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1
 Licence  en 2009, M1 en 2010, M2 en 2011, doctorat en 2015. 



 
 

  
  

  
 

 

2
 Nous revenons plus loin sur la question du coût de l’engagement dans l’action  et du bénéfice issu 

de cette dernière. Il est arrivé que le bénéfice dépasse le coût. 



 
 

  
  

  
 

 

 



 
 

  
  

  
 

 

3
 Circulaire du 25 février 1965 relative à l’Éducation socioculturelle. 



 
 

  
  

  
 

 

4
 Disponible sur : http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/organisation-orientations-et-

evolution-de-lea/chiffres-cles-de-lea/panorama-de-lea.html  

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/organisation-orientations-et-evolution-de-lea/chiffres-cles-de-lea/panorama-de-lea.html
http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/organisation-orientations-et-evolution-de-lea/chiffres-cles-de-lea/panorama-de-lea.html


 
 

  
  

  
 

5
 Les annexes sont codées ainsi : la lettre capitale renvoie au dossier, le chiffre, au document. Une 

table des annexes dans le dossier numérique fourni permet au lecteur de se repérer et de naviguer dans le 
dossier. 

6
 Le recours au dispositif FAR est payant. Les établissements doivent donc le budgéter. Toutefois, 

compte tenu de son caractère expérimental, son tarif est bien en deçà des interventions sur site proposées 
habituellement par l’ENFA.  



 
 

  
  

  
 

 

 

7
 Pour des raisons de place, et afin d’éviter des digressions qui nuiraient à la lecture de ce travail,   

nous renvoyons la totalité de l’enquête dans la partie « Annexes » de notre thèse (annexe C). 



 
 

  
  

  
 

 

 



 
 

  
  

  
 



 
 

  
  

  
 



 
 

  
  

  
 

 



 
 

  
  

  
 



 
 

  
  

  
 

 



 
 

  
  

  
 

 

 

8
 Toute transposition invite à la prudence car les théories ne sont pas universelles. Celles du 

développement et de l’apprentissage développées ici le sont en référence à l’enfant et nous travaillons avec 
et sur des adultes en situation de travail. Toutefois, le cadre qu’elles proposent et la controverse qu’elles 
nourrissent nous paraissent suffisamment solides pour être évoquées ici. 



 
 

  
  

  
 

 

9
 Niveau 0 : le même stimulus entraîne toujours la même réponse. Niveau 1 : apprendre. Niveau 2 : 

apprendre à apprendre. Niveau 3 : apprendre comment on apprend à apprendre. Le changement 
commence au niveau 1. Au niveau 3, l’identité subit des changements notoires. 



 
 

  
  

  
 

 





10
 On doit à l’École de Palo Alto un modèle de thérapie familiale et un modèle de thérapie brève. 

11
 Toutefois, les chercheurs de l’École de Palo Alto n’excluent pas qu’un changement de niveau 1 

soit suffisant dans certains cas. 



 
 

  
  

  
 

 

12
 Sources concernant ce paragraphe : http://www.cnrtl.fr , http://www.prima-elementa.fr 

http://www.cnrtl.fr/
http://www.prima-elementa.fr/


 
 

  
  

  
 

 

 



 
 

  
  

  
 



 

13
 Prost (2001) démystifie l’illusion égalitaire. Il conclut son article ainsi : « Le passage de la 

démocratisation à la lutte contre l’échec scolaire est ainsi l’histoire d’un désenchantement, qui annonce 
peut-être un recentrage modeste de l’école sur des objectifs purement scolaires » (p. 90). 

Réforme 

Changements sociétaux 
(modèles, paradigmes,  

valeurs…) 

Changements locaux 
(pratiques, 

représentations, 
culture, attitudes…) 



 
 

  
  

  
 



 

 

14
 Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 



 
 

  
  

  
 

15
 Définition INSEE : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-

diplome.htm 
16

 http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-diplome.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-diplome.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm


 
 

  
  

  
 

 
 

 



17
 Note du 9 juillet 2007 

18
 Rappelons que la formation professionnelle est une compétence régionale depuis 1993.  



 
 

  
  

  
 

 

 



 
 

  
  

  
 





19
 Pour autant rappelle Beaud (2002), la ségrégation se poursuit entre lycées de centre-ville et 

lycées de ZUP et entre filières « d’élite » et filières moins prestigieuses, le choix d’options devenant la 
stratégie permettant de fuir l’orientation non souhaitée.  



 
 

  
  

  
 

20
BOEN spécial n°1 du 4 février 2010, http://www.education.gouv.fr/pid23791/special-n-1-du-4 

fevrier-2010.html   
21

 circulaire n° 2010-013 du 29-1-2010,  
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html 

http://www.education.gouv.fr/pid23791/special-n-1-du-4%20fevrier-2010.html
http://www.education.gouv.fr/pid23791/special-n-1-du-4%20fevrier-2010.html
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html


 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

1. 
 

 

 

 

 







 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

CATÉGORIES  VARIABLES  INDICATEURS  

L’auteur Pour l’agent Au bénéfice de… 

Formes 
d’évocation 
des 
protagonistes 

Anonymes (sigles)    

Anonymes (générique)    

Non nommés    

Nommés    

Justification 
Choix politique d’un groupe 
d’experts  



 

Contenu du 
prescrit 

Projet «novateur»…  

…ancré dans la « tradition » 

Un objet multi-adressé  

Un objet facteur de pluri-
intentionnalité 

Une application immédiate… 
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22
 Le code de l’éducation et le code rural sont consultables sur : http://www.legifrance.gouv.fr/ 

23
 Les textes des lois de 1989 et 2005 sont en ligne : http://www.education.gouv.fr/cid194/les-

textes-fondateurs.html  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid194/les-textes-fondateurs.html
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 Rapport annexé à la loi de 2005 



 
 

                         
  

  





 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



Conseil de l’éducation  
et de la formation 
Conseil intérieur 

Conseil 
d’administration 

Conseil de classe 

Projet d’établissement 

Projet de l’équipe 
pédagogique 

Projet des enseignants  

autonomie des élèves 

Projet de l’élève ; projets des élèves  

autonomie des enseignants 

autonomie de l’équipe pédagogique 

autonomie de l’établissement 

activités de 
soutien 

activités 
pluridisciplinaires 



 
 

                         
  

  

 

25
 Rapport annuel de l’IEA de 2000. En ligne : http://www.chlorofil.fr/ 

http://www.chlorofil.fr/


 
 

                         
  

  

Action sur la 
prescription 

Tâche(s) prescrite(s) 
Destinataires de la 
prescription 

Place dans le 
document 

Répercuter dans le 
système 

Non énoncé 

DRAAF 

DRAF 

Ht commissariat de la 
République des COM 

Encadré p. 1 (pour  

 exécution) 

Organiser 

Mettre les dispositifs 
obligatoires à l’emploi 
du temps des élèves 

Prévoir et transmettre 
les modalités de 
défraiement 

Chefs d’établissement 

 

Encadré p. 1 (pour  

 exécution) 

Corps du texte 

Accompagner les 
établissements 

Former à 

Produire et diffuser des 
ressources ad hoc 

Coordination de 
l’accompagnement 

Appui aux 
établissements 

Mise à disposition des 
ressources 

Proposer des actions 
de formation 
spécifiques (stages) 

SNA  

ENFA 

DRAAF 

Portail pré@vert 

 

SRFD  

SFD 

 

 
   

  Corps du texte 

 

 

 

   Encadré p. 1        
(pour      

  exécution) 

Mettre en œuvre 

Élaborer le projet : 
organisation 
pédagogique et 
didactique 

Établissement 

Équipe pédagogique 

Enseignants 

 

Corps du texte 

S’informer sur 
Prendre connaissance 
du document 

Administration centrale 

CGAAER 

Inspection de 
l’enseignement agricole 

Organisations 
professionnelles 
agricoles 

Syndicats de 
l’enseignement agricole 
public 

Fédérations 
d’associations de 
parents d’élèves 

Les apprenants et leurs 
parents 

 

 

 

 

  Encadré p. 1 (pour      

  information) 

 

 

 

 

Corps du texte 

 





 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

Prescription 
Référentiel métier des professeurs de l’enseignement agricole 

Activités Connaissances associées 

Travail en équipe 

 

Élaboration de 
projet  

- s’insérer dans une équipe 

- participer et/ou coordonner un 
travail collectif 

- organiser et animer des projets 
pédagogiques et éducatifs au sein 
de l’établissement 

- connaissance en psychologie 
sociale 

- méthodologie de projet 

- méthodes d’animation 

Mise en place d’un 
diagnostic des 
élèves 

- réguler les apprentissages 

- évaluer les apprenants 

- connaissance des spécificités des 
processus d’apprentissage 

- identification des difficultés 
d’apprentissage 

- connaissance des procédures et 
des enjeux de l’évaluation 

Prise en compte de 
ce diagnostic dans 
les propositions 
d’activités 

-concevoir et mettre en œuvre des 
séances d’enseignement 

- stratégies et méthodes 
d’enseignement 



26
 disponible sur :  

 http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2009/05/Referentiel_EA_site_ENFA.pdf  
27

 « La démarche de projet implique deux temps bien typés mais en continuelle itérativité l’un par 
rapport à l’autre : un temps de conception (analyse de situation, élaboration de scénarios, choix de l’un de 
ces scénarios, validation dudit scénario), un temps de réalisation (identification des opportunités, 
contraintes, obstacles et inventaire des moyens, planification des étapes, gestion des écarts, évaluation) » 
(Boutinet, 2009, p. 181). 

http://www.enfa.fr/fr/wp-content/uploads/2009/05/Referentiel_EA_site_ENFA.pdf
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 Rapport annuel de l’IEA de 2011. En ligne : http://www.chlorofil.fr/ 

http://www.chlorofil.fr/


 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

Dispositifs Public 
Modalité de 
prescription 

Définition / 
objectifs 

Durée 
Interve-
nants 

Aide 
personnalisée 
(AP) 

Tous les élèves 
des filières 
générale et 
technologique 

obligatoire 

- soutien 

- approfondis-
sement 

- aide à 
l’orientation 

 

72h annuelles 

(2 h/semaine) Tous les 
enseignants 
peuvent 
participer 
dans le 
cadre de 
leur service 
ou en HS. 

Enseignement à 
l’initiative de 
l’établissement 
(EIE) 

Tous les élèves 
des filières 
professionnelles 

Seconde : 4 h 
hebdo (120h 
annuelles) 

1re et term. : 
2 h hebdo 
(56h 
annuelles) 

Stages de 
remise à niveau 

Élèves 
volontaires 

facultatif 

-prévention des 
redoublements 

En cours 
d’année (hors 
temps 
scolaire) ou 

2 semaines 
maxi (20 h 
/semaine) 
(vacances 
scolaires) 

Enseignants 
volontaires, 
formateurs 
de CFA ou 
CFPPA 

Stages 
passerelles 

-réorientation 

Hors temps 
scolaire (cours 
d’année ou 
vacances) 

Tutorat 

-aide à 
l’élaboration du 
parcours de 
formation et 
d’orientation et 
suivi 

Créneaux 
identifiés hors 
temps scolaire 





 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

29
 « Dans un premier temps, on peut évoquer le fait que développer une aide individualisée pour 

quelques élèves revient à les stigmatiser et à culpabiliser les familles sans effet réel sur le système. […]. Une 
autre opération est possible : considérer les élèves comme des personnes – la persona, ou masque du 
théâtre antique, permettrait à chacun de se protéger en jouant son rôle social, mais aussi faire entendre sa 
voix. […]. Personnaliser l’action éducative, c’est inclure élèves et familles dans une action collective et 
pédagogique [qui] peut aboutir à une insertion scolaire, professionnelle et sociale ». (Etienne, 2006) 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 

30
 IRAMuTeQ est un logiciel libre développé à l’université Toulouse Jean Jaurès. Pour plus 

d’informations : http://www.iramuteq.org/  

http://www.iramuteq.org/


 
 

                         
  

  



 

 

 

perception négative 

perception positive 

mise en œuvre facile 

mise en œuvre facile 

mise en œuvre difficile 

mise en œuvre difficile 

prescription non 
contraignante 

prescription  
contraignante 

bénéfice pour 
les élèves  ++ 

bénéfice pour 
les élèves  - - 

classe 3    17,23% 

classe 2    25,84% 

classe 4    17,98% 

classe 5    17,23% 

classe 1    21,72% 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 

31
 Extrait d’un entretien. Les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat des enseignants  

ayant participé à cette phase. 
32

 Il s’agit du commentaire laissé par l’enseignant n°124 à la question ouverte du questionnaire. Les 
commentaires seront désormais identifiés ainsi. 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

 

Favorable aux dispositifs Défavorable aux dispositifs 

intéressant, logique au sein de l’école, de 
bonnes idées, louable, très positif, un atout 
pour les élèves, nécessaire, apprécié (des 
élèves), théoriquement bénéfique, séduisant, 
une chance pour tous les jeunes, pertinent 

difficile à mettre en place, la négation de 
l’émulation, usant, frustrant, des rustines pour 
justifier la baisse des moyens, peu pratiqué, 
contraignant, très lourd, des béquilles, cache-
misère, détourné, une ineptie totale, inutile, un 
plâtre sur une jambe de bois, chronophage 





 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

 

 

 



 



 
 

                         
  

  

 

 

33
 «En résumé : nous pensons que nos principes de base sur la genèse et la résolution des 

problèmes, sur la permanence et le changement, trouvent une application utile et adéquate dans les 
problèmes humains en général» (Watzlawick, Weakland & Fish 1975 p. 183). 

34
 Pour une vision générale des travaux de l’école de Palo Alto, voir la synthèse de Marc, E et 

Picard, D. (1984). L’école de Palo Alto.  Paris : Retz. 



 
 

                         
  

  

 

35
Le droit à une formation tout au long de la vie est inscrit dans la loi  (loi n° 2011-893 du 28 juillet 

2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels). 



 
 

                         
  

  

 

 

36
 Le changement de niveau 1 est dit « incrémental ». 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 



 
 

                         
  

  





 

 

 
 
 
 

 

Acteur collectif Environnement 

Apprentissages 

(savoirs) 
Socialisation 

(Identité, VNR*) 

autonomie 
capacité d’agir 

ressource 
capitalisation 

Acteur collectif Action 
Justification de 

l’action 
construction pour, 

dans, sur 

Action Environnement Légitimation de 
l’action (culture)  

mobilisation des 
ressources 

appréhension des 
contraintes  

Acteur collectif Savoirs 
articulation des 

savoirs 
(individuels et 

collectifs) 

mobilisation de 
savoirs existants 
construction de 

savoirs nouveaux 

Environnement Savoirs 
construction de 

l’expérience 
capitalisation 

circulation  

Savoirs Action 
pour être à son 

métier 
pour faire son 

métier 

1 

4 

3 

2 

5 

6 



 
 

                         
  

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

                         
  

  



enseignants 

non enseignants 

établissement 

SNA 

SRFD 

hiérarchie 

territoire 

appropriation 

mise en œuvre 

régulation 

évaluation 

savoirs existants 

savoirs nouveaux  

Développement 

Professionnel 

Collectif 1 

4 

3 

2 

5 6 

action collectif 

environnement savoirs 

  prescription 

émergence 

du 

collectif 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  



 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 

37
 Voir entre autres Barone et al (1996) ; Huberman (1989) ; Nault (1999) ; Vonk (1988) ; 

Zeichner et Gore (1990).  



 
 

                         
  

  



38
 « C’est le processus par lequel, seuls ou avec les autres, les enseignants revoient, 

renouvellent et amplifient leur engagement comme agents de changement, au regard des fins morales 
de l’éducation. Par ce processus, ils acquièrent et développent,  de manière critique, les connaissances, 
les compétences et l’intelligence émotionnelle essentielles à une pensée, une planification et une 
pratique avec des élèves, des jeunes gens et des collègues, et ce à travers toutes les phases de leur 
carrière » (notre traduction). 

Années de 

la carrière 
Phases / thèmes 

1-3 Entrée, tâtonnement 

4-6 

Stabilisation, consolidation 

d’un répertoire pédagogique 

7-25 

Diversification, « activisme »      Remise en question 

25-35 Sérénité, distance affective  Conservatisme 

35-40 
Désengagement 

(serein ou amer) 



 
 

                         
  

  

 

 

39
 Nous marquons ici la différence en référence à Mérini et Ponté (2008) pour lesquels « si la RI 

et la RA ont en commun d’être profondément ancrées dans l’action, l’émergence de la RI marque une 
rupture en inversant la logique de la RA qui reste préoccupée par le positionnement du chercheur dans 
le système observé. La RI soutient en effet l’impossibilité de produire des connaissances pertinentes 
pour un chercheur qui serait justement situé en extériorité » (Mérini & Ponté, 2008, p. 92). 

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 

40
  Voir à ce propos la distinction que fait Strauss (1992) entre les  négociations permettant la 

construction d’accords et les « autres façons de faire comme la persuasion, l’appel à l’autorité ou encore 
l’usage ou la menace de la coercition » (Strauss, p. 246). 



 
 

                         
  

  

 

41
 Dans le même ouvrage, Aballéa (2009, p. 13) remarque que « le mot, comme s’il n’était pas 

signifiant par lui-même , est toujours ou presque affublé d’un qualificatif qui en rend le sens variable, 
soit que le qualificatif serve à circonscrire la notion : identité personnelle, identité au travail, identité 
professionnelle […], soit qu’il serve à en caractériser le contenu ou les formes : identités hybride, 
complexe, pragmatique, inversée… etc. ». 

 



 
 

                         
  

  

Les catégorisations sociales sont  comprises ici comme des outils cognitifs qui segmentent, classent 
et ordonnent l’environnement social et qui permettent aux individus d’entreprendre diverses formes 

d’actions sociales (notre traduction)



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

Types Communautaire Sociétaire 

Transactions 

Subjective Concerne le sujet, 

s’inscrit dans son 

histoire et dans sa 

trajectoire. 

Permet de se 

conserver et de se 

projeter 

Objective 
Place le sujet dans un 

environnement social 

(national, familial, 

associatif, 

professionnel… etc.). 

Double processus 

d’identification aux 

autres et par les autres 

Biographique Relationnelle 

Temporelle Spatiale 

Actes D’appartenance D’attribution 

Modalités Rupture / continuité Reconnaissance / non reconnaissance 

Négociations  

Avec soi-même. 

Objet des négociations : identités 

héritées   identités visées 

Avec les autres. 

Objet des négociations : identités attribuées 

et/ou proposées identités assumées 

et/ou incorporées 



 

 

Construction identitaire 



 
 

                         
  

  

http://sociologie.revues.org/1768
http://sociologie.revues.org/1086
http://sociologie.revues.org/1597
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 Sainsaulieu construit quatre modèles identitaires : le retrait, la fusion, l’affinité et la 

négociation. 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

  5 COMPOSANTES ARTICULÉES 

  Cognitive Affective Sociale Culturelle Opératoire 

3 

 

E 

S 

P 

A 

C 

E 

S 

Espace 
« micro » 
(l’individu/le 
groupe auteur 
de la 
compétence) 
Espace de la 
demande 
identitaire 

Savoirs, 
connaissances 
et capacités 
disponibles, 
sens accordé à 
la situation par 
l’individu 
agissant 

Rapport 
affectif à 
l’image de soi, 
investissement 
affectif, 
motivation 

Identité pour 
soi, stratégie 
identitaire 
(en lien avec 
un projet 
identitaire) 

Orientation du 
procès d’action 
en fonction de 
l’attente des 
collègues et de 
l’injonction 
organisationnelle 

Le procès 
d’action prend 
place dans une 
opération de 
travail faisant 
partie de 
l’activité en 
cours de 
réalisation 

Espace 
« méso » 
(collègues de 
travail 
«observateurs»
  et situation) 

Espace de la 
négociation 
identitaire 

La dynamique 
particulière de 
l’équipe de 
travail définit 
les contours 
de la situation 
de travail 
vécue par le 
sujet 

Le regard porté 
par les 
collègues 
influence de 
façon positive 
ou non les 
affects 
ressentis par 
l’individu 
agissant 

Identité pour 
autrui et, au 
final, 
identité 
reconnue 
(attribution 
d’une 
compétence 
au sujet à 
partir de 
l’exercice 
d’un 
jugement 
d’efficacité à 
propos du 
procès 
d’action mis 
en œuvre) 

Attente des 
collègues 
concernant la 
façon de 
travailler 

Cette activité 
dépend du 
système 
d’activité propre 
au service 

Espace 
« macro » 

(organisation, 
groupe 
professionnel) 

Espace de 
l’offre 
identitaire et 
de la 
reconnaissance 
identitaire 

L’organisation 
définit les 
situations de 
travail et les 
savoirs et 
connaissances 
requis 

Le regard porté 
par 
l’organisation 
(évaluation 

professionnelle) 
influence de 
façon positive 
ou non les 
affects de 
l’individu 
agissant. 

Injonction 
organisationnelle 
ou venant du 
groupe 
professionnel 
d’appartenance 

Cette activité 
dépend des 
choix 
d’organisation 
du travail et des 
tâches 

Facettes de 
l’identité 

Identité 
« sue » 

Identité 
« ressentie » 

Identité 
« négociée » 

Identité 
« assignée » 

Identité « agie » 

Rôle de 
l’expérience 

Puiser dans 
l’expérience 
disponible 
pour agir 

   
Construire 
l’expérience 
« en actes » 





 
 

                         
  

  

 

44
In their perceptions of their professional identity, many teachers shifted specially from 

subject matter expertise to didactical and pedagogical expertise during their careers” (p. 761).



 
 

                         
  

  

 

 

 

 

 

 

45
 L’idée d’une vocation enseignante n’est pas sans conférer à l’identité quelque chose de 

mystérieux, voire de religieux ou de magique. On naîtrait enseignant, ou on le deviendrait par une grâce 
venue d’on ne sait où. Le métier renvoie, lui, à un processus, beaucoup plus clair, d’apprentissage 
débouchant sur une qualification reconnue à travers un diplôme attestant de savoir-faire. La profession  
résulte d’une logique de professionnalisation du métier « celle-ci étant entendue à la fois dans le sens 
d’une reconnaissance de statut par la société et aussi en tant que développement par le corps 
enseignant lui-même d’un répertoire de compétences spécifiques et de savoirs propres à contribuer à la 
réussite éducative du plus grand nombre possible de jeunes et d’adultes » (Lessard & Tardif, 2001, p. 
202). 

46
 Construite dans un contexte québécois, nous avons décidé de l’adapter au contexte français, 

celui de notre étude. 



 
 

                         
  

  



MOI comme PERSONNE 

EN GÉNÉRAL 
connaissances  

croyances 
attitudes 
valeurs  

conduites 
habiletés  

buts  
projets 

aspirations 

SUR LE PLAN 
PROFESSIONNEL
connaissances 

savoirs   
aptitudes 

compétences 
capacités   
valeurs      
projets 

  

ORGANISATION 
(établissement) 

usagers (membres de la communauté éducative) 

non-usagers 
(politiques, 

médias, 
autres professions, 
sans-emploi, etc.) 

personnels 
chargés de 
l’évaluation 

personnels 
chargés des 

moyens 

personnels 
chargés de la 

formation 

personnels de 
direction personnels 

administratifs 
personnels non 

enseignants en charge 
des élèves 

autres enseignants 

LE MÉTIER 
connaissances 

savoirs aptitudes 
compétences 

capacités valeurs    
  

Comment je me représente  
comme personne 

MOI comme ENSEIGNANT 

Comment je 
me 

 représente  
le métier  

d’enseignant 

Ce que l’institution dit du 
métier d’enseignant. 

Comment l’organisation 
me reconnaît comme 

enseignant 

élèves 

Comment l’institution me 
reconnaît comme 

enseignant 

Comment je me représente  
comme enseignant 

INSTITUTION 

Comment la société me 
reconnaît  

comme personne 

SOCIÉTÉ 

Ce que la société dit du 
métier d’enseignant 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  





 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

47
 Ce qui nous paraît tout à fait primordial, c’est que si la notion de compétence revêt un 

caractère normatif pour l’institution (les référentiels et les cahiers des charges disent ce que doit être un 
bon enseignant), la recherche, de son côté, doit s’affranchir de cet objectif de normalisation pour tenter 
de comprendre et d’expliquer ce qu’elle fait au métier d’enseignant. De ce point de vue, nous nous 
éloignons des recherches anglo-saxonnes des courants de la « School Effectiveness Research » et de la 
«  school Improvement Research ». 



 
 

                         
  

  

48
 La planification consiste à élaborer un plan, c’est-à-dire « un dispositif d’accompagnement du 

produit [dans notre cas l’action d’enseigner] permettant de spécifier à priori les étapes à franchir, les 
ressources à associer. Le plan constitue un système de production qui va ordonner, agencer les entités 
mais aussi les opérations à réaliser et enfin les ressources à mettre en œuvre » (Bazet, 2002, p. 3) 



 
 

                         
  

  

 Savoirs  

« pour » 

Savoirs 

 « sur » 

Savoirs  

« dans et par » 

Origine(s) 

noosphère 
institutionnelle 

recherche 

formation 

expérience (savoirs  

conscientisés) 

formation 

représentations  

du contexte 

représentations  

de la situation 

action / situation 

 

contexte (culture) 

expérience  

Nature 

programmes 

prescriptions 

savoirs didactiques 

savoirs pédagogiques 

retours d’expériences  

(rapport tâche prescrite/ 

attendue/réelle/ 

performance) 

 médiatisés ou non. 

savoir-faire (mobiliser, 
adapter) 

savoir-être (se 
mobiliser, s’adapter) ressources du 

contexte 

savoirs incorporés 

Temporalité/ 

spatialité  

différée/délocalisée 

espaces de 
prescription  

et de formation 

différée/délocalisée ou 
localisée 

(espaces de formation et de 
préparation de l’action) 

immédiate/ 

localisée 

Rapport avec  

la performance 

congruence  / 
cohérence 

référence /légitimation 
cause/ 

conséquence 

Formes 

du processus de 
mobilisation 

connaissance, 

déconstruction / 

reconstruction, 

organisation, 

mobilisation 

conscientisation  

(explicitation et  

évaluation), 

analyse / réflexivité, 

déconstruction / 

reconstruction  

en rapport avec  

les situations passées, 

organisation / 

réorganisation 

construction, 

mobilisation, 

adaptation 
(transformation  

ou abandon) 

performance   
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49
 Cette notion se rapproche de la notion de pouvoir d’agir de Clot (2008, p. 13) qui lui attribue 

la fonction suivante : « Il mesure le rayon d’action effectif du sujet ou des sujets dans leur milieu 
professionnel habituel… ».  



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

  Dans la classe  Hors la classe 

Configuration du 
collectif au moment 
de son émergence : 
structurée par 
l’établissement 

Tâche  Enseignement  Préparation / Evaluation 

Ressources 
Savoirs pour, sur et dans 
l’action 

 Savoirs pour et 
éventuellement sur l’action 

Modalité dominante du 
travail collectif 

Coopération encadrée 
avec une marge 
d’autonomie 

 Coordination 
Collaboration encadrée et 
codifiée par l’établissement 

Modalités dominantes des 
compétences de résolution 

de problèmes 

Mobilisation, 
construction, adaptation 
Routines  
Réflexivité immédiate 

 Mobilisation, construction, 
connaissances des 
prescriptions et de 
l’organisation 

Modalités dominantes des 
compétences discursives 

Coordination dans l’action 
Ajustement 

 Verbalisation, description et 
explicitation de la tâche 
prescrite et des éléments de 
contexte 

Performance Résultats des élèves 

 Construction de séances 
conformes à la prescription 
et dans le cadre imposé par 
l’organisation 

Reconnaissance par les pairs, les élèves 
 L’organisation et / ou 

l’institution, les parents 
     

Configuration du 
collectif au moment 
de son émergence : 
informelle 

Tâche   Enseignement 
 Préparation 

Évaluation 

Ressources 

Savoirs didactiques, 
pédagogiques, posturaux 
et discursifs pour, sur, 
dans et par l’action 

 

Savoirs didactiques, 
pédagogiques, posturaux et 
discursifs pour et sur l’action 

Modalité Coopération autonome 
 Coordination 

Collaboration 

Modalités des compétences 
de résolution de problèmes 

Mobilisation, 
construction, adaptation 
Routines 
Réflexivité immédiate 

 Mobilisation, construction 
et adaptation de la 
prescription au regard de la 
tâche représentée 

Modalités des compétences 
discursives 

Coordination dans l’action 
Ajustement 

 Verbalisation, description et 
explicitation de la tâche 
représentée et d’un 
contexte favorable  

Performance Résultats des élèves 

 Construction de séances 
conformes à la tâche 
prescrite et représentée 
dans un contexte construit 

Reconnaissance par les pairs, les élèves  

 Le collectif 
L’enseignant 
Éventuellement 
l’organisation et / ou 
l’institution, les parents 





 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 
 



 
 

                         
  

  

50
 Pour Gather-Thurler (2000), il s’agit ni plus ni moins de « prendre le pouvoir sur les conditions 

de travail ». 
 



 
 

                         
  

  

 

LES 3 PROCESSUS 

I. Le processus de vie du collectif (émergence, stabilisation, déclin) : Le collectif se construit comme 
un acteur vivant qui est plus que l’agrégation de ses membres. En ce sens, il se développe dans un 
espace et un temps de vie fait d’étapes placées sur un continuum qui démarre au moment de son 
émergence et qui se termine avec l’abandon de la tâche par le collectif ou la disparition de la 
prescription. Il déploie des formes de travail collectif adaptées aux situations rencontrées, les 
incorpore comme des ressources mobilisables en fonction des situations. La configuration de son 
émergence est liée  

- à l’engagement de ses membres, 

- à la capacité du collectif à développer son pouvoir d’agir, 

- à la capacité de produire des règles de fonctionnement, 

- à la nature de la tâche, 

- à la capacité à redéfinir la tâche, 

- aux modes de management et de coordination. 

II. Le processus d’apprentissage : Le collectif construit et met en œuvre, en situation (dans et hors la 
classe), des compétences propres, sur la base de savoirs qui, outre les savoirs de ses membres, 
s’appuient sur 

- des savoirs discursifs, 

- des savoirs d’action, 

- des savoirs d’expérience. 

Ces savoirs auto générés circulent en son sein mais également entre le collectif et son environnement. 
Les compétences s’actualisent dans l’action d’une part et dans les négociations internes et externes 
d’autre part. 

III. Le processus identitaire : Le collectif construit une identité qui lui est propre.  

Les processus d’appartenance et d’attribution s’agrègent autour 

- de l’identité des membres qui le composent, 

- de l’indépendance du collectif, 

- de la culture de l’établissement, 

- de la construction d’une expérience collective, 

- du double processus de reconnaissance : reconnaissance attendue / reconnaissance attribuée. 





 
 

                         
  

  



 

 
 

établissement 

émergence 

collectif 

réforme 

prescription 

. histoire 

. expérience du  
  travail collectif 
. valeurs 
. normes 

. emploi du tems 

. locaux 

. hiérarchie 

. management 

. matériel 

.autres acteurs 

- abandon 

- n
elle

 prescription 
  

action 

familles de 
situations 

construction, 
mobilisation, 

capitalisation et 
diffusion des 

savoirs 

élaboration de 
règles internes 

et externes 

compétences en 
rapport avec les 
savoirs 

compétences 
discursives 

construction 
identitaire 

DPC 

abandon de la 
tâche et/ou 
dissolution 

reconversion 

changement 

institution 

(1) 
(2) 

(3) 

(e) 

(c) 

(b) 

(a) 

(d) 

culture structure 
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 L’ethnographie est également utilisée dans le marketing (voir : 

http://getoffthebox.wordpress.com). On parle également, par exemple, d’ethno-mathématique (voir : 
http://www.ethnographiques.org/Ethnologie-et-ethno-mathematiques). 

http://getoffthebox.wordpress.com/
http://www.ethnographiques.org/Ethnologie-et-ethno-mathematiques


 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 

 

52
 « Nous pouvons distribuer les rôles de l’ethnographe sur le terrain ainsi : interrogateur, 

observateur et participant, même si Malinowski a plus souvent joué les deux premiers rôles que le 
dernier » (notre traduction).   



 
 

                         
  

  

 

‒



 
 

                         
  

  

53
 Voir également De Queiroz, J.-M. et Ziolkowski (1994). L’interactionnisme symbolique. 

Rennes : PUR.  
54

 Colon (1992) fait remarquer que l’on oublie souvent à tort de citer les enquêtes à caractère 
quantitatif lorsqu’on évoque les travaux de l’école de Chicago. 

55
 Les recherches ont porté notamment sur les problèmes urbains, les questions de déviance 

(délinquance, criminalité, folie…), les migrations...  



 
 

                         
  

  

 

56
 Il s’agit du sous-titre de son ouvrage le chercheur et le quotidien (1971/2008). 

57
 Pour Bergson (1969, p. 90), « Il y a des changements, mais il n'y a pas, sous le changement, 

de choses qui changent : le changement n'a pas besoin d'un support. Il y a des mouvements, mais il n'y a 
pas d'objet inerte, invariable, qui se meuve : le mouvement n'implique pas un mobile ». Ainsi la durée 
est ce mouvement dynamique inéluctable qui rend possible le réel. 

58
 Par opposition à l’intentionnalité longitudinale qui est « la forme constitutive de la durée » 

(Cefaï, 1998, p. 41). 



 
 

                         
  

  

 

 

59
 Schütz (1971/1987, p.35) définit l’action rationnelle (en référence à Weber) comme 

présupposant que « l’acteur a une saisie des fins, des moyens et des effets secondaires ». En effet 
Weber (1913/1965) écrit : « nous appelons comportement rationnel par finalité celui qui s'oriente 
exclusivement d'après les moyens qu'on se représente (subjectivement) comme adéquats à des fins 
saisies (subjectivement) de manière univoque ». C’est ce comportement qui est compréhensible. 
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 De ce point de vue, Hargreaves (1967) fut un précurseur. 

61
 On se souvient des hésitations de Rémi Hess (1989)   promoteur du courant de l’analyse 

institutionnelle  qui, ayant choisi comme terrain d’enquête le lycée où il était lui-même professeur et 
syndicaliste, ne savait pas s’il devait faire lire son journal de recherche à ses collègues, à la hiérarchie, 
aux élèves et aux autres personnels de l’établissement. Il le proposera finalement à quelques personnes. 

Rappelons par ailleurs comment Hargreaves en 1967, ayant débuté une recherche dans l’école 
où il enseignait à mi-temps a dû arrêter de travailler pour avoir accès au monde des élèves. 



 
 

                         
  

  

 

 

 
 

 
 

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

62
 En référence à Claude Nougaro, Marcel (2010) évoque à propos du chercheur la figure de 

« l’intellectruelle ». 



 
 

                         
  

  

 

 
 
 

 
 



 
 

                         
  

  

 





63
 Nous conservons le terme de « participation » que nous voulons englobant. Il existe bien des 

formes de participation dans le domaine de la recherche : l’action, l’évaluation, le conseil, 
l’intervention… (voir à ce sujet Mérini & Ponté, 2008) 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 

64
 Les noms des établissements ont été modifiés pour des raisons de préservation de 

l’anonymat. Ils ont été choisis dans la liste des noms les plus fréquents  donnés aux établissements 
publics, noms recensés par Claude Lelievre ( http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-lelievre/271210/du-
nom-des-ecoles ). M. Curie et L. Michel sont les noms de femmes les plus donnés et J. Prévert arrive en 
tête des noms masculins : une façon de neutraliser, autant que faire se peut, une éventuelle 
correspondance.  

65
 Nous avons rencontré cette proviseure adjointe dans un stage de formation sur les dispositifs 

d’individualisation l’année précédente. Cette personne, à la personnalité bien trempée, a expliqué 
qu’elle avait pris en charge l’organisation des dispositifs et n’avait pas laissé le choix aux enseignants. 

66
 À partir de cette section, et jusqu’à la fin, les verbatim sont très nombreux. Afin de ne pas 

alourdir la lecture (mais dans le but de renvoyer toujours à des éléments empiriques bruts), nous 
n’écrirons plus « nom de l’acteur, annexe D-1 » mais tout simplement « D-1 » ou « nom de l’acteur, D-
1). Lorsque le document en annexe est long (journal de recherche, par exemple), un numéro de page est 
proposé. 

http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-lelievre/271210/du-nom-des-ecoles
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-lelievre/271210/du-nom-des-ecoles
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 Il s’agit notamment de l’enseignement d’exploration « Écologie Agronomie Territoire et 

Développement Durable » (EATDD). 
68

 Quatre ans pour la classe de seconde, trois ans pour celle de première et deux ans pour la 
classe de terminale. 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 
 
 

 

. 

69
 L’établissement tente d’accompagner individuellement les élèves depuis plusieurs années, 

notamment au travers d’une réflexion sur l’estime de soi ayant débouché sur des pratiques 
d’évaluations innovantes, abandonnées depuis. 

70
 Ce choix ne correspond en aucun cas à un jugement de valeur du travail effectué dans les 

lycées enquêtés, mais d’une part,  à la nécessité scientifique de nous centrer sur notre objet de 
recherche avec l’accord explicite des acteurs et d’autre part à la résolution de ne pas risquer une 
éventuelle déstabilisation des équipes. 



 
 

                         
  

  

  Lycée Louise Michel Lycée Jacques Prévert Lycée Marie Curie 

Nb de journées 
d’enquête 

4 7 33 

Origine de la 
proposition/demande 

Chercheur ENFA/ établissement Établissement 

Dispositifs Stabilisés Absents Déstabilisés 

Objectif général de 
l’établissement 

Conservation du 
fonctionnement des 
dispositifs 

Construction du 
dispositif d’AP 
(adéquation avec la 
prescription) 

Reconstruction des 
dispositifs après une 
première tentative 
difficile 

Historique  

Configuration très 
structurée des 
dispositifs imposée par 
l’ancienne PA 

Volume horaire 
prescrit pour les 
dispositifs, récupéré 
par les enseignants du 
technique 

Forte culture de 
l’individualisation et du 
travail collectif. 
Innovation 

Contexte 
Nouvelle PA.  
A reconduit l’existant. 

Nouveau PA. Veut 
faire rentrer le lycée 
« dans les clous » 

L’équipe constate que 
les dispositifs ne 
fonctionnent pas bien. 

Rapport à la 
recherche 

Retrait ++ 
Contradictoire (de 
l’aide mais pas trop) 

Forte demande d’un 
regard extérieur 
Collaboration ++ 



Renforcement de la 
démarche ethnographique : 

- immersion longue (temps 
formels et informels) 

- journal de terrain 
- observation participante 
- entretiens individuels  et 

collectifs 
- recueil de traces 

Allègement du dispositif de 
recueil : poursuite des 
contacts sur les deux 
établissements qui serviront 
à une analyse comparative 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 



71
 Cette forme implicite de contre don n’est pas sans poser la question de la transaction au sein 

de la recherche, transaction que notre position de doctorant (et non pas de chercheur patenté et investi 
d’une mission contractualisée) rendait pour le moins délicate. 



 
 

                         
  

  

 





 
 

                         
  

  

 

 

 

 

 



 
 

                         
  

  



 

Éléments théoriques 

Éléments empiriques 

catégorisés a priori 

modèle de DPC 

Éléments empiriques 

catégorisés a posteriori 

construction 

catégorisation 

construction 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  







 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 
 
 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  



 

 

 

  

72
 l’enseignement d’exploration « Ecologie Agronomie Territoire et Développement 

Durable » (EATDD) 
73

 Le CLAS est un dispositif dont la gestion dépend de la communauté d’agglomération. Il est 
ouvert aux jeunes scolarisés ou habitant son territoire. Il s‘agit d’un service gratuit pour les familles. 



 
 

                         
  

  

 

 

 



Cette année, environ 35 élèves de 2nde GT ont été identifiés comme étant susceptibles de suivre le 
CLAS et d’y trouver une réponse à leurs besoins. Les séances du CLAS ont lieu les lundis et jeudis de 
17h45 à 19h15, jusqu’en mai et hors vacances scolaires (source : site de l’établissement). 

Soutien disciplinaire 

- maths, physique, 
bio 

- enseignants 
Accompagnement des élèves 

« DYS » 
- enseignants 

CLAS 
- accompagnateurs CLAS (Bac +2) 

Dispositifs obligatoires pour les élèves Dispositifs facultatifs pour les élèves 

Tutorat supplémentaire pour 
certains élèves 

- enseignants 

Remise à niveau 
- enseignants 

Accompagnement Personnalisé (AP) 
- disciplinaire (pôle scientifique, pôle 
littéraire) 
- enseignants (co-intervention) 

Tutorat 

- orientation 
- CPE, professeurs principaux, 
proviseurs adjoints, documentalistes 

ÉLÈVE 
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 Nous ne pouvons nous baser, pour décrire le dispositif de l’intérieur, que sur un seul 

entretien. Il s’agit néanmoins d’un regard intéressant dans la mesure où cette enseignante est arrivée 
dans l’établissement alors que le dispositif fonctionnait déjà. Elle en a donc une certaine expérience 
mais en même temps considère son organisation de l’extérieur. Elle reconnaît : « Moi, je suis arrivée… 
j’ai fait comme… j’ai repris le truc mais… voilà […] j’ai plus ou moins fait ce qu’on m’a dit, on m’a dit : 
bon, on va faire ça, on va faire ça.» 
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 Source : site de l’établissement 
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 L’adresse du site internet comportant le nom de l’établissement, nous choisissons de ne pas 

l’indiquer ici. 
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 Agents Régionaux des Lycées 
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 Nous excluons de ce groupe de huit binômes celui formé par deux époux, professeurs dans ce 

lycée. Ils constituent un élément atypique au sein de ce groupe. 
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 Nous ne proposons pas en annexe cette recherche « gigogne » considérant qu’elle n’apporte 

rien à notre problématique. Elle fera l’objet d’une publication ultérieure. 
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 L’actuel président de l’Amicale des anciens élèves est enseignant dans l’établissement et y 

était élève dans les années 70. 
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 Comme l’a montré notre enquête auprès des élèves et nous l’a confirmé la proviseure 

adjointe. 
82

 Le forum organisé par les élèves aidés des enseignants réunit une cinquantaine de 
professionnels de différents secteurs (dont d’anciens élèves), les élèves et les enseignants. Cette 
journée est mise sur pied en grande partie par les jeunes, soutenus par leurs professeurs et la Vie 
scolaire : prises de contact, préparation des stands, accueil, pot d’arrivée, prévision des repas, 



 
 

                         
  

  

 

 

remerciements…. Sur les 66 élèves interrogés, 51 déclareront l’activité intéressante et utile et 49 que le 
forum les a aidés à faire un choix d’orientation. 
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 Nous nous permettons de citer ici ce passage parce qu’olivier nous a lui-même parlé en 

termes quasi identiques lors d’un entretien collectif de ce qu’il appelle ses incompétences : « je suis pas 
celui qui est le plus efficace. Je connais mes incompétences et je suis pas super efficace dans les projets, 
j’ai pas appris à travailler en projet. Je… Brigitte est bien plus costaud que moi. Je suis pas efficace dans 
la gestion administrative… ». Cela ne remet aucunement en cause son engagement dans son métier qui 
est réel et nous prenons comme une preuve de lucidité, et de confiance à notre égard, cet aveu de 
faiblesse. Qui n’a pas de faiblesse ? 

84
  Extrait du compte rendu rédigé par l’une des coordinatrices. 
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 Dans l’enseignement agricole, compte tenu du grand nombre d’internes, les professeurs 

d’ESC voient leur service partagé en 12 heures de cours et 6 heures d’animations (ateliers divers, sorties 
hors temps scolaire…etc.). 
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 Nous avons retenu ici la présence dans une activité comme un indicateur de l’engagement. La 

limite du recours à ce genre de représentation sur la base d’occurrences est qu’elle ne dit rien de 
l’intensité de l’engagement. Cette dernière se mesure ailleurs, dans le « déclaré » et l’ « observé ». 
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Marianne 

Sonia 

Sandrine 
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Olivier 

COORDINATION 
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 Les raisons pour lesquelles les autres enseignants suivent Nicole et Sonia ne peuvent se 

résumer à une sorte d’adhésion unanime et enthousiaste. Beaucoup y voient une forme de « confort » : 
c’est organisé, ils n’auront pas à le faire. L’adhésion viendra en fait « dans l’action », lorsque le projet 
d’AP fonctionnera. 
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 Cet épisode est relaté et analysé plus longuement dans un article à paraître : Germier, C. et 

Marcel, J. F. (accepté). La  négociation des accords. Approche ethnographique de deux collectifs 
d’enseignants. Les dossiers des Sciences de l’Éducation. 
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 L’utilisation systématique du courrier électronique permet d’adresser aux collègues les 

plannings, les comptes rendus, bilans mais aussi les rappels, listes d’élèves… Elle permet dans les 
périodes d’activité intense (semaine précédent un évènement) une régulation au jour le jour. 
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 Cette notion de « métier d’élève » apparue au début des années 90 servait à rendre compte 

de l’activité « totale » de l’élève au-delà de la tâche accomplie.  
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 Cet épisode est plus largement retracé et analyser dans un chapitre d’ouvrage : Dupuy, C. & 

Germier, C. (à paraître). Face au changement. deux stratégies de chefs d’établissement. Dans J.-F. 
Marcel & T. Piot (coord.). Intentions politiques et travail enseignant. Changements en éducation. 
Toulouse : Octares. 



 
 

                         
  

  





 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

Bonjour à tous, 

Au cours des trois séances d’AP du début d’année, les élèves de seconde ont (ou vont) 
participé à 3 ateliers : Vie scolaire (la chartre de l’éducateur) avec Paul et François, ESC (projet 
photo et présentation des associations socio-éducatives) avec Marie-Laure et "Sportif" 
(présentation des sections et des activités sportives, gestion du stress de début d’année) avec 
Florence. Ces séances ont été pour le moment très appréciées par les élèves. 

Pendant ce temps, l’équipe AP s’est concertée et a beaucoup travaillé afin de définir 
plus précisément le projet. 

Cette équipe a évolué depuis le début de l’année. Elle se compose aujourd’hui de 
[noms des enseignants] et moi-même qui sommes aussi coordonnatrices, et deux assistantes 
d’éducation : [noms des Æ] qui dispenseront de l’aide méthodologique aux élèves et 
surveilleront les élèves en autonomie. 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 Éléments du 
processus 
d’émergence 

EIE AP 

P
ro

p
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s 
au

 c
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ct
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Engagement des 
enseignants 

Volontaires sur les micro-
projets et la coordination 

Volontaire ou Imposé sur les 
autres activités  

Volontaires sur la 
coordination 

Volontaire ou Imposé sur les 
autres activités 

Capacité d’agir Individuelle Collective et individuelle 

Construction de 
règles 

organisationnelles 
Organisationnelles et 
pédagogiques 

P
ro

p
re

s 
au

 c
o

n
te

xt
e Nature de la tâche Obligatoire. Collective. Orientation, méthodologie, disciplinaire 

Redéfinition de la 
tâche 

Construction d’une trame Construction d’un projet 

Mode de 
management et de 
coordination 

Management serré mais 
stérile 

Coordination minimale 

Management bienveillant 
favorisant l’autonomie 

Coordination serrée 
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 Il est difficile à ce stade d’évaluer le niveau de conscience de cette position. 
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 Il faut dire que, lors de l’enquête auprès des élèves,  ces deux aspects de l’AP ont été 

plébiscités par les élèves. Par ailleurs, tous les entretiens avec enseignants ont montré un niveau de 
satisfaction élevé de leur part. 



 
 

                         
  

  

 

Nicole et Sonia pointent par ailleurs comme un danger l’effacement de la frontière vie 

privée/vie professionnelle. Elles reconnaissent, par exemple, travailler par mails le soir et le weekend. 
« C’est bien mais c’est un danger… […]  Faut savoir décrocher,  faut pas se laisser embarquer… parce que 
maintenant, on bosse la nuit et le dimanche… hein ? », avertit Sonia 
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 Il s’agit en fait de modifications apportées suite à l’enquête que nous avons réalisée auprès 

des élèves. Elles consistent en la suppression du volet « méthodologie » (qui serait travaillée dans les 
cours disciplinaires) et de la partition de l’EIE en deux fois deux heures (au lieu de quatre heures 
d’affilée précédemment). 
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 « Le projet relève des conduites intentionnelles chargées d’orienter une action humaine 

individuelle ou collective ; à ce titre il conjugue continuellement en son sein des questions 
opérationnelles à travers son orientation et des questions de sens associées aux motifs qu’il se donne » 

(Boutinet, 2009, p. 181).  
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 Cette salle ne sert pas qu’à l’AP, mais l’équipe l’a investie et l’occupe, matérialisant ainsi son 

existence au sein de l’établissement. Il s’agit de la salle qui se trouve en face de la salle des professeurs 
et dans laquelle nous menons les entretiens. 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 
savoirs discursifs savoirs d’action savoirs d’expérience 

 
EIE AP EIE AP EIE AP 

co
n

st
ru

ct
io

n
 discours épars 

au niveau de la 
coordination, 
confus au 
niveau de 
l’équipe 

discours 
cohérent aux 
deux niveaux 

individuelle au 
niveau de la 
coordination ; 
collective au 
niveau de 
l’action dans 
les classes 

collective au 
niveau de la 
coordination ; 
individuelle ou 
collective au 
niveau de 
l’action dans 
les classes 

savoirs construits sur des mises 
en œuvre reconnues difficiles et 
déficientes, à l’exception de 
quelques projets 

m
o

b
ili

sa
ti

o
n

 

au service d’un 
fonctionnement 
individuel 
reposant sur 
l’engagement 
individuel des 
enseignants 

au service d’un 
fonctionnement 
collectif 
reposant sur la 
mobilisation 
des enseignants 

au service des 
projets 
individuels et 
des activités 
attribuées 

articulés au 
service du 
projet global  

levier pour 
résister 

levier pour 
rénover 

ci
rc

u
la

ti
o

n
 

configuration 
formelle (entre 
coordonnateurs) 
et informelle 
(vers les 
enseignants) 
utilisation 
ponctuelle de la 
messagerie 
électronique 

utilisation 
soutenue de la 
messagerie 
électronique ; 
espace 
matérialisé 
(salle "AP") 

Indépendante 
de la 
coordination ; 
collective au 
niveau de 
l’action dans 
les classes. 

facilitée par la 
coordination ; 
collective au 
niveau de 
l’action dans 
les classes. 

entre la PA et 
les 
coordonnateurs 
et entre 
coordonnateurs 

Entre la PA et 
les 
coordonnateurs 
et dans le 
processus de 
coordination 

ca
p

it
al

is
at

io
n

 

peu ou pas de 
comptes rendus 
sur l’action. 
S’informe qui 
veut. 

continuité de la 
coordination 
assurée par des 
comptes rendus 
écrits et 
réguliers 

au niveau 
individuel et de 
l’action dans 
les classes. 

utilisation 
soutenue de la 
messagerie 
électronique ; 
espace 
matérialisé 
(salle "AP") 

pas de bilan 
collectif au 
niveau du 
dispositif, mais 
au niveau des 
coopérations 
dans les 
classes. 

bilan collectif 
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 La filière professionnelle recrute des PLPA (professeurs de lycée professionnel agricole) alors 

que la filière générale et technologique recrute des PCEA (professeurs certifiés de l’enseignement 
agricole) ou des professeurs agrégés. 
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 Il paraît difficile d’alourdir notre travail de thèse en présentant exhaustivement cette 

enquête. Nous réservons les résultats de cette « recherche dans la recherche » pour un article en 
préparation sur le rapport des élèves aux dispositifs d’individualisation. On peut néanmoins se faire une 
idée des résultats en consultant le compte rendu, intégré aux annexes, de la réunion de retour des 
résultats aux enseignants. 
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 Par exemple, elle récupère, pour ses projets au sein de l’EIE, des heures d’animations 

socioculturelles de Laurine, alors que celles-ci doivent être utilisées hors temps scolaires. 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

         GROUPE EIE GROUPE AP 

LE
 G

R
O

U
P

E 
C

O
M

M
E 

C
O

LL
EC

TI
F 

D
'E

N
SE

IG
N

A
N

TS
 M

é
ti

e
r 

L’enseignement agricole Ouverture d’esprit, centration sur l’élève, engagement au-delà de l’enseignement 

Filières et disciplines 
Clivage ressenti entre les filières professionnelles et GT 

Hiérarchisation des disciplines 

Identité et réformes 
Déstabilisation de l’identité : missions nouvelles (accompagnement, 
individualisation obligatoire), manque de moyens et de formation, sentiment d’un 
manque de considération 

In
d

é
p

e
n

d
an

ce
 

Vis-à-vis de la direction 

Mode de management facilitant l’indépendance des groupes 

Indépendance individuelle des 
enseignants 

Indépendance collective du groupe 
d’enseignants 

Vis-à-vis des équipes 

Confusion avec les équipes en raison de la prise en charge de la coordination par 
les professeurs principaux 

Indépendance individuelle des 
enseignants et des activités 

2
e
 période : reconnaissance acquise 

LE
 C

O
LL

EC
TI

F 
R

EC
O

N
N

U
 

p
ar

 la
 

so
ci

é
té

 

Les professionnels du 
secteur 

Présence de nombreux professionnels extérieurs à l’établissement lors du forum 
des métiers 

p
ar

 

l’i
n

st
it

u
ti

o
n

 

Organisme de formation Implantation du dispositif FAR 

Direction régionale 
Représentation de la DGER lors des journées de formation 

Reconnaissance par la DGER des spécificités de l’établissement 

P
ar

 l’
o

rg
an

is
at

io
n

 (
l'é

ta
b

lis
se

m
e

n
t)

 cu
lt

u
re

 d
'é

ta
b

lis
se

m
e

n
t 

Rapport à 
l’élève 

Des dispositifs d’accompagnement mis en œuvre depuis longtemps.  Conseil de 
classe « estime de soi » 
L’établissement comme une « famille » (d’anciens élèves reviennent 
régulièrement) 

Travail collectif 
Établissement facilitant : taille « humaine », expérience du travail collectif, culture 
du dialogue) 

Culture et 
autonomie 

Capacité à s’affranchir de règles réglementaires jugées sclérosantes ou 
inapplicables. Critique à l’égard des dispositifs. 

m
an

ag
e

m
e

n
t 

  
par la direction 

Aucune mention au Projet 
d’établissement ou lors du CA 

Dans le projet d’établissement et au CA. 
Dotation d’une enveloppe de 
fonctionnement 

Diagnostic de l’absence de cohérence 
du groupe. Incompréhension. 
Management serré : recadrage et 
gestion de conflits 

HSE accordées pour la coordination 
Dévolution du dispositif dans des 
conditions de dialogue constructif et 
bienveillant 

au
tr

e
s 

ac
te

u
rs

 

Par les autres 
enseignants 

Groupe et travail peu (re) connus. Peu 
d’investissement des autres 
enseignants 

1
re

 période : groupe peu reconnu 
2

e
 période : reconnaissance gagnée, 

groupe identifié et apprécié 

par les autres 
personnels 

Pas de reconnaissance d’un groupe EIE 
Participation de la vie scolaire, présence 
de personnels non-enseignant aux 
manifestations 

par les 
apprenants 

Sentiment d’une activité désorganisée 
ne renvoyant pas à un groupe 
d’enseignants identifiés « EIE » 

1
ère

 période : reconnaissance d’un groupe 
sur le projet « forum », reconnaissance 
partielle 
2

ème
 période : reconnaissance à travers le 

projet d’un groupe d’AP 





 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  



 
 

                         
  

  

 

 

 

 



 
 

                         
  

  

H1 - La sphère de l’acteur    la sphère de l’environnement  

 Le collectif d’enseignants produit et partage des normes, des règles et des 
valeurs. 

H1-1 

 Ces normes, règles et valeurs participent à sa construction identitaire. H1-2

 Ces normes, règles et valeurs lui permettent de fonctionner. H1-3

 Ces normes, règles et valeurs sont mobilisées dans l’action. H1-4

 Ces normes, règles et valeurs sont négociées avec l’établissement. H1-5

 Ces normes, règles et valeurs donnent lieu à une (re)connaissance de son 
identité au sein de l’établissement. 

H1-6

 Pour communiquer et négocier au sein de l’établissement, le collectif 
d’enseignants mobilise des savoirs existants et produit des savoirs nouveaux. 

H1-7

H2 - La sphère de l’environnement  la sphère des savoirs  

 La reconnaissance de savoirs collectifs nouveaux (capitalisation, diffusion) par 
l’établissement et l’institution participe de la construction de son identité. 

H2-1 

 Le collectif construit des savoirs d’expérience qui alimentent la culture de 
l’établissement (expérience). 

H2-2 

H3 - La sphère des savoirs  la sphère de l’action  

 La reconnaissance (mobilisation et actualisation) de savoirs existants sur, pour 
et dans l’action participe de la construction identitaire du collectif. 

H3-1 

 Dans, sur et pour l’action, le collectif construit des savoirs collectifs nouveaux. H3-2 

 Ces savoirs de natures différentes permettent d’être à son métier et de faire son 
métier.  

H3-3 

H4 - La sphère de l’acteur  la sphère de l’action  

 Pour réaliser le changement prescrit, le collectif d’enseignants agit de manière 
autonome. 

H4-1 

 Pour réaliser le changement prescrit, le collectif d’enseignants met en œuvre 
son pouvoir d’agir 

H4-2 

 Pour réaliser le changement prescrit, le collectif d’enseignants met en œuvre 
des savoirs construits dans, sur et pour l’action. 

H4-3 

H5 - La sphère de l’acteur  la sphère des savoirs  

 Pour réaliser le changement prescrit, le collectif d’enseignants agit sur la base 
de savoirs individuels et collectifs réactualisés.  

H5-1 

 Pour réaliser le changement prescrit, il construit de nouveaux savoirs et de 
nouvelles compétences. 

H5-2 

 Ces savoirs sont de natures sociale, pédagogique, didactique et 
méthodologique. 

H5-3 

H6 - La sphère de l’environnement  la sphère de l’action  

 L’environnement est porteur d’une histoire et d’une culture qui justifie les 
prises de position du collectif concernant l’action. 

H6-1 

 L’environnement contribue à la reconnaissance institutionnelle de l’action. H6-2 

 L’environnement contribue à la reconnaissance de l’action pédagogique (pairs, 
équipes, etc.). 

H6-3 

 L’environnement constitue un ensemble de ressources et de contraintes pour 
l’action du collectif 

H6-4 
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 L’acception « groupe » est, pour nous, générique. Le collectif en est une forme. 



 
 

                         
  

  



 Coordination des dispositifs 

d’individualisation 

prise en charge 

par un groupe 

autonome 

d’enseignants  

prise en charge 

par la direction 

prise en 

charge par les 

professeurs 

principaux 

Mission de 

management  

Mission 

complémentaire : 

modalités 

« traditionnelles » de 

coordination 

Mission 

supplémentaire : 

modalités 

« originales »  

de coordination 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  



 

 

 

A  
- Juxtaposition 
- Collaborations     
   possibles 
-  Mises en œuvre  
   individuelles  

B 
- Juxtaposition  
- Collaborations  
   possibles 
- Mises en œuvre  
   collectives 

C 
- Activités  liées au  
  sein du dispositif 
- Collaborations  
  possibles  
- Mises en œuvre  
  individuelles  

D 
- Activités  liées au  
  sein du dispositif  
- Collaborations  
  possibles  
- Mises en œuvre   
  collectives 

mise en œuvre 

individuelle 
coopération 

coordination 

ouverte 

coordination 

structurante 

collaboration 
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 Nous pensons notamment aux collectifs qui accueillent des personnels aux statuts différents 

ou des intervenants extérieurs. 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 



 
 

                         
  

  

 

 

 

 



 
 

                         
  

  



103
 Reconnaissons que la nuance est subtile au moins dans la dénomination du dispositif. 

104
 Non application de la prescription à J. Prévert, application partielle dérogeant au texte 

officiel à M. Curie, immersion du dispositif (perte de sens) dans un ensemble de dispositifs 
d’accompagnement au sein duquel il sert de variable d’ajustement à L. Michel.  

À ce sujet, le rapport de la Cour des comptes de février 2015 sur « le suivi individualisé des 
élèves » note que sans une réorganisation profonde du cadre de gestion à tous les niveaux de 
l’institution et une remise en cause de la tradition disciplinaire dans le second degré, le principe de 
l’individualisation risque de rester lettre morte et les dispositifs ad hoc, inopérants. 



 
 

                         
  

  

 

 

 

105
 Cette question de l’individualisme et de l’individu, qui inquiétait déjà Durkheim à la fin du 

XIXème siècle, est en réalité beaucoup plus complexe que ce qu’en donnent à voir ces quelques lignes.  
(voir ce qu’en disent De Singly (2003), Dubet (2005) ou Gauchet (2005), par exemple). Il n’en reste pas 
moins que des inquiétudes sérieuses ont été formulées par les enseignants que nous avons rencontrés. 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 



 
 

                         
  

  

 

 



 
 

                         
  

  



 

 
 

établissement 

organisation en 
binômes 
indépendants 

enseignants 
de l’équipe 

réforme 

prescription 

. ancrage professionnel et  
  rural 
. convivialité 
. travail collectif dans les    
  disciplines techniques 
. travail individuel dans  
  les disciplines générales 

. 1 classe par niveau (GT) 

. management par le  
  détour 
. cloisonnement des  
  filières 

- abandon 

- n
elle

 prescription 
  

mise en 
œuvre 

partielle 

familles de 
situations 

juxtaposition des 
savoirs 

élaboration a 
minima de 

règles internes 

compétences en 
rapport avec les 
savoirs 

compétences 
discursives 

construction 
identitaire 

DPC 

abandon de la 
tâche et/ou 
dissolution 

reconversion 

changement 

institution 

(1) 
(2) 

(3) 

(e) 

(c) 

(b) 

(a) 

(d) 

culture structure 

D
ir

e
ct

io
n

   
   

d
e

   
   

   
l’é

ta
b

lis
se

m
e

n
t 



 
 

                         
  

  

 

106
 L’on peut d’ailleurs se demander si ces nouvelles formes d’accompagnement participent 

« de » ou « au » déclin de l’institution (Dubet, 2002), et in fine au malaise enseignant. 
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 Bien qu’une des deux coordonnatrices, celle qui maîtrisait la stratégie du « projet »,  ait 

quitté l’établissement à la rentrée suivante, le dispositif a été reconduit dans les mêmes formes ce qui 
laisse penser à  une migration des savoirs de cette enseignante vers les autres membres du collectif. 
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