
Trois modèles pour enseigner

D?J],s L &ole, node d enpl,.i, Philippe Meirieu a su nous conier sur un
node narratif d'une richesse sxtraordinaire. les ( Histoircs de Gianni,.
évoqùut le pucous tctifd ù élève renvoyé de l'ècote (d'orieift étrângère
à n'en pas dout€r), à qui il fait successivement rencontrer FrcineL aéquent€r
la clâsse de tânsition. suilrtun colloque sur Piagel, visiter Suminerhil, se
laisser un mort€nl séduirc par Rosen, viwe I'expérience des " l0 % ", se
placer dùs la ligne de rir d€s obj€ctifs, etc.'. D'une mière beaucoup plus
schématiqu€, nous présenterons ici, de façon contraslée. trois modèles
principaux d'enseignemed qui sous'1end€nt - consciement ou implici
tenent les pmtiques ensei$antes, avæ toules sodes de variantes qu on
peùr imagine!. Chaon dispose d'une logique et d'une cohércnce qu'il
faudm cârÈctériser, mais aussi ses limites d'emploi qu'on s'etrorcera de
point€r. Surtoul, chacùn d€ ces modèles répond à des situations d'efficacité
diffërcnt€s.

La ûatsmission

On peut employer le terme d ( enpleirre , pour quâlifier la conception
la plus trèdiliornelle, mais €ncore vimce, de I apprentjssâge par l'élève:
celle d'une pag€ blanche à écrire ou d'un verre vide à remplir. La coûrâis'

L Philippe M!ruù, , é.,1e ddde d?,lor D.s " mélhode, &tives ' à lâ Édâsosie
diftEnciê, teis, ESF editeù. 7' cdidon, 1992.
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sânce s€mit un ( contenu , d'enseignement qui viendEit s inpnmer daustz
têle d€ l'élève (le ( conrenanr ,), corlln€ dâns une cire molle. L'âpprenris-
sâge est ici compds selon un shéma de conrinunicâtion a énettqt/.éxep.
reaf' plutôt rustiqùe, dérivé de lâ therrie de l'information iffhùée Dar
Claude ShaJnon er readi\ee par les usaBes ôdâctiques du schema àe
ronctions du lâneage de Roman Jakobson?.

Dans ce modèIe,1ê situâtioD d€ l élève est considéree de manièæ assez
passive. Ce qu'on attend d'abord de lui, c'est qu'il adopte certaines attjrrdes
tuce au trê\âil, lesquelles sonl défelables à tmven les annotations tradirion,
nelenenr ponées sur les liûets scolaiies: être ( atr,entif,, être ( résulis
dans le trawil et I efon '. faire pr€we de ( volonré ,, etc. Tout ceci dâns
le but d'éviter ( les penes en ligne,.

h pédâgogie de l'empæinre est âussi ùne { pedâgogie des jdèes
claires,, puisqu'il suffimia que l'enseignant s'€xplique clairemenr, qu'il
co'mence par le début et expose les choses de manière progressive, qù il
prerne âussi de bons exemples, por qùe la connaissânce se rmnsmette er
s'inscnve en méûloire. L'erhec et I erreu devraient ainsi être normâlenent
évités. Si, mâlsré tour, ils se produiænt, cellx-ci fonr naturelenent I'objer
d une sanction, puisque leù suflenue relève de la rçsponsabilité de félère,
lequel n â pas âdoplè lar0rude anendue.

Cene presenHion qJelque peu c.itique slgdfei-euequece modéte de
I apprenaissâge sojt entièrement à rejet€r ? Non, cela veut plurôr dir€ q'u'il
faut bien connaitre les limiæs stdctes dans lesqùelles il peut être eflicac€. Par

- qmd on a âtrâire â un public notiw et M.ti.
- qu eJïectue positiwmeht la dënarche de yenn s ûfotmù |
- qùj poss€de, s/osso rad4 des siru.tures inklleû.plles êamparubles

à æ[es de I'enseienanl (au-delà de la disstnélri€ de lelrs connâissânces
disciplinânes), d€ tele sorte qlle le messase pùsse passer pd ta simple

- qui dhpose déjà d'éléments de connaissances dâns le domaine
d'âpprentissage considâê el qui profte de l'exposé s,srematique pour
orcaniw et res'tu4ûet des ttlormations prahbles eisrantes, mis tacunai-
res er mÂl hiérarclusees.

ll faua bien adnettre que ces conditions ne sont, en généml, pas
remplies par le public s.olâire d aDjoùd'hui. Li résiden sans doure les
Eisons de la làible efficâcite actuelle de ce nodèle.

2. Rori@ I*oBbN, E rais r's lln8l b1]que sènAok, P6ns, Mlnrnt, t96l.
Claùde E SNoN, md rrzrra' aticat tlgot] of côt"tnniutior, Vrbùâ, Uniwûiry of
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Le conditionnemett

La p€dagogje dit€ behdviotitk. invodiire pc eurrtrus SUmer. a
const'hrè une tentative iorte pour échapper à ce premier nodéle. Son ide€
cenirâle €st qu'il faut considérer 1es structures mentâles comme un€ ,oire
arrrc a laquelle on n a pas acces er qu iJ e$ donc plus r€âtrsre er edtcice de
Jintéresser âI]x ( enlrées , et âux ( sorties, qu'aux processus eux-mêmesr.

I enseignânr ianacheâloIs a deûnir le. conna;ssances â âcquèrir, non
pas d une :nanière ( mentâliste , (en usant de termes colm€ compÎéhen-
sion, esprit d'anâlyse ou de synthèse... qui concement ce qui se pass€ à
l'intérieur de lâ fam€use toite noirc) nais ei tel!;rJs de .omDoûemenl
oôsedzrÈ anendu en fin d'apprentissage.

De là sont issus, notamment, l'ens€ùnenent progrunmé, une bonne
pârt de la pédasosie par objectifs (PPO) et de l'€meisnemenr assisté pâr
ordiraleur (EAO). Le dmier aretff en est proballemenr le développement
actuel des réler€ntiels. Toute la méthodologie clâssique de déûnirion det
objectifs, populârisée par l'oulrâge conûu de Roberr F. Mager. dérive de ce
modèle d'apprentissâge. Châque obj€gtii en etret, doit obéir à la syntaie:
téleve deùa être .apable de... + un veùe daction. Un verbe d'âction
(distineuer, nolnrner, recom?ître. classer...) et non ùD verbe menraliste
(comprendre, sâvoir, éfléchir...), c'esl"à.diE justenent ure sorrie de 1â
boit€ noirc, ù componelnen tnal attendu de félève. Notons qu'on a
souvent oppoÉ hussem€na ( objectifs de componement, et ( objectifs de
coniàssânce,, sans voir que le ( componemert ' donl il est ici question
n'€sr pas une attitu.le ou uæ mânière d'êae de l'élère (c'est le sens usuel
du mot qudd on dit qu'il doit améliorer son comlortement). Il s'agii de
lâ manifeslâtion obæmble de la mâitrise d'une connaissance. c€le oui
rRrmerm de ;assurer. saft (e pâ,er de mol5, que I obecùJ vise eqr aneii'.

Dans ce modèl€ ùehaviodste, l'âpgentissâge résDlte d\lne sùiie d€
côndinonnemenis. L'enfu'jun décoùpe Ia tâche à Éussir €n ùnités sufr-
sâûm€nt petites pour fâire éussir les élèves (stmtégie dénvé€ du ( @ndi-

3. Budùs F. SI(:NR, Z! B,rri, n ltèntilque dans t e6?is.enent,Bu.n s,Dâstr,
1968.

4. Mviùe er cirb€rr DE Ll\J'lJ:,!;J:lJæ, Délhh tes ôbjt .ft de I Atucatiù, Pûs, Pw,
1976.

lrùs D HrÀ^u, ,erris @ or,'..ds r'e /ar.add4 Bùêu6, kbor, Pdis, Narhe.

DÀfid IL4@M, t2t abjecifs pédacoçiqus en lôthdtiôh thitiate et cùnnue,Pû1s, ESF

R.ttxfl F. \L\Gt" Cahhent delnit tes ùbJættk ptddsôEiqu4, Pa6,s, c6s]l'iervûaÊ,
1969 kéédition, Pads. Do.da, 1975).
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Domement opèrânr , que skinner a éûrdié chez les pigeons ,r qù,il oppose
au . coDdjùonnemeft Épondânr { de parto\ j, puis erchaine ces ùnites
entre eller de la mème taçob. It recomp€nse tes preniéres bome\ reporses
obrenuel ce qui peffer tew p1Jotceùpn patu i e b€hâviodme derire
atui des études su lapprcntissâÂe mimal.

Il sasir bien dune pèdagogie d? ta rc4rsk pu6qu.e e essâje de
prendre les.rnoyml d èv1Gr l ereur. gn ce à un dèoupage de t âppr€nd*.
sage er unites aussi perires qu,il serâ nêcessairc. Mais si, matgré tour,
Ieftur suNirnr. celle-ci ne reteretu ptus. comme prcc€dermenL de Ia
re\poorabùtè de lèlève. mâis seÉ a ta chaj€e de t.enseisnanl evou du
concepleur du p,ogÊmme. La sanction qu s.applquâir narwe emenr dùs
le crs du prcmier modèle fajsse ici la ptace a de, rcnèdiariarc, a des boucles
d âpprenùssage er â des re€crirures du progEnrn€. Corùne on drr en
uùomaiiqæ. ù n y a plu: d eneû! ni de faules. *ulemenr des ,rg..

Ce nodèle â incotrteslâblemert €u des etrers posiaifs et t,on peur
affrmer que, qudelà de l'abando. du behaviorjsm; par tâ pslchologie
contemporain{ il rcsre un passage utile, sinon obljsé, dans la fomarion d€s
en)ergndE. Pourquoi : Pme qu it iatrâque etÏcac€menr au dogmalisme
verbal du mÛ€. en lobtiseùl a /?/sw er sur td !âche
ifiellectu€lle qu€ celui,ci doit réussir, plutôr que sur I organisâtion de son
proprediscours_erde e prosre$ion. C ell tâ pedagogje pùobeflits qu fail
E mreux pÉnore conscience des di5lorsrons souvenr considèBbtes qui
exirtenl entre ce que Iense'gnùl s€ propose de tajrc acquerir {tel objecr s
senemur( er tes bltr) et ce quj ç pasle rée emenl poJr lappÉnarlr (te5
obj€dùs operaUonne\). On a dejâ rote que la rraducùon \y,slemârique de
l-adj\alè des eiè!€s dds la syTlrâIe de ta ppo. âmene â r ren*e càmpre
a quel po'nl le\ objeflilJ de trg j,:rfeieJr rconmj.sânce. comprehension
dds ld râxoiomie de Bloom) sonr /"/a.rdte plus sou\enrvises er. de loin,paro€ia I anchage d rtenljoo\ educdli\es arnbirieuses (ce a quoi e{ cense
foîner mâ discilline).

L'eflicâcitè inaxinale de ce modèl€ s,est avérêe clans les a@.erri$ases
k.hhiqw. ou trcklion@lt a \ou au qotp4 tprÆe. et ce n est pas un
nasard. Four te5 âppreoljsrdge\ a lonC terme _tes plLrs fiequenr\ dars la
rcmuon gmerâte - deur B'sonr principales en linutenr I.etrmcitè.

_ 
- le processus dir d'opé.ationhatisqtioa entmlùer]1ndêcoupage tel que

l'msejsnânl se troure mpidemenr face à un lrop grênd nomtri aroqeciirs
possible! simultanes. er ceta esr arsez Mre apparu comme une lirure Dene
de la PPO. Pù-delâ l€ succer d esli'Ile mondiat des lÂ\ononxes, c est sais
doulé ure d€( rairons poJ tesque es eUe. onr peu penérre Ia reâlite des
crasse\. \ous srxons I Gcasion d ) re\enir utrËrieuremenl;

- sùrtout, la PPO a inrroduir une @ffirsion entre l,obiectif tui_
më.neqù. €n demjere anal)se. relre menBljsle er te comporteménr oU,er.
wble.le+el apr qù ua iadicararde cet objecùl Cela peul jacceprerda,
res rormanons counes â câIêcrèrc lechnique, quand ce qui compG esr bien
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I lâ modificâlion d un comporaernenr, l'obrention d.ù nouvel aùtomarisne,
lâ connaissance d'une alsoriûme d actions. Mais si, dâns la fonnanon
génémle, on subsritu€ de la sone l.€fer à obtenir au processus inte €€tùet
iui-mêm€, on provoque sans J€n rendre compte une impodanr€ modifica-
tron de ce que signite, pour l'élève, la tâche à efiectucr.

Av€c le modèie d'r condirionnement, c'esl un peu comme si on faisait
grâvii à l'éleve un escâlier. mais en disposanr toutes les marches à Dlat, 1es
unes; cote de5 auÛ€q ruis roures au méme nileau. De re|e {n€ au.it æul
bien stsfaire a routes le' erapes mtemediares de Iapprenrisege (il est
passé sur chaqu€ nâIche) mâis sâns nécessairemen Jélev€r I Un aDor€ntis-
sas€ iûrellsenr ne prur. o -eatir€. se rcduir€ r facitment a uniiuire oe
componements termuaux, âussi obser bles soienr-ils. Car on peut bien
reussir une dche en conroumant - oL mème en igmnnr - t* àUsr:ctes,
plulôt qu'en le fiânchissant. C'€st bien d ailleurs ce qu,ont fâi1, au fond, tes
pig€ons de Skirner, et le behaviorisne p€ut vite conduire à une sone de

MalSré de te €s limirârions, ce modète resre intéressanl qùand on
Iemploie pour ce donl il est capabte er quj comspond aux mieons
origineles de son intoduction dâns l'enseignenenr: l'é\€luârior. C'est
grâce à lui qu'on peul s assur€r qu'une questiofl correspond bien à I'objectif
quon Jest fxé, qù'elle n'en compon€ pâs impiicilcmoû piuseus. erc.
C'est toujoun aussi un outil efficace dâns la concêrtârion entre enseigrdts,
lorsqu'on cherche à s'assùer que l'on a les meme buts, que les mêmes mors
ne r€couvrent pas deux proj€rx disrincts. t €s techniques d,opérationnâlisâ-
tion mis€s au poifi par la PPO resrenr alors précieuses.

Le coNtructivisme

Le prcjet d'enseisnement cotrtrucriviste en revienr au ( nentâtisme,
qu avail cru poumi! exclure le behaviorisme et il s'intér€sse sur ce oui s€
passe dans Ia ianeu\e " boile noûe ", rou en con,en€fl tâ cennaùon
pdncipâle sur l'éleve apprenân . Tout le projet de ce liie toue éviden,
ment autour des camcterisriqu€s qu€ peù. prendrc aujou.d,hui un enseigne-
ment de type constrùcriviste.

Ce qui, en un nol diflérencie ce modèle des Fecédents, c est le
noweâu siâtut de l'edeur qu'on peut y lire. Celte-ci D,est plus considéree
conme une ddrcience de lâ pan d€ I'élà€, ni même comrne un déâui du
progrârnme. Ele $t r€corulue coirme derânt êrre mise au ccnr du
processus d'apprentissâge. Loin de les sanctionrer, loin de les évir€r, leù
expression est ici recherchê cal etles expriment ce sur quoi porrem
l'essenti€l du tnvaifdidâctique à accoûpti. ( Vos erreuJs m'intéressoi ,,
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disent vàontiers les adeptes de c€tt€ pêdagogie. L'intuition d'u. tel moatète
sert de réference depùs lonsremps aùx nouveners d'education muve e
et c€lâ permet d'en distinguer très somnairement deux vâridres.

Ir première, qu'on peut qualifier de modèle .]e Ia t.lécuwte r,
presente l'âpprentiss€e comme un processus ( naturel ', la seule @ntrainte
èîânt de respecler la place centde qu'y occupe le sqiet-éleve, sans lequet
rieD.e peut Éussir. Dans ce câs, l'âpprentbsage résultemir, comme on l'a
w au clEpitre précédenl, d'un seul proc€ssus d'autostntcturation, d^rÂ
lequei compte d'abord I'activite inrellectuelle de l élève aux prises awc la
srruflion el les obJeB. l€nÉigrr sppamissân lù. âu mjeuj(, comrne un
àciliiateur de l'âpprentissage. Cornm€ a pu dire Seymour Pâpen, colâbom-
teur d€ Piager : ( Châqùe ôis qu'on explique quelque chose à un enfanl, on
l'erueche d€ I'inventer , !

Cefi€ piemière wriânte insiste aussi sur l'idée d'( apprendie à appren,
dre ', sur le rerow€Iement priodiâir€ des âatitudes fac€ au sâvoir, sù
I importânc€ du ( savoir êlre ,..., à partù de quoi chaque enfânt peua rcfaire
le chemin de la decouverte ifltel€cûrefle. Dans ce câdre, les connaissânces
paniculières à chaque domaine apparaissent plutôt cotune ùe reromDee
utile des déma-rches bien cotdùiles. que comme des objecrifs specifiquemenr

ceiains mors-clés de cette ltriante de la ( découverte, ont âssez
ldSement djfuse, mème s'ils ne sont pas enployés par toùs dâns la même
acception. Citons les termes, qui en appaûissena alsez cùac1érisriques,
corme I approche d'une nolion, les éaapes de construstion. Ies niveaur de
formulation, la struchration progressive, etc. On decèle dâns cette termino.
logie des tdces dê ce que Sanuel Johsua a appelé le ( m)rhe natualiste,,
et qu'il critique viSouieusement, pour I'enseignement de la phlsique, dans
les temes sui@ts. Il erdstemit ( un slstème nâtur€l d apprentissâge, fondè
sul une bolrne conespondânc€ ente le mode d'acCuisition des conra'ssân-
æs de l'élev€ ea la méthode expénrnentâle des scienc€s. L idée fondâInen-
tale est que l'enlant ra âpprendre par une méthode de câmctere indùctif:
qu il va rcgard€r, obcelver, comlarer, rÂisonner, concluer ,.

Ensuite. pounujt Johsuâ, (sa connaissance m s'organiser pd ù
prccessus de mise eh o rc du /eel Et ce qui compte avart tout, ce sont
moins les comaissances elles-mênes, que la méthode dite scienf'fque. l-es
connaissances seront aîlryi'ses silenci%enaa crlme conséquence des
faits bien établis et bien o4anisês ". Mâleré 1e caractere exc€ssif de @tte
analyæ critique, qui mlite un peu tlop pour sâ pân, en faveur d un rctour
à Ia légitimité ûagistrale. à condition que Ir contenù didacrjque de I'activiré
soit minutieusement choisi, on peut accepte. d'y reconnâitr€ ùe parr de
vériré.

5. Cl CtEre BMoD. Ërqlrts" d rne pAbsacie de la tulsau|.tè ddhs lbnyisnenen'
daj rd?r.er, Peis. Mâssn. 1948.
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Un modèle didactique

Lâ seconde rarianie, qui pr€nd corps alrc les d€v€loppements iécents
des dialactiques des disciplines, ne nie en den celte place cennale du sujet
apprenant, €t lui proùe méûe une nowo e vigu€ur, rnais ele la juge.
in$rffisante parce que trop désêquilibrê. EIe insisie en efet sinulta énien\
su| ta nécessaire analrse de chaque domaine du savoir et sur les olstâcl€s
que les eléve5 renconlrenr pour pou\oir se I approprier. Dou clde idèe dù
tianqle didacnqæ qtt fait frrcur depuis quelques années, triÂngle qui
associe le saroir, I'enseignaDt et l'élère.

C'esr alois lâ combinatoiE d'm iniérêt égal pour les r'a.,lrrcr
mqtoles de lêlèxe er poù la stucrure conceptuelb du evoir qui peùt
permette d'âméliorer les apprentissages disciplinaires. L'essentiel devient
a1o6 de cmstruirc un€ situâtion didâctique, conçue de telle manièr€ qu'elle
amèn€ l'élève à tarcnl ù obstacle ûalysé, alo6 que, dars la plupan des
cls de la ûe courânte, on a tendânce à .orrornel l'obctacl€ poù Éaliser
Ia tâctte av€c ce que l'on saia dèjà fane. Et donc, de ce fait, à ne den

C est autour de la mise en cÊur're possible de ce nodèle-là qu'est
construite la suite de cet oL\râse. Pourtant, il nous faut dès naintendr nous
interroger sur le fait de savoir s'il ne présente pâs, lui aussi, ses limites.
C€rtainement oui, et on p€ut l€s éivoquer d'emblée, nêne si I'on y revien-
dm. L'€nseignement n€ peut se mmener misonnablement a une course
d'obstacles ni à des coDflils en câsqd€ ! Il esa clâir qu'une pân de l'ensei-
gnem€nt releve seulement d'informâtions qui mânquent âux éleves, inlorna.
tions qu'on peut leur donner sâns avoir néc€ssâirenent à transfomEr
d'abord leùrs reFés€ntations m€ntêles. Et pour cela les modèl€s péc€dents
pewenr cons€rver leur plâce et leur rôle.

Si, rcpre.ant la métaphore initiâle ( contenu-contenant , et la filant un
peu plus, on quâlifie le nodèle de la1lûsl],]nssioî de pédasosie liquide (Cî
IÂ mélâphore de l'entomoir des connaissances), l€ modèle du condition-
lement pou.mit coûespondrc à v. pédasogte en qtunxlés (Ct la pulvérisa-
tion des @ntenùs en objectifs opéràtionnels obs.mbles). Le modèle
constuctivist€ pourrait se déûirc corffiÊuJ,e pëdasosie de l épalsseut de Ia
taiche-.. O1, il est clùt q;il faut bien maneer et boræ ! ll y aurÀit dorc
plnôt à.àisonner I'emploi respectifde ces trois modèles, en se €uidad sur
les deux qu€stions sùir"nGs à gdder er tête.

'1. Conment hiérarchiser. à trâvers tes proerânmes ens€ignés, le p€tit
nombre de points-clés qui sont au cceur de I'apgentissâ8e annuel d'ul€
discipline, afn d'âppliquêr prioritâirement à ces points-clés le nodè1€

En efel colllme l'usâge de ce modèle est consonmÂt€ur de temps
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didactiqu-€, on pourmft tenter d,etr ( regâgner ) en Fésênrant, plus lapide.
ment mëme qu aujoùrd hui. tes aurres poinÎs. Au lor de foncùoDn;r de
rnanjere uniforme. selon Ie seut princip€ de lâ classe djato8uef,, dont oo a
w d'elle tmp souveni que l'hâbilage rnodernis€ du coun nâgisrral.

2. Conrnent integrù, dans un modèle âruruet comDosire. .tivers
âspecrs der modéles precedeor\1

Ce qui rend inefficacê le modèle trdnsmissif, æ n'est pêut-être pas rana
sâ nât\{€ elle'même, qu€ I exclusivité de son usage s.olaire. Si, à c€rtains
rnomerts de l'â'trl€e, les élev€s pou€jelt (grâc€ au modàe cofftïuctiviste)
ive lspënence d. la îta.':nère dont Jélabole, se trarsfome er s.enrichit
leul sâvoir, cela pourlair do.ner dâ,antage de sens à l€urs Wû\, aùx autres
monents (y omprjs transmissifs) où ce savoir l€ur est présené sous une
lorme actevèe. tr ih tes vivmienr peuGëne. du coup.;e man;àe moins

I
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