thésauriser des notions scolaires . indépendant des
pra t iques  soc ia les  qu i  le  commandent  e t  qu . i l  commande,  la
dimension affective n'étant même pas entre\rue.

Les deux autres traits caractéristiques du soutien sont I'unicité du
maitre et la coopération éventuelle avec le GApp.

Les pratiques préconisées
es démarches pédagogiques doivent revêtir n au maximum le
caractère de relation d'aide; essentiel à toute action éducative ".
D où la nécessité de mettie en æuvre une pédagogie active, u celle

par laquelle les activités effectives des élèves prennent plus
d ' impor tance que le  d iscours  mag is t ra l  , .  e t  d .adapter  les
inten entions au moment où se manifestent les difficultés. dans leur
contenu, leur rythme, leur tonalité affective, et ce, même dans le
cadre de la leçon collective. l,e texte préconis€ la mise en æuwe d'une
pédagog ie  ac t ive .  Depu is  1922,  rev jen t  régu l iè rement  ce t te
I]roDosition.

I  Vers une indiv idual isat ion des act iv i tés
de certaines séquences

En complément de la leçon. s'inscrivent des séances cor]sacrées aux
" ... o(ercices d'entralnement, de consolido]tion ou d. aeproJondissetnenL,
de cotTtrôLe ,..,. séânces pouvant s orÊaniser selon le schéma des

l. Motion pédagogiqù€ du Ctongrès de Nâncy du S].ndicat Nârionât des Instjtureurs.
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groupes de niveau sensiblement honlogènes. pennettant d adapter les

exercices aux possibilités des élèves. urle sollicitude partùculière étant

accordéc aux groupes faibles. la démarche s'inspirant d'une pédagogie

par  ob jec l i f s  cons is tan t  à  rechercher  I 'obs tac le  e t  les  so lu t ions

adéqrrates. et pendant ce temps. les meil leurs se l ivrent à des activités

d approlbndissement de manière quasi autonome {fichiers. .). Le tcxle

consacré aux GAPP affirmait que les ségrégations dcvaient être

i:vitées. l,c texte de 1977 organise la ségrégation dans la classe !

Le tr.rv!1i l  p.rr groupe est valable lorsqu oD uti l ise lcs possibi l i lés

pÉclagogiques qu'offre le groupe. srrr la base des échanges. rnême et

srlr tout confl ictuels entre ses membres LLr.

lndividual iser l  enseignemenl revient pour le ûrai lre à établ ir  u.e

relat ion personnelle avec chaque crt lànt, af in de le conn:r i1re dans ses

démarches et pouvoir le placer dans des situatiorls lui pennettanl r1c

progresser.

S'il ne s agit que d.tdapter lc niveau " .lut po.ssrbilités présuDlé'es .le.s

élèD.'s,.  l  indi\ . idual isat ion prel ld son sens par rapport aux f inal i tés

o rd inâ i res  de  l  éco le  -  é l i t i sme .  l j r l r i t a t i on  - .  e t  l e  sou t i en  r i squc

. l  abou t i .  à  un  e i f è t  i nvc rse  de  f i n l en t i on  dc  su r face .  t and i s

qu apparait sa logique Prolonde.

r  sout ien et  intent ions dél ibérées de rat trapage

Cette action s adrcsse aux élèves vict imcs d'un accident, absencc.

perturbation passagère, changcment cl école, etc

l. \:(rr par ea.nrplc les re.h.rc|cs de A N. Ireret Clerùronl â propos (les conllts so.k)

cogr j t i t i .  In .ons t f l r . t ion . i r  lû i l c i l i g .n . .  . la lLs  I in t€ ra . r io r t  so . i . rk ' .  F je tn . .  I rc tc r lanÉ.

t 9u l
2. Avnnzini G. & col . tn pada!,tosie all P( si.r.le Ptival l{175.

?ou. une mobil isation générale

En  1973 ,  J .  Fon tane t  déc la ra i t  :

"Ré fo rmer  en  p  ro fondeu  r  no t re
pédagogie, qui n'a que peu évoluè
d e p u i s  d e s  d é c e n û i e s ,  e s t  u n e
nécessité imposée à coup sûr Par
l es  t r a  n  s fo  rma t  i on  s  su  r venu  es
dans la société et dans l'école elle'
,?rémâ (Avanzini et col.) ' 'z)

C .  Beu l l ac  e t  ses  suc€esseu rs  t i en
nent le même langage. Les textes,
l es  d i scou rs ,  l es  co l l oques  res te
ron t  impu i ssan ts  t an t  que  l e  pou
vo i r  ne  mène ra  pas  une  campagne ,

campagne  au  p lan  na t i ona l ,  cam_
p a g n e  a c t i v e  P o u r  l a  P é d a g o g i e
active, dans le cadre d'une mobil l '
sat ioû générale contre l 'échec sco-
l a i r e  e t  l a  mode rn i sa t i on  de  l ' éco le .
Su r  l e  f ond ,  i l  es t  b i en  ce r ta i n  que
le  su i v i  de  chaque  en fan t  dans  ses
démarches s' impose. l \ ,4ais c'est un
travai l  di f f ic i le, qui s'apprend et je

ne pense pas que le maÎtre puisse
y  p a r v e n i r  s a n s  b é n é f i c i e r  d ' u n e
fo rma t i on  adéqua te  que ,  b i en  sû r ,
le texle ne prevoit pas.
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l ,es activi tés seront ncttemenl séparées de lact ivi te générale de la
classe et prcndront lii formc dc séances de rattrapage (lrente minlrLes
parjour, durant . letL\ à trois sem:1incs) si possible clurant la sèance
habituel lc. ou après. ou à ia maison, séan.cs éventuel lement dinpees
pâr lrn ntaitre cxpériûrenté nlorlentanétnen1 clécharg(t d,élèv.s.

f  En l ia ison avec l 'organisat ion de groupes
de niveau selon les discipl ines

Si d:1ns la classe lc ûlaitrc constate Iexistencc cl un groupe importanl
d élè\,cs en difticulté. il sc devra dc mettre sur pied une organisation
en groupes dist incts. les activi tés étan1 adaptées.j  chaque groupc.
p r i nc ipa len t cn t  au  n i veau  du  deg ré  dc  l  é l abo ra t i on  des  no t i uns
prasentées, les apprentissages se prêtarrt " à rrle proqressl,ctt d,o'lhlre
cotTceùLique qràce ù laquelle les mêmes nodorF pelrû€]lrt être trûilées
.sÉ'n.siblernenl ( l l i  mame momenl darls clLeqLre groLrpe. qrLoiqLle e
dl[fêretûs nûJeaLLr.]e compl.triÉ' ou d' ,.].bstrctction,.

Ce quatr ièn)c point m appari. t i t  exenrpl: t i re de la lâ(on clont fonctionne
au niveau du texte les l inal i tés du sYstèrnc.

Les remarques concernant le point 2 s appl iqucnt également ici .  On
peut pousser plus loin l  a alvse.

Le lexte indique que les notions
toL:s lcs élè\'es. C est lc niveau
Yariera.

a cnseigner restenl les mCnlcs pour
dabstrâction orr dc complexité qui

On baigne ici  en pleine idéologie des ( lons : seuls certains éleves
peuvent cornprendre lc complcxe et :r t | l - indre Irbstrarl  !  ^ ceux-ci les
cxer(i lces l torrrtâux. Aux autres les excrcices simples e1 non âbstraits.

Si vous pratiquez ainsi toute l  anrrÉe. le résultat scra le suivanl I
cerlains élèves - les nrêmes qu au débtrt ,  travai l lcront au niveau cle
l al)stract ion. d autres, - les mênles qu au débll t  feronl des exerclces
s imp les .  Dans  (es  cond i t i ons ,  commet r l  e t  quanc l  l es  seconds
pourronl i ls ralLraper les premiers'?

Pa r  a i l l eu rs .  en  ce  qu i  conce rne  l cnsemb le  des  p rog rammes .  on
remarquo la rni:me progression cl al lure concentr ique d.un cours a
l autre. Ce qui veul dire que la prat ique de soutien est ramenée a un
enseignement caraclérist iquc du ou mêrne des cours inlérieurs. Les
g roupes  de  n i vcau  pe rmanen ts  rev ie i l nen t  cn  que lque  so r t c  à
consti tuer dans la classe plusieurs cours.

On essaie de chasser le surrrptôme {lcs taux <le redoubleûrents} mais
orl  nc chan8e r ien au fond.

L)n voit  également torl t  le caraclère ségrégati f  d un souLien atnsr
conç1r.

Plus loirr. on lii que *Ie maitre doit cepqtdant 0eillc,r à <.<, que. l(. plLLs
qrand nombre possible .l élè.res clu groupe des pll].s lents corrserue otl
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(rcqLl i . :re la possibi l i l (-r  d atteincLre olr rno[r is le seui l  rniniûrai . les

olrectifs ar.ssr.gnés ci iri clos-se' el ûrérne d ce qtie c€'rlaill-s d qllre eLLt

pr{ isscnl rqloindre i . lutre'  grorrpe sarrrs qrre le.s élèua'-s de ce alcrrr ir ' r

so i . r t po r r  ( r r r t r l r r t . / i ,  i , r ,  s  d . r r i s  J r ' r r r p rug r r ' s s i n r ,  .

Pour lcs uDs, (xr envisage uir -s..ui i  nr ininla-r l :  lh-t i lot ion rolontairc I  pour

les alrtres. orl  considère une progrcssion : ûrl ' i lc l iort alr proqrès: les

prcmiers ne doivcrrt pas gênea les seconds | él i l isni( 'ct_/rt iquÉr.

[ - i ne  t c l l e  p .â l t i que  me  rappe l l t :  l es  a i l es  rése rvées  dc  cc r t a i ns

hôpit i lux :  n)ême établ issement. lnarmc rr léaleai l) .  mêû]es inalacl ies,

nrais un traiternerl l  de là\,et lr  et un traitcmcnl ordi lraire.

Dc rnèûre qui l  y i l  au nloins cleux médecincs, i l  y aurai l  -  dans la

nrarnri  nlaison aLl moir ls deux éclucations : cel le pour lcs l)ûrs élèves.

vé r i t ab les  ob je t s  de  l a  so l l i c i t u ( i e  de  l  i ns t i t u t i on .  cc l l c  pou r  l c s

nral lvais élc\.es que l  on enfenlc cians leur ( i i tégorie.

,  Un texte qui  ne résout pas lês problèmes de fond

En résumé, oû note deux aspects posit i l :s :  on s intéresse aux élèves

l.r i l ) les. on recomnande un suivi pédagogique (action de t] 'pe I).

Tout{r lois. les résen'es sorr l  nombreuses.

Le textc prencl en calmptc l i 'ct tcc, i l  l r 'er) prend pas la mesure et se

n rép rend  c l o r t c  s t - r r  sa  na tu re .  Ce  De  son l  p : r s  l es  an lé l l agemen ts

locaux proposés qui pol lrront Ibnclarnentalement ( t tangcr l t 's choses.

E ludan l  l es  p rob lèmes  <1o  l bnd  -  cho i x  po l i l i que  d  une  po l i t i q r r c

scolairc le texte seul sera imptl issanl :r  mobil iser les enseignants.

l-es nlesures proposées nécessiteraient une Iormalion spéci l ique des

Drai lres. I j ien sirr.  r icn de pré\nl à.e sujet. Donc incl l icacita'probitble.

Les n1('srrres ne sont pas just i f ia 'cs. lc personnel d exécution reçoi1 dcs

consigncs, des ordres. El les s ir lscrivent l :rrgement dans le couralnt

aonsena teL l r  Û lé r i t  oc rn t i q l  l  e ,  e t .  que l  pa radoxc .  on  (o r l s l a l l e  qu  L rn

t cx t c  su r  l e  sou t i en  da 'bouchc  su r  un  appe l  exp l i c i t e  à  u I l

enscigDe ent él i t iste I  Langagc qui .r  le nréri te de Ia clarlé.

L'enquête sur les prat iques de sout ien
n questionnairc sur lcs praliques cle solrtien fut distribué à \ ' iDgt
c r rse ignants  (quat re  par  cours ) -  Gua lor re  p ro toco les  fu ren t
récupa'ra's. Six enseignants n ont pas répondu : I un a déchira le

qlrestionnaire. ccr-tains orl t  orrbl ié. d'autres ont refusé essentiel lemcnt

pitrce qlr ' i ls n en voyaient p.rs l  ut i l i lé-

Quatre quesl ions qui reprennent ies prat iqucs énoncées dans le texte

ofl lciel.

l  l -orsque vous faites unc lcqon. vous attachez vous à détecter le

moment ou se rnanifeste chez chaque a'la'\'c unc irlcotlpréhension. une
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c l i f t l cu l t é  dass im i l a t i on ,  un  déc roch : rge?  Adap tez  vous  vo t re
intet1-ention ?

2. A certains rnoDtents, regroupez-\ 'ous les élaves en dif f iculta af in de
lerrr apporter unc aide indi\ . iduai isée dâns le cadre d exercices ajusta,s
à lcurs possibi l i tes?

3. Lorsqrfurr cnlant a été abscrl t .  arr ive d une âutrc école. a subr unc
pc r tu rbâ1 ion  passagè re ,  \ - ous  o ( , cupez  ! ous  c i e  ceL  en fan t  en
pârticulicr à certains nlorncnts de la jourûée afiD <ie lui perrnettre dc
rallr:rper- son retarcl ?

.1. guand vous constâlez dans la classe un cffecl i f  i lnportant d.élèvcs
cn dif f icr l l lés. organiscz volrs votre clâsse selon le moclèle des groupcs
de niveaux ;'

À la sui le dc chaquc quesl ion. i l  ét: l i l  c lemanda' .1e dé.r ire la prat ique
de  sou t i cn  c l i t ns  l c  dé t : t i l .  e t  daus  l e  c : t s  de  réponse  néga t i ve  l : r
prat ique éveûtuel lemenl subsl i l  rr t ive.

â Approche quant i tat ive
La prcmière approche scra quânti lat ive et tente de répondre à deux
ques t rons :

l .  l ,es prât iques de soutien sotrt  el lcs devenut:s courarntes.T Lc texle
o lT i c i e l  â - t  i l  u t r e  i nc i dence?  S i  chaque  fo rme  c1c  sou t i cn  e râu
pratiqlréc par ahitqLle lnaitre. on devrait  dénornbrer cinqualt lc_six
réponses .rf l lnnati \ .es : on en compte trcnle sel l t  soi l  66 o/0. On peur
donc cl ire qtre la tÙisc en r iu\Te des pratiqucs \() lonlaires dc soutieù
semble rrne ré. l l i  t  ar.

Toutelois. i l  existe une ccrtaine \.ariabi l i ta'entre les nraitres qrrant à
l é\ 'entai l  de lcurs pr:t l iques.

CctLc vari :rbi l i te indique un dé\-eloppcment ânarchiqtre. pour le nloirrs
non conlrôlé de .es prat iqucs, ce qui s expl ique par le manque d.une
\ ' o l on té  adm in i s t r a t i ve  po l i t i que  aL l  n i ve . l u  de  I app l i ca t i on  d11
1extc. La prâtique du soLlt iert relè\,c dc la boùne r,olonté indj. , , ic luel lc.

2. Ccrlaines lbrmes dc souticn sonl -el les privi la'giees ,?
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Lcs deux preûrières forrnes du soutien défini officiellement s inscriYenl
dans le cadre de l individualisation de l enseigncmcnL. qui scnlble se
pra t iqL lc r  p lu tô1  au  coup pâr  coup (p ra t ique l )  que d  une Iaço t t
sysléûratique (pratique 21.

La pratiquc du l.:r l lrâpaqe (3) semble développée. Il est vrai qucllc
exislait avant la parution du texte.

La pratique dcs groupcs de niveau parait se développer.

r  Approche qual i tat ive

l -  analyse du contel)u dcs réponses peanret de préciser les choses.

.  P rem iè re  p ra t i que  ;  dé tec t i on  des  i ncompréhens ions ,  e t

adaptation de I'intervention

La catégorisation t ient compte . lu rnoment de l  inten'ention.

Ou i l t r e  pe rsonnes  a r rê t cn t  l a  l cqon  c i i : s  qu  e l l e  pe rço i veù t  uùe

d i f f i c r r ) t é .  
' l r o i s  d  en t re  e l l es  rep rennen t  l cu rs  exp l i ca t i ons  J rou r

l ensemble cl<' lcr cln-sse. sous Llne àrl tre forme. à iaide de nouveaur

exeûrples. ou en Iaisant ra'cxpl iql ler un bon élè\ 'e. Une just i l icat ion :

"Je ne pÉnse po-s qLion puisse conlinlrer lirle leçort -si lo ciûsse rle slril

p(-rs I Ce rr'Érst pa-s Ie maltre quî doiL acquêrir ./uclqu., chos.? mais l.1

mqiorilé .les éièues,.

La quatria:mc rcprc d " ... imrné.li.rlem€'ni aDec l élèùe Ie poiftt prêcis de

dêcrochage: de&r ou lrois peliis e).ercices simples.fdir.s aù tcLbIe.LLL par

ierl fant su/isenl sol lD€]r l  . i  remellre les chosÉrs ûu poirt i . . .  Ouonrl
l incomprélren-sion est trop prqfo|Lde. iI .làLrt rcuoir Ia mârn.' dilÊcrilté

ph6ieursjolrrs ale slrite .sol1-s ale.s.forûres Lrdnée-s'.

gu.l tre personnes interviennent après la leçon. trois par le biais de

corrections cxpl iquécs. indi\ , iducl les des exercices d appl icat ion, l .r

quatr ièûre relevant les incompréhensions sur une f iche pendant la

leçon et distr ibuant par la sui le un travai l  individual isé en fonction

dcs coÛstal ls.

gu i t l r e  pe rsonnes  ne  n len t i onnen t  pas  l e  momen t  de  l eu l s

inten-cni jons ql l i  cor- lsislenl ar répé1er l ,r  leçoi l  d\r cr arutre larqon, i i

faire rôpétcr ou ra:cxpl iqucr un canri lradc, . i  Iairc rnaDipulcr. à

repasse r  de  l  a rbs t ra { l t  a r i  conc re t .  T ro i s  d  en t re  e l l es  t en ten t  une

Pralique

l l ' , r ,  , 1 ,  r ,  p o l l - e -  i f f i r m , , l l \ e .  1 2 t  |  |

ih répoJlscs aflirrratjvrs 85
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reclrcrclrc des rci.sons. cle Ie nature de I incompréhension. I Llne cn
t:risant r-aisonncr it haute volrr.

Je  r cmarque  une  i nconpa t i b i l i l é  en t re  l a  i eçon  co l l ec t i v c  c t
l  intenrenl ioD indiviclual isee lorsqtrc la lecon est a.rctée parce quurr
ou plusielrrs élè\ 'es nc suivenl pâs. i l  s ensl l j t  r ine reprise cdlective de
cette lecorr. reprise probablen)crrL ineff l .âce puisque la sit l rat ion esl
sinrplernent reitéréc.

Ou bien. l ' inten'entiorr expl icat ive iDdividual isa:e appâtrait  à I ' issuc de
la leçon. ûrcrne parlbis t le I  exercice d appl icat ion, et clc ce iâj i .  I  elève
en dif f i (rr l té a \ 'é.u une séquence au nl icLlx inul i lc, sinon parnible
clans lc c:ts d une sarnction dc son inr_rl  l€,n t ion.. .  - .  ce qui nc le prepare
en r ien à recevoi l  des expl icat ions supplémer]1aires.

Dc lait .  on Yoil  apparaitre ici  le problème de l  art iculât ion entre leçon
collect ive et sôquences incl ividual isa'es.

l-eur incompll t ibi l i t i r  synchronique tr 'est pi is cl iscutable rrr :  si  j  arrêtc
le cotrrs pour rnc centrer sur ult  enfanl en part icul ier, les al l l res
risquent cle perclrc le l l l  du raisonnernent. mais aussi dc se dissipcr.. .
I1 faut noler également ciue les r i .expl ical ions incl ividual isées r isquent
l  inel l lc?lcita'  car el les partetrt  du projel du mailre (enseigncment cie
te l l c  no t i on  de  p rog rammc)  e t  non  de  l é ta l  de  conna i ssances  c l e
lcnlant. ou dc ses possibi l i tés cognit ives.

. Deuxième pratique : exercices lndividualisés systématiques

[,a pral ique se ran]ène au schéma slr ivant: on occupe ceux qui on1
compns par un cxercice écri t  d approfondissenlent. de recherche orr
dc contrôle. de lecture si lencieuse. ce qui permet de travai l ler avec les
plus laibles pour des exercices simples de ra'\ . is ions. une reprise de la
leçon. ou bien {une seule personne) : " Je ptocède par manipukttion. etr
p(Lrlenl de lerlrs conn(rissance-s respeali l ,es et en conlrôIant
pr&]ressiû€'rn€rnl le.s acqrras ition.s.Êritcs,. l;l encore. unc seule personne
se  con lo rme  à  l : r  p ra t i que  dé f i n i e  comme une  i n t c r ven t i on
ind i v i dua l i sée .  Les  au t res  ne  se  dégagen t  pas  de  l eu rs  schemes
pédâgogiques hzrbituels c'est à dire I.r rÉ\'ision lâite à un petit gr,)upe.
ce qui é\ 'âcuc du chi lmp de l  innovation à la lois le posit i f  de la
re la t i on  p r i v i l ég iée  c t  l e  pos i t i f  du  cen t rage  su r  l es  p rocessus
d acquisit ions.

Orr voit  se dessiner les l imites du texte ol l ic iel,  qui au mieu_\ induit
des chargements de surÈcc. Linnovation n'est pas réductible au
rappon individu texte off iciel.  El le néccssite la nrise en marche d.une
dlr 'r trnique. ql l i .  dans un cadre inst i tut ionnel doit  présenter d'abord
un caractèrc collectif, donc politique.

l  I -a prat jquc.or ls is tani : i  noter  les da.ro.ha{cs sur une f iche àù cours de la lec(r l
âpparri't ronrnre un corrtpr onris.
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. Troisième pratique : le rattrapage

C'es1 là une pratique ancienne. et i l  ny a r ien d étonnant à cc qu el le

soil cléveloppée. l,e tcxte n apporle rien cle nouveau

l,e maitre s occupe de leI ant pendant les récra'al ions, à I i : lude rf ir

soir,  après la classe. dura l  un excr-cice écri t .  le dessin on le 1râvâi l

l .r lanuel.

ll s agira de reprendre une leçon. des explications. des exercices or.r

cncore dc participcr aux r-é\.rsiol]s collcctiYes

I)et lx maitrcs sol l ici tent lâ part icipation de la t irmil le.

. guatrième pratique : le groupe de niveau

ac l  l ,  p r J l  i q l  I e  r empur l  r  t l l l  ce r l d i l l  : - uccP<

Pour le groupe faible. les difficultés sont graduées. on suit 1{: rvt}rme

des enfants, les exercices sont sirr lpl iûés. En clair.  i l  y a l imitdt iot l

dans la lransmission des connaissances et en consequence. les ecarts

ne peuvcnt que crolrre.

L . r  so l l l t i on  nes t  pas  adap tée :  i l  ne  sag i t  pas  de  donne r  du  p lus

s imp l c  p l us  l cn temen t ,  n l i t i s  de  rue t t r e  l  c l l l àn l  en  s i t ua l i on  c l e

cornpréhension. donc de progrès, en parl i lnt de ce qu' i l  sait  da:jà.

' f ou te lo i s ,  t r o i s  ense ign : rn t s  j us t i l l en t  l eu r  r e l us  des  g roupes  c l e

niveau{rl : . ... porce qu otT p<.ut par Io ri.pêtittotL. (1uant choq.re leÇon

nouùelie. ou à Ioccd-sion ale corÉ'clions al erercices. rallraper bealLcoup

.l éièùes ".

Cette pcrsonne nlontre la cotrtradict ion entre les grolpes de nivcau et

lcs prat iques de soutien précéd.rntes. Réaliser un grorrpe faible, cest

renoncer.

n C'est tout-/àL.sser qtLe de:.[air<: .]es grollpe-s. iis ne rûttrapent po-s lellr

retarrd par roPport o'ux olrtra's C esi -fi:lt1ss€'r lellr .i u-ga'merll sÙr lellr

propre u(tleur. Fnus-ser (rtlssi c€'iui ales parenls. '

" J€' srlis contre cetLe rtrêthode d<. lac.L)aII. Je rle ù{'L!( pa-s que les enjlants

se -sitLra,nl les uns par ropporl an,LY arlrtres dé' certe manière. Je pre.fere

qu il]s perrsent que clT.]:curt d eLLt peul, (1 un momerùl dottnê, se lrou)er

e.L clifJicultê, m(lis qlre cetle sihrctiorl n esl que pc]ssagere et que, pQr

conséqu..n(. ii est possil?le .lL)e(: LL:|. peu d effort - d'lr remêdte. ,

Ces  dcux  au t res  no ten t  avec  pe r t i nence  l es  r i sques  d  e f f e t s

psychologiques pernicieux de cette prat ique

I Ccs daclamljons progressjslcs st trouvenr aParpillaes dans lcs questiÙÙlaires ()n pcul

supp.,ser quune (anlPagDe d civcrgure lrolrverait des è.hos iâtorables et des poirns

.l appui t..âl.rncni. le role du GAPP Peùl sc dafinir par rapport a la Ûrjse.n lormc

thaor ique e t  par  rappôr r  aLrx  âPPl ica t ions  Pra t iqùes .  en  sor tc  comme révé la tcur .

. a t a l v s e ù r .  o r q â n i s â r e L r r .  e û  t i i (  h â n 1  c l  c v i t c r  l e c u e i l  ( t c s  i l l u ! i o n s  l a l â l j s l e  o n

ut
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I La réception du texte

A lâ  ques t ion  in i t ia le .  le  tex te  a - t - i l  eu  des  e f fe ts ,  i l  conv ien l  de
répondre par l âffirmative.

On note deux types de variabil ité. entre les personnes et entre les
pra t iques ,  ce  qu i  t radu i t  des  app l ica t ions  sauvages du  tex te  :
l institulion n a rien fait 1r) pour assurer un développemenl contrôlé de
la pédagogie de soutien, qui reste largement un élément de surface du
discours officiel.

I  La pédagogie de sout ien dans les fai ts

Pra t i que r  l a  pédagog ie  de  sou t i en  re l eve  de  l a  bonne  vo lon té
individucl le, ce qui présentc lavanlage de pennettre à chacun cle
sui\Te sa voie. rnais maint ient dans l  isoleûrent d où la nécessité de
l équipe comme l ieu d échânges. Celi t  pcut égalcment provoquer de
tausses applications qui reviennenl à plaqlrer dans ce cadre des
prâl iques tradi I  ioi tnel les, principalement lorsqui l  s:rgit  d. instaurer
r rnc  re l a t i on  éduca t i ve  i nd i v i dua l i sée  qu i  sen rb le  d i l l l c i l emen t
concevab le  pa r  l es  ense ignan l s  :  l  a r l i cu la t i on  soup le  séquence
collect ive-relat iolt  drrale appar:r i t  impossible: le rapport effect i f  terrrps
empêchc le cerrLrage sur Iélè\ 'e.

I  Echec de I ' indiv idual isat ion: la force de la t radi t ion

DLr  po in l  dc  vue  de  l a  p r i se  cn  comp tc  des  d i l Té rences .  donc  dc
l ' i l )dividtral isat ion. on nole un échec quasi tolal de l  appl icat iolt  drr
1ex t c .  ce  qu i  na  r i e t r  d ' é tonnan t  pu i squ i l  sag i t  l à  de  p ra t i ques
difficiles à concevoir e1 ai mettr:e en æuvre, parce qrt en rupture avec la
t rad i t i on ,  e t  pou r  l esque l l es  i l  nex i s te  n i  f o rD ta t i on  spac i f i que ,  n i
modèle prêl à porlÉrr.

Le texte prirsente une certaine duplici té puisqu à coté de pratiqucs
professionnelles, ûrais irréal istes par l  absence des DtoVi,DS de mise en
æuvre, i l  incite à une pràtique sociâlcment ségrégati le, conciuisant à
lrnc transmission sélective des connaissances. à l  enfermemenl de
l i ' lève clans un statut dévalof isé donc à son auto clévalorisation, a
savoir le groupe de niveau dont le dé\'eloppement cor-respond à une
réal i té tangiblc. D un lexte à double face ne se mettent en pl l lcc
quasirnent que les aspects consen'atcurs. al lant dans le sens du
renforceûlcnL du clouble réseau décri t  par IJàudclot et Establetr2r.

I Prirtcipâlenrem au nn'eau dc la formarion. Daûs rra rjr.onscripriùr. ie ûc nre souwrs
quc rl\rne seulc .onlèrerxc piidagogiquc sur ce themc. sous ta forme d Lrn .omûrcrLrarre
du rea te  par  I i r rspc . te , , . .  la  ùD. lus ioû .n  e ln , r r  qu  a l r  lôn . l  "  On t . - fu rsa i r  . të ià :  t rù t l

e Lle .hanxê '.

2  l lau( leL(1  ( l  &  gs tab l l  l  R . .  r - 'aco l . .ap i r .1 i i -s t . , .n  i ) . rn . . .  Maspero .  1972
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I  L ' isolement des bonnes volontés
' forrtefois, la lecture continue des réponses laisse transparaitre une

importante bonne volonté de la part des maitres. un véritable sollci de

b len  fa i re ,  par fb is  des  pr ises  de  consc ience avancées,  des

questionnements, bref des éléments susceptibles d êlre dynamisés'

mais il manque, au plan national, le moteur syndical et politique de

cette possible évolution.

Hinert ie du système :  quel le a l ternat ive ?

I  I  approche ins t i tu t ionne l le  de  l  échec  sco la i re  amène à

I f consiclerer une realité variée et complexe qui peut s organiser

L) sur deux versants. l un. dominant actuellement. consen'ateur.

I autre plutôt à l'état latent car inorganisé. progressiste.

L archaisme pédagogique actuel sexpliqtle en partie par le manque

de voionté polit ique face à la nécessité de la mise en cÊuvre

d 'une dynamique de  changement  qu i  nécess i te ra i t  d  impor tan ts

investissements financiers et humains. On comprend aisément cette

inertie. les discours léniliants des autorités qui I accompagnent, et le

réformisme-spectacle de façade, en ce sens que I'institution scolaire

remplit fort bien ses rôles de reproduction, de contrôle sociâl et

culturel. de maintien de I ordre. L'archaisme tient également à des

causes individuelles telles que le refus de se mettre en question,

f individualisme. le vécu des dévalorisations du métier d'enseignant, le

manque de formation et de désir de formation ..

Au niveau du système. les résistances relèvent de la résultante des

résistances individuelles encouragées par la pesanteur adninistrative,

l omniprésence des hiérarchies paralysantes' les luttes catégorielles et

sur le terrain, des diflicultés relationnelles entre les partenaires qrli

empêchent le travail en équipe, les prises de conscience coll€ctives. les

épaulements mutuels...

ll n'y a pas lieu pourtant d'être foncièrement pessimiste car on perçort

dans cette réalité des stéréotypes de progrès qui se concrétisent

parlbis en des attitudes et des actions.

Ni le pouvoir polit ique consen'ateur. ni le pouvoir syndical divisé.

perdu dans ses guerres intestines. ne sont en mesure de déclencher

un quelconque mouvement de l'avant, ce qui ne doit pas empêcher, à

l échelon local, que chacun participe à des réflexions sLlr ses pratiques

amenant des essais d'innovation. Les CAPP et mainlenant les reseaux

d 'a ide  on t  Ià  un  rô le  po ten t ie l  cons idérab le  à  jouer ,  car  i l s  son t

actuellement la seule institution capable d organiser une é\'olution La

Dosition de ses mernbres à la fois dans l êcole et extérieurc à l école

L1
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l eu r  pe rn re t  r r ne  l o i s  ce t t e  con t rad i c t i on  dépasséc  l es
distanciat ions nécessaires aux analvses d,un enseinble dont i ls rortL
p:rrt te.

En d autres terrnes. et pour reprendr.e notre interrogation initialc sur
l  e f f i cac i t é  d  une  iDnova t i on  pa r  c i r cu la i r e  d i f l usée  dc  man ie re
ccntr l tuge, on constale l  échec râdical de I approche technocral ique de
l échec scolaire :  à l  échec incl ividuel réponcl l 'échec insl i tut ionnel.

l- 'âl lernative est à rechercher, qui permelte la dynamisation. la lrnse
en  cons idé ra t i on ,  I  imp l i ca t i on  des  ense ignân ts  dans  ce  qu i  es t
au fond leur propre processrrs de professionnalisation.

Les  de rn iè res  i ns tn r c t i ons  o l Ï c i e l l es  de  l gg l  appo r ten t  e l l es  u i l
changernent de naturc de ce processus a travers le rentplacement des
GAPP par les réseaux d aidcs aux élèves en dif f iculté ?
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a.ii

a circlr laire n'90 o82 du I avri l  1990 organise la mise en pl. lce

des réseaux daides spécial isés arL\ arlèves en di l l ictt l té, réseaux

qui se substi tuent aux GAPP.

I l  est bien évidemment trop tôt. en 1991. pour tirer une quelconque

conclusion sur la manière dont ces instructions pourraient infléchir
de manière significative les praliques d aides effectives.

C es t  pourquo i  i l  nous  fàudra  nous  ( ]on ten ter  d  une s in lp lc
prarsentation des élérnents fondamentarr-x contenus dâns ce texte âinsi
qLle d une anallrse (1 prion.

ll s agit d un texte cadre qui donne les grandes directions et les grands
principes d action pour que les autorités départementales puissent

organiser les aides de nlanière adaptée arL\ besoins locâux.

Ce texte prircise la nature, les fomes e1 les modalités d organisation
dcs :rides ainsi que le rôle des responsables, l iderlt ité et les fonctions
des cli l- lerents intervena ls.

Comme tout texte administratif, ce dernier n échappe pas à la règle : i l

reprend l  ex is tan t  e1  se  propose de  I  ami :nager -  I l  en  résu l te  des
contradictions qui génèrent la possibil i té de lectures contraslées selon
qu on va privilégier tel ou tel élirrncnl.

Ce que dit explicitement le texte

I  Les pr incipes fondamentaux
Sont d'abord da:l inics les cinq caractéristiques des aides spécialisées.

" Les dides spécicrl iseér.s .s' in.sèrent dans l ensemble des oclions .-le
prêDentk)tr des dillcullés que peLLuenl êprouter les éièues à l école.' Il
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cn  résu l te  la  nécess i té  d 'uDe co l labora t ion  é t ro i te  en t re  les
intervenants spécialisés et les enseignants qui opèrent dans les
classes.

C'est bien cette collaboration qui va permettre la différenciation des
stratégies pédagogiques en fonction de la spécilicité des groupes et
des individus. Le repérage des premiers inclices d'une dii l iculté
d'apprentissage facilite des actions de typc préventif, mises en ceuvre
avant la cristallisation et I enracinement des diflicultés.

Dans le cas de dvsfonctionnements structurés. la concertation Joue
égalenent un rôle ûtajeur pour la compréhension de la nature du
problème et pour la mise au point d un plan d'action adapté.

En second lieu, n les aides spécialisées ne sér srtb-stiiuent po.s à l,(rcrrcn
des  m(r i t re -s , .  Ces t  à  eux  dappréc ie r  Ia  s i tua t ion ,  c .es t  à  eux
d ' ind iv idua l i ser  leur  approche des  é lèves  dans  le  cac l re  d .une
pédagog ie  d i f fé renc iée .  Dans les  cas  où  Ia  réponse pédagog ique
courante ne suflit pas, alors le maitre se doit de faire appel au réseau.

En troisième lieu, n les aides spécidlisées sont séiectiues,, c.est a_clire
adaptées à chaque cas. Le projet d intervention associe dans sa
conception les inten'enants du réseau. la maitre <le la classe et les
parerlts.

En quatrième lieu, " le.s interlrentions d'arde spêci(tlisêe se Jont à I'êcole
". Cela n empêche nullement, en cas de nécessité, l.orientation de
I enlânt vers des services ou des professionnels extérieurs à l.école.

Enfin, le texte précise que " les e-lJets d.e I 'aide spéciahsée sont
éua lué .s . "  D  a i l leurs ,  Iéva lua t ion  do i t  ê t re  in tégrée  au  processus
d intervention. D une manière générale, les prâtiques évaluatives font
p i l r r iê  des  In iss ion \  de \  inspec teurs  de  lEduca l ion  na t iona le .

I Améliorer la capacité d'apprentissage

Deux grandes modalités de mise en æuvre sont distinguées. " I_es
actiorLs d aide spécialisée à dominante pêd.agogique , s.organisent de
deLLX manières. Soit i l  y a constitution de classes d adaptation d.une
quinzaine d êlèves maximum rassemblés de manière permanente
dans le but de réintégrer le plus rapidement possible une classe
ordinaire.

So i t  des  regroupements  d 'adapta t ion  sont  fo rmés de  man iere
teûrporaire selon des modalités définies par le conseil des maitres
dâns le cadre du projet d'école. Dans les deux cas. i l  s agit d.amener
l'élève en difficulté à vivre des expériences de la réussite, à prendre
conscience de ses progrès, à dépasser ses dilficultés en amélioranr sa
capacité d'apprentissage.
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" |e-s actions d ai.le spéciallsée à domitTante rééducqtiue,, tour en
pourslrivant des llnalités identiques au-\ précéden1es, doivent se faire
indi\,jduellement ou avcc des groupes restreints.

: Des étapes rigoureusement définies
l-a mise en (Eu\.re des aidcs spécialisées doit suivrc une procédure
rigoureuse dans la définit ion de scs étapes. t-â pren ère phase amene
chaque inten enant du réseau à effectuer une première approche de la
dil l icuhé.

I-e diredeur d école organise alors une concertation qui a pour objet
dc définir le type d aide dont i l  faudra préparer la mise en ceuvre.
I- inten'enant principalement concerTré va compléter ses informations,
affiner son ânalyse. puis concevoir l 'action à entreprendre avec le
maitre. l'enfant et ses parents.

Le  pro je t  d  in te rvent ion  sera  ensu i te  fo rmulé  par  écr i t  dans  un
document qui ( clécnt I<t co-s à lraiter: ênonce La stratêgie enDisagêe:
prêDoit Ia dêmarche et le-s supports qui ùont progre-ssiuement orgqniser
I'clction: dotLne une estimction de sa durêe: éIabore Les mod.],litês de
sort éu@lu(ltion.'

Le bon déroulement de I intervention suppose son accompagnement
par des fonctions d evaluation et de régulation qui fassent une place
signilicative à I implication active de l'élève dans la prise de conscrence
de ses progrès.

Au terme de I'intervention, décidé de manière concertêe. l'intervenanr
rédige le bilan final de son action

I La répartition des rôles
Dans sa deuxième partie, la circulaire précise I organisation des aides
spécialisées. * Le rêsequ d'@i.des spêciatisêes pctur Ia rêLLsite scolaire,
cst défini comme ( un ensembLe Jonctionnel et collêrent d actions
destiné à apporter ... des aides spêctllques et diffêreùciées aux êLèues
en dlflicultê.,

Les jntervenants spécialisés sont des psychologues scolaires et des
maitres spécialisés. Cest l inspecteur qui organise les tâches et les
actions des intetvenants. [æs écoles sur lesquelles le réseau inlervient
sont déterminées pour une durée de trois ans.

l-e réseau et les écoles partagent les responsabilités dans la réussite
scolaire des élèves, la décision daide. dans le suivi et l 'évâluauon
des aides dans le cadre d'une collaboration étroite de l 'ensemble
des  ac teurs  :  ense ignants ,  in te rvenants ,  médec ins .  in f i rm ières .
assistantes sociales scolaires et travailleurs sociall-x.

L inspec teur  de  la  c i rconscr ip t ion  assure  la  responsab i l i tê ,
I information. l'animation, I organisation, l'évaluation des aclions des
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r éseaux  de  sa  c i r consc r i p t i on  e t  en  rend  comp te  à  I  au to r i t e
dépârtementale.

Le disposit i l  départemenlal est modiffé à loccasion des opérations de
ré\ ' is ion dc l i t  carte scolaire et sui le à la consultal ion des inslarrccs

P:lnlârres.

l-es deux dernières pârt ics de la circulairc . lpportenl des précisior-rs
su I  l es  i n te r venan ts  spéc iâ l i sés  e t  su r  l ' é va lu . r l i on  des  a ides
spécial isées.

que le texte la isse entendre

n perçoit bien que ce texte nc fait que redéfinir et réanénager
des  p ra t i ques  de  l e r ra i n  e f f ec l i ves ,  comme l es  c l asses
d  adap ta t i on .  l es  g roupes  c l e  n i veau  appe lés  q ro r rpes

d edeptation. rêèdtLcaLùcn indit iduelLe...  Sur ie plan de la phi losophie
générale et des grandes catégori( 's de prestat iorr,  i l  n y a prat iquement
nen de nouveau.

I La pesanteur administrative
Un point toutefois inérite d être soulignô. l aspect intégratif de l 'aidc et
de ses modalités de mise en pratique. Malheureusement. cet aspect
intégrâti l est contrebalancé par les possibil i tés d éjection des classes
ordinaires et de manière plus insidieuse par le risque pernranent
d éliquetage de l 'élève en diff iculté au travers d'une procédure aux
aspccts adminislrati ls renforcés.

En effet, si l ' innovation technique est absente du texte. on voit une
enflure et une multiplication dcs aspects lormels. adûrinistrati l.s. à
v isée d 'éva lua t ion  e t  de  cont rô le .  D  un  cô té .  on  peut  d i re  que
I'obligation de la concertation va é."iter ou réduire l arbitraire dans lâ
pr ise  de  dé . is ion .  De l 'au l re .  on  peut  c ra indre  que les  tâches
administratives, la rédaction de projets, de rapports. de dossiers_..
n envahissent progressivement le châmp et ne gomment le travail sur
les aspects purement techniques

Le souc i  du  cont rô le  touche d 'a i l leurs  à  Ia  parano ia  quand la
circulaire donne la définit ion du réseau : ce n est pas un ensemblc de
personnes.  n ta is  un  ensemble  d 'âc t ions  !  I l  es t  c la r i r  q r r 'aucune
communication horizontale n est encouragée et qrre le maitre du
réseau. cest I inspecteur.

I  Au r isque de l ' interprétat ion
En résumé, on peut abstraire de cette nouvelle circulaire trois l ignes
de lb rces  an tagon is tes  :  un  souc i  d ' in tegra t ion  ;  un  r i sque
d étiquetage : urr rcnforcement des contrôlcs. Quelle sera l'incidcnce
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4. ivoluticl der tpti$r.. 4tiit rur 'livat tt dillicalté

su r  l es  p ra t i ques  de  t e r ra i n  de  ce  f à i s r : eau  d in j onc t i ons  t cc t rno

cratiques /

Su r  l e  p l an  des  t ech r r i ques  d  a ides .  on  Peu t  pense r  q r l e  r i en  ne

changera à lravcrs ce texte ll reste la question de là résislance des

acteurs à la pression administrat ive et.Lu contrôle sous corrvert d(:

déconcrntrat ion. Comme toujours en parei l  cas. on peut supposer ql le

des changemcrrts de surface vont :rpparaitre ici  ou là air lsi  que des

pratiques qui se contcntent d'apporter une réporlse formelle Tout

dépendra égalemcrlt  de lâ manière dont ce lexte serà interprété à

chaque échelon local. De toutes les marl ières, i l  conviendra d er) \ 'oir

les effets d ici à cinq ans.
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Conclusion

aradoxa lenent .  la  dérnocra t isa t ion  par  I  ob l igaL io r l  sc t ) lâ i rc

induite par la l l l 'République a généré les dil l icultés et les é('hecs

scolaires. Régulièrement. des prises de conscienr:e de lampleur

c1u problème par les responsâbles pol i t iques se concrétisent pi lr  une

ré fo rme  de  l ense iAnenen t .  A  chaqL re  t r i n i s t r e  sa  r c l o r l l l c  oL l

prcsque. Et malgré ces changements technocratiqt les continuels les

difficultés persistent. alimentent le mztlaisc enseignant -

La lente détérioration du système éducatif

algré tout lc respect que I'on doil âu sexe féminill force cst (ie

constatcr une féminisation quasi exponcntiel le de la lonctiorl

e l r se ignan te .  Su r  un  p lan  soc io l og ique .  ce t l c  l é In i n i sa l i o l ]

c ro i ssan te  cons t i t ue  un  sé r i eux  s i gna l  de  l a  dé lé r i o r i r t i on  de  l a

. lé\,alorisation sociale dcs contcxtes d'exercice du métier pédagogique'

Il est ellra),ant de constater avec quelle régularité se répèteni les

er reurs .  l -ouver t r . l re  du  co l lège à  tous  les  en lan ts  ne  s  es t

accompagnée d aucun changement des objcctifs d'aucune modrllâ1ion

des rythmcs, dcs org.lnisations. des péclagogies Le collège n(r sesl

tou iours  p . l s  s tab i l i sé  dans  le  l ra i tement  de  ce  nouveau t l r rx

démograPhique. Lobjectif de BOla des êIèu<:s arr bac par un plus large

accès au lycéc sans en chânger à sa structure cotlnlerlce à générer

uû mênle clésor<lre. Lrrle même désorientation de tous les acleurs'

Quelques pal l ia t i fs . . .

I  I  es t  (  l a i r  r l ue  l . {  r e l o rme  pa r  déc re t  se  t r adu i t  au  û l i c r ' r x  pa r

I qu-tquet charrqenl-nt5 clt  surface. l ,cs exemples sont mult iples Le

I plarr inlorrnatiqrle a pernl i : .  l  achat durr parc de nlâchincs' M:l is

ler.rr usage n est toujorus pas ir l légrar à I  usage ordinairc de la class(r '

I-a cornposit ion française ne se làit  pas encore à Iaide du traitcnlerl t

d |  l ex l (  de  l nân iè re  gén ,  r . r l r *é -  . .

l -a sr.rppression des f i l ières I. l l ,  l l l  des col lèges na pas empe'hé lel1r

reconsti tut ion solrterraine par le l l iais du ch'Jix des langues

Un regard, iourna'\ 'ers le passé montre qui l  ne sl l f l i t  plrs daltendrc

une solui ior l  ûl iraale vcnant den har-rt  qtr i  translormerait  durl  coup

les écoles etr Paradis.
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Agir!rol|. Lr.att t t.Lir.

Les deux sources de dysfonctionnement
i  d une milnière généralc. les âctions ministariel les ont permis
une relat ive démocratisation scolaire. ces actions ntontrent bien
égarlement les derr-ra grâncles sources de dysfonclionnement.

La prcmière consiste à ou\,r ir  de manièrc brutale et inconlrôla:e Lrn
sys teme  à  un  pub l i c  nouveaL l .  Unc  s imp le  ouve r tu r c  sans
mod i f i ca t i on  an t i c i pée  du  sys tème  condu i t  à  l  âna rch ie ,  aL rx
désor<lres. aux lrustrat ions ir lul t iples, aux dérives...

La seconde consiste à mettre en place des syslèmes trop lêrnés, au
c.lractère ségrégatif. amplificateur des clivages sociaux_ IJes classes
prepari l toires aûx ZEP en passant par l  enseignement spécial,  un
loncl ioûnement du type qhetto produit des indi\ . idus coupés du cor ps
social dc manière marquée.

Pour une mei l leure ef f icaci té pédagogique
olls avons vu au travers de ces quelques élaboratiorrs qu i l élait
poss ib le  d  avar rcer  pas  à  pas ,  année après  année.  dans  la
d i rec t ion  d  une mei l le r l re  e f f i cac i té  pédagog ique e t  d  une

meilleure comprehension des processus educalifs. dans le cadre cle
prciets locerL\.

llien é\.idemûrent, il ne s agit pas de fonctionner en écol., blrr-s-sonnlere_
Les textes olIicicls présentent une nature ambiguii et il est tout a rarl
possible de s'appuyer sur leurs aspects positi ls. sur les ouvenures
qu'i ls proposent. sur les espaces de l ibertat qu i ls instaurent poLrr
il\ralnceI.

Notons.ru passage que ces possibil i tés ne sont pas toujours exploités.
P.rr exenlple. au collègc. les l0 yo instaurés par Fontalret sont tombés
dar rs  l  oub l i  le  p lus  to ta l .  Dans  l  ense igneInent  é lémcnta i r r ,
l interdiction des devoirs à la maison n est jânais passéc dans les us
et coutumes peclagogiques...

Un projct local petrt se déclincr en tanl que proiel (l o]ction êducatiL)e.
ce qui l lr i donne une assise officielle. L'espace adnlinistratif elant
tracé. i l  convient alors de dessiner l architecture générale du projet.

dynamique du partenar iat
ous avons \,-u l'importance de travailler sur les plans théoriqucs
et pratiques. I) autre part, toute action recherche ne peul se
condrrire seul. Elle nécessite u\\ portcnarial. plus ou moins

étendu en fonclion de la nature du projet.

Par exemple, un projet centré sur l'appientissage de l écrilure peur
seulemenl impliqucr le rééducateur en psycho motricite. par conrre,
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Cgeclgtit'

un  p ro je t  ccn t ré  su r  l a  découve r t c  des  mé t i e r s  v21  nêccss i t e r  un

parlen.lr i . l t  s étendant largemell i  à l  extérieru de 1écolc, impliqrrzlrt  de

nombre r t s ( . s  pe rsun l l e \  e l  l l ne  o rqd l l i \ â t i r r n  se r r r l

Porrr qu il y ait partenariat. il faul unc volonté cotrnlunc et se po:'e l3

question de qui va coûlmencer ? Si chacun attcrrd de son ou drl  ses

pârtenâires potentiels la prise d init iat ive. i l  r isque de ne sc r ien passer

pel)dan1 fort longtemps. l-a questiorr de la motivatiolr. de l illitiâtivc ct

dc la volonté est clonc centralc.

Se pencher sur le quot id ien de la prat ique
éducative

n Va le retrouver dars la problématique cle l  aide à apporter aux

élè\ 'es cn .t i I f icul lé. La tradit ioD .onsiste à placcr la source des

d i f f i cu l t es  dans  des  f . r c l eu r - s  d i s t . r n t s .  é l o i gnés  de  l  ac t i on

possible. On ne peut intervenir sur l  hérédité ni sur les maladies

géné t i q l r es .  n i  su r  une  s t ruc tu re  f i rm i l i a l e .  n i  su r  une  s t ruc i l r r ( l

soc ia l e . . .

Plus ûrodcstemcnt et plus eff icacetrent. i l  faut col l lmencer à pointer le

c l o i g l  su r  ses  p rop res  p ra t i ques ,  su r  l es . f ac leu rs  p ro ) ' i r no l l t  su r

lesqucls on peut esperer agir.

On peut conn)encer par se poser dcs questions simples L€ mobil icr

scolaire cst il adapté aux élèves ? L.r djsposition des tables perrnet ou

empê.he quel type de communication ? Ai- je bien manilesté un signe

de prise en considération pour chacun de mes élèves '2 Avanl de

riéncr\,er face â un tel qui ne conprend pas ai jc bien pris le ten-Ips

cle l  aidcr à \ ,crbal iser son processus cognit i f  af in de saisir la nal lrre drr

point de blocage ?

Avancer vers un professionnalisme
pédagogique

i  l a  pa r t i c i pa t i on  à  des  p rq i c l - s  qu i  t nous -sen l  va  s t imu le r  l a

mo l i \ i t r r o rL  I I J I l e r  q r l e l r l ue \  dspec l s  d l I  n . l r | i \ \ l sme  i cc l u i l r (  l L

notoriété . le l  établ issemcnt.. .au quotidien cle la relat ion éducative

cest bien l attention portée à sâ pratique, à ses mots. à ses gesÏes â

légard  de  laL l t re  qu i  va  permet l re  une pr ise  de  consc ience d( r  sa

responsabilité clans la genèsc d un réslrltat scolaire individuel.

l,es rernèdes de l 'action recherche. dn groupc d'exprcssion. du groupe

de résolution de problèmes...sont disponibles pour facil i ter l aviLncée

clans le professionnalisn)e pedagogiquc. Il ne suffit pas de vouloir' il

faut pouvoir.
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Note 4 Page 126

Lép reuvc  du  1  (ou  1de  S tuc len t )  es l  une  ép reuve  de  s i gn j l i ca t ron

slat ist iquc ut i l isable pour comparer deux moyennes Au seui l  O OI {ou

.O l  cn  no ta l i o i r  ang lo - saxonne )  s i  on  l a i t  1OO lb i s  l a  l nes rx - c  1à

.liflér",r"" ira 99 lbis dairs lc irlême sens On dit alors que la diflérence

".i 
t."" 

"iqr1iÊ",lf 
ilre (T-S l puisqrfclle 'loit Perr de chose arr hasar'l Au

:j", , , i  u,,o'".  dit  que la di l- ference est -signiÊcal iue (s.).  Pour des.seui ls

;i;;a;.;a.. on considere la clilïérence commc non siqnijric'rliÙ'r (N S )'

Note 2 page 129

Pour tester 1À signif icat ion clc la dif férence el) lre 2 movcnncs on

,r i t i t ."  * a cte Stucient l 'orsqu' i l  ! '  a plus de 2 dif lércnces 
- i i  -  

compâ rer '

on pa.,r,  ,eofi .",  une analYse de la variance qui fait  appel:1 I ir ldice F-

dc Snedecor. Losque les moyerrnes init iales sorl t  di lTértntes i l  tàt l1

passer à I anallrsc d(' la covarian'e
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PÉDAGOGIIS
POT]R DEMAIN

Ltchec scolaire n'est ni faul ni éductible aux facteurs
individuels. Comment lutter efficacement conûe les
difficultes scolaires ? Lauteur pÉsente le résultat d'une
expérience vécue et pmpose une action-rccherche
fondée sur la dynamique dun ravail d?quipe des
malûm et des psychologues.
Agir pour la Éusiæ scolaire poæ la question centrale
du choix d un type d ætion. Traiter I échec scolaire,
c'at intéger sa nsolution dans une approche qui
s'adrcsse à I'ensemble-clase et non aux seuls élèves
en diffculté ; c'est lui donner une attention et un soin
particuliers dans le caûe de I'activité ordinaire.

DANSTA MÊME COLLECTION :
L'êcole d.u dedans. Georses L€rbet
La. com)efia.tion enlarltn a Jean-François Simonpoli
Le métier d'élèùe. René La Borderie
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