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L'association de la notion d'échec scolaire avec celle

d'illettrisme dans le cadre d'un séminaire de politique
sociale, laisse d*irùc't!Ëtrt entendre que l'échec scolaire

t ",". I est ici considéré colnme un problème ïe politique sociale.
d|{-**î_, ..L'iIIeLtrisme ne se réduif pas àL 1'écÀec scolaire: il
rt v-^ 'r-'.'" s'alimente aussi à l'immigration et à Ia perte d e s

*,!ê-nvr* compétences, p ex. faute d'occasions de pratiquer des
techniques culturelles et des savoirs considérés comrne
bagage minimum de nos jours. 

JaxtaQ*A._,
Mais en partie l'échec scolaire contribue à son tour à

I illettrisme, notamment celui qui est observable chez les
leunes
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chec des études primaire contribu
1'échec aux études gymnasiales û

t,
e

u
universitaires n'y est pour (presquF)--rien. Aussi
1'essentiel de mon exposé s'adresse-'âûx niveaux
élémentaires de la scolarité primaire ou obligatoire.

La réflexion à partir de I illettrisme pointe en effet Ie

kr+isiU\j \

regard sur l'échec scolai nûn pas en t que
consécration formelle s Évaluatio a1 l'é cole
d incapacités ou d'in ces d app fe , mals suf un
manque qui ré pour les peso et pour la société
de I'absence certains appfe ssages ou plutôt de
certains , savoir-faire avoir-être fon damen taux
qul so censés s'acquérir rant les premiers cycles de
for on

Les contraintes de la rareté
Dans l introduclion à ce séminaire on peut lire cette

phrase tirée du récent ouvrage de Roger Girorl sur "Le
savoir réel de I'homme moderne":

"N'Étant pas soumis aux contraintes de la rareté,
puisque quand quelqu'un acquiert une connaissance il
n'en prive personne, le savoir devrait être parmi les
choses les mieux partagées, du moins dans les sociétés
développées où les possibilités d'apprendre abondent. Là,
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ré uté de
culture générale - pour tou t onnête omme (et
plus récemment toute honnête femme) -
- ces savoirs sont inégalement pratiqués et

appréciés selon les positions sociales,

- inégalement perçus comme utiles et désirables;

- et objectivement inégalement répartis
2. Ce qui soulève la deuxième question: ce savoir

n'est-il vraiment pas soumis aux contraintes de la rarcté?
Etant donné le constat de la (relative) rareLê de la

possession et de la maltris/ même des techniques
culturelles de base, ne faut-il'pas envisager d'inverser la
proposition de Girod:

- en partant du constat de fait que "chez beaucoup, le
niveau de connaissance est particulièrement bas", ne
faut-il pas adopter le point de vue que,

- contrairement à toute attente - contrairement au
sens commun et à la doctrine officielle - ce savoir
est en fait soumis à des contraintes de rareté et que

- par conséquent il faut supposer 1'existence d'une
sorte de principe de rareté dont il s'agit de
d'explorer la nature et les modalités de mise en
oeuYfe.

sidiairement, cela devrait nous conduire aussi à
explorer dans quelles conditions l'attente généraLe eL Ia
doctrine officielle sont (socialement) construits et
crédibles. )

S'il existe, le principe de rare régit la maîtrise des
savoirs scolaires de base e culièrement difficile à
repére r t la doctrine officielle est
pregnante, tant le s commun admet comme un donné
d'évidence - va de soi" - que non seulement tout

-z',-
chacun ou pres{Iue, devrait avoir une fort honnête
culture générale et de bonnes qualifications dans son
métier."

A première vue cette affirmation tombe sous le sens,
elle semble irréfutable; on est prêt à s'étonner avec
I'auteur que nous n'en soyions pas là, que " chez
beaucoup, 1e niveau de connaissance soit
particulièrement bas", inférieur au niveau prévu par les
plans d'études de la scolarité obligatoire, voire même
primaire

Mais posons-nous tout de même deux questions: +A/rful. de quel savoir est-il question? Pas n'imnorte leouàl .:\
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formes des qotentialités humaines, privilégiant/les

I compétences[ntellectuelles plutôt que physiques ou/ s1anuelles,'le rationnel plutôt que le désir,
l intuition, ou même l'émotion esthétique,

- un savoir codifié, scolarisé, officiel;
- le sens social donné à ce savoir scolarisé varie

daEJEÏSTdire de l'école: savoir lire pour
connaitre Dieu (la Bible ou le c

t''J/
même s'ill-e€t aujourd'hui

)t

t(rt/
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{rllët

7 ifier son âme et assurer
atéchisme ), pour
soTr salut dans

YI
(t/ ( Sub

p
S

our se 1airc
ol es,

scientifiques ou litté s, savo fe pouf
bien encore,

prosaiqu ef sa Yle

le sens du savoir sélectionné par l'école varie
aussi dans I'espace social que forment les
sociétés industrialisés contemporaires saYolf
lire c0 ter chan e de signi 1C oll

on la u on occu e dans v e, dans

z

le monde a s à l'apprentissage, mais aussi qlre 1'école

hiérarchie s posl NS SOC s notamment
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à une horlog
Une décision

--/'
Mais venons-en à la que n de l'échec scolaire
[Une remarque pré e encore. Lo 'on parle

d'école, notammen ussi dans le discou officiel, on
évoque très cou ent la fonction ense ignement,
beaucoup mo celle, d'évaluation de sélection, Le
texte du pro que j'ai cité tou 1'heure ne fait pas

titre que dans lesexception rsqu'il indique à j
so ciété développées les po bilircs d'apprendre
abon

tôt qu'à un bagage nnalssan ces
urde de sens et de quences

co omme beaucoup de temps et
n élève est soumis en moyenneu

favorise ces apprentissages chez tous, quitte à ga"ger
des ressources toujours croissantes.

Il est en revanche plus facilement rep

eux-mêmes; les
mettent toutefois

1'histoire. par exemple au début du XIXe sièc , au moment
où, devant la multiplication des écoles él ntaires dans
les villes notamment, il s'agissait de déf le savoir qu'il
était opportun de transmettre aux en
fréquentaient ces écoles? ,

ts du peuple qui

0n sait très
en pensaient
croissants per
de savoir, un
nombre.

peu de choses de ce q les gens du peuple
x de fréquentation

supposer une volonté
désir d'alphabé ation chez un grand

Le débat que l'histoire pe t de reconstruire - le débat
qui importe aussi historiqu t dans la mesure où son
issue a dêterminé 1a éfinition des institutions
d'instruction publique les contenus - est celui {trui
animait les groupes
notamment des milieu

lgeants de 1'époque. Il opposait
rogressistes de f industrie et de la

science, favorables f instruction de tous à des élites
politiques, intelle elles, morales et religieuses plus
co nserrratrices,
souhaitant que

u convaincues et réticentes. et
n s'en tienne en tous cas, en cette

matière, au "

contenus que
t nécessaire" tant du point de vue des

I'ac cessibilité. (Miitzenberg, 1gXX )

Le débat
scolaire op

définition des contours de Ia culture
rtune pour tous était pratiquement achevé

au mome de f introduction de l'obligation scolaire: mais
il app clairement que l'équilibre entre le minimum
et le imum est le résultat d'une controverse au sein
des é1 s sociales, dans la discussion sur I'obligation
d'ins ction une question fut soulevée qui intéresse
no réflexion sur 1'analphabétisme: fallait-il rendre
ob gatoire la possession d'un certain bagage de

aissances ou s'en tenir à fixer un âge etune durée de
colarité obligatoire? Il apparut plus pratique de définir

al
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ble dans

t
ne saurait pourtant né ger 1a fonction évaluative

e lective de 1'école, qui

nûn seulement
d'énergie (à Gen
à quelque 120 é Yes par an,720 en six ans);

participe forte nt au pilotage de l'enseignement lui-
meme: on s combien 1'évaluation conduit le travail
de I'enseig t comme de l'élève;
particip un des enjeux centraux des systèmes de
for
au
àl'

de désignation et de certification des qualifiés
dans les sociétés modernes: la qualification

tion de tiers,l

L'échec scolaire \$.,rQtr{ #*
, rr l-ilr tJr€é^
l.t-t"Àt e1g i -r-e ..,:tl*t*r,

La notion d'échec scolaire est d'usage courant de nos
jours, ce qui ne I'empêche pas d'être-@
problématique, Dès qu'on cherche à la cerner au delà du
sens commun, ni sa définition ni par conséquent sa
mesure ne vont de soi. Ce fl'est pas une notion
sociologique, mais eIIe a cours comme une catégorie du
discours de l'école et sur 1'école.

L'échec est une catégorie institutionnelle
1'obligation en termes d'âge, c'est-à-dire de de l'accrocher



-4',-
Isambert- JamaComme l'a 4æt bien montré Viviane

de "la drogue", camme
nt" là, autre nt ufi

L

s l'usage -français,, la notion
abord, au début d"s années

u

On $É.signe
sg"r"(le

SE mble que
us souvent n otio

u "défic colaire
tte xplicite

s " diffi
bert-
ec e app d'

c

réussisse pas p our tous sno tions de retard scolaire et
d'échec scolaire é gent à la conscience pol et
pédagogique r et Haramein), En e temps
d'ailleurs, arcours scolaires qui ne spondent pas
àlano de I'institution ne sont pl ssi légitimement
réf ù b faLalité ou au has e Ia distribution de

ns" individuels que 1'éc ne maitriserait pas. La
critique de "l'idéolog ie ", formulée entre autres par
Bourdieu ( 1966) est e aYec intérêt, particulièrement
dans les milieux p oglques progressrstes

Lr lutte contrre l'échec scohire
Dans tous les pays industrialisés, d'importants moyens

ont été és depuis 20-30 ans dans la lutte contre
c scolaire au nom de cette lutte on a p.ex

- rénové les programmes

- redéfini les barêmes d'évaluation (p,ex. intégration
de la note d'orthographe dans une note globale de
français dit technique )

- changé les approches pédagogiques

- introduit des dispositifs de pédagogique
compensatoire (appuis, soutien, etc.)

- réduit assez considérablement le nombre d élèves
par classe pour favoriser I'individualisation de
l'enseignement

aïtlii'âu primaire, ta quesrion de l'accessibiliré #5i,
réglêe pour tous depuis la fin du siècle passé. mais au
niveau de I'enseignement secondaire on a cherché à

cinquante de ce siècle, en rapport avec "l'échec du bog
s "normalementélève", avec le constat que certains élèv

--t--;--îlqoues du point de vue de f intellig ence mesurée p ùr e
ests c om triques, ne ussls en p
1Iofm men co n par le donc d'abord d'échec à

pfopos " e d YOtf réussjr et qui
sont cepen dant en échec " (Isam ert-

Un pas de plus sera franchi à partir du moment où les
lCU de esé sont I en

indépendamment des attentes
individuelles qu'on pouvait avoir à leur égard. Cet ernploi
général de la notion d'échec scolaire pour l'ensemble des
élèves en difficulté grave suppose im
s'attend à ce ue us réussisse nt ou

b neY mmen u1 émer sun
ntexte stori ue c

Cette nouvelle sensibilité n'est pas apparue arrec La
même force et au même moment dans tous les contextes
socio-politiques; mais elle est aujourd'hui largement
diffusée dans les sociétés industrialisées occidentalesl. La
notion d'échec scolaire est entrée dans l'usage courant,
s che d'ailleurs tou ou choue pal

1 La d"-iète réunion des ministres de l'éducation des pays de I'OCDE
(novembre 1990) n'avait-elle pas pour thème "Une école de qualité pour tous" ?

c
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actéristiques de
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11rc0mme
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paradigme moral ou biologique, 1'école, aidée et légitimée
par la psychométrie naissante (Lacrosse et alii, 1979),
n'êtait censée ouef u'un rôle de révé de ualités et

es ê comme str ctement pro fes aux
es et su les ue es co eu pf lse

otamnent en ce qui concerne sé ves mé L ou
réfractaires, elle n'était pas elle-même im 1i uée dans la
p rodu ct

- 5'-

fonctionne sans échecs *
squ'une caractéristi e de fonctionnement d'une

organisation sociale est régulière, le sociologue es[
tenté de se demander ù quel titre elle faiL partie
intégrante de l'ordre de cette organisation, -Iffia-rs*-

len

l'analyse des
L'h istoire de l'école et de la pédagogie donne toutes les

raisons de penser que des parcours scolaires ne
correspondant pas à la norme institutionnelle ont existé
depuis longtemps; sûrement depuis que 1'école existe,
(voir p,ex. ThéverLaz, 1396).

En tous cas, à la fin IXe siècle, 1'école publique était
déjà confrontée s ou médiocres du

tde de me d'excellence s son
traitaiL alors e ces élève comme ur u de désir ou
leur inca ac à satisfaire aux attentes disc îa es ou
1tl te ectuelles de cole étaient uss 1C ment
iaract_èr_e" à des ues e Les
catégories scolaires les dêsignaient tantôt

c

f Y t 10n
Ités
pas

guef
ro jet

4

,tu'Le*' ne laissaiy'n
d'échec taht

soc ialement et pé og

p u ufs mes

à4
t 4,^

quemen g me des difficu
as place à la notion d'échec: il n'y a,

que I'on ne s'attend pas à une réussite, tant
que I'explication renvoie I'incapacité disciplinaire ou
intellectuelle de certains élèves à des caractéristiques
individuelles sur lesquelles l'école ne se donne pas prise.

Les années soixante sont marquées par la découverte
( ?) de f inégalité sociale devant les études. Je ne
rappellerai pas ici les faits, amplement documentés et
connus. Les observations des sociologues ayant porté
d'abord sur I'accessibitité des niveaux supérieurs de
formation, elles ont induit d'abord une le cture
éconqlqiqgg_(allocations d'études) et géo graphique-lT?Ioignement). Mais il devint vite pate@
sociale n'était pas moindre lorsqu'on s'intéressaiL au
niveau de l'école primaire, pourtant gratuite et accessible
à tous: à ce niveau les redoublements et les relégations en
classes spécialisées sont aussi fort inégalement distribués
selon I'origine sociale des élèves, L'explication de l'échec
change encore une fois à ce moment-là, la lecture devient
culturelle et sociale ("handicap socio-culturel"),

En une centaine d'années on peut ainsi distin

É-

ct sdu
a fe u pùfù lgme mof âI au biolo g1que,ÉI economl que et au culturel et social. ffi

q{l'nrucun d'eux n'a été totalement 1'observation
quotidienne suggère plutôt qu'ils
uns aux autre Ils coexistent tre
chacun avec fefl "vicieux", "réfractaires", "ascolaires", "asociau

sont surajoutés les
les gens eL chez

tes.
o mme
tantôt

cornme "peu doués", voire "débiles". Fonctionn aYec ce

A êt+

tt,<,alt

s pondérations
64D&*(; &,[ r_

-a{.$t^ù I r

ls'@h
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'S,stmr le paradigme choi

1. Chacun de nous
la plupart du temps

l"'entreprise" scolaire (terme
@tif); on
organisation de LravaIL.

Si nous voulons bien

mation sonl - dev
te ue

I
sI/,

al érience de son éc re
quej se souY nt 'un ou deux

c. Le passage du ^paradigme biologique au culturel et social n'est pas trirritl:.f,;1rn
,. de ce point de vue, car il arrache le problèmd au domaine'
tl de la fatalité et le fait entrer dans celui dr/ faisable, du

l___ isable, lA--LtZrt ,*'\- 
-Ma.is Uhe caractéristique cofilmune /0" toutes ces

lectures causales, c'est qu'elles sont -U.&ilalgf4!-ementcentrées sur les élèves, Càtte observatioiTsi àn pâffiiie
@re*de-rp!_tlrlql_i-q.+*s_..çausa-les:dans
une situation d'échec, leldominant attribue la cause au
oÎfr?i^ 

t>< ?Â*-o -*,ift-' '/.,'q.*{r5*'5t-;4çËÊ" semble1lglpt'-ta*t qu'iI îfi|élargir la perspective
et coirsidérero*'égeJc*eoL,/l'acLion de l'école, I e
f on ctionnement-dil lTnstitution et les systèmes

-7-
- env, h00 rrnuuilleurs salariés
- env, 27'000 travailleurs non salariés

(rémunérés en notes)

- enrr. 200 lieux de travail.
C'est plus gros que Migros-Suisse.

De tels systèmes ne se gèrent pas au jour le jour, pas
sans un ensemble de règles, de directives, de dispositifJ de
coordination propres à garantir l'identité et Iunité, En
même temps, il vaut mieux partir du point de vue qu,ils ne
fonctionnent jamais totalement selon les règlei, qu'ils

I :g_nt traversés par la diversité malgré I,apparence' d'homogénéité, qu'ils sont le lieu de tenJions comme toute
entreprise collective

0 É^l L
tldt*q--,/
Z**'*?

d'interdépendance qu'il crée entre les différents acteurs

/,,-4 Æîffi "/, ;il ;I;; ;.';ffi, *q#
maîtres. Mais quand-îë-pâile d'école ici, je considère
l'ensemble d'un système sco ou au moins un ordre

ensel emen

Dans cette perspective, 1'école, ce n'est u u u
gnseignan.ts mais plusieurs milliers, as un mais des
dizaines de milliers, pas un é sseme tm ais des
centaines. Je Yeux indiquer pùr Iù la dimension de

élèves comme des
nous pouvons admettre que les es e

que j'utilise au sens le plus
pourrait aussi parler d'une

lLe-s pful s entreprises
n

A Genève, p,ex éc p
que Tu premlef
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Les principes de fonctionnemen
moderne ont été mis en Place vers

t de 1'école publique
la fin du XIXe siècle.

Même latcs, les Etats ont toutefois largement empruntÉ au

modèle des Collèges de Calvin et des Jésuites fondés eux au
XVIe siècle:

- larrné#re séparation des espaces scolaires par rapport
aux activités des adultes;

- la rnérne scansion du temps : leçons de durée fixe,
semestres ou trimestres et surtout années scolaires
cûmme unités de base du découpage des contenus à

enseigner en séquences de programme progressives;

t -,.\t-r.r-lf ( li..f-.-û4 r-r^ (Uir<a(z uQ-s'Le'?P*\

-tU.U*.^f*(*fr r--F -i-e.,bè <tç2.ç ;a 
-ël'^^J1*Jt

Là"1qs+.^kÀ'\^,*r t knll -.t{f [*'î^i,
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d'enseignement
curriculum réel);

oeuYre (

ulture /scoll*

E

dêterminant le
laire, les mêmes
L> A^t4-|Ç
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qualificatoire de l'école en assurant les possibilités de
contrôle de

a, ustesse des actions des agents scolaires (le

f^
sâse prétentio scolaire à imposer un
strict contrôle sur les tières ense ignées dans les
classes (curriculum ormel )"y' sur les métÈhodes

programme, les méthodes, le temps imparti, les normes
d'évaluation)

la justice dq leurs décisions: l'application impartiale du
même traitement et des mêmes critères d'évaluation

'Aq sert l'éc âscoltire?--

ffi sen
même c

savoirs pouf to
luir*ayr'.

mode de ré ulation d travail des
, axé princ men suf n
aux règles (directives, pr o gf amme,

modalités d'enseignement et d'évaluation);
--{{-.dr

<.l,Jir/ 4
,'lz.F)'- un traitement uniforme des élèves: non seulement le

même programme, les mêmes méthodes et le même
rythme mais aussi la même évaluation, basée avant
tout sur_lqs performances des élèves aux épreuves.

Soitth{f;n'ffrorrrr"*ent rhiæilæiTe très proche d e
celui que Max lVeber désignait comme rationnel ou
bureaucratique, un ensemble de procédures
dépersonnalisées qui sont censées garantir une certaine
protection contre I'arbitraire. 0n perçoit bien comment

que les élèves soient inégalement préparés au métier
d'élève, inégalement soutenus dans leur *avail,
inégalement motivés pour ce travail, pour des raisons de
distance culturelle ou autres, pour que l'École produise
des réussites inégales et hiérarchisables dans sa propre
échelle des excellences scolaires, et permettant de décider
entre la réussite et l'échec,

Mais nous$erceyons aujourd'hui que cette uniformité
n'est pas simplement un choix arbiLrafue qu'il suffirait
d'abolir par décret; elle participe au coeur de l'action

(

1 es rapports entre I'in n, les maîtres et les
é1èves

ofgan du es ense ignants

tempo progression fixes, relativement
arbitraire néaires, Qu

I

annuel s courtes,
unr té (e gard de
e esetduc fe non

ap pre n tissag e ec I rs régressions,
progressions subite temporaires, etc . ).

directives généralesdes plans d'études
orientent le des nants, leur imposent
un rythme gfessron

e ces séquencçe soient
l'essentiel-g$i ici leur

La granj.{diversité des
Lin(:p{ie des processus

i,,1-P,&;J;,,

le mode,dd régulation bure
e nse i'f n an ts: de quo i

a.v
so

responsables (pas de l'éc ou
premier chef, mais du respect des
des directives, des normes, etc.)

travail des
tenus pouf

réussite au
s d'études,
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théatre d'échanges de qualification
tions mais aussi, à un second niveau, de

bat autour de la reconnaissanc €t-de-la

etefso es possèdent t
pe donné d'ex cellen c e

en ma ou en
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Quand on me demande ce que ces " entreprises"
produisent, je réponds touiours " des ualifications"

La notion de qualification est attachée essentiellement
au monde p rofessionnel, où e

S à I'exercice d'une profession Elle
mef ge dans un conte o SE alguê

qu'ailleurs et virtu ent conflictuelle des s

de justification
carac téristique s

s catégories dans I elles ES

ualités, savoirs, compé ces, etc des
pefsollnes son p erçues et pensées et valeur ui est
reconnue à contribution des pe nnes en mes de

rétributio Sur les marchés travail e rrre s il
s'échan des rémunérations ntre des qu alifications,
indé amment des perso es porteuses de celles-ci, ce

{lul ppose un cef tr avait social d'abstraction
nition, combin tc.), bref, de caté ofn,e

1I c en, lnarc édu

t<*l

termes de rémunératio n rls-debaÉeât les en
iusùesse et la iustice (Boltanski, Thévenot, 1991

Mais si cette notion de qualificaLion a pris corps dans le
monde professionnel avant tout, il n' est pas illégitime de
I'utiliser plus généralement pour désigne r les caté
dans le e ei^stnn s
tn viduelles sont ues fe

s cornmerce social de tous les jours, au travail, dan slaf amille, sur le marché du mar iage, dans la rue dans les
écoles

Qu' elles désignent des caractéristiques intelle ctuelles,
s, culturelles ouphys iques, cognitives, affectives, soc

encore professionnelles, et quel qu t leur niveau, ces
catégories n'existent pas en ue telles, c'est-à-dire
indépendamment d'un jeu apports sociaux. Elles se
construisent au contr (historiquement) dans des
rapports sociaux (tou de force et de sens). Ce sont des
construits sociau ui désigent des ensembles plus ou
moins compl plus ou moins généraux ou spécifiques
de caractér ues ou de qualités tels qu'ils sont repérés,
dans un pace social donné, chez des personnes
individ
f s

es: des savoirs, des compétences, des savoir-
habiletés, des goûts, des manières d'être

ment repérés, parfois désignés et caté gorisés, plus
ou moins codifiés

De tels en s sont toujo u lement classés-et
-J--cl

le degré auquel des p
des qualifications d'u
des qualifications pefson viduelles dans un

lecture ),domaine donné,

des degrés exce lle de différents ensembles o u
types dre alifi s (degré d'excellence d'un type
donné qu ca,

des catégories de qu ification en

&_

l
I

I

men

L'a del'école est qualificatrice en un double sens
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leurs forces et de leurs faiblessÀ appréciées dans les
termes qui ont cours dans la société en général et sur le
marché du travail en particulier.0r, on I'avu, il n'y a pas
de qualification des uns sans qu'elle s'accompagne de la
disquatification d'autres, La valeur d'une qualification es-t , -
touiours relatirreFàTetfetf-fiIrres. jzæiffi-

Ce travail de qualification ne Ya pas de soi.lP,es enjeux
sont/considérables pour les élèves et pour leurs parents,
Qualifier, dans ces conditions pose d'évidents problèmes
de 1égitimité des juges, de leurs critères, de leurs
procédures et de leurs décisions, c est-à-dire des
problèmes de justesse et de justice pour reprendre les
termes de Boltanski et Thévenot (1991), C'est peut-être
justement la montée des enjeux autour de la qualification
qui explique Ia récente inflation de I'activité évaluative
dàn s les é cole s. t+*-ça*ttnnr*+gipticr G no mb r e d' épreuve s

entrant dans la rpqrJositiçn d'une note trimestrieile/pour
ass u re r/tfiét iÏfrldffd"-jâïan tie d' é qu i té 0n e s t ime ain si
qu'un élève f,oJ?-c-tuelle école primaire genevoise subit
env. 120 épreuves par an, un millier durant sa scolarité
obligatoire

Un sacré apprentissage, soit dit en passant, Pour réussir
à 1'école il vaut mieux apprendre très tôt les règles du jeu
de 1'évaluation et accepter aussi de se soumettre à une
dtÊ.fréquence au regatd critique d'autrui. C'est une

lo bonne part du métier d'élève (Perrenoud, 19XX)

lo

-8-
En un sens pédagogique classique, elle donne des
qualifications, fait acquérir des qualifications
socialement reconnues et valorisées; ces qualifications
sont du domaine du savoir aussi bien que des savoir-
faire et être . Par exemple : savoir lire et é crire,

&e calculer, s'exprimer en anglais,
ue, mals au S,

es,
nt

u

- En un second sens, I'action de 1'école est qualificatrice
en tant qu'au terme d'un processus d'évaluation, elle
nomme, dési e institue ciale

ue uec os ceux qui, en vertu de ses procé
cf res et décisions sont considérés par elle et par5f,;

fes,
des

Â(-

Dans le même mouvement cependant, et dans La
mesure où tous les prétendants ne seront pas qualifiés,

L l'action de 1'école produit aussi négativement, par
!a- exclusion - de la disqualification, L'école disqualifie
àL objectivement et subjectivement - tous ceux qu'elle ne
æ t* quahfie pas
ûtlt ''
" !c*1 ht. deux faces de La qualification sont

indissociablement liées à la mission de l'école dans nos
sociétés où la dépendan r{ Ou, rapport aux jugements et
aux certification scolairés s
gsa^o-de (les diplômes sont et valent comme signes de
qualification). A noter au passage la reconnaissance de
fait dont témoignent p.ex. les employeurs en accordant
autant de confiance aux diplômes scolaires.

tiers, mais se considéreront aussi subjectivement eux-
,Qu,-a, mêmes comme qualifiés

e ec scolaire subsiste ainsi parce que l'école - dès le
pflrnalfe - arLic au ement so des individus, à

t#iw"
l:-I"'-'- i'-"'

t les institutions démocratiq
ifester du respect envefs autrui, notamm

vers des pefsonnes "respectables", savoir se taire
rendre La patole à bon escient, où encore a

paLrlee

roc
n pro b1è

er
r ses émo

leur quali lca oll soc ale par dé gnation légitime de
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L'histoire risque

faudra qu'ils "fassent
souveqf
avec/ Le

de ne pas s'arrêter là. Il
urs parents, leurs frères et

-10-

3 . L" sens du trrvril s;cotrire
L'éche c subsiste enfin parce que,soeurs, leur paren té, leurs camarades, leurs fu tuds

t'â leur l:e c9!e
travail

,il
etàla

dans le
qôôî*ribîe"
disciplind

enseignants aussi intero
'. maniè-re; ifïârrffihaL,..'i

fait peôtlant
scolaires ont

réteront 1'événemen
u'ils se construisent une

EX SE nent des sons
t des ua les" so servations auprès

nts qui on connu des difficultés indi quent que
la plupart tendent à inLlérioriser le discours de l'école, à
se considérer comme 1n dignes, pas doués, ascolaires ou

noter que ce processus la signification

paresseux, voire caractériels ou débiles, ce qui ne peut
manquer de démobiliser encore leur motivation au travail
scolaire, -r r 4e à" d--f ".kç..-.q 4*{dq;..^*}Ê, .{aL jed.

Faut-il ajouter un effet paradoxal de la lutte contre les
échecs? Lorsqu'elle réussit à réduire le nombre des
échecs, elle tend à rendre plus stigmatisants ceux qui
subsistent. -kls_q-u-e. {_QjQ% d'une volée redoublent un e
fois en cours de scolariiâ primaire, les doubleur.s font
partie d'une forre minorité, un doublage apparaity'Jl$ifre
faisant Ês€€.ffle partie du cursus normal. Lorsque l0%
:gUlglg 9_q!__ re d-o_ q b lgn t c e la d e v i e n r m ar gîâlt*Et*arrss-i-
marginalisant parce que signe de l'exception grave. A

L'échec n'est pas le lot de chacun élèves, pour
des raisons diverses que je n'analyserai pas, y réussissent
sans effort apparent. Mais
consentir un effort et du te

travailler,
mps, Mis à l'amou r -"Ue-ta

la menace de l'échec pouf peu dans làmaitresse,
ffiôTivatioÀ (certes négative ou défensive, mais réelle) des
é1èves,

La menace de l'échec fu"nte .g-U.ls:*!eç_,_çSprils-*{eg
parents, d'autant plus 

-san_s 
dffique 'ËlËîJJiîe 

nq vr grt
!!é-Sr-et dlô ieuri projets sont aribitigu.x-(voir à ce 

-su]et

FêIiertrats " et -Moniandon, 199I): -t;;" |arents auront
tendance à acc_entu:e-_r , la n19s_1i.on molivatçjge e n
brandissant à-Teu; tditi le Speciiè Ué t'éctrec et de ses
consé quen ces,

Mais tout pouvoir sait que _la_!Èg11q_qe n'=g-g!,. C-f_éd-ib le et
LaNL ue menace ue si, de tenps en

n est pro le que laa
menace "sauve" un certain nombre (un grand nombre?)
d'élèves, c'est-à-dire les incite à travailler, ce qui fait
qu'ils finissent par apprendre, par acquérir des savoirs,
savoir-faire et savoir-être qui es qualifieron Mais

des élèves, De ce point d
Antoine Prost que !,É.c,CI-&.=.ry_qf .ch.e_ _à

essen ce.

e Yue, on pourrait dire ave c
ll.âc-h,c c^..,c*q mne un

,(tzo ,

t'.'o9ô ,./"

attribuée à.Ia menace d'éch
Cette problémati ue de motivation posr

û1*#ner+e

"t:t*-- d, -{4"

es o ues
eaucoup augmenté cette derniè fe, comme

ld=soïli-gne aussi Girod. Malheureusement, elles n'ont pas
réussi à aug mentrer, voire simplement à conserver
durablement un sens positif du travail scolaire pour tous
les élèves etlou pour chacun. Cette desiradilite est
variable et elle n'a certainement pas augmenté avec
I'aruivée sur le marché d'autres moyens d'information,
souvent moins exigeants,

:/1

I
d I au tr.e,g*gg_yq_iç=n-_t . y raim e n t gaù .k_. seo.s, renac
refusent de travailler faute de trouver un se
défensif av Lravail que d'éviter les mauvaises

nt ou
molns

tes, les
ennuis et 1'échec. Ils seront probablement les femtef es
victimes de la loi du milieu scolaire. Leur mi en échec,

ge servirapour raison de comportement ou d'appren
d'exemple aux autres.

,<.*nV @ avÀ-
t-.<,,-.r,*.1 çl.

rc ' é=.\-t'?$..^^--tt-
ç..*-L-_ - q

'SztzV.(X'rt
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