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R E S U M E 

Le but de ce travail est de déterminer des facteurs permettant 

d'expliquer la réussite, l'échec et l'abandon des étudiants en fin de 

première année de D.E.U.G. A. à l'Université de CÏermont-Ferrand. . 

Une première partie est consacrée à une description multivariée de la " 

population étudiée. Celle-ci a été faite d'une part à l'aide d'une série 

d'entretiens individuels, d'autre part grâce à une enquête statistique 

(une population témoin constituée par des étudiants de TI.U.T. et d'élèves 

de Mathématiques supérieures à été utilisée). 

A la lumière des résultats-ainsi obtenus,.une étude statistique a été faite, 

utilisant les méthodes de segmentation et d'analyse discriminante, afin de 

déterminer les variables.expliquant la -réussite^l'échec et l'abandon. 

Il ressort essentiellement de cette étude que si" le niveau en début d'année 

en algèbre linéaire est important pour expliquer le bilan de fin d'année, 

le niveau d'engagement dans les études entreprises est aussi fondamental. 

Mots-clés 

- Adaptation à l'enseignement supérieur. . 
, • • , # 

- Population de D.E.U.G. A. première année. 

- Réussite-échec-abandon. 
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L'objet de ce document est essentiellement de présenter des 

données recueillies lors d'une enquête menée auprès d'une promotion 

d'étudiants de D.E.U.G. A. première année de l'Université de Clermont-

Ferrand. Au centre de cette recherche se situe le problème du rôle de 

la première année de faculté dans la dynamique de développement des 

étudiants qui la suivent. 

Depuis quelques années, l'enseignement universitaire français 

fait l'objet d'un nombre croissant d'études. Cet intérêt grandissant 

est sans doute a mettre en parallèle avec deux phénomènes relativement 

récents et importants. 

D'une part, comme le montrent les études statistiques effectuées 

régulièrement par le ministère de l'Education Nationale' ] le pourcentaged'é-

thecs et d*-abanctons enregistrés durant la première année universitaire 

a beaucoup augmenté de 1960 à 1965 pour atteindre des taux nettement supé

rieurs à ceux_^^tanj# dans les autres cycles d'enseignement. Citons des 

chiffres concernant deux promotions de D.E.U.G. A première année de deux 

Universités de Province : 

Nombre total d'étudiants inscrits 

Etudiants non inscrits à l'examen 

Etudiants absents à l'examen 

Etudiants reçus Juin ou Sept. 

Etudiants ajournés 

Clermont 1978-79 

557 

130 soit 23 % 

65 soit 12 % 

185 soit 33 % 

177 soit 32 % 

Lille^l 1975-1976 

616 

169 soit 27 % 

116 soit 19 % 

195 soit 32 % 

136 soit 22 % 

(1] Cf Documents élaborés par le S.I.G.E.S. 58, B du Lycée - 92170 Vanves. 

C2J Données recueillies lors d'une enquête sur l'Avenir professionnel des 
r r 

étudiants de Sciences menée par M Baudelot, M CuKrowicz et un groupe 

d'enseignants de Mathématiques de l'Université de Lille. Un compte rendu 

de cette enquête est rédigé dans le document suivant : "Caractéristiques 

d'une cohorte d'étudiants de D.E.U.G.A 1 e année de l'Université de Lille 

Sept. 76 UER de Mathématiques doc. ronéoté 61 pages. 
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D'autre part, l'inadéquation entre les formations Universitaires 

proposées et les emplois existants correspondant à ce niveau de formation 

est de plus en plus important, et conduit souvent au chômage de jeunes 

ayant un haut niveau de qualification. Récemment de nombreuses études 

concernant ce problême ont été faites principalement dans le cadre des 

Cellules d'Information et d'Orientation , d'abord pour décrire et chiffrer 

le phénomène, de plus en plus pour tenter de l'expliquer et d'envisager 

des remèdes. 

Pour notre part depuis que nous sommes enseignants à l'Université 

nous avons été frappésjjar les taux d'abandons et d'échecs considérés 

actuellement comme habituels en Faculté. Une telle sélection pourrait 

laisser espérer que les étudiants ayant atteint le niveau d'une licence 

ou d'une maîtrise scientifique ont acquis, sinon l'assurance d'un emploi 

professionnel,du moins des bases solides dans les disciplines étudiées 

et des habitudes de travail efficaces. 

ère 
Or dans les années suivant le D.E.U.G. 1 année et pour des 

étudiants ayant obtenu avec succès ce diplôme les enseignants remarquent 

journellement: 

- d'une part des lacunes dans des domaines de connaissances abordées 

bien avant le baccalauréat, approfondies et précisées lors de Tannée 

de D.E.U.G. 

- d'autre part une grande difficulté à organiser de façon autonome 

leur travail, en particulier lors de la préparation de concours tels 

que le C.A.P.E.Spour laquelle il s'agit essentiellement de réviser et 

réfléchir sur des connaissances déjà acquises. 

Ces constations nous ont amenés à nous interroger sur le rôle 

éducatif et de formation de l'université et à tenter en particulier de 

voir à quel type d'acquisition correspond la sélection sévère opérée en 
ère 

première année, donc à analyser les causes de réussite au DEUG A 1 

année. Voyons maintenant comment cette étude a pris forme sur le 

terrain. 

(1)Cf. Le compte rendu d'une table ronde sur : 

Les conduites d'orientation du Lycée à l'enseignement supérieur". .-
doc. ronéoté par Université de Paris Dauphineet Rouen. Avril 1982, 121p. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

C'est à partir de quelques travaux que nous avons choisi de 

présenter que nous allons préciser notre problématique. 

Parmi les études portant sur l'enseignement supérieur nous avons 

distingué d'une part les recherches conduisant à une meilleure connaissance 

de la population étudiante et que nous intitulerons travaux descriptifs 

de la population étudiante, d'autre part les travaux concernant le rôle 

de l'université et qui, en général, s'appuient sur des données sociolo

giques. 

I - Travaux descriptifs de la population étudiante 

Parmi toutes les recherches de ce type nous avons choisi de 

présenter les travaux dirigés, dans le cadre de l'Institut de Recherche 

sur l'Economie de l'Education (I.R.E.D.U.), par A. Minget et M. Dunr.' 

Ces études, produit du travail de plusieurs chercheurs sur de nombreuses 

années, nous semblent particulièrement riches tant par rapport aux données 

qu'ils présentent, qu'aux modélisations des phénomènes qu'ils proposent. 

[1Î MINGAT CA] "Enquête longitudinale 1, Les premières inscriptions," 

IREDU. Université de Dijon document dactylographié Février 1976.50 pages. 

MINGAT CA] "Enquête longitudinale 2. La première année d'études, la 

réussite, l'abandon, l'échec "Cahier de 1'IREDU n°23,Université de 

Dijon, Nov. 76, 90 pages. 

MINGAT CA) et DURU CM] "Sélection, auto sélection dans l'enseignement 

universitaire français" doc. ronéoté Université de Dijon. IREDU,déc.77 

41 pages. 

DURU.CM] "La demande en éducation à l'issue de l'enseignement secondaire" 

Cahier de 1'IREDU n° 46 Université de Dijon - nov. 78- 250 pages. 
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Les variables qui sont prises en compte nous ont paru peut-être plus que 

dans d'autres études, tenir compte des aspirations et du vécu des étu

diants. Nous parlerons ici du travail fait à propos de la sélection uni

versitaire. 

Cette étude se propose, à partir de données recueillies dans 

l'Université de Dijon,Me définir les facteurs permettant d'expliquer 

la sélection universitaire. 

L'analyse faite tient en particulier compte du phénomène "d'auto-

sélection" c'est-à-dire du choix de la filière fait par l'étudiant lui-

même après le baccalauréat. 

Dans un premier temps, à l'aide du modèle de régression linéaire, 

les auteurs déterminent la contribution d'un certain nombre de variables 

dans la description de la réussite dans telle ou telle filière. Ils ont 

estimé, pour chaque discipline étudiée, plusieurs modèles de réussite 

différant les uns des autres, quant aux populations qu'ils opposent : 

- modèles opposant la réussite à l'échec soit sur la totalité des inscrits 

soit sur les étudiants ayant passé 

au moins une épreuve. 

- modèles opposant les étudiants n'ayant passé aucune épreuve à ceux qui 

ont eu une présence maximum. 

Les variables prises en compte dans ces modèles sont : 

- sexe et âge 

- section et condition d'obtention du baccalauréat. 

- études secondaires faites en établissement public ou privé. 

- taille de la commune d'origine. 

- ressource et catégorie socioprofessionnelle d'appartenance 

des parents. 

- condition de vie de l'étudiant (logement, repas...). 

- résultat à des tests de raisonnement.(D 48),(BV 17)... 

- résultat à un test de personnalité (E.P.I. d'Eysenck). 

(1) Les données statistiques étudiées par les auteurs les amènent à penser 

que la situation de l'Université de Dijon est a-typique au sein des 

Universités françaises. 
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Ces estimations permettent alors de calculer la probabilité de réussite 

d'un étudiant dans une discipline donnée à partir de ses caractéristiques 

individuelles^ . 

Nous allons reproduire un tableau donnant les principales 

simulations sur les variables importantes dans la réussite en 

D.E.U.G. A^ ': (les pourcentages donnés sont des pourcentages de réussite 

en fin d'année au D.E.U.G. A). 

Age â 1'entrée 

Moyenne à l'écrit du bac. 

Bac 

Série 

CoiiE 

(2) 
Introv. EPIE * 5 

Moyen. EPIE - 10 

Extrav. EPIE = 15 

Bac Série ABDFG 

17 ans 

8 

45,1 % 

29,5 % 

18 % 

0,1 % 
é 

11 

69,3 % 

53,6 % 

38,4 % 

S 

* 

14 

92,3 % 

76,2 % 

63,5 %' 
s 

• 

0,8 % 

18 ans 

8 

36,5 % 

23,3 %. 

15,2 % 

0 % 

11 

61,6 % 

45,8 % 

30,7 % 

0,3 % 

14 

85,9 % 

70,1 % 

54,4 % 

0,7 % 

19 ans 

8 

29,3 % 

17,7 % 

11,9 * 

0 % 

11 

53,4 % 

38,2 % 

25 * 

0,1 * 

14 

75,- % 

63,- % 

47,- % 

0 % 

Le pourcentage calculé ici : - pour 1'enseignement public devient 31,4 % 

pour l'enseignement privé. 

- pour des étudiants habitant à 85 km de Dijon 

devient 50,7 % pour les dijonnais et 38,8 % 

pour les étudiants originaires de Nevers(200km) 

- pour un score de 85 au BV 17 devient 38,1 % 

pour un score de 80 et 57,5 % pour un score 

de 100. 

C1) Cf. MINGATCA) et DURUCMD op cité p. 13. 

(2] EPIE Test de personnalité d'Eysenck. 
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On voit ici combien l'analyse de tel tableau est riche de 

renseignements relatifs à l'importance par rapport à la réussite de fac

teurs tels que : les conditions de la formation secondaire, l'éloigne-

ment du milieu familial ou les performances à un test de compréhension 

verbale. 

L'étude faite*», montre que ipour la majorité des disciplines > 

l 'âge, la série et les conditions d^obtention du baccalauréat, le statut 
socio-professionnel des parents, ainsi que le caractère public ou privé 
de l'établissement fréquenté pendant les études secondaires, ont une 
influence importante au niveau de la sélection. Enfin une des dimensions 
importante que les auteurs analysent dans leur étude est celle de 1"auto
sélection" . Il est évident que le modèle de sélection pratiqué dans une 
discipline est en relation avec le public auquel elle s'adresse. Les 
auteurs citent l'exemple particulièrement parlant des études médicales : 
"aimi m 1959 [chi£frizi citz& pan. B. liittot et F. OHVJZI) V ziizctL{ 

dei ph.2mizn.2M iMOviptiom, compsizncût ptu& de 40 % dz backzlizHA dzA 

AVLLZÂ litWuxXJizi,, enleva que, dam notn.z znquîtz en 1974, Lz taux cann.zt>-

pondant n'zbt pluu> que de 6 %. Il z&t clain. qu'zn 1959, ta àzlzction ne 
pouvait pa& 6'zxczn.ez/i de ta même maniznz Uun. IZÂ mhnzA cniWizi) qu'zn. 

1974. It zht di^iciZz de dinz a pnioni commznt &z &ont dzvzloppzA IZÂ 

na.ppon£& de ion.cz zn&iz population étudiantz et population zn&zignantz, 

ni. de savait &i l'zvotutLon dzà mod&à de bzlzctlon (de nombn.zux backzliznÂ 

littznainzÀ nzuMi>ÂA&aiznt dam, IZÂ ztudzÂ mzdicalzÂ) z&t plutôt duz à 

l'afâlux dzÂ backzliznÂ hciznti^XjquzÂ zt au n.zitux dzÂ backzliznÂ titté-

naÂAzÂ, d'unz pont, ou bizn. à ta volontz zxpticitz de ta {acuttz dz mzdz-

cinz dz ch.an.Qzn. &ZÂ modzÂ dz n.zcnutzmznt en tzun. donnant unz coutzun. 

plui mathzmatlquz, d'autn.z pont, it 2At pnobtablz quz CZÂ dzux intzn.pn.z-

tationi, qui en ^ait pzuvznt A'zpaulzn. l'unz l'autsiz, iont bimuttanzmznt 

vnaiz&". 

La question posée par les auteurs est la suivante: un étudiant 

lorsqu'il choisit d'aller, après le baccalauréat dans telle filière, tient-

il compte dans son choix,de facteurs tels que la probabilité de réussite 

qu'il a, dans cette filière, en fonction de ses propres caractéristiques ? 

Pour y répondre, ils analysent les orientations choisies par un échantillon 

ph.2mizn.2M
zxczn.ez/i
ion.cz
ch.an.Qzn
intzn.pn.z-
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de lycéens qu'ils ont suivi, durant les deux ans pré et post-baccalauréat. 

Ils sont alors en mesure de comparer , pour un groupe ayant des caracté

ristiques données,le pourcentage réel de réussite à la fin de la première 

année post baccalauréat (donc avec autosélection éventuelle) au pourcen

tage de réussite simulé si la répartition dans les filières envisagées 

avait été aléatoire. Par exemple la simulation par rapport aux séries du 

baccalauréat donne les pourcentages de réussite suivants (calculés sur 

six filières universitaires, d'après les auteurs "le. pke.n0me.n2. AeAcuOt 

e.ncoh.e. pùii net. i,JL on pieywJLt exi aomptz Ve.nAembZ.tdeA {onmaMjoni, de. l'en-

4>eÂgnejnent ^upêyUzut" ) : 

.Série du baccalauréat 

Taux réel avec auto-sélection 

Taux aléatoires sans auto-sélection 

A 

46,0 

27,7 

B 

44,6 

15,3 

C-E 

42,8 

48,3 

D 

28,0 

28,7 

F-G 

27,6 

14,4 

Ensemble 

37,8 

32,2 

Cette comparaison permet de mettre en évidence un phénomène d'auto-sélection 

tenant compte pour une filière donnée non seulement de l'espoir de réussite 

mais certainement d'autres facteurs tel le "taux de. Aendment t>un. le. 

manche, du t/iavcûl" (cf. le cas des bacheliers C et E dans le tableau 

précédent). 

Par rapport à notre questionnement de telles études ont été 

des sources de réflexion. Elles nous ont confirmé dans l'idée que pour 

étudier le rôle éducatif et de formation de l'Université il était indis

pensable d'aborder d'autre domaine que le domaine cognitif. 

Toutefois par rapport à un tel travail nous souhaiterions beau

coup plus orienter notre recherche vers la façon dont est vëcupar l'étu

diant telle ou telle caractéristique plutôt que vers l'estimation de 

celle-ci. Pour éclairer, cela donnons un exemple : 

pke.n0me.n2
Ve.nAembZ.tdeA
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l 'étude de M. Duru et A. Mingat permet d 'établir que la probabilité 
de réussite est plus élevée pour un étudiant habitant chez ses parents 
plutôt qu'en cité universitaire ou dans une chambre en vi l le (écart 
de Tordre de 15 %) mais comme i l s le remarquent eux-même. "Il n'ut 

peu, poMlblz, 5. pa/itÀ/i dz czttz rn.qu.0X2. zxtzn&lvz, de, &avolA &l la 

KOXAOYI de, czt élément factuel, tient aux condltlom H.zeJULu dz vie. et / ou 

aux caAactzAl&tlquu pàychologlquu lieu au "de/iaclnzmznt" de. l'étudiant 

IOAA de &OYI paààage. dz Vzn&zlgnzmznt AzzondalAz à VUnlve/ultz eX. du 

milieu, familial à Uautonomie, dz la vlz d'étudiant ". Or il nous apparaît 
important de savoir d'une part si pour certains étudiants cette première 
année correspond à un cheminement vers l'indépendance,d'autre part si 
cela favorise un échec. 

II - Etudes sur le rôle de l'Université 

Contrairement à* l'étude statistique précédemment citée, les études 

concernant le rôle de l'Université sont essentiellement théoriques. Nous 

citerons ici deux d'entre elles qui nous ont paru particulièrement intéres

santes car elles apportent un éclairage quant aux possibilités d'investis

sement et de formation que les facteurs socio économiques laissent aux 

étudiants de la section qui nous intéresse. Il s'agit des travaux de 

Mr L. Levy Garboua et de Mr B. Girod de l'Ain. 

y» 

M L. Levy Garboua à l'occasion d'une étude sur "lu demander du 

étudiante et lu zontstadlctloni dz l'Unlve/altz dz maA&z"^ 'publiée en 1976. 

donne, de l'augmentation des échecs universitaires, une explication qui a 

attiré notre attention. Pour lui on assiste depuis quelques années à une 

modification de la demande des étudiants qui se heurte à une grande inertie 

des structures d'enseignement universitaire. Nous pensons pouvoir résumer 

son point de vue de la manière suivante . 

(1} LEVY GARBOUACL] "Les demandes de l'étudiant ou les contradictions de 

l'Université de masse" Revue française de Sociologie 197B C163 p. 53-80. 

On trouvera dans cet article les données chiffrées recueillies lors de deux 

enquêtes : MNEF : 1963 - 1964. C.R.E.D.O.C. - I.R.E.D.U. : 1973-1974. 

rn.qu.0X2
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L'expansion générale de l'enseignement supérieur de 1960 à 1965 
correspond à une dégradation progressive de la condition étudiante : 
"IQA dibou.dn.ti, pno{eAhiom2Â& &e. &ont amenvuUêJ,, le* condition* de vie. et 

de t/uwait de* étudiant!, 4e *ont ditVU.on.ieA et la. fifiiquence. de* ichec* 

* ' e * t agg/tavie.". Or face à cette situation générale il n'y a pas diminution 
des effectifs mais simplement ralentissement de l'accroissement de ceux-ci 
depuis 1970. Il note toutefois la situation différente des cursus, d'une 
part des grandes écoles qui correspondent à un recrutement sélectif, de 
faible importance et exigeant des compétences très spécifiques ; d'autre 

part des I.U.T. dont les particularités, telles qu'elles ressortent d'une 
rs M\ 

étude de M Boudon, Ci bois et Lagneau^ ;peuvent être résumées de la manière 
suivante - "cn.iatA.on n,ice.nte." - "dibouchi* pn.oleA*ionneJU conjieApondant a. 
de* mitieA* de technicien* et de cadne* moyen*" - "*ilection à V2.ntA.i2." -
"datée biève de la. condition d'étudiant". 

Au niveau des études, la demande peut être : 

- soit dans le présent : accession à un certain type de qualité 
de la vie - loisir - rencontre - recherche de partenaire - prospection 
des emplois. 

- soit dans le futur : accession à un "ma/iche de* é l i t e s " 
garantie par l'obtention de diplômes. 

Or l'étudiant ne peut plus attendre, en s'inscrivant à la faculté, 
des avantages professionnels futurs mais seulement y rechercher des satis
factions immédiates que l'entrée dans la vie active ne lui apporterait pas. 
De ce fait, la dégradation de la condition étudiante s'accompagne d'une 
modification du temps affecté aux trois activités essentielles : études -
loisirs indépendants - travail rémunéré - modification correspondant à une 
diminution du temps consacré à la première, à une maintenance de celui 
consacré à la seconde et à une augmentation du temps imparti à la dernière. 

•(13 BOUDON (R), CIBOIS (Ph), LAGNEAU(J) "Enseignement supérieur court et 

pièges de l'action collective". Revue Française de Sociologie. 1975 (16) 

p. 88-159 

BOUDON (R) Effet pervers et ordre social - PUF,Pariâ/l977.. 

dibou.dn.ti
ditVU.on.ieA
cn.iatA.on
V2.ntA.i2
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Parallèlement, les enseignants qui décident de la sélection en 

fin d'année le font plus sur des critères correspondant à un apprentissage 

académique que sur des critères évaluant des aptitudes sociales. Il s'en-
(1 ) 

suit une baisse d'obtention des diplômes; ' 

L'étudiant consacrant moins de temps libre à des activités 

studieuses et "dam la. meMu/ie. ou le. ptioQUamme. de& années unlve/ultalteA 

&e. modifiez peu dam lu lett/ie. et tend plutôt a Ae, gon^le/i, leA connaissance* 

KzquÂAQA sont moins bien a&slmllées au KiMque. d'et/ie. deloh.me.eA. Il se. cK.ee. 

ainsi une. fausse, connaissance., toute, empreinte, de. supe/iilclallté. qui ne 

pA.ovle.nt ni d'un handicap cuItuteZ ni d'un manque, de. maturité, dzs jeuneA 

étudiant*" (p. 77) et Mr Levy Garboua ajoute "de. lieu d'apprentissage., 

V] unlveAsltt te. txans{onme. en Instance, de. pu/te. sélection". 

Mr Girod de l'Ain' M a n s une série d'articles intitulés. "Où 

va l'unlve/islté." donne un panorama de l'université qui, pour la section qui 

nous intéresse le conduit à rejoindre les conclusions de M Levy Garboua. 

Il distingue parmi les filières de l'enseignement supérieur celles 

qui conduisent à un "diplôme ceAtl^lant" et celles qui permettent l'obtention 

f1î .31000 diplômés de 1er cycle en 1976 contre 48900 en 1970 et 43100 en 

1966 baisse concentrée essentiellement en Sciences •(- 50 % par rapport 

à 1966). Dans une étude sur "les débouchés du bac." parue dans le Monde 

de l'Education CN° 40 Juin 78) Guy Herzlich fait remarquer que le pour

centage de reçus au D.E.U.G. A ne dépasse pas 40 % Cparfois n'atteint pas 

30 % Dijon 1975). Par contre 70 % des élèves de classes préparatoires 

scientifiques intégrent une grande école LamoureCJ) Paul(JJ) et 

Viney(X) dans une étude sur "L'enseignement supérieur court technique" 

d'orientation scolaire et professionnelle n° 1 1978) précisent qu'il 

y a aussi 70 % des étudiants admis en I.U.T. qui obtiennent le diplôme 

final en deux ans. 

(2.) GIROD DE L'AIN (B) "où va l'enseignement supérieur" Journal Le Monde 

des 14-15-16 - 17 - 18 novembre 1978, 

GIROD DE L'AIN (B) "Effet certifiant et effet clientèle" Revue Esprit. 

n° Spécial 1979. 

deloh.me.eA
cK.ee
pA.ovle.nt
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de t i t res qui ne le sont pas : "le. viai diplôme, que. nouA appeZonà ceAtt^iant 

eAt celai qui o^sie. une. aA&unxmo.z plus ou moZnA gtumde. d'obtenir un emplo-i 

dont la. quati{slcjxtLon juAtt^-ie. le. tempA d'étudeA atnA<L que. ion coût dùie.ct 

[£*CUA d'entAetlm et de. hcolcvuXt] et indVitct [pente, de. ialalAe.)" (Le 

monde du 15^11.78). 

Dans la filière qui nous intéresse la chance d'obtenir un diplôme 

certifiant (C.A.P.E.S., Agrégation, intégration sur titre dans une grande 

école ; poste de chercheur à l'université) s'amenuise et se situe au mini

mum 5 ans après le baccalauréat. 

Parmi les étudiants, il distingue deux populations. D'une part 

les bacheliers "deAlnexix d'etudlen, qui &e. ph.epan.ent et Ae. pnaAe.nte.nt aux 

e.xame.nAn, d'autre part, les bacheliers qui ne se présentent pas aux examens, 

ou ne les préparent pas, et parmi ceux-ci,ceux qui souhaitent bénéficier 

de certains avantages du statut d'étudiant en attendant une autre situation 

et les autres qui sont soit des " £umiAteA bnUMmtA" soit des étudiants 

ayant baissé les bras devant la difficulté des études entreprises. 

L'hypothèse avancée par B. Girod de l'Ain est que "le. tempi, et 

leA e-HontA conAa.cA.eA pan. leA étudlantà aux étude* de.pende.nt deA penApcc-

tiveA qu'elZeA ornent". Un certain nombre de données chiffrées confirment 

cette hypothèse. 

m 
- Le tableau suivanr permet de comparer, pour les premières 

années de Faculté de Sciences et de Médecine, les pourcentages d'étudiants 

ne passant aucun partiel ni aucun examen d'une part et les pourcentages 

de réussite d'autre part, alors que l'origine des bacheliers intéressant 

ces deux sections est comparable (forte majorité de bac C et quelques 

bac D : 

(11 vTNCENS(J) " Formation et emploi : les modes de régulation" -

Document ronéoté 1978 . 

ph.epan.ent
pnaAe.nte.nt
conAa.cA.eA
de.pende.nt
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étudiant n'ayant rien passé 

étudiant n'ayant passé qu'un partiel 

échec après passage en juin et sept. 

étudiant ayant réussi juin ou sept. 

DEUG A 

17,6 % 

7,4 % 

46,1 % 

28,9 % 

Médecine 

9,2 % 

0 % 

68,7 % 

22,1 % 

- Une enquête menée simultanément aux Universités de Lille et 

de Nice sous la direction de Monsieur Baudelot(2) montre que le plus fort 

pourcentage de départ durant la première année d'études supérieures est 

enregistré dans les sections scientifiques. 

De telles données l'amènent à dire que la filière qui nous intér 

resse est une de celles qui "fiabnU-que. m pouutLa 4e6 pn.opn.2A iumUtzA". 

Compte tenu de l'existence d'autres filières permettant d'obtenir 

plus sûrement les "diplômes c.2A£iiÛMù>" que l'on peut atteindre en faculté 

des Sciences (et surtout depuis la fermeture des I.P.E.S.) celles-ci 

deviennent alors : - soit un lieu d'accession à une certaine qualité de 

la vie, suivant le point de vue de Mr L. Levy Garboua. 

- soit un "mÛAÂA&oin." et "lieu d'attonte. poun IQJ> j'e.un<n>" 

suivant les expressions de Mr J. Vincens'v Directeur de l'Institut d'Etude 

de l'Emploi de l'Université de Toulouse. 

Donc,si la filière qui nous intéresse doit abandonner une grande 

part de ses prétentions dans le domaine de la formation scientifique, elle 

assumerait un nouveau rôle, qui bien jugé par M Girod de l'Ain comme de 

".6006 &uu£anc2." et "£on£ pn.ê.ccuA.2,", n'en apparaît pas moins de formation. 

(1] VINCENSCJ3 "Formation et emploi : les modes de régulation" -

Document ronéoté 197 8 . 

(2) On trouvera les" résultats de cette enquête dans : 

AMIQT (MJ , FRICKEY CA.) : A quoi servent les universités ? Presses Uni

versitaires de Granoble - Grenoble 1978. 

pn.opn.2A
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H! - La problématique de la recherche 

Toutes ces études nous ont renforcésdafls l'idée que la réussite, 

l'abandon ou l'échec au cours de la première année d'Université ne peuvent 

pas être expliqué en ne tenant compte que du sérieux des étudiants dans 

le travail scolaire et de présupposés relativement à leur niveau de con

naissance à l'entrée de la Faculté. A la lumière des travaux précités, 

il semble que de multiples autres facteurs interviennent de façon non négligea

ble. L'étudiant est engagé dans un cursus universitaire précis : corres

pondant à des structures d'enseignement données, ayant un statut dépendant 

des structures socio-économiques du monde environnant Cet étudiant s'est 

engagé dans ce cursus à un moment précis de son développement avec un 

passé scolaire, des aspirations qui lui sont propres. Il nous paraît évident 

que toutes ces données interfèrent dans la façon dont sera vécju_la première 

année de faculté et que, de ce vécu, dépendra le bilan de l'année. C'est 

en quelque sorte la connaissance de ce que l'on pourrait appeler le "mandz 

i IntoAltuA d<zA étudiante", en référence à l'ouvrage de A. Abrahanr ,'qui nous 

semble pouvoir nous conduire à une meilleure compréhension des différents 

aléas des cursus universitaires. 

Dans cette optique, afin de mieux connaître le milieu que nous 

souhaitons étudier nous avons d'abord organisé des séries d'entretiens 

avec les étudiants centrés sur le thème : "commznt utuez-vouô ceXte. ptimWio. 

annzz de. faculté.". 

La conduite des entretiens et l'exploitation qui en a été faite ) 

nous ont permis de sélectionner les principaux champs dans lesquels l'étu

diant est amené à investir durant cette première année. Nous avons souhaité 

quantifier plus précisément les tendances mises ainsi en évidence. Pour ce 

faire.nous avons choisi des outils de mesure du développement dans ces 

(1) ABRAHAMCA) Le monde intérieur des enseignants, Epi, Paris, 72, 190 pages. 

(2) La conduite et l'exploitation des entretiens sont décrites dans le chapitre 

Deux, paragraphe I. 
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différentes directions. Les domaines que nous étudierons seront : 

- domaine cognitif. 

- choix professionnel. 

- adaptation personnelle. 

Plus précisément dans le domaine cognitif les tests utilisés 

seront codifiés : 

1) suivant les catégories du modèle tridimensionnel des acti

vités mentales de Guilford^.' 

2) suivant le domaine auquel ils font appel (scientifique, 

littéraire, autre). 

3) suivant qu'ils sont de type scolaire ou non, et, pour les 

tests correspondant à une activité de type scolaira nous définirons un 

niveau de complexité suivant le modèle de F. Pluvinage . 

Pour ce qui concerne le choix professionnel nous évaluerons 

la maturité vocationnelle à l'aide de l'échelle d'attitude de J.O. Crites^. 

Pour le dernier domaine nous utiliserons : 

- les items du Q-sort mis au point par C. Rogers et ses colla

borateurs sous la forme utilisée par Dymond dans ses recherches sur 

"l'adaptation p2/aomzM,2.".^ ' 

- un test élaboré à partir des interviews d'étudiants sur l'or

ganisation universitaire, extra -universitaire et leur interaction, test 

s'inspirant des tests sur les "Study Mablti" . 

Nous souhaitons utiliser ces données pour tenter d'éclairer 

notre questionnement qui est le suivant : 

1) La première année de Deug est-elle un temps d'apprentissage 

pour 1'étudiant ? 

[1} Ces modèles théoriques seront présentés en détail dans le chapitre 

deux paragraphe I. 

Dans ce même paragraphe sera abordé le problème de la sélection des 

outils de mesure. 



15 

Nous tiendrons compte dans chacun des domaines précédemment 
cités du score au début de l'année et de la variation de celui-ci en 
cours d'année. 

2) Existe-t-il une relation entre la réussite, l'échec à l'exa
men du Deug et l'abandon en cours d'année d'une part,les scores initiaux 
et la variation des scores en cours d'année d'autre part ? 

Afin de préciser le premier point nous définirons dans le 
paragraphe suivant ce que nous entendons par apprentissage. 

IV - L'apprentissage selon C. Rogers 

Nous ne souhaitons pas faire ici une analyse critique des 
principales théories de l'apprentissage mais simplement préciser le terme 
que nous employons. Dans ce domaine nous nous référons au cours de notre 
recherche aux travaux de C. Rogers car la théorie de l'apprentissage qui 
y est développée prend en compte la totalité de la personne et de son 
développement. Nous allons rapidement en exposer les grandes lignes. 

C, Rogers distingue deux types d'apprentissage^ ' : d'une part 
un apprentissage n'engageant que l'esprit dont la seule trace est d'ordre 
mnésique, la connaissance enregistrée est stockée sans qu'il y ait mise 
en oeuvre d'un quelconque processus dynamique au niveau des fonctions de 
l'individu, d'autre part un apprentissage qu'il dit "zxpéAlzntiel." qui 
lui engage la personne dans sa totalité. Pour lui,1'apprentissage permettant 
le développement, la maturation ("gtowth" en américain) correspond chez les 
êtres à un processus d'adaptation psychologique. Ce dernier type d'appren
tissage étant celui qui nous concerne nous allons préciser ces concepts. 

(2) \ Citons C. Rogers : (traduit et cité par M. Pagesv '). 

M)C. ROGERS CC) Liberté pour apprendre Dunoc^Paris-Bruxelles-Montréal ,1972,p.2. 

C2] PAGES CM) L'orientation non directive,Dunod,Paris 1970,p.15. 
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"L'individu possède la capacité d'expérimenter consciemment 

les facteurs do. son inadaptation psychologique, c'est-a-dire les incon-

gftuences entre le concept de son moi et la totalité de son expérience. 

L'individu possède la capacité et a tendance a réorganiser son concept 

du moi de manière à le tendue plus congruent avec la totalité de son 

expérience se déplaçant ainsi d'un état d'inadaptation psychologique 

vers un état d'adaptation psychologique". 

Pour éclairer cette citation nous allons d'abord expliquer 

ce que Ton peut entendre par "concept de moi" puis nous reviendrons 

sur la capacité et la tendance citées précédemment que Rogers nomme 

par ailleurs tendance à l'actualisation. 

Pour nous le "concept de moi" inclut l'ensemble des perceptions 

que la personne a d'elle-même en relation avec elle-même, les autres, 

le milieu dans lequel elle évolue, son devenir, son présent, son passé, 

la vie en général. Ces perceptions sont conscientes ou inconscientes, 

elles sont en perpétuel changement mais toujours organisées et cohé

rentes . 

Rogers postule une tendance à aller dans le sens d'une meilleure 

connaissance et acceptation de ses besoins fondamentaux biologiques sociaux 

et humains qui constituent le moi profond et réel. Cette tendance n'est 

pas innée mais s'affirme à travers les expériences que vit l'individu, 

expériences qui le conduisent à une perception plus réaliste de ses 

besoins. 

Dans le cas d'une personne en contact avec son moi, une dynamique 

va se créer entre les découvertes relatives à ses besoins, la connaissance 

plus objective des données des expériences qu'il vit, et l'évaluation 

de celles-ci allant dans le sens d'une perception de plus en plus réaliste 

de ces besoins. Ce processus, dynamique est la tendance à l'actualisation. 

Cette tendance vise donc à la conservation et à l'enrichissement 

du moi, c'est-à-dire au maintien des besoins élémentaires de subsistance, 

certes, mais aussi à la " diUérentiation croissante des organes et des 

fonctions, le rehaussement de l'être par voie d'apprentissage d'ordre 

intellectuel, social, pratique, l'extension de ses capacités et de son 
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z£&lcacitz pan. la cAzation d'outils, et de tzchniques, Iz ptLoi.ongme.nt 

et Vewiichishzmznt de V4.ncLivj.du pan. volz de H.zpn.oduction": 

Mais la tendance à l 'actual isat ion n' i ra pas toujours object i

vement dans le sens de la conservation et de l'enrichissement du moi 

en effet e l le n'est que le facteur dynamique du comportement de l ' i n d i 

vidu, la régulation et la direction de celui-ci est défini par le moi. 

Toute situation est appréhendée par le sujet lui-même à travers ce qu ' i l 

se perçoit être et non de façon objective,donc la tendance actualisante 

peut être le moteur d'expériences enrichissantes ou déstructurantes pour 

l ' i nd iv idu , suivant qu ' i l a une perception de son moi réal iste 

ou non,c'est-à-dire fondé ou non sur ce qu ' i l éprouve réellement. Pour 

que l ' indiv idu a i t une perception réaliste du moi, i l est nécessaire qu ' i l 

se situe dans un climat de l iberté expérientiel le,c'est-à-dire en situation 

de pouvoir exprimer ce qu ' i l ressent réellement sans avoir à craindre 

la perte de l 'a t tent ion et de l'estime de personnes importantes pour lu i 

ou de lui-même. 

Dans le processus d'apprentissage décrit par C. Rogers "la 

conjugaison de ces iacteuhs - tzndancz a Vactualisation et notion de mol-

détzÂminz lz. c0mp0Kt.2mQ.nt. La pnemWtz n.zpft.észntz lz ^actzun. dynamique., la. 

&zcondzncpiészntz le. faactzun. fizguùmtzuA.. L'une faoutinit donc Vm.eA.gte ; 

l'aul/iz la diAzction"^ ' (p . 32).Un certain nombre d'éléments sont néces-
sairement présents dans un tel type d'apprentissage, C. Rogers nous ditv ': 

"J'y vois d'abord un engagement peAsonnzl : dam un œppn.zntishagz de. ce 
gzntz, c'est la pensonnz toute, znti.èxz qui hz t/iouvz Impliquez dam ces 

aspects cogniti£é et a^zcti^'l 

J'y vois aushi. Vtniti.ati.vz de Vappfiznti. Même lonsquz Vzlan ou l'exci

tant vlznt de V zxtztizun., VXxupix.zhhi.on de dzcouvnJji, d'attzindn.z, de 
hoisih. et de compitznduz vlznt de Vintéxlewt. 

CD K.INGET CM], ROGERSCC] Psychothérapie et r e l a t i o n s humaines. Presses 

U n i v e r s i t a i r e s de Louva in , Pa r i s 1976, p. 172. 

C2] ROGERSCC] dp c i t é p .3 . 

ptLoi.ongme.nt
V4.ncLivj.du
c0mp0Kt.2mQ.nt
Vm.eA.gte
Vtniti.ati.vz
VXxupix.zhhi.on
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Un tel apprentissage est encore un apprentissage en. profondeur. Il 

change, quelque, chose dans le comportement, les attitudes, peut-être 

la, personnalité même. de. V apprenti. Il est évalué, pan. V apprenti lui-

même.. Celai-cl hait bien il cet apprentissage rencontre 6a demande., le. 

conduit à ce. que. lui-même, veut connaître et si cela. éclaire la. zone. 

d'Ignorance, qu'il eût en .train d'explorer... 

Lin tel apprentissage est essentleJLlement signifiant. Lorsqu'il se produit 

6a signification pour l'apprenti est ancrée, dans l'expérience, toute en

tière" . 

Il s'ensuit un certain nombre de conditions nécessaires à ce 

type d'apprentissage : 

- l'objet de l'apprentissage doit être en rapport avec le projet 

personnel de l'apprenant. Par conséquent l'orientation du travail lui sera 

laissé, il sera confronté à un problème pratique en liaison avec sa 

propre activité, enfin seul l'apprenant est en mesure d'évaluer un "tel" 

type d'apprentissage. 

- un apprentissage impliquant un changement profond peut être 

perçu comme menaçant et un climat de confiance devra être créé pour per

mettre à l'apprenant d'y entrer. Par climat de confiance nous entendons 

tout un environ à la fois humain et matériel. Les personnes qui facili

teront un tel apprentissage devront ne pas perdre de vue que personne 

ne peut faire l'apprentissage à la place de l'apprenant, que la genèse 

l'accomplissement et l'évaluation de ce cheminement fait partie de sa 

propre histoire, que l'on peut lui faire confiance pour aller dans le 

sens d'un développement positif pour lui. Cela est beaucoup plus, nous 

semble-t-il un problème d'attitude, que de technique et de méthodes. Il 

s'agit de percevoir de l'intérieur vers où l'apprenant veut aller pour 

pouvoir proposer la technique, l'information, l'écoute... nécessaire à 

la marche en avant de celui-ci. Dans l'environnement humain il y a 

évidemment les condisciples avec lesquels un cheminement sera facilité 

si un climat de permissivité existe. 
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Enfin au delà de l'environnement humain il y a l'environnement 

matériel. Des études telles que celles de B. Bettelheim en particulier 

dans "an tinsx ou x.e.naZtM." montrent combien le cadre dans lequel les 

gens sont reçus peut avoir une importance fondamentale relativement 

à leur devenir dans ces lieux. L'espace dans lequel il évolue, les 

détails matériels qu'il perçoit entrent en résonance avec les fantasmes 

de l'apprenant et peuvent être source de ralentissement, voirde blocage 

du processus d'apprentissage qui est souvent douloureux. Cet environnement 

devra aussi être riche et ouvert afin de permettre à l'apprenant d'y 

vivre des expériences enrichissantes et d'y puiser des informations utiles 

à son cheminement. 

(1 ) BETTELHEIH (B) Un lieu où renaître » R. Laffont, Collection Réponse 

Paris 1975 - (Chap. 9,10,11]. 
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CHAPITRE DEUX : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Comme nous l'avons précisé dans le premier chapitre cette recher

che a été menée en deux temps. Dans un premier temps, afin d'améliorer notre 

contact avec le milieu que nous souhaitions étudier, nous avons mené une 

série d'entretiens étalés sur une année, (année scolaire 1978-1979). L'ana- , 

lyse du contenu de ces entretiens nous, a permis de structurer e t de mettre 

en place l'année suivante une enquête que nous avons menée auprès d'un 

^échantillon représentatif de la promotion 1979-1980 d'étudiants de D.E.U.G. A. 

de~l 'UnTvirsTté de Clermont. 

I - Première approche dans la connaissance des étudiants de D.E.U.G. A ; les entretiens 

Ce paragraphe est essentiellement consacré à la présentation et 

à l 'exploitation des entretiens. Au cours de l'analyse nous notifions 

les informations que nous avons retenues pour la mise en place de l'enquête 

menée l'année suivante. 

1) Organisation matérielle des entretiens 
Notre but n ' é t a i t pas de faire une étude statistique à -partir des données re
cueillies à travers les entretiens ; nous n'avons donc pas cherché à cons
t i tue r un échantillonnage rigoureusement représentatif de la population 
étudiée. 

Toutefois nous avons été at tent ifs à ce qu ' i l y a i t , parmi les étudiants 
interviewés des étudiants des rroTs sections du D.EU.G. A. existant cette 
année là : la section A. (correspondant à l'ancien M.P.) , la section A„ 
(correspondant à l'ancien P.C.), la section A~ (correspondant aux étudiants 
souhaitant poursuivre leurs études supérieures au C.U.S.T. (Centre Univer
s i ta i re des Sciences et Techniques)). 
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Nous avons aussi au le souci de nous entretenir avec des étudiants d'origi

ne diverses tant en ce qui concerne le baccalauréat d'origine (C et D) 

qu'en ce qui, concerne les activités de l'année précédente (redoublant, lycéen, 

activités autres après l'obtention du baccalauréat éventuellement activité 

professionnelle). 

Nous avons souhaité rencontrer des étudiants étrangers car i l s constituent 

un pourcentage important des premières années Scientifiques à l'Universi

té de Clermont-Ferrand. ' 

Enfin les étudiants interviewés correspondent à des conditions de loge
ment variées (cité universitaire, chambre en v i l l e , logement chez Tes 
parents). 

Nous avons exposé l 'objet de notre travail à plusieurs groupes d'étudiants 
lors d'une de leur séance de travaux dirigés,environ un mois après la 
rentrée universitaire. Nous avons interviewé les étudiants qui ont été vo
lontaires à la suite de cette intervention. Aucun n'a émis de réserve 
quant à 1'enregistrement des discussions que nous avons eues avec eux. 

Nous avons vu ces étudiants trois fois au cours de l'année universitaire 

- en décembre 1978 ou janvier 1979 (soit un ou deux mois après 
la rentrée universitaire) 

- fin février ou mars 1979 (après la première série de partiels) 

- en mai 1979 (après la deuxième série de par t ie ls et avant 
l'examen de fin d'année 

Tous les étudiants ont été très ponctuels aux rendez-vous fixés pour les 
deux premiers entretiens, au dernier entretien deux étudiants ne se sont 
pas présentés au rendez-vous fixé et un a refusé de fixer un rendez-vous 
faute de temps. 

2) Conduite et exploitation des entretiens 
Ces entretiens ont été particulièrement riches et leur conduite nous a 
beaucoup apporté. Les étudiants interviewés ; interrogés en fin d'année 

(1) Pour l'année 1979-80 le pourcentage d'étudiants étrangers en D.E.U.G. A 

première année à Clermont-F est de 14,1 %. " 



22 

ont tous beaucoup apprécie d'avoir pu aborder les thèmes que nous avons 

abordes. 
Nous avons rassemblé dans un même tableau les données concernant d'une 

part la conduite et d'autre part l 'exploitation des entretiens : 
1ère colonne "Objectif poursuivi dans l 'entretien" : ce que nous 

souhaitions savoir grâce à cet entretien. 

2ème colonne "Conduite de l 'entretien" : les questions que nous 

avons posées à tous les étudiants interviewés dans leur formula

tion exacte, ainsi que les thèmes de "relance" (ce que nous 

avons appelé "questions guides" ) . La forme sous laquelle ces 

thèmes ont été abordés est fonction de la conduite de chaque 

entretien. 

3ême colonne : "Exploitation de l 'entretien" : le mode d'analyse 

du contenu ut i l isé et la nature des informations que nous retien

drons dans ce qui a été dit sur chaque thème : nous avons été 

face à la richesse des informations, aménësà faire des choix 

relat ifs à notre questionnement 

Objectif poursuivi dans l'entretien Conduite de l'entretien Exploitation de l'entretien (1) 

! 

.Pourquoi et conment l'étudiant a-t-il 
choisi de rentrer en faculté et dans 
la section où il se trouve ? 

. dans quels domaines est-il actif ? 

Question d'introduction 
Pouvez-vous rae parler de 
votre entrée en faculté ? 
• Questions guides : 
- conditions de vie 
- conditions de travail en 

faculté 
- les relations avec les 

autres : - étudiants 
- enseignants 

- choix professionnel : 
- avant 
- actuellement 

- choix de la faculté et 
de la section 

• Question finale : 
Si vous aviez à parler de 
la faculté â un étudiant 
de terminal que lui diriez 
vous ? 

. Pour chaque entretien une gril
le est élaborée contenant autant 
de colonnes que de thèmes abordés 
dans celui-ci. Dans chaque colon
ne les énoncés clefs concernant 
ce thème sont notés où que ceux 
là aient été dits au cours des 
entretiens. A partir de ces gri l
les pour chaque étudiant une fi
che est élaborée sur laquelle est 
fait le bilan de : 

I # Ce qui est nouveau - ce qui 
ne Test pas «Ce qui était pré
vu - souhaité - non prévu * Ce 
qui est perturbant - ce qui ne 
l 'est pas * Ce qu'il tente de 
dépasser. 
II Ce qui concerne le choix de 
la faculté et le choix profession 
nel. 

[1] Pour l'organisation de l'analyse des entretiens nous nous référons à l'ou

vrage de L. Bardin : 

BARDIN CL.] : L'analyse de contenu, P.U.F. collection le psychologue, Paris, 
-1 Q 77 7 1 ^ 
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Objectif poursuivi dans l'entretien Conduite de l'entretien Exploitation de l'entretien (1.) 

. Tenter de voir s ' i l y a eu une évo
lution dans certains domaines après 
quatre mois de vie universitaire et 
une première évaluation, en parti
culier par rapport : 
- aux difficultés évoquées au 1er 

entretien 
- â l'attente et au choix profession

nel des étudiants 

. Tenter de percevoir de quelle natu
re est l'investissement de l'étudiant 
dans les activités universitaires à 
travers la comparaison avec une acti 
vite qui l'intéresse. 

. Question d'introduction 
Coimient la série de par
tiels s'est^elle passée 
pour vous ? 

. Questions guides : 
- explication des résul

tats 
- conséquences 
- retour sur les diffi

cultés évoquées dans 
le 1er entretien 

. Question posée à tous 
en cours d'entretien 

Y-a-til un domaine d'acti 
vi tés qui vous intéresse 
particulièrement ? 

. Question guide ; 
Comparaison de 1 ' acti vi -
té de ce domaine et des 
domai nés uni vers i tai res 

. Pour chaque entretien une gril 
le est élaborée analogue à celle 
faite pour le premier entretien 
La fiche des étudiants est com
plétée par les renseignements 
suivants : 

- pour les points I et II : 
les évolutions sont notées par 
rapport au premier bilan, ain 
si que les nouveaux thèmes. 

- III Bilan de ce qui est dit 
relativement à la deuxième 
question 

. dans quel domaine il s'est passé 
quelque chose d'important durant cet
te année. 

. Quel profit l'étudiant a tiré des 
expériences de cette année 

Question d'introduction 
Pourriez-vous faire le 
bilan de cette année uni
versitaire ? 
• Question guide : 
acquisition dans le do
maine cognitif, dans d' 
autres domaines : 
- l'avenir professionnel 

maintenant 
- l'avenir d'étudiant 

(conditions de vie, de 
travai1) 

- retour sur les diffi
cultés abordées précé
demment 

• Question finale : Avez 
vous l'impression d'a
voir changé au cours 
de cette année ? 

. Pour chaque entretien une gril 
le est élaborée analogue à celle 
faite pour les deux premiers 
entretiens. La fiche de Vëtu-
diant est complétée par les ren 
seignements suivants : 
- Pour les points I et II les 

évolutions sont notées par rap 
port aux entretiens précédents 

- IV Bilan de ce qui parait po 
si t i f pour chaque étudiant à 
travers les expériences vé
cues cette année. 

CD Pour l ' o r g a n i s a t i o n de l ' a n a l y s e des e n t r e t i e n s nous nous r é f é r o n s à l ' o u 

v rage de L. B a r d i n 

BARDIN [ L . ] : L 'analyse de contenu, P.U.F. c o l l e c t i o n l e psychologue, P a r i s , 

1977, 233 p. 
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3) Le vécu de la première année de D.E.U.G. chez les étudiants 
interviewés. 

Le contenu des entretiens é ta i t particulièrement riche de renseignements et 
les données sélectionnées au niveau de l 'exploitation représentent qu'une 
faible partie de ce que nous ont appris ces entretiens. Pour cette raison 
nous avons souhaité retranscrire des extraits des réponses faites par les 
étudiants aux questions "fixes" que nous leur avons posées au cours du pre
mier et du dernier entretien, (cf in fra chapitre deux). 
Dans ce paragraphe nous donnerons, après une description rapide de l'échan
ti l lon des interviewés, un résumé du contenu des fiches décrites précédem
ment * ' concernant les points I - II - III - e t IV. 

" Qyi_§_l5l_iQ*erviêwé 

a) le sexe 

8 

6 

b) la section 

: 5 

: 4 

: 5 

c) le baccalauréat 

Baccalauréat série C : 9 
Baccalauréat série D : 5 

d) l ' ac t iv i té durant Tannée précédente (année scolaire 1977-1978) 

Préparation d'un baccalauréat : 10 
Préparation d'un D.E.U.G. : 2 (un de ces étudiants a échoué à l'examen pour 

des raisons de santé) 

Fréquentation d'une section de Mathématiques supérieures : 1 

A 

• Homme : 

Femme : 

Section A-

Section A2 

Section A, 

(1) cf tableau p 22 et 23. 
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Activités professionnelles : 1 (cet étudiant avait suivi , sans succès, 
une première année de D.E.U.G. trois ans 

avant). 

a) la nationalité 

Nationalité française : 12 
Nationalité marocaine : 2 

B " Ç§_9yi_§§£_Q2yy§§y_§D_f§çyl£t_B2yr_lëi_^^ 

(Point I : 14 interviewés) 
Ce que tous les étudiants ont signalé comme découverte, dès le premier en
tretien c 'est une impression de l iberté. Toutefois, celle-ci est éprouvée 
dans des domaines différents : 

- pour 10 étudiants : c 'est la liberté de ne pas t ravai l ler 

si on ne veut pas. 

- pour 7 étudiants : c 'est la liberté de sor t i r s ' i l s en ont 

envie, de découvrir autre chose que l ' ac t iv i té scolaire, de connai-

tre des gens différents de ceux qu ' i ls avaient l'habitude de fré

quenter. 

- pour 5 étudiants : c 'est la l iberté de venir ou ne pas venir 

en cours et de suivre ou non ce qui est di t . 

Mais cette liberté implique un effort d'adaptation souvent douloureux et 

on regrette quelquefois la vie plus structurée connue dans le secondaire : 

- 12 étudiants signalent l 'effort de discipline personnelle 
e t d'organisation du travail qu'il leur faut ou faudrait faire et 
qui est nouveau pour eux. 

- 6 étudiants seulement apprécient de pouvoir organiser leur 

travail comme i l s le souhaitent 

- 3 étudiants parlent de liberté "illusoire" (c 'est un piège 
dit l'un deux à plusieurs reprises) 
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- 10 étudiants regrettent les contrôles fréquents de termi

nale qui obligeaient à t ravai l ler sans avoir à faire un effort 

d'organisation. 

En définitive trois étudiants seulement considèrent qu' i ls ont moins de 

travail scolaire que durant Tannée de terminale. 

Dans l'organisation du t ravai l , de nombreuses données sont nouvelles et elles 
sont souvent ressenties comme perturbantes. De nombreux étudiants n'appré 
cient pas les structures de travail qui leur sont proposées et expriment 
un malaise dans leurs relations avec le personnel d'encadrement, les locaux, 
même, leur paraissent hos t i les . 

- 4 étudiants disent avoir été complètement perduen^, début 
d'année par rapport aux horaires et à l'organisation matérielle 
des activités à la faculté. 

- 5 étudiants trouvent très gênante la séparation entre cours 

e t travaux dirigés : - pour des problêmes de coordination au niveau 
du contenu 

- à cause de la pluralité des enseignants 
que cela entraîne 

- 7 étudiants n'aiment pas du tout les cours en amphithéâtre 
en général à cause du trop grand nombre d'êtudiants(qui entraî
ne du bruit) et de l ' impossibilité qu'il y a de communiquer 
avec l'enseignant. 

La plupart disent suivre pendant une demi-heure sur une heure de 
cours et encore lorsqu'i ls sont en bas de l'amphithéâtre. 

- 8 étudiants se plaignent de l'indifférence des enseignants 
de faculté : "Ils ne cherchent pas à savoir si les étudiants com
prennent ou ne comprennent pas" par opposition aux enseignants du 
secondaire avec lesquels un dialogue étai t possible. Ils souhai
teraient que les enseignants les poussent à t ravai l ler et leur 
disent ce qu' i ls doivent faire. 
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- 4 étudiants sont déconcertés par les locaux trop vas

tes e t dêpersonnalisés, regrettant le lycée où i l s se sen

taient "chez eux". 

Avec des structures scolaires beaucoup moins contraignantes que celles 
connues jusqu'alors et une organisation matérielle de la vie extra scolaire 
souvent nouvelle, se pose le problème de l'organisation du temps de travail 
et de l 'équilibre de celui-ci avec le temps de lo is i r : 

- 6 étudiants disent n'avoir réussi à se mettre au 

travail que moins d'un mois avant le par t ie l , et 3 étudiants 

n'ont pas commencé à t ravai l ler lors du premier entretien. 

Pourtant cette année de faculté n 'est en réal i té que pour très peu l'occa
sion d'une ouverture sur le monde extérieur : contacts nouveaux ou nouvel
les act ivi tés. 

- 4 étudiants seulement disent avoir eu l'impression de 
sor t i r du cadre restreint dans lequel i l s vivaient jusqu' 
alors dans un domaine ou un autre (découverte de la mixité, 
accession à plus d'indépendance par rapport au milieu fami
l i a l , découverte d'un nouveau cadre de vie, contacts divers, 
information plus vaste). 

L'organisation nouvelle de la vie scolaire et extra scolaire parait très 
prégnante et occupe la quasi to ta l i té des entretiens. Le contenu des ensei
gnements est très peu abordé toutefois nous avons recueilli le point de 
vue <k certains sur des points part iculiers . 

- 8 étudiants trouvent le programme de 
mathématiques peu différent de celui de terminale et cor
respondant essentiellement à un approfondissement de cer
taines notions. 
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- 5 étudiants ont découvert la technologie et le dessin 

industriel et sont très intéressés par eux et 3 étudiants 

de la section A3 auraient souhaité suivre l 'option technolo

gie qui n'a pas été mise en place. 

- 2 étudiants se disent très intéressés par ce qu ' i ls 

apprennent et 6 étudiants n'ont pas trouvé ce qu ' i ls atten

daient au niveau de la formation. 

A travers ces entretiens, nous avons pris conscience que les conditions 

de travai l et de vie offertes aux étudiants de première année nécessitent un 

gros ef for t d'adaptation qui mobilisent largement leurs pensées et leur 

énergie. 

Nous avons pensé, pourla poursuite de notre t r a v a i l , qu ' i l serait intéres

sant de voi r , au cours de l'année, comment évolueà_Ja fois l'organisation 

de la vie sociale et universitaire et l 'équi l ibre entre les deux. A par t i r 

des entretiens nous avons construit un questionnaire en nous inspirant 

de "Study Habits Cheeklist"^ '. Ce questionnaire est codé A. P. I . 

dans notre t rava i l . 

Parallèlement nous avons souhaité suivre l'investissement et le développe

ment des étudiants dans le domaine cognit i f . La batterie de tests employée 

dans ce domaine sera présentée dans le paragraphe I I Chapitre deux - Pre

mière part ie. 

C - Çomment_les_interyiewés_gnt-i1s_fait_]e_çhgix_de_la_façult|_? 

QQ5zill_des_grgjets_Brgfessionnels? (Point I I 14 interviews) 

Pour les étudiants interviewés les études secondaires ont été 

poursuivies de façon assez l inéaire. Trois d'entre eux ont changé de 

section dont deux après un redoublement, mais pour passer d'une section 

scientif ique à une autre (de C en D). Un seul a f a i t , durant ses études 

CD "Study Habits Cheeklist " élaborée par Ralph C. Preston et Morton Boodel 

édité par : Science Research Associates, Inc, 259 East Eric Street Chicago 

Illinois 60611 
(2) cf. page 63 • 
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secondaires une réorientation (passage d'un lycée agricole à une section D). 

Le choix de la faculté correspond pour la majorité à une solution de 

rechange ,voir même â une erreur d'orientation : 

- 10 étudiants auraient souhaité choisir une autre orienta
tion mais ont dû s ' inscrire en faculté pour des raisons diverses : 

- 5 étudiants par crainte d'échouer ailleurs (essentiellement dans 
une classe de mathématiques supérieures). 

- 1 étudiant pour des considérations de débouchés. 
- 3 étudiants pour avoir été refusés dans Une autre orientation 

- 1 étudiant parce que son bac ne lui permettait pas de faire ce 
qu'i l souhaitait. 

- Pour 2 d'entre eux le choix a été fait après une démar

che d'orientation 

- Pour 3 d'entre eux, dès le premier entret ienne choix 

correspond à une erreur d'orientation. 

Donc dans la majorité des cas, le choix est un choix "négatif"suivant la 

terminologie de J. Zarka ' ' e t seulement trois étudiants pensent 

poursuivrent leurs études en faculté au delà du D.E.U.G. Parmi les onze 

autres : 

- 6 étudiants souhaitent rentrer dans une école d'ingénieur 
en présentant un concours, cela à différents niveaux (fin de 
1ère année de D.E.U.G. ou de licence) en ayant, en général, à ce 
sujet des renseignements très vagues. 

- 5 étudiants ne savent pas encore ou envisagent une éventuel
le entrée dans la vie active avec le D.E.U.G. 

M) ZARKA CJ] "A propos de l a m a t u r i t é v o c a t i o n n e l l e " . B u l l e t i n dé psychologie 

XXVII, n° 316, 1974-1975, p . 488 à P. 540. 

ZARKA CJ] " Inves t i s sements ou i l l u s i o n s à l ' e n t r é e de l ' U n i v e r s i t é " 

L ' o r i e n t a t i o n s c o l a i r e e t p r o f e s s i o n n e l l e n° 4, 1977, p . 337 à p." 367. "" * 
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Le choix professionnel reste encore très vague pour la plupart et même 

lorsqu'un projet d'avenir est f a i t , i l est sujet à de fréquentes remises 

en question et rarement confronté aux réalités de la vie professionnelle : 

- 4 étudiants ne savent absolument pas ce qu ' i ls souhaitent 

faire comme métier 

- 3 étudiants ont fait un choix très ancien (en fin de 3ème) 

- 6 étudiants ont une idée correspondant à un choix récent ; 

pour 3 ce choix a déjà changé lors du premier entretien 

- 2 étudiants pensent que leur choix est définitif et 6 étu
diants hésitent encore lors du 1er entretien 

- 2 étudiants ont une connaissance concrète du métier qu' i ls 

envisagent (par stage durant les vacances). 

Lors du dernier entretien sept étudiants ont pris .une décision qu ' i ls di
sent définitive et pour deux d'entre eux, cela correspond à une réorientation 
complète quelcnje^stSit le résultat de l'examen final. 

De tels résultats confirment les études citées en introduction de ce travài r 
l 'entrée en faculté ne correspond que rarement à un choix délibéré et l 'ave
nir professionnel est encore très vague, par conséquent la première année 
de faculté pourrait être pour beaucoup une année de prise de décisions voir 
de réorientation. 

Pour la poursuite de notre travail nous pensons intéressant d'étudier 
comment évolue l ' a t t i tude des étudiants par rapport au devenir professionnel 
durant la première année du D.E.U.G. La notion de ^maturité vocationne!le" 
définie par les chercheurs américains ^ ' nous parait assez pertinente 

CD GIRDD DE L'AIN (B) e t VINCENS (J) op c i t é 

C2] DUPONT CJP] e t c o l l "Le concept de Matur i té P r o f e s s i o n n e l l e d ' ap rès 

J . B . Jo rdaan" , dans le B u l l e t i n de psycholog ie , 1973-1974, 27, p 81 à 

p 110. 
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dans cette optique et nous avons choisi d 'u t i l i ser l 'échelle d'attitude de 

J.-O. Cri tes ^ 

D - Quels_domaines_d^açtiyité_int|ressent_Bart^ 

lïy^i§Dts_interyiewes (Point III - 14 interviews) 

Nous avions, au cours du deuxième entretien, posé à tous les étudiants la 
question suivante : "Y-a-t-il un domaine d'activitêsqui vous intéresse 
particulièrement ?" 

Si cinq étudiants n'ont pas su que répondre à une te l le question, tous les 
autres ont évoqué une activité précise, très éloignée de la formation reçue 
dans la section qu' i ls ont choisie en faculté sauf pour l'un d'entre eux. 
Tous les étudiants ayant évoqué un centre d ' intérêt particulier investis
saient dans ce domaine avant de rentrer en faculté. Les activités évoquées 
sont toutes susceptibles de permettre une activité professionnelle, mais 
trois seulement avaient envisagé une formation dans ce domaine à la fin 
de terminale, deux d'entre eux pensent encore à cette possibilité en cours 
d'année et lors du dernier interview i l s disent avoir pris une décision 
de réorientation quelque_soij; leurs résultats à l'examen. Nous avons été 
frapp^par le pla is i r avec lequel i l s parlent de cette act ivi té , l'impres
sion de compétence dans ce domaine et de confiance en eux qu ' i ls donnent 
alors. Citons l'un d'entre eux qui dit à ce propos : 
"Je. &CLU> que. je. le. iejuai, que. ça. maxokeJUL, j'ai envie, de. Iz {aÀxe., je. le. 

leAxU., ça pa6e peu, de. problème., alofiA que. haine. de&> matk&mcvtiqueÂ eJ: de, 

la physique, c'e&t molm i>ûit II me, fiant fiouie, un e.i£ont poun. le, ficuJie.". 

Ces remarques rapides confirment notre souhait d'étudier la maturité vocation-
nelle et son évolution durant Tannée mais aussi le degré "d'adaptation 
personnelle" des étudiants. En effet les dires des étudiants nous semblent 

CD L'échelle d ' a t t i tude de J.O. Cri tes , codé A.P. dans notre t r a v a i l , 

sera présentée chapitre deux, paragraphe I (deuxième par t ie) 
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ref léter un certain manque de congruence entre le "moi" et "l'expérience 

immédiate" ^ ' ,11s semblent valoriser un domaine qui n'est pas s igni f ica

t i f pour eux et ce qui les intéresse réellement n'est pas Te domaine dans 

lequel i l s envisagent une act iv i té sociale. 

E " Qy§l_Ëil§Q-]§§_iQ£§ni§wës_fgnt_d^ 

DiLUiÊ* (Point IV - 11 interviews) 

Trois étudiants font , en début d'entretien un bilan pos i t i f de l'année. 

Pour eux e l le correspond : - soit à des acquis dans un domaine d'act iv i té 

mentale 

- soi t à l 'acquisit ion d'une att itude crit ique 

par rapport â l'enseignement qu ' i l s suivent 

- soi t à la découverte d'un domaine d' intérêt 

personnel. 

Pourtant plus de la moitié des étudiants disent au cours de 1 ' entretien 

avoir changé cette année et mis à part l 'un d'entre eux, i l s trouvent ce 

changement pos i t i f pour eux. 
Nous remarquons que : - larmajoritê des réponses à la question d ' in 

troduction est fa i te sur le thème du travai l uni

versi taire. Peut être que dans une certaine mesure 

notre statut d'enseignante a induit le type de 

réponse. 

- au cours de l 'entret ien 8 étudiants se disent 

mêcontentsd'eux pour le t ravai l universitaire 

qu ' i ls ont f a i t cette année et 5 ont l'impres

sion d'être "dépassés" par la d i f f i cu l té ren

contrée. 

- à la question f inale tous les changements évo

qués se situent dans des domaines autres qu'uni

versitaires (autonomie par rapport au milieu 

fami l i a l , découverte de ses propres intérêts, 

concerrt rat ion, gai t é , maturité, ouverture au 

monde extér ieur) . 

CD cf PAGES CM) L'orientation non directive, Dunod, Paris, 197Q, p 83, ou 

chapitre I paragraphe IV 
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Donc, i l semble que dans le bilan de Tannée les activités universitaires 

soient particulièrement valorisées alors que ce n'est pas le domaine où i l 

y a eu un développement qu ' i ls reconnaissent, que ce n'est pas non plus un 

domaine où se situent leurs intérêts:3 seulement se disent vraiment intéres

sés par les mathématiques la physique et la chimie qui leur ont été 

enseignées cette année, les autres le font parce que cela correspond à un 

passage qu ' i l s disent obligatoire. 

La majorité d'entre eux affirment que cette année n'a pas été "comme les 

autres années" mais i l semble qu ' i ls aient une d i f f i cu l té à prendre en 

compte les changements réels et qu ' i l s reconnaissent posi t i fs pour eux. 

Si tous sauf deux reconnaissent avoir malgré tout appris quelque chose la 

majorité d i t ne pas avoir appris de notions nouvelles mais plutôt approfondi 

et mieux assimilé le programme de terminale. 

Enfin 8 pensent qu ' i ls auraient beaucoup mieux t ravai l lé si le système 

d'encadrement avait été analogue à celui de terminale ;en par t icu l ier 

au niveau des contrôles. Deux seulement, dont un redoublant pensent avoir 

réussi à trouver un équilibre entre les lo is i rs et le t rava i l . 

Nous retrouvons, au niveau du b i lan , les d i f f icu l tés d'organisation du 

travai l déjà évoquées précédemment - (point I ) * '- De plus^i l semble qu ' i l 

y a i t un problème au niveau de Tauto évaluation du travai l que nous 

rapprocherons du regret d'une structure où on imposait ce qu ' i l y avait à 

f a i re , et on évaluait pour eux. Ceci, ainsi que les d i f f icu l tés au niveau 

des intérêts, personnels renforce notre souhait d'étudier l 'évolution de 

V "adaptation personnelle" au cours de l'année. 

Outre le questionnaire déjà ci té sur les habitudes scolaires et extra scolai

res (A.P.I) nous avons élaboré un questionnaire s' inspirant des out i ls 

d'évaluation du degré d'adaptation des individus ayant suivi une thérapie 

CD c f . Première p a r t i e c h a p i t r e deux,paragraphe I - B] 
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Rogërienne. Ce questionnaire ^ ' est codé A.P.II dans notre travail. 

Nous présentons maintenant des extraits des réponses faites par les étudiants 

aux questions fixes que nous leur avons posées au cours du premier et du 

dernier entretien. 

CD Ce questionnaire sera présenté dans le chapitre trois,paragraphe II de 

la deuxième partie de ce travail. 
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Réponses faites aux questions d'introduction et 

finales lors du premier entretien 

Question d'introduction 

"Pour parler de l 'entrée en fac i l 
faut parler du lycée, disons que 
l'important c 'est la différence 
qu' i l y a eu entre les conditions 
de travail du lycée et celles de 

la fac" . . . 

"Je venais d'un lycée d'une petite 
ville alors quand je suis arrivé 
ça m'a changé j ' avais jamais vécu 
dans une vil le aussi grande, à 
Clermont i l y a des cinémas, des 
concerts tout ça " 

"Il y a une difficulté d'adapta
tion par rapport au langage, par 
rapport aux français, e t puis une 
difficulté pour les TP parce que 
nous, ort n'a jamais fai t de TP..." 

"L'entrée en fac c 'est pour les 
étudiants qui veulent poursuivre 
leurs études et qui veulent sa
voir encore beaucoup de choses..." 

Question finale 

Pour ce premier entretien la question 

finale n'a pas été posée 

"A Clermont on a plus les moyens de 
s'exprimer, des moyens pour s'ouvrir 
sur le monde extérieur, ça change et 
c'est ça la vie d 'étudiant". . . 

"Le plus important c 'es t qu'on est 
responsable de nous mêmes. ..on n 'est 
contrôlé que par nous mêmes,il y a 
personne qui nous guide pour t ravai l
ler , j 'apprécie mais c'est diffici-

"Moi personnellement ce que j'aime 

dans la fac c 'est la vie, la vie en 

qënëral c'est la collectivité 
on voit des tas d'habitudes, des tas 

de choses qu'on ignore. . , au lycée 

on est habitué à rentrer dans les 

petites salles entre quatre murs ici 

en fac ça change un peu " 
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"Une première chose c'est la liberté 
mais on s'habitue vite et on s'aper
çoit qu'on n 'est pas libre d'une 
certaine manière puisque si on va 
pas en cours je vois pas ce qu'on 
ferait d'autre. La fac c 'é ta i t pour 
voir autre chose que l'école " 

"Ce qui a changé par rapport au ly
cée c'est les cours, le nombre 
de personnes, . . . la place du pro
fesseur dans l'amphithéâtre 
on est l ivré à nous même ; on prend 
les cours comme ça nous p la i t , c 'es t 
un problème..." 

"La rentrée proprement dite ça c 'est 
bien passé, j ' é t a i s venue avant l 'ou
verture, j ' é t a i s vraiment paumés, 
de voir que c 'é ta i t si grand , je 
m'en faisais , 1'appréhension que 
j ' e n avais...parce qu'au lycée vrai
ment je me sentais chez moi je con
naissais par coeur..." 

"Je suis rentré en fac c 'est pas t e l -
lement ce que j ' aura is voulu, avec 
le bac que j ' a i eu c 'é ta i t pratique
ment impossible de faire maths sup et 
une math spë . . . " 

"Ben on a toujours l'impression d'a
voir quelque chose, d'avoir le b a c . 
o n e n a fini avec le secondaire 
c 'est toujours ça de f a i t . . . je pen
sais apprendre enfin quelque chose 
puis finalement c 'est la même chose 
on fait des math pa re i l . . . " 

"Je sais pas peut être on est plus 
l ibre , oui, mais c 'est bien beau d'être 
libre faut savoir s'organiser, c 'est 
le problème d 'a i l leurs , i l faut quand 
même se dire i l faut t ravai l ler , si 
on se laisse al ler on est coincé à la 
s o r t i e . . . " 

"Ca dépend quelle terminale, si c 'est 
dans une école où on vous pousse 
vraiment à t rava i l le r , à rendre des 
devoirs, alors vraiment je leur di
rais fait tout ce que tu veux, 
mais pas en fac, sinon de ne pas se 
démoraliser que tout le monde est 
dans le même cas". 

"La faculté c 'est un peu le bazar 
dans 1'organisation, c 'est à dire qu' 
on est assez encadré on a l'impres
sion d'avoir beaucoup de liberté ce 
qui fait qu'il y en a qui viennent pour 
s'amuser pour passer le temps...c 'est 
du travail personnel uniquement, on 
ne s'occupe pas de l 'étudiant pendant 
l'année on s'en occupe uniquement 
pour 1'examen..." 
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"Les cours on sai t vraiment pas où 
on en es t . . . au lycée on étai t habi
tué à vingt sept heures de cours 
réguliers, là i l faut vrainient avoir 
de la discipline personnelle pour 
ne pas se laisser entraîner " 

"L'entrée en fac c 'est la l iber té , on 
•passe beaucoup de temps à s'amuser, 
mais c'est aussi un piège, il faut 
apprendre à s'organiser à ne plus 
faire ce que les autres décident pour 
s o i . . . " 

"En arrivant ici je connaissais per
sonne j ' a i vu plein de monde dans 
l'amphi je dois dire que ça fa i t , 
puis finalement on a très vite fait 
connaissance et tout de suite i l y 
a eu une très bonne ambiance " 

"Je suis rentré un peu plus tard que 
les autres, parce que Tannée derniè
re j ' é t a i s en sup. et même si Tannée 
dernière j ' a i pas tellement travail lé 
i l y a quand même pas mal de choses 
qui sont rentrées, ce qui fai t que je 
pouvais passer une année relativement 
relaxe. 

"Bien qu'il faut savoir se mai t r i ser , 
ce qu'on doit faire , ne pas se laisser 
entraîner par les autres et savoir 
t ravai l ler soi même parce que person
ne nous dit rien et y en a beaucoup 
qui font r i en . . . " 

"La première année de fac c 'est une 
année où on s'organise et où on apprend! 
à prendre des décisions " 

"C'est un peu différent de la terminale 
mais faut quand même pas s'en faire 
une montagne de ça. Moi j ' é t a i s très 
timide, j ' a i perdu ma timidité en fac 
e t c 'est pas la mer à boire " 

"Je lui dirais que la première année j 
c 'est de la visite tu verras après i l j 
y a des gens qui sont capable de savoir 
ce qu'il faut qu ' i ls fassent et ce qu' 
i l faut qu ' i ls ne fassent pas et puis 
y en a qu'il faut pousser, ça s'ap
prend ça auss i . . . " 

"Le premier problème c'est de sor
t i r de terminale et d'avoir des 
cours fixes, et d'arri ver i ci, aucun 
cours obligatoire en général il faut 
être en bas de Tamphi pour pouvoir 
écouter un cours, c 'est vraiment une 
manière de t ravai l ler très différen

c e lui parlerais de 1'enseignement 
de ce que j ' y trouve de 1'intérêt 
que j ' a i à faire ce que je f a i s . . . " 
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Eléments de réponses faites .aux questions d'introduction 
3ème entretien | et finale du 

Question d'introduction 

Ben, le bi lan c'est pas bien évident 

parce que pendant Tannée scolaire 

j ' a i pas f a i t grand chose, f ina le

ment j ' a i rien appris" 

"Je ne sais pas comment vous dire 

tout ce que cette année m'a appor

té c'est d i f f i c i l e à d i re , i l y a 

des choses que je devrais savoir et 

que j 'ai pas appris. . . " 

"C'est pas une année 1 trop gros pro

blême ça a marché normal, on s'est 

retrouvé avec des copains, c'est le 

complément de ce que Ton a appris 

en terminal on brode autour, mais 

j ' a i appris surtout dans la façon 

de penser..." 

"Le b i lan , heu, ce que j ' a i appris 

le plus important, c'est peut être 

une cri t ique de l'enseignement, c'est 

pas ce que j 'attendais qui a été sur

tout dans la manière d'aborder les 

math, la manière de t rava i l le r c'est 

pas non plus comme ça que je l 'env i 

sage... on nous f a i t manipuler des 

notions mais pas les comprendre en 

profondeur par nous même..." 

Question f inale 

"Ca f a i t deux ans que j ' a i rien f a i t 

d ' in tensi f , Tannée dernière, j ' a i 

essayé de m'aliéner dans le t ra 

vai l je n'ai pas pu alors j ' a i f a i t 

d'autre chose, c 'é ta i t nécessaire..." 

" I l me semble que je suis plus l ibre 

vis à vis de mes parents, ' i ls me don

nent plus de responsabil i tés..." 

" I l y a un équilibre à mon avis , équi

l ibre entre les études, la passion de 

quelque chose et la camaraderie peut 

être à pa r t i r de cette année, peut 

être déjà Tannée dernière, ça durait 

depuis la seconde où je suis passé 

d'un CE.G. de garçons au lycée mixte 

. . . . 

"Oh, ou i , je crois que c'est une 

grande année de changement, c'est la 

première année que je sens vraiment 

l 'évolution d'une année derrière moi 

. . . j ' a i beaucoup plus envie de ren

t rer dans un t ruc, ne plus m'éparpil

ler dans plusieurs activités plus ça 

va, plus j ' a i envie de faire ce que 

je f a i s . . . " 
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"Ben si je dois redoubler ça m'em
bête bien, mais c'est pas une 
année perdue. J 'a i appris des choses 
et puis ça me plaî t surtout le des
sin et la technologie les math e t 
la physique ça me plai t parce que je 
suis obligée de le f a i r e . . . " 

"Je pense que pour moi ça été un 
échec j ' a i pris une décision je vais 
arrêter. Je vais essayer de faire ce 
qui me pla i t vraiment, je ne regret
te pas cette année ça a été une ex-
pêri ence di f f i ci l e . . . " 

"Ca a été di f f ic i le , je ne pensais 
pas que ça serai t si dur on passe 
le bac et on a l'impression que ce 
sera facile après c 'est pas vrai du 
tou t . . . " 

"Je pense pas que je continue, j ' a i 
fait une demande en I.U.T., même si 
je devais passer en deuxième année 
je ne resterais pas à la fac; oh j ' a i 
pas l'impression d'avoir perdu mon 
temps j ' a i bien appris quelque chose 
mais j ' a i pas fait grand chose.. ." 

"Je sais pas c'est pas à moi qu'i l faut 
le demander, chez moi on me trouve 
beaucoup plus gai, moi je ne sais pas 
mais j ' a i trouvé quelque chose qui me 
plai t vraiment le dessin. . .et puis 
j ' a i beaucoup appris d'être seule . . . " 

Pour cet entretien, qui a été le pre
mier de la série la question finale 
n'a pas été posée. 

"J'ai l'impression que je suis poussée 
à devenir adulte et ça ne me plai t pas 
je dois me mettre seule au travail et 
je le fais ça me plai t pas . . . j 'aime
rais rester toute ma vie enfant. . ." 

"Oh je sais pas, je pense pas, j ' a i 

pas fait grand chose cette année..." 
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"On a appris des trucs nouveaux on 
aurait pu en apprendre plus, je 
suis pas content de moi, j ' a i eu des 
résultats mauvais, mais je vois pas 
ce qu'il aurait fallu faire pour que 
ce soit meilleur, ça ne me va pas 
comme truc je sais pas si ça vaut le 
coup que je continue ou pas . . . " 

"Ca m'a pas apporté grand chose de 
plus que Tannée dernière puisque je 

redoublais, j ' a i t ravail lé un. peu plus 
mais c 'é ta i t du déjà vu " 

"L'année, oh ça fait 7 mois, c 'est 
un peu court, j ' a i l'impression d' 
avoir reculé d'une marche, d'être 
revenu en terminale.L'année dernière 
on a fait énormément de choses et 
cette année on a fait que revoir ce 

qu'on avait fai t l'an dernier ça 
m'a permis de mieux me situer je 
ne savais pas très bien si j ' ava i s 
les moyens de continuer ou pas." 

"J'ai l'impression que je me suis trom
pé, e t j ' a i peur de me retromper encore, 
se tromper une fois ça va mais deux 
c'est t rop . . . " 

"Jj'ai l'impression d'avoir beaucoup , 
changé, au lycée on est moins ouvert au 
monde extérieur ; en fac, on est plus 
livré à soi même et on a plus de respon
sab i l i t é , c 'est important ça " 

"Oh, je pense pas non je ne crois 

pas . . . " 
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II - Méthodologie et population de l'enquête statistique 

Afin de quantifier plus précisément les tendances mises en évi

dence à travers les entret iens, e t pour pouvoir étudier, par un traitement 

s ta t is t ique la relation de ces données avec la réussite, l 'échec et l'aban

don nous avons choisi de faire une enquête auprès de l'ensemble de la promo

tion 1979-1980 de D.E.U.G. A 

La mise en place de cette enquête nécessitait en premier lieu le 

choix d'outils de mesure des phénomènes à étudier. 

Nous présenterons dans ce chapitre d'une part les réflexions ayant motivé 

notre choix dans ce domaine d'autre part l 'organisation de l'enquête et 

l 'échantillon des étudiants y ayant participé. 

1) Le choix des outi ls : 

Les différents intérêts exprimés au cours des entretiens nous ont conduits-

à envisager une exploration dans les domaines suivants : 

- choix professionnel 

- adaptation personnelle 

- développement cognitif 

Dans le domaine du choix professionnel les recherches américaines ^ ' 

portant sur les différentes étapes du développement vocationnel de l ' i nd i 

vidu ont a t t i r é notre attention (cf bibliographie). Ces recherches nous ont 

particulièrement intéressés puisqu'elles envisagent le choix professionnel 

sous l'angle d'un processus de développement de l'individu al lant vers une 

cohérence de plus en plus grande entre les souhaits personnels et la prise 

en compte des réali tés extérieures. Nous développerons rapidement quelques 

modèles du développement élaborés dans cette direction dans le chapitre deux, 

C1) On t r o u v e r a un panorama a s s e z vas t e des recherches amér ica ines s u r la 

ques t ion a i n s i qu 'une b i b l i o g r a p h i e impor tan te dans DUPONT (JP) e t c o l l 

op c i t é . 
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Dans cette même optique J.D.Cristes a construit une échelle d'attitudes 

professionnelles ayant été u t i l i s é s en France et en Suisse. Nous avons 

donc abandonné les tests sur les intérêts professionnels du type tes t 
de Kuder ' ' primitivement envisagés pour u t i l i ser cette échelle qui 

(2) sera présentée en détail dans la deuxième partie de ce document. 

Dans le domaine de l'adaptation personnelle nous souhaitions à la fois 
mieux connaître l 'a t t i tude des étudiants par rapport à l'organisation de 
la vie universitaire e t appréhender leur adaptation à la vie en général. 
Pour le premier point nous avions d'abord envisagé d 'u t i l i se r une traduction 
du tes t 'Study Habits Checklist" mais les items de celui ci ne nous ont " 
pas paru adaptés à la population qui nous intéresse. 

Aussi dans le même esprit que celui-ci nous avons élaboré un questionnaire 
dont les items sont empruntés aux interviews des étudiants. Nous prësen-
terons ultérieurement, plus en détail la structure du test (cf infra v ; ) . 

Pour le second point, nous avions d'abord pensé u t i l i ser un tes t de person
nal i té , mais d'une part une investigation sérieuse dans ce domaine là est 
souvent longue et ne se prête guère â une passation en amphithéâtre 
d'autre part de tels outils ne vont pas tout à fait dans le sens de notre 
questionnement : plutôt que de savoir qui étaient les personnes questionnées 
nous souhaitions connaître la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes 
La lecture des travaux de recherches faits dans l'équipe de C. Rogers ^ ' 

nous a permis de découvrir un outil maniable et mieux adapté à nos besoins 
i l s 'agi t du tes t d'adaptation personnelle élaboré par Dymond. Ce tes t sera 
ultérieurement présenté plus en détail ^ '. 

[1] Inventaire de préférences professionnelles de Kuder Edition du Gentre de 

Psychologie appliquée - Paris 1970 

(2) L'échelle d'attitude professionnelle de J.O. Crite, codée A.P. dans notre 

travail, est présentée dans le chapitre 2, paragraphe I de la deuxième partie 

[3] Le questionnaire sur les habitudes des étudiants, codé API dans notre 

travail est présenté dans le chapitre 3 , paragraphe I de la deuxième partie. 

(4) ROGERS (C, DYMOND CRF) Psychothérapy and Personality Change, Univer-

sity of Chicago Press, 1955, 417 p. 

(53 Le questionnaire sur l'adaptation personnelle, codé A P II dans notre 

travail est présenté dans le chapitre 3, paragraphe Ilde la deuxième partie 
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Dans le domaine cognitif, les intérêts exprimés au cours des entretiens sont 
très variés, nous avons souhaité évaluer un éventail d'aptitudes le plus 
vaste possible tout en tenant compte des contraintes matérielles qui 
étaient les nôtres. Nous avons donc opéré de la manière suivante. Nous 
avons fait une première sélection des tests e t questionnaires que nous 
pouvions u t i l i se r sachant que ceux ci devaient permettre une passation rapi
de et collective, avec un public de niveau baccalauréat scientifique.-
Nous avons ensuite classé ces outils en tenant compte d'une part des aptitu
des mentales mises en jeu en référence au modèle théorique du Guilford, 
(nous présenterons rapidement ce modèle dans les pages qui suivent) d'au
tre part du domaine auquel ces outils font référence (scientifique, l i t t é 
ra i re , autre - scolaire, non scolaire, mixte), enfin pour les tests de type 
scolaire, correspondant aux automatismes définis par F> Pluvinage ^ ' nous 
avons défini un niveau de complexité opératoire de l'algorithme de 
résolution en ut i l isant le modèle défini par celui-ci. Cette classification 
> 'a permis, de sélectionner un nombre restreint d'outils mais correspondant 
S une grande variété d 'activités. 

Nous allons maintenant présenter un peu plus précisément d'une part les 
référentes théoriques ayant permis cette sélection d'autre part les clas
sifications obtenues. 

A) §yr_3y§l§-.Qy5il§-§_BQr£l-DQtrê_ill§çtion ? 

On trouvera ci dessous tous les ou t i l s , a. p r ior i , susceptibles d'être uti
l isé e t sur lesquels nous effectuerons les différentes classifications 
annoncées. 

CD PLUVINAGE CF.) Difficultés des exercices scolaires en mathématiques. 

Thèse d 'Etat - Université de Strasbourg - non édi tée . 

C2J Tous les r é su l t a t s concernant les c lass i f ica t ions sont rassemblés dans 
le tableau page 61. 
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. Formes identiques de Thurstone Ed. Centre de Psychologie appliquée 

. Compréhension verbale de Bonnardel (BU 16 - BU 17) Ed. Scientifiques 
et psychotechniques. 

. P M A (Maximes et Pensée) Service de psychologie scolaire de l ' I 
et Inst i tut de psychologie et psycho sociale de Grenoble. 

. Test de raisonnement. Ed. Centre de Psychologie appliquée 

. Appréciation de l 'aptitude au raisonnement inductif NK - 181 Ed. 
Scientifiques e t psychotechniques. 

. Test d'intelligence de Cattell (échelle 3 - forme A et B) Ed Centre 
de psychologie appliquée. 

. Progressives matrices. 1947 I et II Ed scientifiques et psychotechniques 

. Tests D 48 et D 70 Ed. Centre de psychologie appliquée 

. Echelle d'intelligence de Wechsler pour adulte Ed Centre de Psycholo
gie appliquée 

. Test d'opérations formelles de F. Longeot Ed Service de recherche du 

Conservatoire National des Arts et Métiers. 
. Test d'habileté perceptuelle (Relations spatiales) Formule B Ed. 

Inst i tut de Recherches psychologiques de Montréal. 
. ' •'Test de pensée divergente : la question n est notée DV-n 
. ^ 'Notions ensemblistes : la modalité n question p est notée FS n-p 
. ^ 'Notions de limite et continuité : la modalité n question p est no

tée LC n-p 
. * ^Notion d'espace vectoriel : la modalité n question p est notée 

EV n-p 

B) Aptitudes jïientales_§ya^^ 

IliQ£§lli2§QÇ§_£!§..GuilfQrçL 

Cherchant une classification des aptitudes mentales nous avons étudié 

les principaux modèles auxquels se réfèrent les différentes taxonomies 

CD Les tests, que nous avons élaborés, seront présentés en détail dans la 

deuxième partie de ce document - chapitre un™ -paragraphe I. 
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utilisées dans l'analyse des objectifs en éducation. Le modèle de Guilford 
nous apparait particulièrement intéressant pour notre travail en effet : 

- le caractère tridimensionnel de ce modèle nous parait rendre compte 
plus précisément de la diversité des situations que nous voulions étudier. 

- ce modèle est uniquement descriptif, non hiérarchisé e t normatif et 
de ce fait n'induit aucune interprétation au niveau des résultats . 
Dans ce paragraphe nous présentons ce modèle puis à la lumière de celui-ci 
nous analyserons les outils précëdement ci tés. 

a) Présentation du modèle de 1'intelliaence de Guilford -

Guilford définit cinq types d'opérations, chaque opération pouvant 
aboutir à six types de produits, chaque produit pouvant relever à son tour 

f i ) 

de quatre catégories de contenus. Il aboutit à la représentation figurale 

suivante: 

* Nous nous référons à : 

Cï] DE LANDSHEERE (G) Introduction à la recherche en éducation. Armand 

Colin - Bourrelier -Paris -1970 

(2] DE LANDSHEERE [G et V] Définir les objectifs de l'éducation. PUF 1978-

(3) DUPONT CJ.B.5, GENDRE (F), PAULI CL.) Contribution à l'étude de la 

structure des aptitudes mentales durant .l'adolescence. 

Revue Européenne des Sciences Sociales. 1975 13(353 - p 137-196 
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I - OPERATION 

- évaluation, . — 

- pensée convergente 

- pensée divergente 

- mémoire . — . .. 

- cognition . . 

ri - PRODUIT 

III CONTENU 

- figurai .*-•*..».»-•-•-•-»•.** * 

< * 

- symbolique+ + ̂ + + + + + 4 x * 
x 

- sémantique ̂ .4.^.4 + ̂  + + 

- comportemental + _j.+ 4. + +> 

C 

R 

S 

T 

I 

Nous allons expliciter les différentes dimensions représentées. 



47 

I - OPERATION 

Les cinq catégories d'opérations sont définies par les auteurs cités à 
la page précédente de la manière suivante : 

- évaluation : ^ ' "Prise de décisions ou formulation de jugements con
cernant l 'exactitude, l'adéquation, la dës i r ab i l i t é . . . , 
conformément à des cr i tères , à des idéaux, à des ob

jectifs adoptés. 
(3)„ jugement critique formulé suivant des critères logi 

ques' 
(2) - pensée convergente : v w "Génération d'informations uniques, conven-

tionnellement acceptées, à par t i r d'un donné. L'usage, 
la coutume, la règle sont respectés" 
^ '"raisonnement dêductif". 

(2) 
- censée divergente : v ' "Génération d'informations variées à par t i r 

d'un même donné. Originalité créativité". 
* '"Capacité à imaginer des situations nouvelles, créa
t iv i té ( f lu id i té , f lexib i l i té , originali té)". 

^ ' "Détention d'information" * ' " Mémorisation et réten

tion". 

: *• ^"Conscience, appréhension, découverte ou redécouverte, 
reconnaissance,, compréhension d'informations sous diver
ses formes". 

^ '"Appréhension découverte ou redécouverte immédiate 
ou récognition de l'information, ou compréhension". 

mémoire : 

cognition 

II - PRODUIT 

Les"produits" ou "rêsultats"du traitement des informations par l'organis
me sont définis, chacun, de la manière suivante : 
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- jjni_té_ : ^ ' "Portion d'information relativement isolée ou circons

cri te" ^ ' " choses ensembles isolés, par exemple une 

figure géométrique un mot e t c . . " 

- çlasses_ : *• '"Unités groupées en fonction de leurs propriétés communes1 

^ '"Ensemble d'unités possédant une ou plusieurs propriétés 
en commun (par exemple une série de synonymes) 

* relations^ : ^ ' "Connexions reconnues entre des unités" 
^ ^"Espèce de connexion entre deux choses exprimées par des 
formules tel les que plus grand que, égal à , e t c " ; 

- sy£ternes ^ ' "Groupements d'unités organisées ^ s t r u c t u r é e s ; com
plexes de parties se trouvant en interrelation ou en inte

raction" 
(3) 
v '"Ensemble d'éléments interdépendants, tels que l'énoncé 
d'un problème arithmétique, une équation algébrique, un 
programme". 

(2) 
- Trans_formations_ : v ' "Changements apportés dans des informations ou 

dans leur util isation" 
• ^ '"Passage d'un état à un autre, par exemple d'une repré

sentation en perspective à une représentation en plan" 
- i_mp_li_catio.ns '• ' "Extrapolation d'informations : prédiction, consé

quences, antécédents". 
(3) 
v '"Espèce d'association intime entre deux choses "selon 
laquelle une information conduit naturellement à une autre 
information" (labyrinthes de Portens, par exemple). 

III - CONTENU 

Les contenus, c 'est à dire le "type d'information sur lequel on opère" 
sont définis de la manière suivante : 

- Figurai : ^ ' "Matériaux concrets tels qu ' i ls sont perçus par les 
sens, ces matériaux ne représentent rien d'autre qu'eux 
mêmes". 

^ ' "Information dans sa forme concrète". "Un minimum d'or

ganisation, de structuration est nécessaire". 
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' ^"Matériel "figuratif" ou géométrique, que Ton ut i l ise 
notamment dans les tests spatiaux". 
Fait appel à l ' intelligence pratique. 

- symbolique : ' ' "Information sous forme de signes dépourvus de s i -
•* •*• » • * + + + • 

gnification par e t en eux-mêmes : l e t t r e s , nombres, note de 
musique". 
^ '"Matériel numérique (chiffres) et "symbolique" ( l e t t r e , 

code, notation musicales etc )" 

Fait appel à l ' intelligence théorique 

- sémantique : ^ '"Information sous forme de signification attachée à 
des mots" 

(3) "Matériel verbal " 
Fait appel à l ' intelligence verbale. 

- comportemental : * '"Catégorie ajoutée sur une base purement théo

rique pour représenter le domaine général appelé parfois 
"intell igence" sociale". 
(2) 
K '"Informations, essentiellement non verbales, intervenant 
dans les interactions humaines, où la perception d 'at t i tudes, 
de besoins, de désirs, d'intentions, de pensées d'autrui et 
de soi-même jouent un rôle" 
(3) 
K '"Information surtout non verbale, concernant les relations 
interpersonnelles, les sentiments, les émotions, intentions, 
etc exprimés par la mimique, les gestes, les att i tudes". 

b) Analyse des outils susceptibles d'être uti l isés ' ' à l 'aide 

d» modèle de Guilford 

Afin d'opérer un choix nous allons présenter un classement des outils que 
nous pourrions u t i l i ser par "tranche de modèle" : chaque, " tranche de 

CD cf l i s t e complète page 44. 
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modèle correspond à une opération. Nous avons eu le soucis de chercher 

au moins un outil pour chaque opération correspondant à un contenu figurai 

et à un contenu symbolique et dans la mesure du possible à un contenu 

sémantique. Nous avons laissé la dimension comportementale. 

Pour chaque "tranche" nous représenterons schématiquement les blocs 

auxquels apDartiennent les outils proposés, la partie grisée correspondant 

aux tests c i tés . 

En réalité, les items prises en un facteur sont très rares^ ' et les outils 

utilisés font intervenir plusieurs types d'activités mentales nous ne pre

nons en compte que l'activité majoritairement mise en oeuvre par chaque 

activité. 

TRANCHE EVALUATION 

unité 

Outils de mesure : 
1 - Formes identiques de Thurstone 

2 - compréhension verbale de 

Bonnardel (BV 15- BV 17) 

3 - Test PMI (Maximes et pensées) 

4 - EV 1-2 et EV 1-3 (2ème partie) 

5 - EV 1-4 et EV 1-5 (2è m e part ie 

démonstration). transfor
mation 

implica
tion 

6 - LC 1 - 1 , LC 1-4 

7- ES 1-3 (1ère partie) -

4, sémantique 

symbolique 

ES 1-4 début (sans pourquoi) 

(1) GUILFORD cité toutefois quelques exemples d'items pures auxquels nous 

ferons référence dans l'ouvrage : 

GUILFORD CJ.PJ The nature of Human Intelligence Mac Graw Hill BooK -

Company, New York 1967, 538 pages. 
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. Le-test des formes identiques de Thurstone : - le type d'information 

est figurai e t le produit est unitaire (une figure semblable à une figure 

donnée). Ce tes t ressemble au tes t de Guilford ("jugement of size") 

qui consiste à repérer parmi quatre figures celle qui a les mêmes dimen

sions qu'une figure donnée e t que Guilford avait considérer comme permet

tant une estimation de ce facteur, (cf (3)). 

. Les tests de compréhension verbale de Bonnardel : le type d'information 

est verbal e t le produit est une relation (connexion reconnue entre deux 

phrases) : iNous pensons donc que ce t es t doit permettre une évaluation 

du facteur : relation sémantique. 

. Le tes t PM 1 nous semble analogue au tes t de Thurstone mais avec un 

contenu sémantique . 

. Les questions 4 et 5 de la première modalité du questionnaire sur les 

espaces vectoriels ainsi que la deuxième partie des questions EV 1-2 

et EV 1-3 nous semblent correspondre à une évaluation. Pour tout le 

contenu étant symbolique et le résultat est un système pour 

> 2ème partie et une unité pour les questions EV 1-4 et EV 1-5. 
EV 1-3 j 

. Les questions 1 et 4 de la première modalité du questionnaire sur 

limite et continuité paraissent nécessiter une évaluation, le contenu est 

symbolique e t le résultat un système. 

. La première partie de ES 1-3 et le début de ES 1-4 semblent correspondre 

à la case évaluation symbolique - unité -
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TRANCHE PENSEE CONVERGENTE 

Out i ls de mesure : 

1 - t es t de raisonnement (C.P.A.) 

2 - NK 181 

3 - test d' intel l igence de Cattel l 

(échelle 3 - forme A et 3) 

4 - Progressives matrices 1947 

I et II 
5 - D 48 (D 70) 

6 - LC 1-2 e t LC 1-3 T 

8 - ES 1-1 2ëme pa r t i e -

9 - ES 1-2- 10-ES 1-3 2ème part ie 

11- ES 1-4 f i n 

t r ins formation 

i r i ' i l i cation 

r î • 
f igurat i 

sémantique 

symbolique 

. Test de raisonnement (C.P.A. édition) : Nous le codifions dans cette 

tranche pour son analogie avec l'épreuve appelée "word c lass i f icat ion" 

dont Guilford d i t : "construit init ialement pour évaluer l 'apt i tude : 

cognition-sëmantique-classe, de tels tests correspondent en f a i t à 

l 'apt i tude pensée convergente-sémantique-classe", (cf (3)).Toutefois dans 

la tranche i l nous paraît multidimensionnel : suivant Tes items la cod i f i 

cation change. Seul les blocs de la colonne " f i ru ra le " et ceux de l'étage 

transformation ne sont pas représentés. 

. NK 181 : le contenu de l ' information est symbolique et le produit de 

l 'opération est pour chaque item une classe. 

. Test d' intel l igence de Cattel l : le contenu de l ' information est f igu

r a i , le produit de l 'opération est : - pour chaque item du test 1 une classe 

(objets groupés) 
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- pour chaque item du tes t 2 une 

relation (différent de) 

- pour chaque item du tes t 3 une 

classe mais avec extrapolation 

d'information donc nous coderons 

implication 

- pour chaque item du tes t 4 une 

implication. 

. Progressives matrices : le contenu de l'information est figurai et comme 

pour la partie 3 du tes t précédent nous pensons que le produit est une 

implication. 

. D 48 : le contenu de l'information est figurai et le produit est un 

groupement d'unités organisées donc un système. 

. LC 1-2 et LC 1-3 : le contenu est symbolique et le produit est une classe 

dans le cas de LC 1-2 une unité dans le cas de LC 1-3. 

. ES 1-1 contre exemple, et ES 1-3 complément de graphe : le contenu 

est symbolique et Te produit est une classe. 

ES 1-2 le contenu est symbolique et le produit est une unité 

ES 1-4 réponse à "Pourquoi ?" : le contenu est symbolique et le produit 

est un système. 
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TRANCHE PENSEE DIVERGENTE 

Outils de mesure : 

- test de pensée divergente 

(cf Annexe I) 

Ce test a été conçu à par t i r d'exe 

ci ces d'entraînement à la créat i 

v i té empruntés à l'ouvrage de 

M. FUSTIER f1 ! I l est composé de 

sept questions choisies pour la 

diversité de produit et de 

contenu qu'el les suscitent 

Fi aurai sémantique 

ation 

transformation 

implication 

symbolique 

. DV- I : Le contenu de l ' information est f iqural ("matériaux concert) et 

le produit est constitué par des classes 

. DV-II : Ic i le produit est toujours constitué par des classes mais le 

contenu est sémantique. 

. DV-III: Cet item nous parait de même nature que le précédent donc contenu 

sémantique, produit : classes. Nous avons choisi ces deux items afin de 

contrôler la f l e x i b i l i t é : l 'un des items f a i t appel aux avantages de 

1 'objet . ! 'autre aux inconvénients. 

. DV-IV : Le contenu de l ' information à donner est sémantique. I l s 'ag i t 

de fa i re des prédictions donc nous pensons codi f ier le produit dans la 

catégorie impl icat ion. 

(1) FUSTIER (M) Pratique ds la créativité. Entreprise moderne d'édition. 

Paris - 1975 
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. DV- V : I l s 'ag i t d 'é tab l i r des relations entre objet donc nous pensons 

que le produit se codif ie dans la catégorie relations et l ' information est 

sémantique. 

. DV-VI : Le contenu de l ' information est f igurai et le produit est une 

classe d'unités. 

. DV-VII: Cet item correspond à la f l u i d i t é d'expression et peut être 

classé nous semble-t- i l dans la catégorie : systèmes symboliques. 
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TRANCHE MEMOIRE 

Outils de mesure : 
- dans le Vl.A.I.S. : t e s t du 

code et t e s t de mémoire immédiate 
de chiffre 

f 
f iqural sémantique 

ati on 

système 

transformation 

implication 

symbolique 

. Test du code du W.A.I.S. : le contenu de l'information est à la fois 

symbolique e t figurai e t le produit de l'opération est une relation. 

. Test de mémoire immédiate de chiffre : le contenu de l'information 

est symbolique et le produit est une unité (un nombre). 
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TRANCHE COGNITION 

Outils de mesure : 

1 - Test d 'habili té perceptuelle 

(relations spatiales) 

2 - EV 1-1 e t 

3 - EV 1-2 l e r e p a r t i e 

EV 1-3 l è r e partie 

ES 1-1 l e r e partie 

Il 2-4 '/. 

3 
lliillll! 'Il 

ii t 

in H 

Wl 

f igurai 

uni 

clafesc 

/ 

rel ition 

A 
sys :ème 
/ 
t r a i s formation 
/ 
implication 

sémantique 

symbolique 

. Test d ' h a b i l i t é perceptuel le : "Guilford décr i t Te facteur "cognition-

f igural- t ransformation" comme : 

"la. capucûXé. à v-l6uaZù>eA ta. pn.&>e.ntatLon d'une. fcguAe. ou d'un objet à la 

6uite. de. ce.fvtaA.neA modl^catiom,, teÂZeA que. pliage, ou natation" (3) 

Chaque item de ce tes t semble faire appel à une te l le capacité. 

. La question 1 de la première modalité du questionnaire sur les espaces 

vectoriels et la première partie des questions 2 et 3 de celui-ci nous sem

blent répondre à l ' a c t iv i t é "redécouverte immédiate ou récognition de 

l'information, ou compréhension". Le contenu est symbolique. Le produit de 

la question 1-1 nous semble être une unité, et celui des deux autres une 

classe. 

. La première partie de la première question du questionnaire sur les no

tions ensemblistes semble correspondre aux activités de cette tranche. Le 

contenu est symbolique et le produit une unité. 

ce.fvtaA.neA


58 

c) ÇQ!DBl§xit|_des_gutilsi_La_çlassifiçatioT3_de_F^ 

A côté de la classification des aptitudes mentales mise en jeu dans les 
activités proposées aux enfants F.Pluvinage ' ' définit une codification 
du niveau de complexité des exercices. 

Dans ce paragraphe nous présentons rapidement cette codification que nous 
appliquerons aux outi ls susceptibles d'être u t i l i sés . 

a) La codification de F. Pluvinage 

Le niveau de complexité est défini pour certains types d'exercices : les 

automatismes. 

Un AUTOMATISME ^ ' est une question ne faisant intervenir que des processus 

de recherche fixés à l'avance ; c 'est-à-dire une question dont la résolution 

n 'est pas du domaine de l 'heurist ique. Trois critères permettent de caracté

r iser les automatismes : *• ' 

."Possession des éléments de programmation : le curriculum d'enseigne

ment et l'énoncé de la question doivent comporter tous les éléments 

nécessaires à la programmation d'une solution : précision des pas élémentaires 

et prëdëtermination des choix possibles, l ibre «ru non de condition préalable". 

."Absence d'ambiguité : le curriculum d'enseignement et l'énoncé de la 

question doivent comporter les indications d'appel du programme de réso

lution". 

."Limitation temporelle : l'exécution du programme de résolution doit 

pouvoir être accomplie "d'un seul j e t " dans les conditions normales de 

t ravai l" . 

(1) Cf Thèse d'Etat de F. Pluvinage op. cité chap 3 Page 33 

(2) Ibid. chap. LPage 1.0 et suivantes. 

(30 Ibid. chap. 1. Page 14. 
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Il nous semble que toutes les questions posées dans nos questionnaires à 

plusieurs modalités vérifient ces cr i tères . 

Pour de te l les questions le niveau de complexité opératoire est défini sui

vant trois dimensions ^ ' : - le type opératoire 

- le mode opératoire 

- 1'étendue du champ. 

LE TYPE OPERATOIRE : " un algorithme se présente un peu comme un 

circuit (à sens de parcours imposé) muni d'un certain nombre de stations et 

de carrefours" ; "on pourrait aussi parler de labyrinthe". La classe du 

type opératoire t ien t compte de la complexité de ce circui t . Quatre niveaux 

sont définis dont nous donnons ici une description succincte, ceux-ci étant 

définis en détail dans la thèse de F. Pluvinage : 

- classe 0 : algorithme linéaire ni branchements s t r i c t s , ni boucles 

- classe 1 : algorithme à branchements s t r i c t s mais sans boucles 
- classe 2 : algorithme à boucles mais sans branchements s t r i c t s 

- classe 3 : algorithme â boucles et branchements s t r i c t s . 

Pour fixer les idées nous dirons qu'un brançhement_striçt correspond à un 

choix à faire en fonction des données envisagées et qu'une boucle corres

pond à un retour en arr ière. 

LE MODE OPERATOIRE : Contrairement au type opératoire le mode 

opératoire fait intervenir le contenu des instructions et décrit comment 

(DCf Thèse de F. P luvinage op. c i t é p 37 
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el les font appel à la mémoire. Quatre niveaux ^ ' sont définis : 

- classe 0 : "vision ou lecture directe des résultats" 

- classe 1 : "données mémorisées : les résultats sont enregistrés 

tels quels en mémoire". 

- classe 2 : "substitution des données par un procédé ac t i f ou visuel" 

- classe 3 : "substitut ion des données dans une formule symbolique". 

L'ETENDUE DU CHAMP : Cette dimension t ien t compte du nombre des -

propriétés d'un même objet à u t i l i s e r durant la résolution. 
(2) F. Pluvinage v ' ne déf in i t pas numériquement cette dimension, qu i , 

d'après l u i , nécessiterait une segmentation de l'algorithme de résolution. 

Pour notre part nous donnerons à ce facteur deux valeurs R et V 

( restre int e t vaste) suivant que la question f a i t intervenir une ou plusieurs 

propriétés des objets sur lesquels e l le porte. 

b) Analyse des out i ls susceptibles d'être ut i l isés ^ ' à l 'a ide 

de la codif ication de F. Pluvinage. 

Dans le tableau suivant nous reportons pour chacun des out i ls envisagés, la 

codif icat ion concernant la niveau de complexité opératoire auquel i l 

correspond. De plus nous avons signalé les out i ls faisant appel à des 

connaissances scolaires ainsi que les différents domaines de référence. 

(1) Cf Thèse de F. Pluvinage - op. cité p 39 

(23 Ibid. - op. cité page 42. 

(3) Cf liste complète p 44 
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Tableau : Autres codages. 

Out i l de mesure 

Formes identiques de Thurstone 

BV 16 - BV 17 (Bonnardel) 

M-PA (Maximes e t pensées) 

Test de raisonnement (C.P.A.) 

NK-181 

Test d ' i n te l l i gence de Ca t te l l 
échel le 3 (A-B) 

Progressives matrices 47 ( I et I I ) 

D 48 - D 70 

Test du code (W.A.I .S.) 

Test de mémoire immédiate (WAIS) 
de ch i f f res 

Test de pensée divergente 

Espace vec tor ie l 

EV 1-1 

EV 1-2 

EV 1-3 

EV 1-4 

EV 1-5 

EV 1-6 

Limite e t cont inu i té 

LC 1-1 

LC 1-2 

LC 1-3 

LC 1-4 

eu 

• r -
(13 
E 
O 
-o 

A 

L 

L 

LetSc 

Se 

A 

A 

A 

A 

AetSc 

A 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

co
nn

ai
ss

an
ce

s 
sc

o
la

ir
e

s 
(2

) 

NS 

S 

S 

M 

S 

NS 

M 

M 

NS 

M 

NS 

S 

S 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

ty
pe

 
o

p
é

ra
to

i 

0 

1 

1 

3 

3 

1 

le t3 

1 

.1 

1 

CD 
S -

•r— 

O 
- M 
<T3 
S -

iOJ 
CL 
O 
CD 

X J 
O 

s 

1 

3 

3 

l e t3 

l e t3 

3 

1 

2 

2 

3 

ét
en

du
e 

du
 

ch
am

p 

R 

R 

R 

R 

R 

V 

R 

R 

R 

R 
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Out i l de mesure 

Notions ensemblistes 

ES 1-1 

ES 1-2 

ES 1-3 

ES 1-4 

<-4 

eu 

EH 
O 
-u 

Se 

Se 

Se 

Se 

c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
 

s
c
o
l
a
i
r
e
s
 
(2
)
 

S 

S 

S 

S 

ty
pe
 
o
p
é
r
a
t
o
i
r
e
 

1 

3 

le t3 

1 

m
o
d
e
 
o
p
é
r
a
t
o
i
r
e
 

Oetl 

1 

1 

Oet l 

é
t
e
n
d
u
e
 d
u
 

c
h
a
m
p
 

R 

V 

R 

R 

(1) domaine scientifique :Sc ; littéraire : L ; autre: A 
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D • k§§_9y5il§_yîi]is|s 

En fonction de toutes ces données nous avons fai t le choix de 9 outils dans 

le domaine cognitif et nous avons organisé le recueil des données en quatre 

passations d'une heure environ chacune : 

1ère passation 

Questionnaire sur les notions ensemblistes (ES) 

Test du code. Test de mémoire immédiate (inspiré du W.A.I.S) 

Echelle d 'at t i tudes professionnelles de J.O. Crites'(A.P.) 

2àme passation 

Questionnaire sur les notions de limite et da continuité (L.C.) 

Test d'intelligence de Cattell 

Questionnaire d'adaptation personnelle (A.P.I .I .) 

3àne passation 

Questionnaire sur la notion d'espace vectoriel (E.V.) 

Test de compréhension verbale de 3onnardel (3.V. 17) 

Questionnaire d'adaptation à la vie universitaire (A.P.I.) 

4ème passation 

Test d 'habil i tés perceptuelles Formule B (S.P.) 

Test des formes identiques de Thurstone 

Test de pensée divergente (D.V.) 
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2) Organisation et échantillon de l'enquête 

A - 9Ç3§Qi5§tion_de_}_^nguête 

A la rentrée d'Octobre 1979 les étudiants avaient la possibil i té de s ' inscr i 
re à deux sections de D.E.U.G. A : la section A, et la section A2- La sec
tion A3 é ta i t supprimée, les deux autres restées dans les faits organisées 
de la même façon que les années précédentes, l'admission au C.U.S.T. 
devant sa faire en fin de D.E.U.G.,sur dossier. 
Pour mener notre enquête nous avons so l l i c i t é tous les étudiants de 
première année de D.E.U.G. A. En début d'année nous avons choisi d'interve
nir en amphithéâtre, à la fin d'un cours, durant une plage horaire théori
quement libre de toute activité universi taire . Nous sommes intervenuscinq 
fois auprès des étudiants. Une fois pour présenter notre travail et so l l i c i 
ter la participation d'un maximum d'entre eux, puis quatre fois pour chacune 
des phases de passation. En fonction de la date de la rentrée universitaire 
e t des problèmes d'organisation, cette première étape n'a été terminée que 
début décembre. 

En fonction 'tes difficultés rencontrées an début d'année, an fin d'année 
nous sommes intervenus.,. en fin de travaux pratiquas et nous avons limité 
la passation à une seule sëanca de deux heures environ. Pour cette deuxième 
passation nous n'avons conservé que les outils les plus susceptibles de 
donner lieu à une variation de score durant Tannée : E.S. ; L.C. ; E.V. ; 
A.P. ; A.P.I. ; A.P.I . I . 

Cette collecte de données est loin de sat isfai re nos at tentes. Malgré 
notre s ta tut d'enseignant et l'appui de nombreux collègues t ravai l lant 
dans cette section, ou peut-être à cause de ceux-ci, nous avons eu au cours 
da la passation du début d'année une baisse progressive importante des ef
fec t i f s . L'emploi du temps des étudiants n 'étant évidemment pas organisé 
pour cela, i l nous a été très diff ici le de trouver un horaire convenable et 
la première passation s1 est terminée beaucoup plus tard que nous ne 
l'envisagions : les cours avaient beaucoup avancé à cette époqua là . En 
fin d'année, les examens approchant, i l fut encore plus diff ici le qu'en 
début d'année d'obtenir la participation des étudiants, (la description numé
rique des populations et la représentativité des échantillons u t i l i sés 
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seront présentés dans le paragraphe su i van t ) . 

Les d i f f i c u l t é s nous ont amenés^à prendre conscience qu'une t e l l e enquête 

requ ie r t la mise en place de moyens plus importants que ceux que nous 

avions à notre d ispos i t ion : e l l e au ra i t demandé la p a r t i c i p a t i o n d'une équi 

pe de chercheurs, e t i l au ra i t été souhaitable que s o i t prévu à l 'avance, 

dans l 'emploi du temps un horai re à cet e f f e t , horaire consacré en cours 

d'année par exemple à l ' appor t d ' in format ions (Cel lu le d ' i n fo rma t i on , 

intervenant ex té r ieur e t c . . . ) - Le cours de l a recherche a été quelque peu 

modi f ié par cet é ta t de f a i t e t ce t r a v a i l la issera une place beaucoup 

plus grande que prévue aux informations concernant les étudiants entrant 

en D.E.U.G. A. 

Dans cette d i r ec t i on e t a f i n d 'avo i r des points de comparaison, nous avons, 

dès la rentrée 1980, organisé une sér ie de passations dans deux classes de 

Mathématiques supérieures de la région clermontoise ^ ' e t dans la 

sect ion informatique de l ' I . U . T . 

La mot ivat ion de ces étudiants pour p a r t i c i p e r à une enquête concernant la 

f acu l t é n ' é t a i t pas t rès grande e t là aussi les e f f e c t i f s diminuèrent 

considérablement en cours de passat ion. 

Ces populations seront dans la su i te appelées populations témoins. 

l gn_u t i l i sé_ 

Pour décr i re la populat ion de D.E.U.G. A (sect ion A. e t A~) , nous re t ien 

drons cinq var iables : le sexe, l ' â g e , le bac d 'o r ig ine (en sect ion sc ien

t i f i q u e tous Tes étudiants sont bache l ie rs ) , la profession des parents e t 

le b i lan de Tannée : r é u s s i t e , échec ou abandon. Pour chacune de ces 

var iables on trouvera ci-dessous un tableau donnant les e f f e c t i f s e t les 

pourcentages (entre parenthèses) d'une par t pour la promotion t o ta le 

1979-1980 de D.E.U.G. A,d 'aut re par t pour l ' é chan t i l l on u t i l i s é pour 

chacune des quatre passations de début d'année. Le problème de la représen

t a t i v i t é des échant i l lons u t i l i s é s pour la passation de f i n d'année sera 
(2) 

t r a i t é ul tér ieurement v ; . 

(1] I l s ' a g i t d 'une des c lasses de Mathématiques Supér ieures du Lycée 3. 

Pasca l à Clermont e t de l a c lasse de Mathématiques Supér ieures de Technolog i 

de T h i e r s . 

[2 ] L 'é tude s t a t i s t i q u e des é c h a n t i l l o n s de f i n d'année es t f a i t e d a n s l a 
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a) La variable : âge 

Promot ion 1979-1980 

DEUG A 

E c h a n t i l l o n 

1ère p a s s a t i o n 

E c h a n t i l l o n 

2ème p a s s a t i o n 

E c h a n t i l l o n 

3ême p a s s a t i o n 

E c h a n t i l l o n 

4èrne p a s s a t i o n 

1 7ans 
ou moins 

37(8 .6 ) 

8 ( 8 . 6 ) 

4 ( 9 . 0 ) 

3 ( 8 . 3 ) 

3 ( 9 . 1 ) 

18 ans 

144(33.5) 

35 (37 .6 ) 

19(43 .2) 

13(36 .1) 

13(39 .4) 

19ans 

111(25.6) 

18(19 .4) 

10(22 .7) 

10(27.8) 

7 (21 .2 ) 

20 ans 

57(15 .6) 

16(17 .2) 

7 ( 1 5 . 9 ) 

5 ( 1 3 . 9 ) 

6 ( 1 8 . 1 ) 

2 1 ans 

29 (6 .7 ) 

5 ( 5 . 3 ) 

2 ( 4 . 5 ) 

3 ( 8 . 3 ) 

2 ( 6 . 1 ) 

22 3ns 
ou p l u s 

4 2 ( 9 . 8 ) 

11(11 .8) 

2 ( 4 . 5 ) 

2 ( 5 . 6 ) 

2 ( 6 . 1 ) 

T o t a l 

430 

93 

44 

36 

33 

-Bien que les effectifs au cours des quatre passations aient chut^yûe 

façon importante la répartition suivant les tranches d'âges reste pra
tiquement constante et les différences qui apparaissent ne sont pas s i 
gnificatives au seuil de 10 % . Les échantillons ut i l isés sont légèrement 
sur représentés en étudiants jeunes. 

On remarque que cette promotion est assez homogène quanta l 'âge des étu
diants puisque 78 % ont 18, 19 ou 20 ans, c 'es t une population jeune 
puisque 10 % seulement ont 22 ans ou plus ; contrairement aux sections 
de D.E.U.G. de Sciences Humaines (1) peu d'étudiants ayant interrompu 
leurs études après le baccalauréat entreprennent la préparation du 
D.E.U.G. A 

(1) cf l e s données c i téBs par C. Blanchard La v i l l e dans sa thèse p 25 

C. BLANCHARD-LAVILLE : Les é t u d i a n t s en psychologie face à l ' e n s e i g n e 

ment de s t a t i s t i q u e . Thèse de t r o i s i è m e c y c l e . U n i v e r s i t é de P a r i s VII 

U.E.R. de Didac t ique des d i s c i p l i n e s - n o n é d i t é . 
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Nous avons d'abord regroupe les étudiants possesseurs de baccalauréats 

autre que C, D et E réduisant ainsi à quatre les valeurs de la variable. 

Promotion 79-80 

O.E.U.G. A 

Echantillon 

1ère passation 

Echantillon 

2ème passation 

Echantillon 

3ème passation 

Échantillon 

4ëme passation 

C 

206 
(47.9) 

40 
(43.0) 

23 
(52.3) 

17 
(47.2) 

16 
(48.5)i 

D 

109 
(25.3) 

31 
(33.3) 

8 
(18.2) 

10 
(27.8) 

10 
(30.3) 

E 

45 
(10.5) 

12 
(12.9) 

8 
(18.2) 

6 
(15.7) 

6 
. (18-2) 

Autre 

67 
(.15.6) 

10 
(10.8) 

5 
-(11.4) 

3 
( 8.3) 

1 
( 3.0) 

Total 

430 

93 

44 

36 

33 

Ce tableau fa i t apparaître une faible variation des pourcentages d'un 
échantillon à l ' au t re . Toutefois les effectifs étant faibles pour tester 
la représentativité de ces échantillons nous avons regroupé les 
possesseurs de baccalauréat E et les possesseurs de baccalauréat autre 
que C, D et E. 

Le tableau suivant regroupe ces données : aucune différence significative 
n'apparait avec un seuil supérieur à 10 % ( x

2 ^ 3,01) 
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Promotion 79-80 

D.E.U.G. A 

Echantillon 

1ère passation 

Echantillon 

2ème passation 

Echantillon 

3èrae passation 

Echantillon 

4ème passation 

C 

206 
(47.9) 

40 
(43.0) 

23 
(52.3) 

17 
(47.2) 

16 
(48.5) 

D 

109 
(25.3) 

31 
(33.3) 

8 
(18.2) 

10 
(27.8) 

10 
(30.3) 

E e t Autre 

112 
(26.0) 

22 
(23.7) 

13 
(29.5) 

9 
(25.0) 

7 
(21.2) 

Total 

430 

93 

44 

36 

33 

c) La variable : origine socio-professionnelle 

De nombreuses études montrent combien cette variable est importante 

lorsqu'on étudie l'accès aux études supérieures, le type et la durée' ' 

des études choisies. Nous avons donc retenu cette variable pour décrire 

la population étudiée. 

C1] DURU CM) "La demande d'éducation à l ' i s s u e de l'enseignement secondaire" 

Cahier de l'IREDU n° 26 Univers i té de Dijon 1978. 

ESTABLET CR) "Or ien ta t ion et réo r ien ta t ion à l 'Un i ve rs i t é de Provence suivant 

l 'énerg ie sco la i re accumulée" p 56 et autre a r t i c l e i n Les conduites 

d 'o r i en ta t i on du lycée à l'enseignement supérieur. Table Ronde du 26 et 

27 A v r i l 1982. Document ronéotypé. Univers i té de Paris - Dauphine et de 

Rouen. 

LARCEBEAU(S) "Facteurs déterminants d'une orientation vers l'enseignement 

supérieur " L'Orientation scolaire et professionnelle ,N°1, 1976, p111 -à 137.- -
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En fonction des études précédemment citées,, par souci de simplification , 

et problème d'effectif, afin de pouvoir tester la représentativité de nos 

échantillons, nous avons regroupé les 34 catégories professionnelles 

correspondant à la classification I.N.S.E.E. quatre catégories permet

tant de définir quatre milieux^ ' : 

- milieu 1 : professions ne nécessitant pas d'études au delà du 

BEPC ou d'un équivalent 

- milieu 2 : professions nécessitant des études au delà du 

BEPC mais ne nécessitant pas le baccalauréat 

- milieu 3 : professions nécessitant des études au delà du bacca

lauréat ou d'un équivalent 

- milieu 4 :autres professions et non réponses. 

Promotion 79-80 

BEUG A 

Echantillon 

1ère passation 

Echantillon 

2ème passation 

Echantillon 

3ème passation 

Echantillon 

4ëme passation 

Milieu 1 

108 
(25.1) 

25 
(26.9) 

12 
(27.3) 

10 
(27.8) 

8 
(24.2) 

Milieu 2 

' 176 
(40.9) 

38 . 
(40.7) 

19 
(43.2) 

17 
(47.2) 

15 
(45.5) 

Milieu 3 

126 
(29.3) 

25 
(26.9) 

11 
(25.0) 

8 
(22.2) 

9 
(27.3) 

Milieu 4 

. 20 
. ( 4.7) 

5 
(5.4,) 

2 
( 4.5) 

1 
( 2.8) 

1 
( 3.0) 

Total 

430 

93 

44 

36 

33 

Etant donné les effectifs, pour tester la représentativité des échantil

lons utilisés pour cette variable nous n'avons tenu compte que des données 

relatives aux milieux 1, 2 et 3. Aucune différence significative n'appa-
2 

rait avec un seuil très supérieur à 10 % (x = 1,07 pour la troisième 

(13 On trouvera en annexe la liste précise des professions correspondant 

à chaque milieu (cf. Annexe 0 : Professions). 
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2 2 2 
passation x = 0,30 , x = 0,41 , x = 0,22 respectivement pour 
les trois autres passations) 

En référence aux études précédemment citées nous sommes surpris par la 

faible représentation d'étudiants issus du milieu 3, relativement à la 

représentation des étudiants issus du milieu 2. Peut être l'existence 

de deux I.U.T. et de plusieurs classes de mathématiques supérieures dans 

la région clermontoise permet-elle d'expliquer cela" 

c) La variable sexe : 

La promotion étudiée est pour les trois quart composée d'étudiants 

de sexe masculin à l'opposé des promotions de D.E.U.G. de Sciences Humaines 

étudiées par C. Laville (cité p66 ) 

Garçons 

Filles 

Total 

Promotion 

79-80 DEUG A 

319 
(74.2) 

111 
(25.8) 

430 

Echantillon 

le passation 

69 
(74.2) 

24 
(25.8) 

93 

Echantillon 

2è passation 

34 
(77.3) 

10 
(22.7) 

44 

Echantillon 

3è passation 

26 
(72.2) 

10 
(27,8) 

36 

Echantillon 

4è passation 

23 
(69.7) 

10 
(30.3) 

33 

Au cours des différentes passations le pourcentage de garçons baisse sen

siblement,mal gré tout la proportion garçons- filles varie peu et on ne note 

aucune différence significative à un seuil très supérieur à 10 % 
2 

(x respectivement égaux à 0.000 ; 0.073 ; 0.346). 
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f) La variable : bilan de l'année 

Nous avons choisi de distinguer trois valeurs pour cette variable : 

- réussite : si l'étudiant a été reçu en juin ou en septembre à 

l'examen de D.E.U.G. A 

- échec : si l'étudiant s'est présenté à la session de septembre 

et n'a pas été reçu à celle-ci 

- abandon : si l'étudiant ne s'est pas présenté à la session de 

septembre sans avoir été reçu à la session de Juin. 

Une telle classification est par certain côté arbitraire, en particulier 

elle prend en compte dans les abandons les étudiants qui, ayant échoué 

en juin n'ont pas passé la session de septembre et cependant redoublent 

et identifie les réussites de juin et celles de septembre, mais, étant 

donçiës nos effectifs nous étions tenu de limiter le nombre de classes 

envisagées. 

Les pourcentages étant sensiblement différents pour les sections A^ et 

A0 relativement à cette variable nous donnons le détail des effectifs. 



Réussite 

Echec 

Abandon 

TOTAL 

A 1 ..* 

A 2 

Total 

A 1 

A 2 

Total 

A 1 

A 2 

Total 

v 

Promotion 

79-80 DEUG A 

64 
(21.8) 

35 
(25.7) 

99 
(23.0) 

63 
(21.4) 

49 
(36.0) 

112 
(26.0) 

167 
(58.8) 

52 
(38.2) 

221 
(61.4) 

430 

(294+136) 

Echantillon 

le passation 

22 
(47.8) 

16 
(34.0) 

38 
(40.9) 

9 
(19.6) 

15 
(31.9) 

24 
(25.8) 

15 
(32.6) 

16 
(34.0) 

31 
(33.3) 

93 

Echantillon 

2è passation 

15 
(60.0) 

9 
(47.4) 

24 
(54.5) 

3 
(12.0) 

7 
(36.8) 

10 
(22.7) 

7 
(28.0) 

3 
(15.8) 

10 
(22.7) 

44 

Echantillon 

3è passation 

13 
(68.4) 

9 
(52.9) 

22 
(61.1) 

2 
(10.5) 

8 
(47.1) 

10 
(27.8) 

4 
(21.1) 

4 
(11.1) 

36 

Echantillon 

4è passation 

13 
(68.4) 

8 
(57.1) 

21 
(63.6) 

2 
(10.5) 

6 
(42.9) 

2 
(24.2) 

4 
(21.1) 

4 
(12.1) 

33 
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Pour cette variable, les échantillons utilisés représentent très mal 

la population étudiée : en général les étudiants ayant abandonné en 

cours d'année sont sous-reprësentés et les étudiants ayant réussi sont 

sur-représentés. Hormis les deux échantillons d'étudiants de A 2 cor

respondant aux deux premières passations, pour lesquelles la réparti

tion ne présente pas de différence significative avec la répartition sur 

la population totale de A 0 à un seuil supérieur à 10 % (x2 = 1,69 et 

2 

X = 5,97), tous les autres échantillons sont significativement dif

férents de la population étudiée avec un risque inférieur à 1 1 

II-est évident que les étudiants abandonnant se trouvent en proportion 

plus importante parmi les étudiants ne fréquentant pas les amphithéâtres, 

donc n'ayant pas pu être touchés par notre enquête ceci pouvant expliquer 

la sous-représentation des abandons mais il serait aussi nécessaire 

d'expliquer pourquoi on retrouve un pourcentage important de réussite 

parmi les gens ayant accepté de participer à cette enquête... 

Pour décrire les POPULATIONS TEMOINS nous n'avons que deux variables à 

notre disposition : le sexe et le bac d'origine. 

La répartition lors de la première passation était la suivante : 

I.U.T. 

Lycée 

B. Pascal 

Lycée de 

Thiers 

Sexe 

Garçon 

6 
(24.0) 

20 

(83.3) 

22 
(95.7) 

Fille 

19 
(76.0) 

4 

(16.7) 

1 
( 4.3) 

Baccalauréat 

C 

16 
(64.0) 

22 

(91.7) 

12 
(52.2) 

0 

3 
(12.0) 

E 

1 
(4.0) 

2 

(8.3) 

11 
(47.8) 

Autre 

5 
(20.0) 

Total 

25 

24 

23 

Les statistiques nationales ' ' relativement à ces variables sont le 

•les suivantes 

CD Ministère de l'Education : Tableaux des enseignements et de la forma-

tion. Edition 1981. Service Central des Statistiques et Sondages. 
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I.U.T. 

Classes de 
Maths sup 
M et P 

Classes de 
Math Sup T 

Sexe 

Garçon 

4899 

(81.6) 

1693 
(97.0) 

Fille 

1104 

(18.4) 

53 
(3.0) 

Baccalauréat 

C 

6942 

(93.5) 

643 
(34.4) 

0 

174 

(2.3) 

1 
(0.05) 

E 

242 

(3.3) 

1179 
(63.2) 

Autre 

63 

(0.8) 

45 
(2.4) 

Total : 

6003 

1746 

La comparaison de ces deux tableaux ne fait apparaitre une différence 

significative entre l'échantillon utilisée et les populations totales que 

pour la variable baccalauréat d'origine pour les classes de Math Sup T. 

Notre échantillon est fortement représenté en bac C et faiblement en 

bac E. 



D E U X I E M E P A R T I E 
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La seconde partie de ce document est essentiellement consacrée 

à la présentation et à l'analyse statistique des données recueillies lors 

de l'enquête effectuée durant l'année 1979-80 auprès des étudiants de 

DEUG A. 

Dans les trois premiers chapitres nous tenterons de décrire 

le développement des étudiants enquêtes dans les trois domaines d'étude 

choisis. Dans chacun de ces chapitres nous ferons, outre une présentation 

détaillée de chaque outil de mesure utilisé dans l'enquête, un bilan des 

données recueillies à l'aide de celui-cv '. L'analyse de ces données 

sera faite dans trois directions. Dans un premier temps nous tenterons 

de décrire le comportement de la population de DEUG A dans le domaine 

étudié. Dans un second temps nous comparerons ce comportement avec le com

portement des populations témoins dans ce même domaine. Enfin nous étudierons 

les modifications du comportement de la population de DEUG A durant l'année 

scolaire. 

Dans le dernier chapitre nous aborderons le problème de la re

lation entre la réussite ou l'échec à l'examen de DEUG ou l'abandon en 

cours d'année et les performances des étudiants enquêtes dans les différents 

domaines-étudiés ou la variation de ces performances en cours d'année. 

Le problème est de déterminer, parmi les variables mesurées, 

celles qui expliquent le mieux la réussite, l'échec et l'abandon. Nous 

avons choisi d'utiliser dans un premier temps ^es- méthode? descriptives : 

l'analyse discriminante et la segmentation. Nous souhaitions quantifier 

certains résultats à l'aide de méthodes de régression linéaire. La faiblesse 

des effectifs sur lesquels l'ensemble des données est disponible nous a 

conduit à abandonner cette perspective. 

CD Dans tous les tableaux de données, on trouvera les effectifs et 

les pourcentages Centre parenthèses). 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

LE DEVELOPPEMENT COGNITIF 

Dans ce chapitre, nous séparerons la présentation de ce qui 

concerne les connaissances en mathématiques du travail fait à partir 

des tests psychométriques*• '. En effet, dans le premier domaine, nous 

avons été amen^êl^construire des outils^ ' de mesure, nous présenterons 

ceux-ci en détail et l'exploitation statistique des données ainsi recueil

lies est nécessairement différente de celle faite à partir des performances 

â des tests déjà cotés. 

I - Les acquis en mathématiques 

Pour chacune des notions dont nous avons souhaité évaluer l'appro-
(2) 

priation, nous avons élaboré un ou plusieurs itemsv '. Certains de ces 

items se présentaient sous deux modalités différentes. Ces items ont 

été regroupés en trois questionnaires chacun des questionnaires ayant deux 

modalités se distinguant Tune de l'autre soit par la place des items soit 

par la modalité des items utilisés. 

Ces trois questionnaires abordent respectivement : 

- des notions liées à la théorie des ensembles : (ESI et ESII) 

- Notions : ensemble de parties, appartenance, inclusion. 

- Notions de transitivite. 

- des notions d'analyse : (LC I et LC II). 

- Notions liées à la structure de corps ordonné de |R. 

- Notion de distance sur IR. 

- Notion de racine carré'.3' 

- Notion de limite et de continuité. 

(13 Tous les documents relatifs à ce chapitre (texte d'items, tableaux de 

données...) sont reproduits en Annexe I. 

(2) Les textes d'items relatifs à la notion X sont reproduits en Annexe I 

sous la référence : Annexe I : X . Par exemple pour la notion de transi-

tivité se rapporter à Annexe I s Transitivité. 

(3) Ces notions, qui sont plus du domaine du calcul algébrique que de 

l'analyse, ont été placéesdans ce questionnaire pour des raisons matérielles 

(équilibration du temps de passation des trois questionnaires.) 
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- des notions sur la structure algébrique d'espace vectoriel 

(EV I et EV II). 

-Définition d'une structure d'espace vectoriel surfR . 

- Notion de sous-espace vectoriel. 

- Notion de partie libre et de partie génératrice. . 

- Notion d'application linéaire. 

Dans la suite de ce paragraphe, notion par notion, nous présenterons les 

items utilisés et l'analyse des résultats recueillis. 

1) Niveau d'appropriation des notions d'inclusion,d'appartenance, 

d'ensemble des parties. 

A) Er§§§D5ation_des_items^ ': 

Nous avons souvent rencontré de grosses difficultés de la part 

des étudiants de maîtrise dans le maniement des notions d'appartenance, 

d'inclusion et plus encore d'ensemble de parties, en particulier dans 

l'apprentissage de la topologie. 

(2) 
A la lecture des travaux de R. Duval et E. Pluvinagev ' , nous 

avons fait l'hypothèse que si la grande majorité des étudiants rentrant 

en faculté ont atteint le 2 stade défini par ces chercheurs : comportement 

opposant éléments et ensembles (élément sans accolades et ensemble avec) 
i ëms 

très peu ont atteint le 3 stade de manière stable : c'est-à-dire ont 

un comportement conduisant à la notion "d'obj'&t" pouvant être élément et 

ensemble. Ce dernier comportement nous semble pourtant indispensable pour 

pouvoir aborder les notions de structure quotient en DEUG et la topologie 

ultérieurement. 

Nous inspirant du travail des chercheurs précédemment cités, 

mais en introduisant la notion d'ensemble des parties d'un ensemble, 

nous avons élaboré une question constituée de deux parties : 

- Dans la première partie il s'agit de compléter par les symboles 

e , c , £ des assertions portant sur les éléments de deux ensembles E et F 

(1] Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en Annexe 

I; Ccf : Annexe I : notions ensemble de parties, e , C ) . 

C2) DUVAL CR) et PLUVINAGE CF3,"Démarches individuelles de réponses en 

mathématique"in Educational Studies in Mathematics - Volume 8,n°1 

April 77, p. 51 à p. 116. 
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ou sur des ensembles contruits à partir de E et F . E et F sont respec

tivement à 3 et 2 éléments. Dans la l e r e modalité les éléments de E et F, 

donnés en extension, sont des chiffres,dans la 2 l e m e modalité ce sont 

des lettres . Cette partie comporte huit items. 

- dans la seconde partie il s'agit de donner les éléments de 

l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de F. 

B) Analyse_des_resultats. 

On fera d'abord une étude globale pour chaque item suivant la 

modalité. Suivra une étude comparative des résultats en début d'année en 

faculté à l'IUT et en classe préparatoire et enfin une étude comparative 

en début et en fin d'année en faculté. 

ANALYSE GLOBALE. 

a) - Comparaison des deux, modalités. 

l ë r e Partie. 

t 

2 ë m e modalité 

lere modalité 

2 ë m e modalité 

lëre modalité 

1er item 

juste 

85 
(93) 

70 
(96) 

faux 

4 
(4) 

3 
(4) 

n r 

2 
(2) 

0 
(0) 

5 è m e item 

73 
(80) 

64 
(88) 

17 
(19) 

9 
(12) 

1 
(1) 

0 
(0) 

2 ë m e item 

juste 

80 
(88) 

65 
(89) 

faux 

10 
(H) 

8 
(11) 

n r 

1 
(1) 

0 
(0) 

6ème item 

84 
(92) 

70 
(96) 

7 
(8) 

3 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

S 6 " item 

juste 

80 
(88) 

66 
(90) 

faux 

10 
(H) 

6 
(8) 

n r 

1 
(1) 

1 
(1) 

7 ë m e item 

67 
(74) 

63 
(86) 

15 
(16) 

10 
(14) 

9 
(10) 

•°(0) 

4 item 

juste 

73 
(80) 

51 
(70) 

faux 

18 
(20) 

22 
(30) 

n r 

0 
(0) 

0 
(0) 

8 è m e item 

13 
(14) 

40 
(55) 

75 
(82) 

32 
(44) 

3 
(3) 

1 
(1) 
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Le tableau précédent fait apparaître de faibles différences 

de score suivant la modalité sauf pour l'item 8 pour lequel la différence 
2 

est fortement significative (x = 29,74). 

ère 
Cet item a été mieux réussi dans la 1 modalité ou il était 

sous la forme {{1}}.. ̂ (^(E)) que dans la seconde ou, à la suite d'une 

faute de frappe, il était sous la forme {a} ... *>(*>(E)). 

De ceci, nous conclurons: - que la présentation avec des lettres 

ou des chiffres ne change rien au score. 

- que Terreur de frappe, conduisant 

à devoir utiliser t , a dérouté les étudiants. 

Dans la suite pour les 7 premiers items nous ne distinguerons 

pas les deux modalités. 

2 e m e Partie 

Nous n'avons pas reproduit le tableau des résultats pour cette 
partie car il ne fait apparaître aucune différence significative. Il n'y a 
donc pas lieu de distinguer les deux modalités pour cette question. 

b) - Résultats pour l'ensemble de l'échantillon util isé. 

Tableau des données^ '. 

C1] Pour la deuxième question la colonne : 

-_£ÇF) correspond aux étudiants ayant donné des éléments de ̂ F ) , j a n s 

la réponse. 

- p{3> (F3) correspond aux étudiants ayant donné des éléments de 
PiP (F)] dans la réponse. 

~JL UL correspond aux étudiants dont la réponse n'a pas 16 éléments. 

" £ ty_p_e_ correspond aux étudiants ayant mélangé des types dans leur 

réponse Céléments de F, de 2>{F) ... simultanément. 
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.ère _ .. 
1 Partie 

1er item 

155 
(94) 

7 
(4) 

2 
(1) 

2iëmeitem 

145 
(88) 

18 
(11) 

1 
(1) 

o'ième,.. m 3 item 

146 
(88) 

16 
(10) 

2 
(1) 

4'tëmeitem 

124 
(75) 

40 
(24) 

0 
(0) 

5renieitem 

137 
(83) 

26 
(16) 

2 

(1) 

c
!ième.+„„ 6 item 

154 
(93) 

10 
(6) 

0 
(0) 

7ièmeitem 

130 
(79) 

25 
(15) 

9 
(5) 

2 e m e Partie 

juste 

6 

(4) 

*(F) 

74 
(45) 

*W)) 
56 
(34) 

t 16 

158 
(96) 

+ types 

63 
(38) 

En dehors de l'item 8, dans la première question tous les ' 

scores avoisinent 80 % de réussite. 

,ieme_. Les résultats du 4 item sont toutefois plus faibles que 

ceux des autres, la différence étant significative avec les scores des 
,er 0iêrae ,ïème , ciëme ,-4.„„,„ , 2 , co, 1 , 2 , 3 , et 6 items.(x = 3,62). 

Pour ce 4 l e m e item on peut faire deux hypothèses : 

- ou la difficulté tient au double parenthésage, difficulté que Ton re-
i èïïis 

trouve dans le 7 item, dont les scores se rapprochent de ceux du 

4 l e m e , et surtout dans le 8 1 e m e (l e r e modalité) pour lequel le score 

est faible. 

- ou, la difficulté correspond à un problème pour utiliser le symbole 
T èmp èrnp 

déjà évoquée à propos du 8 item (2 modalité). 

La forme du questionnaire ne permet pas de choisir entre ces 

deux hypothèses. 
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En ce qui concerne le 8 item on peut globalement affirmer 

que plus de 50 % des étudiants questionnés ne savent pas dire si un objet 

est élément de P( ^(E)) ou non. La deuxième question montre que cet 

ensemble est très mal connu. 

Dans la seconde question le nombre de réussite est dérisoire. 

On remarque que : 

- plus de 50 % de la population introduit dans P(P(F)) des 

éléments de ^(F). 

- moins de 50 % de la population donne, dans la réponse des 

éléments de *{? (F)). 

- aucun étudiant, en dehors des rares ayant réussi, n'a fait 

référence au nombre d'éléments de P(P{?)). 

- près de 40 % de la population mélange les types dans la réponse 

donnée. 

Ces résultats vont dans le sens de l'hypothèse faite au début : 

le troisième stade défini par P. Duval et F. Pluvinage n'est sans doute 

pas atteint par la grande majorité des étudiants questionnés. Si l'ensem

ble des parties d'un ensemble est assez bien connu (item 3,5,7) le passage 

à l'ensemble des parties de ^(E), conduisant à considérer les parties de 

E comme élément, pose de gros problèmes. 

En fait,la forme choisie pour présenter notre questionnaire ne permet pas dans 

ce domaine l'accès, à un maximum d'informations. Pour certains items proposés 

on pouvait à la fois répondre par 'V" ou "c" et en toute logique toutes les 

fois que " e" était faux, on pouvait répondre " i". La difficulté à utili

ser le symbole " V soit quand il était le seul pertinent, soit lorsque le 

symbole "c" convenait aussi peut-être attribuée soit à la difficulté qu'il 

y a toujours à utiliser la négation soit à une réticence à lier par le symbole 

" e" ou par le symbole " k" un ensemble (objet avec accolades) avec un autre 

objet mathématique. Nous n'avons pas la possibilité de choisir en la matière. 

Le questionnaire de F. PLUVINAGE et R. DUVAL dont nous nous sommes inspirés^ 

constitué de deux listes de questions à choix binaire : "vrai-faux" portant 

Tune sur l'inclusion l'autre sur l'appartenance, évitait cette ambiguïté 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS I.U.T. - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

On a reporté sur un graphique les pourcentages de réussites pour 

les huit premiers items, ainsi que les renseignements^ ' recueillis concer

nant le dernier item, cela pour les différents échantillons utilisés. 

(1] La signification des symboles utilisés est donnée p. 80. 



84 

- Les différents profils sont très proches les uns des autres. 

- La méthode de Quick Clustering^ ' appliquée à la matrice des 

corrélations entre sous-populations fait apparaître deux blocs : 

BP et Thiers d'une part, A^ ,A2 et IUT d'autre part. 

er ière 
- Après regroupement des étudiants du 1 bloc en une 1 

ëfflG 

classe et du 2 bloc en une deuxième classe, les scores des deux classes 

sont différents de façon très significative (x = 58,8) les scores des 

étudiants des classes préparatoires étant meilleurs que ceux des autres 

pour les items 1,3,4,5,7 et 8. 

- Une analyse en composantes principales faite sur ces résultats 

n'a pas donné d'éléments d'analyse nouveaux : sur 165 points plus de 100 

sont confonduset le nuage est très peu étalé. 

Tout cela va dans le sens d'une assez grande homogénéité de 

l'ensemble des étudiants questionnés relativement à l'acquisition de 

ces notions. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET FIN D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous un graphique représentant les profils 

de réussite aux huit premiers items des deux sous-populations questionnées 

en début et fin d'année. 

(2) 
La partie droite du graphe représente les renseignementsv ; 

recueillis concernant le dernier item. 

(13 KAMEN (J.M3 "Quick Clustering" in Journal of Marketing Research. May 1970. 

Cette méthode consiste, à partir d'un tableau de similarité entre individus, 

à réaliser une partition de la manière suivante.: 

1] On souligne le chiffre maximum dans chaque colonne du tableau -23 On 

sélectionne le plus grand chiffre s(i,j3 souligné, i et j sont ensemble -

33 On met avec i et j tous les individus K. pour lesquels s(i,k3 ou s(jk3 est 

souligné puis on recommence avec K. Le premier groupe est constitué lorsqu'on 

ne trouve plus de nouvelles lignes - 430n. choisit .la plus grande similarité 

non encore utilisée et on recommence en 33. 

(23 La signification des symboles utilisés est donnée p. 80 . 
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Items II Ï2 Î5 I4~"73 ÏS Ï7 18 19 *>(f ) *»(*»( F^16 yi types 
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ère 
Pour la 1 question la variation des scores de A, et A~ 

en début et fin d'année va dans le même sens : 

- une amélioration au 2 passage pour les items : 2,4,5,7, et 8. 

- des résultats stables au 1 e r item. 

- une détérioration aux items 3 et 6. 

Toutefois la faiblesse des effectifs ne permet pas de tester 

ces différences. 

La comparaison entre les variations de score à l'item 3 et à 
i èmê 

l'item 5 (deux items de même nature le 3 nécessitant l'utilisation 

de € ou de € ) fait penser à une difficulté pour utiliser $. . 

La baisse, surtout en Ao , des scores à l'item 6, va dans le 
i èrriG 

sens d'une difficulté par utiliser G et c avec des ensembles du 2 type. 

Une plus grande stabilité au niveau des acquis relativement aux 
er 

lu 1 type correspond 

ensembles d'ensembles de parties, 

er 
éléments du 1 type correspond peut-être à des hésitations au niveau des 

La deuxième question est pratiquementréussiede façon analogue 

en fin et en début d'année et donne lieu à des erreurs analogues. 

2) Niveau d'appropriation de la notion de transitivité. 

A) ErJ§§D£Ë!:i2D_d§s_;Uems. 

La notion de transitivité est certainement une des multiples 

notions mathématiques pour lesquelles se pose le niveau d'intégration 

atteint par l'étudiant : celui-ci durant ses études secondaires, n'a-t-il 

mémorisé qu'un certain nombre d'algorithmes lui permettant, dans un type 

précis de situation, de reconnaître la notion ou a-t-il suffisamment 

intégré cette notion pour pouvoir aborder un large éventail de questions 

utilisant celle-ci ? 
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Nous ne connaissons, dans ce domaine, aucun travail autre que 
(2) 

l'enquête menée en 1975 par R. Duval et F. Pluvinagev ' auprès d'élèves 

de cinquième. Les conclusions de ces chercheurs avaient été que cette 

notion est "Inabotidablz"par la population qu'ils avaient étudiée. 

Pour ces raisons nous avons repris les items tels qu'ils ont été 

proposés dans une des modalités de l'enquête précédente en ce qui concerne 

une relation définie par un lien verbal. Pour les autres items nous avons 

repris les questions concernant les relations présentées par un schéma 

sagittal en définissant ces relations par leur graphe ; un espace était 

laissé entre chaque item pour voir si les étudiants utilisent un type de 

représentation et si oui lequel préférentiel!ement. Les deux modalités 

du questionnaire comportent les mêmes items à une négation près mais leur 

ordre d'apparition diffère. 

B) Anal^se_tesj2ésultats. 

Pour chacune des deux parties (lien verbal et graphe) une analyse 

des résultats de toute la population questionnée sera faite item par item 

dans un premier temps, puis nous analyserons les séquences constituées par 

les réponses aux items de chacune des deux parties. Nous pensons ainsi 

mieux cerner l'idée que les étudiants ont de la transitivitê. Suivra une 

étude comparative des résultats obtenus en début d'année en Faculté, 

en I.U.T. et en Classe Préparatoire et une étude comparative des résultats 

obtenus en Faculté en début et en fin d'année. Comme aide à l'étude compa

rative entre échantillons nous avons fait une analyse en composantes prin

cipales dont nous présenterons les résultats en fin de paragraphe (p.lOÎ). 

(2) DUVAL [R), PLUVINAGE [F] précédemment cité p. 62. 

CD Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

Annexe Ccf. Annexe I : transitivitê]. 
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a) 1 PARTIE. Questions concernant les relations définies 

par leur graphe (4 items). 

ANALYSE GLOBALE : Résultats pour les deux modalités. 

1 e r item 

2 ê m e item 

3 è m e item 

4 ë m e item 

% de réussite 

64 

34 

40 

32 

% d'échecs 

26 

55 

37 

53 

% d'échecs dus â un graphe 

incomplet 

61 

23 

0 

surabondant 

6 

21 

93 

% de réponses justesjustifiées 

par flëche 

20 

18 

14 

19 

par tableau 

.6 

5 

1 

2 

verbalement 

32 

14 

8 

10 

effectifs : Ie' item : 104 - 2e"'e item : 56 - 3 K m e item : 74 - 4 e m e item : 52. 

Globalement le premier item est beaucoup mieux réussi que les suivants, 

surtout le deuxième et le quatrième (1er - 2 e m e item : x 2 = 30,12 -

1 e r - 3 e m e item : X 2 = 3,30 - 1 e r - 4 ê m e item : X
2 = 18,43). Malgré tout 

plus d'un quart de la population échoue à ce premier item et on verra, 

grâce à l'analyse des séquences de réponses que ces échecs ne sont cer

tainement pas tous imputables à l'inattention. 

Pour les items suivants, si le nombre de non-réponse augmente 

le pourcentage d'échec parmi les réponses données augmente aussi. Nous 

pensons pouvoir en conclure qu'il est plus difficile de modifier une 

relation pour la transformer en une relation transitive que de décider 

si une relation est transitive. 

Le deuxième et le quatrième item sont particulièrement mal 

réussis. 
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Au deuxième item 61 % des erreurs sont dues à des graphes incom

plets ; comme si les étudiants ne se rendaient pas compte que, rajoutant 

deux flèches, la relation n'est plus la même et qu'il faut vérifier de 

nouveau la transitivite. 

Au quatrième item 93 % des erreurs sont dues à des graphes 

surabondants, peut-être retrouve-t-on ici la difficulté mise en évidence 

dans l'autre question : dans l'esprit d'un grand nombre d'étudiants on 

ne peut pas parler de transitivite s'il n'y a pas de liaison du type 

a c . Le dépouillement du questionnaire, trop peu détaillé, ne nous 

permet pas de l'affirmer. 

Pour les deux modalités la comparaison des fréquences de non-

réponse pour chaque item fait apparaître une différence significative 
2 

(X tous supérieurs à 5,02) avec un risque inférieur à 2,5 %. La diffé
rence des scores de réussite et d'échec pour les deux modalités semble 
pouvoir s'expliquer par la place de la question dans chacune des modalités. 

Moins de la moitié des réponses justes, et pour certains items 

moins du quart, sont accompagnés d'une justification, parmi celles-ci 

la visualisation par des flèches est majoritaire pour les items difficiles. 

ANALYSE DES SEQUENCES DE REPONSE. 

Cette partie comportait quatre items. Nous avons compté, pour 

chaque séquence de longueur quatre à valeur dans l'ensemble { juste, faux} 

le nombre d'étudiants ayant répondu en utilisant cette séquence. 

Si les réponses avaient été données au hasard la probabilité 

d'obtenir une séquence déterminée serait de l/-,g ceci correspond à 7 

étudiants environ, cinq séquences ont été choisies par un nombre nettement 

supérieur d'étudiants : (j,j,j,j) ; (j,j,j,f) ; (f,f,f,f) ; (j,f,f5f) ; 

(j.f.j.j). 
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Ce comptage fait apparaître que : 

6 Y* 61316 

a) Parmi ceux qui réussissent au 1 item 49 % réussissent au 2 item 
pmp 

84 % réussissent au 3 item 
prnp 

61 % réussissent au 4 item 

Parmi ceux qui échouent au 1 item 31 % réussissent au 2 item 

ëms 
42 % réussissent au 3 item 

pmp 

12 % réussissent au 4 item 

Ces pourcentages montrent que si certains échecs au premier item 

peuvent être dûs à l'inattention. La plupart correspondent à une mauvaise 

connaissance de la transitivité. On ne peut toutefois pas, à partir de 

l'analyse des réponses, préciser quelle représentation de la transitivité 

ont les étudiants ayant échoué au premier item. 

py» PîTlP 

3) Parmi ceux qui réussissent au 1 item 51 % échouent au 2 

16 % échouent au 3 e m e 

39 % échouent au 4 e m e 

La difficulté présentée par le deuxième item semble supérieure 

à la difficulté présentée par le quatrième item, même par les étudiants 

ayant réussi le premier item. Enfin nous remarquons que 12 % d'étudiants 

n'ont rien réussi. 

A partir des analyses précédentes, on pourrait définir cinq types 

de comportements au degré d'appréhension du concept parmi les étudiants 

interrogés : 
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,er 1 degré : réussite en 1 ou 3 et réussite en 2 et 4 

2 degré : réussite en 1 ou 3, réussite en 2 et échec en 4 

,ème 

4eme 

rërae 

degré : réussite en 1 ou 3, échec en 2 et réussite en 4 

degré : réussite en 1 ou 3, échec en 2 et en 4 

degré : échec en 1 et 3 

25 % de l'échantillon 

19 % de l'échantillon 

24 % de l'échantillon 

18 % de l'échantillon 

14 X de l'échantillon 

Une telle répartition montre que l'appropriation de ce concept 

est faite de façon très hétérogène et reste dans la majeure partie des 

cas très superficielle. 

ETUDES COMPARATIVES DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSES PREPARATOIRES. 

On trouvera ci-dessous les pourcentages de réussite de 1'ensemble des 

échantillons et de chacun des échantillons utilisés. 

<D 
4-> 
•r— 

(/) 
en 
= 5 

\<V 
%. 
tu -o 
eu 
O l 
fO 

4-> c a; o 
s -
O 

Items /» I l 
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Tous les profils suivent le profil moyen toutefois certains 

échantillons semblent se détacher. 

En utilisant les degrés définis précédemment (§ 2), la méthode 

du Quick Clustering^ ' appliquée à la matrice de corrélation fait appa

raître deux blocs : A-^ , B. Pascal et Thiers d'une part, A 2 et IUT 

d'autre part. 

Si on regroupe en une première classe les étudiants du premier 

bloc et en une seconde ceux du deuxième bloc les résultats des deux 

classes diffèrent de manière significative avec un risque inférieur à 

5 % (x = 5,90), le premier bloc étant mieux représenté que le deuxième 

aux degrés 1,2 et 3 et inversement. 

Une analyse en composantes principales a été faite sur les 

données relatives aux deux parties du questionnaire concernant la tran-

sitivité, (cf. p...101 ) elle ne donnera dans ce domaine aucun renseignement 

plus précis. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET FIN D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous les pourcentages de réussite de l'échantillon 

questionné en début d'année et de l'échantillon questionné en fin d'année. 

CD KAMEN (J.M.)"Quick Clustering"in Journal of Marketing Research May 1970. 
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Items 

Si on compare pour chacune des sections les résultats des deux 

passages on met en évidence : 

- en A-, une amélioration aux deuxième, troisième et quatrième 

items et des résultats plus faibles au premier item. 

- en A2 une amélioration aux premier et deuxième items et des 

résultats plus faibles aux deux derniers items. 
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On confirme ces variations en comparant individu par individu 

les scores du début et de fin d'année, toutefois le test des signes ne 

permet pas de mettre en évidence des différences significatives. 

Si l'on repère les étudiants suivant leur degré d'appréhension, 
2 

celui-ci varie de façon significative durant Tannée (x = 63,82 calculé 
ûy n prnp i prnp 

sur les effectifs des classes correspondant au 1 degré, au 2 et 3,c'"c 

1 Gnîê YPITIP 

degré et au 4 et 5 degré, en début et en fin d'année). Cette dif

férence va dans le sens d'une dégradation. 

L'année ne semble donc pas avoir permis une meilleure intégration 

de la notion de transitivité abordée à l'aide de relations définies par 

leur graphe. 

prnp 

b) 2 PARTIE. Questions concernant les relations définies 

par un lien verbal ( 6 items). 

ANALYSE GLOBALE. Résultats pour les deux modalités. 

les quatre^ premiers_ items (chaque item 

est repéré par le nombre sur lequel il 

porte). 

le cinquième item 

nombre 

13 

23 

11 

45 

43 

% réussite 

46 

51 

48 

27 

45 

% échec 

20 

14 

16 

37 

18 

% non réponse 

34 

35 

36 

36 

37 

51 % de réussite 

6 % d'échec 

43 % de non réponse 

65 % des réponses justes 

non justifiées correctement 

Effectifs : 164 
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En général les résultats sont moins bons que les scores obtenus 

au 1 item de la partie précédente (portant sur les relations définies 

par leur graphe) : il semble plus facile de reconnaître si une relation 

est transitive quand on donne son graphe que lorsqu'on T a définie par un 

lien verbal. Ceci correspond-il à une difficulté à appliquer sur un 

exemple une définition connue formellement ? On verra que ce comportement 

ne se retrouve pas dans toutes les sous-populations. 

L'item correspondant au nombre 45 est celui qui enregistre les 

résultats les plus faibles. C'est le seul nombre n'ayant pas de relations 

avec les deux autres nombres. On retrouve une difficulté déjà signalée 

dans l'analyse de résultats à la première question' ' : on ne parle pas 

de transitivité pour une relation où il n'y a pas de liaisons du type 

a c . 

Pour la deuxième partie, on note une augmentation importante de 

non réponse, mais un maintien des réussites. Cette partie ne semble pas 

avoir été plus difficile que la première. Les réponses exactes sont loin 

d'être toutes justifiées et aucune des justifications n'utilise pour contre 

exemple un cas étudié en première partie. 

CD cf. p. aa 



96 

Résultats-pour chacune des modalités 

Nombre de 

réussites 

Nombre 

d'échecs 

Nombre 

de 

non réponses 

ES I 

ES II 

ES I 

ES II 

ES I 

ES II 

ère 
1 partie : les items sont repérés par le 

nombre sur lequel il porte 

13 

33 
(46,5) 

42 
(46,2) 

6 
(8,5) 

26 
(28,6) 

34 
(47,9) 

23 
(25,3) 

23 

35 
(49,3) 

48 
(52,7) 

3 
(4,2) 

20 
(22,0) 

35 
(49,3) 

23 
(25,3) 

11 

30 
(42,3) 

48 
(52,7) 

7 
(9.9) 

19 
(20,9) 

36 
(50,7) 

24 
(26,4) 

45 

5 
(7,0) 

40 
(44,0) 

32 
(45,1) 

29. 
(31,9) 

36 
(50,7) 

22 
(24,2) 

43 

32 
(45,1) 

41 
(45,1) 

5 
(7,0) 

24 
(26,4) 

36 
(50,7) 

26 
(28,6) 

-ème .. 2 partie 

30 
(42,3) 

53 
(58,2) 

4 
(5,6) 

6 
(6,6) 

39 
(54,9) 

32 
(35,2) 

ESI : l ë r e modalité 73 Questionnaires. ES II 2 e m e modalité 

91 questionnaires. 

Le pourcentage de non-réponses est beaucoup plus élevé de manière 

toujours significative pour la première modalité (risque inférieur à 5 %) 

Dans cette modalité cette question était la dernière du questionnaire. 

Si on calcule les fréquences de réussites parmi les réponses 

effectivement données, on met en évidence une différence significative 

d'une modalité à l'autre pour les items 13, 23, 45 et 43 avec un risque 

inférieur à 1 % (x respectivement égal à 12,58; 6,64 ; 19,49 ; 6,35). 

Seul l'item portant sur le nombre 45 est moins bien réussi dans la pre

mière modalité. 

Les deux modalités différaient par une négation et certainement 

beaucoup d'erreurs dans la modalité II sont dues au fait que certains 

étudiants ont dû répondre pour cette modalité, â la question en lisant 

"JieZatLon &iayu>.LtLve." au lieu de '\2Zatl0n non tn.am,XXÀ^q}\ 

Pour expliquer le résultat à l'item correspondant au nombre 

45, on peut faire l'hypothèse que,dans le cas de 45 il est plus simple de 

file://'/2Zatl0n
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déterminer si une relation n'est pas transitive que de déterminer si elle 

est transitive (ne pas être transitive signifie rechercher les liaisons 

du type a^ c pour lesquelles il n'y a pas de liaison a — > c,or dans 

le cas de 45 il n'y a pas de liaison du type .a"* ^ c ) . On reviendra 

dans l'analyse de séquences sur ce problème. 

ANALYSE DES SEQUENCES DE REPONSE. 

Nous travaillerons d'abord sur la première partie qui comportait 

5 items. Si les réponses avaient été données au hasard, la probabilité d'ob

tenir une séquence déterminée serait de V 3 2 ceci correspond à 3 étudiants 

environ, 4 séquences ont été choisies par un nombre supérieur d'étudiants 

( j J* jf j ) (f j jf j ) (J JJJJ ) ( j jf ff ) • 

Ce comptage fait apparaître que : 

. Il reste encore des représentations de la transitivité confor

ment à celles mises en évidence par F. Pluvinage. Par exemple le modèle 

conduisant l'étudiant à ne répondre oui que lorsque les nombres ont un 
ème 

chiffre en commun. Tous ces étudiants ont du reste répondu non au 6 

item de cette question ce qui confirme l'utilisation de ce modèle. Mais 

de tels modèles ne sont pas utilisés par un grand nombre. 

La majeure partie des erreurs provient de l'item correspondant 

au nombre 45 (jjj f,j) 44 % des réponses prises en compte. 

. On pourrait définir 3 degrés d'acquisition : 

1 e r degré : réussite totale. 
prnp 

2 degré : réussite sauf aux items où il n'y pas de relation 
du type a c. 

ème 
3 degré : échecs correspondant à des modèles divers plus 

éloignés de la vérité que le précédent. 

19 % environ de la population et au 1 degré. 
pmp 

44 % environ de la population et au 2 degré. 

Ce faible pourcentage de réussite confirme les conclusions de 

la première partie : pour beaucoup d'étudiants cette notion reste source 

de difficultés. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

On trouvera ci-dessous le profil moyen de l'ensemble des 

échantillons et de chacun des échantillons utilisés. 

1. 45 u (,S r»\pot»^«ij«>«Cû 

Les différents profils suivent grossièrement le profil moyen. Le profil 

de l'échantillon d'étudiants de A2 se détache en dessous des autres. 



99 

En utilisant les degrés définis précédemment (p. ) on fait 

apparaître une différence significative entre les répartitions suivant 

les différents degrés des étudiants des échantillons de A-, ,IUT, 

B. Pascal et Thiers d'une part, de Ao d'autre part. Le pourcentage d'étu

diants de A2 n'atteignant pas le deuxième degré est beaucoup plus impor

tant que pour les-autres ëch-afiti liions. 

Les étudiants de A^ , quant à eux ne se distinguent pas de 

façon significative des étudiants de l'IUT ou des classes préparatoires. 

Une analyse en composantes principales a été faite sur les 

données relatives aux deux parties du questionnaire concernant la 

transitivité. On donnera plus loin une interprétation des résultats 

(cf p.101) elle ne donnera aucun renseignement supplémentaire dans ce 

domaine. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS OBTENUS EN FACULTE EN DEBUT ET FIN 

D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous le profil moyen de l'échantillon ques

tionné en début d'année et de l'échantillon questionné en fin d'année. 
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La comparaison des profils fait apparaître une amélioration 

pour les deux échantillons à tous les items sauf à l'item portant sur le 

nombre 45. Il semble même que le modèle conduisant à cette erreur se soit 

renforcé. Les effectifs de fin d'année sont toutefois trop faibles pour 

pouvoir tester les différences notées, La comparaison individu par individu, 

pour chaque item, des scores de début et fin d'année confirme les variations 

notées précédemment. En appliquant le test des signes, les probabilités 
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obtenues sont faibles (entre 0,03 et 0,1) mais ne permettent cependant 

pas de rejeter l'hypothèse d'identité des résultats. Si on utilise les 

degrés définis précédemment (p. 75) la répartition suivant les différents 

degrés en début et fin d'année est différente de façon significative 

(X2 = 9,28). 

Cette modification va dans le sens d'une amélioration. 

Si on regroupe les conclusions relatives aux deux parties 

concernant la notion de transitivité il nous semble qu'il y a eu, en 

cours d'année, des acquis relativement à cette notion mais essentiellement 

lorsque cette notion est à appliquer à un problème ayant un sens, portant 

sur des données numériques, une relation explicitée et non sur une relation 

1i ttéral e 1 iant des constantes. 

èi"S ëniG 
c) 1 et 2 PARTIES. Analyse en composantes principalement 

sur l'ensemble des résultats. 

L'analyse faite précédemment des résultats montre que la notion 

de transitivité correspond à de multiples niveaux d'acquisition corres

pondant à des savoirs-faire différents. Souhaitant aller plus loin dans 

la précision de ceux-ci nous avons fait une analyse en composante princi

pale sur l'ensemble des résultats concernant tous les échantillons dont 

nous présentons rapidement les résultats. Les représentations dans les plans 

factoriels sont reproduites en Annexe I : ACP Transitivité. On y trouvera 

aussi la matrice des corrélations et le tableau "Fa&teuu doj> vcuviablu". 
1 Facteur : 

Ce facteur explique 52,55 % de l'inertie totale. 

Les items correspondant à la deuxième partie (relation définie 

par un lien verbal) sont très fortement corrélês positivement avec ce 

facteur, ils sont aussi très fortement corrélês entre eux, ce qui indique 

le caractère homogène de cette deuxième partie. Le long de ce premier 

facteur les items correspondant à la première partie (relations définies 

par leur graphe) ont une abscisse négative ou faiblement positive. Ce 

premier facteur correspond donc à la structure de cette question et 

oppose la première partie à la seconde. 

CDL' analyse en composante principale a été faite sur les résultats obtenus 

par les 165 étudiants auxlQ items concernant la notion de transitivité. Dans . . 

le programme utilisé les variables traitées sont . normess centrée et on travail- ' 
10 

le dans tR muni de la métrique enclidienne. 
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2 ë m e Facteur : 

Ce facteur explique 22,78 % de l'inertie totale. Donc le 

premier plan factoriel explique 75,34 % de l'inertie totale. 

Les items correspondants à la première partie (relations 

définies par un graphe) sont fortement corrêlës avec ce facteur (posi

tivement pour les items 2,3 et 4 négativement pour l'item 1). Ce facteur 

oppose le premier item, item de définition, aux trois autres items de 

cette première partie qui sont des items de construction de graphes. 

3 ë m e Facteur : 

Ce facteur explique 6,14 % de l'inertie totale. Donc l'espace 

formé par les trois premiers axes factoriels explique 81,48 % de l'inertie 

totale. 

Mis à part les items 2 et 4 de la première partie, la corrélation 

avec cet axe est faible. Ce facteur oppose ces deux items pour lesquels 

les étudiants avaient rencontré des difficultés toutes particulières 

(cf. p. 69). Cet axe pourra peut-être permettre de préciser le compor

tement des étudiants par rapport à ces items. 

Nous ne présenterons pas les autres axes factoriels, leur con

tribution à l'explication de l'inertie totale est faible (moins de 5 % 

chacun) et leur interprétation fort aventureuse. 

ANALYSE DES PROJECTIONS DU NUAGE DES INDIVIDUS. 

Premier_glan_façtoriel : (1 et 2 facteur). 

L'analyse de la projection du nuage des individus sur ce premier 

plan fait apparaître des regroupements nets de points. On a défini quatre 

zones (cf. Annexe I : ACP transitivité) : 

- la zone I constituée par les points situés à gauche du plan 

et correspondant aux individus n'ayant pas répondu à la deuxième partie 

de la question (relation définie par un lien verbal). 



103 

- la zone II constituée par les points situés en bas du plan 

et correspondant aux individus n'ayant pas répondu à la première partie 

de la question (relations définies par leur graphe). 

La situation et l'importance de ces deux zones sont liées à la 
(1) 

structure et au codage des différents items de la question^ '. 

Nous voulions étudier simultanément les deux parties concernant 

la transitivite, et nous ne pouvions retirer les données concernant les 

individus n'ayant répondu qu'à une seule partie au risque de voir notre 

échantillon s'amenuiser beaucoup trop. Ces individus ont donné au nuage de 

points une configuration spéciale dont témoigne les projections. 

- la zone III constituée par les points situés en haut à gauche 

du plan et correspondant aux réponses fausses à la première partie de la 

question. 

- la zone IV ou zone centrale correspond aux individus ayant 

abordé l'une et l'autre partie. Ce noyau central est difficile à analyser. 

Nous avons repéré les individus des différents échantillons utilisés dans 

ce noyau. Ce travail ne fait apparaître aucun regroupement net. 

La définition des axes factoriels tient évidemment compte du 

fort pourcentage de non-réponse à l'une ou l'autre des deux parties. Sans 

cela une analyse plus fine du nuage de points correspondant à la zone 

centrale aurait sans doute été possible. 

Cela nous amène à avoir une réflexion sur l'importance du choix 

du codage et sur le rôle des données manquantes dans un tel travail. 

C1) Pour la première partie, pour le premier item nous avons codé faux : 0, 

juste : 1, non réponse : 3, pour les autres items, faux 2,3 ou 4 (suivant 

le type de réponse), juste 1 , non réponse 0. 

Pour la seconde partie, pour tous les items nous avons codé faux : 0, 

juste : 1, non réponse 0. 
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L'analyse de ce premier plan factoriel nous permet essentielle

ment de retrouver des éléments déjà notés précédemment concernant la 

structure du questionnaire : l'hétérogénéité des deux parties, l'homogé

néité des items de la deuxième partie et l'opposition du premier et 

des trois autres items dans la première partie. 

er ë me 
0§yxième_elan_façtoriel (I et 3 facteurs). 

Comme précédemment, et du fait du premier axe factoriel on voit 

apparaître, bien séparée du reste du nuage une zone à gauche du plan 

(zone I) correspondant aux individus n'ayant pas répondu à la deuxième 

partie de la question. 

Le reste du nuage est peu dispersé. 

Le troisième axe factoriel oppose les items 2 et 4 de la première 

partie de la question. Le long de cet axe on trouve en bas : les étudiants 

ayant échoué au 2 e m e item et n'ayant pas répondu au quatrième item, en 

haut aux étudiants ayant réussi au 2 e m e item et ayant échoué au quatrième 

item. Ici aussi le codage' ' adopté entraîne une disymétrie au niveau 

de l'interprétation. 

Le nuage total d'une part et les différents échantillons d'autre 

part ont des projections sur cet axe dont la répartition est assez homogène. 

Pour ce plan aussi il nous apparaît difficile d'aller plus loin 

dans l'analyse et nous ne retiendrons que la confirmation de la non homogé

néité de la première partie de la question. 

3) Familiarisation avec les propriétés liées à la structure de 

corps ordonnée sur IR. 

CD Codage donné p. 103. 
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En analyse, de nombreuses erreurs relevées en licence sont 

dues à un mauvais usage des relations d'ordre dans IR. Nous avons voulu 

tester les habitudes des étudiants relativement à la compatibilité de 

la relation d'ordre et des différentes opérations dans IR. Ce que nous 

appellerons les deux modalités de ces items sont très différentes ce 

sont plutôt, comme le confirme l'analyse des résultats deux questions 

portant sur des notions voisines, par commodité nous continuerons à les 

appeler modalités : 

ère 
- la 1 modalité (L C I ) propose trois items, chacun est une 

implication signifiant : pour l'une la compatibilité avec la soustraction, 

pour l'autre la compatibilité avec 1'addition,pour la dernière la compa

tibilité avec la multiplication. L'étudiant devait affirmer ou infirmer 

chacune d'elle et dans ce dernier cas donner un contre exemple pour jus

tifier son infirmât!on. 

ème 
- la 2 modalité (L C II) propose la résolution d'une inéquation 

du premier degré à paramètre (variable, paramètre et coefficients réels). 

Sa résolution conduisait â utiliser la compatibilité avec l'addition, et à 

faire une discussion, portant sur la valeur du paramètre, pour les pro

blèmes de compatibilité avec la multiplication et de division par zéro. 

Ces items avaient été testés auprès d'élèves de première et 

terminale de Lycée. Mis à part ceux concernant l'addition ils avaient été 

très mal réussis. 

B) Anaiy§e_djs_rjsuitats. 

Les deux modalités étant très différentes, on fera d'abord 

une étude des scores globaux suivant la modalité et la notion étudiée. 

Suivra une étude comparative des résultats en début d'année en faculté 

CD Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

Annexe I Ccf. Annexe I : corps ordonné). 
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à 1"I.U.T. et en classe préparatoire et enfin une étude comparative en 

début et en fin d'année en faculté. 

ANALYSE GLOBALE. 

Soustraction 

Addition 

Multiplication 

Division par 0 

LC I 

LC I 

LC II 

LC I 

LC II 

LC II 

non (D 
réponse 

7 

7 

7 

9 

7 

22 

faux*1* 

19 

0 

5 

30 

48 

40 

juste^ 

74 

93 

88 

61 

45 

38 

(2) 

90 

/ 

0 

89 

0 

26 

LC I:le r emodalité 

LCII:2ememodalitë 

Première modalité. 

Si "relation dJ1 QHAK.IL QX addition" ne pose pas de problème, 
"JieZation d'oMdte. et Aoiu>&iactLon"et surtout "muùtipticatlon" ne sont 
pas sans en poser (30 % de la population pense pouvoir multiplier les 2 
membres d'une inégalité par n'importe quel réel sans changer le sens de 
cette inégali té). Dans la majeure partie des cas lorsqu'un item a été 
jugé faux un contre-exemple correct a été fourni. 

(1] Pourcentage par rapport au nombre de questionnaires distribués 

LC I : 57, LC II : 58. 

C2) Pour LC I : pourcentage de réponses justifiées par un contre exemple 

juste parmi les réponses justes. 

Pour LC II : pourcentage de réponses où le problème est évoqué mais 

la solution donnée est fausse. 

qhAk.il
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Les scores relatifs à l'addition et la multiplication sont moins 

bons que précédemment bien que les pourcentages de non-réponse soient sem

blables. 

Plus de 50 % des étudiants donnant une réponse multiplient 

les deux membres de l'inégalité par un réel sans se soucier du signe 

de celui-ci et le problème n'est évoqué dans aucune des réponses fausses. 

15 % des étudiants n'achèvent pas la résolution de l'inéquation et 

38 % seulement l'achèvent correctement. Parmi ceux qui poursuivent les 

transformations un sur deux divise par un nombre réel éventuellement nul 

un quart de ceux-ci seulement signale le problème sans toutefois lui donner 

une solution correcte. 

Afin de voir si on peut, pour l'une et l'autre des modalités, 

définir un ordre de difficultés dans les notions testés, nous avons analysé 

les séquences de scores obtenus par chaque étudiant : trois notions étaient 

testées nous avons donc, pour chaque étudiant une suite de longueur 3 à 

valeur dans {juste, faux} . Parmi tous les cas possibles (8 pour chaque 

modalité) 3 pour chaque modalité correspondent au score d'une population 

importante d'étudiants( 10). Il s'agit: 

pour la 1 modalité : - tout juste : 46 % des étudiants ayant travaillé 

sur cette modalité. 

- une erreur : la compatibilité avec la multipli

cation pour 26 % des étudiants 

ayant travaillé sur cette modalité. 

- une erreur : la compatibilité avec la soustrac

tion pour 18 % des étudiants ayant 

travaillé sur cette modalité. 
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pour la 2 modalité: - seule la compatibilité avec l'addition est 

juste pour 29 Ides étudiants ayant travaillé 

sur cette modalité. 

- seul le problème de division par zéro est 

incorrecte pour 22% des étudiants ayant tra

vaillé sur cette modalité. 

- tout est juste pour 22 % des étudiants ayant 

travaillé sur cette modalité. 

Ces résultats ne permettent pas de définir une difficulté crois

sante dans les notions testées : si tous les étudiants réussissent ce qui 

concerne l'addition, certains réussissent à ce qui concerne telle notion, 

échouent à ce qui concerne telle autre notion et d'autres étudiants ont 

le comportement inverse. 

Par contre ces résultats montrent eux aussi que la résolution 

d'une inéquation amène une difficulté supplémentaire : il y a deux fois 

plus d'étudiants ayant tout réussi dans la 1 modalité que dans la 

seconde. 

Toutefois la différence des scores relatifs à la multiplication 

et à l'addition suivant les deux modalités n'est pas significative 
2 

(X = 4,170). Dans l'étude par sous population on ne tiendra pas compte 

de la modalité pour l'étude de ces deux notions. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSES PREPARATOIRES. 

Les résultats relatifs à la soustraction 

non 
réponse 

faux 

juste 

(2) 

Al 
(1) 

19 

44 

37 

67 

A2 

• (1) 

8 

8 

83 

80 

IUT 
(1) 

0 

18 

82 

100 

B.Pascal 

(1) 

0 

0 

100 

100 

Thiers 
(1) 

0 

17 

83 

100 

(1] cf. page iQH - note 1̂} 

[2] Pourcentage de réponses justifiées par un contre exemple juste parmi 

les réponses justes. 
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Cet item a posé peu de problème et Tes scores sont assez homo

gènes sauf pour les étudiants de A-̂  : 19 % de ceux-ci ne répondent pas à 

la question et parmi les réponses données plus de 50 % sont fausses. C'est 

aussi ces étudiants-là qui donnent le moins souvent des contre-exemples 

justes pour appuyer leur affirmation. 

Les effectifs de chaque classe sont toutefois trop faibles pour 

faire valablement un test d'homogénéité. 

Les résultats relatifs à la division par zéro 

• 

non 

réponse 

faux 

juste 

(2) 

Al 
(1) 

25 

17 

58 

17 

h 
(1) 

0 

100 

0 

50 

IUT 

(1) 

38 

15 

46 

15 

B.Pascal 

(1) 

8 

33 

58 

25 

Thiers 

(1) 

36 

45 

18 

27 

On peut distinguer trois attitudes : 

a) les étudiants qui n'abordent pas le problème. 

b) les étudiants qui divisent par zéro en mentionnant éventuellement 

le problème mais sans en tenir compte. 

c) les étudiants qui traitent le problème correctement. 

Un fort pourcentage d'étudiants de A1 de VIUT et de Thiers appartiennent 

à la première catégorie. Pour les étudiants de Â ^ et de l'IUT parmi ceux 

qui répondent,nombreux sont ceux qui répondent juste et tous, au moins, 

signalent le problème. Parmi les étudiants de Thiers environ trois quart 

des réponses sont fausses et peu d'étudiants signalent le problême. 

Les étudiants de A2 appartiennent tous à la deuxième catégorie. 

La moitié toutefois signale le problème. 

C1] cf. page 106 - note ^ 
[23 Pourcentage de réponses où le problème est évoqué mais la solution 

donnée est fausse. 
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Un fort pourcentage d'étudiants de B.Pascal appartiennent à la 

troisième catégorie et la quasi totalité de ceux-ci signalent le problème. 

Pour cette notion aussi, les effectifs de chaque classe sont 

trop faibles pour permettre de faire un test d'homogénéité. 

Les résultats relatifs à l'addition 

non 

réponse 

faux 

juste 

Al 
(1) 

21 

0 

79 

A2 

(1) 

5 

0 

95 

IUT 

(1) 

0 

0 

100 

B Pascal 

(1) 

4 

4 

92 
! 

Thiers 

(1) 

0 

12 

88 

On remarque que le problême a toujours été correctement traité 

lorsqu'il a été abordé, sauf pour quelques étudiants de Thiers et de B.Pascal 

Ces erreurs sont toutes faites à propos de la résolution de l'inéquation 

(2 e m e modalité). 

A partir de ces résultats on peut accepter l'hypothèse que 

l'appartenance à une des cinq sous populations n'intervient pas sur le 

score relatif à cette notion. 

Les résultats relatifs à la multiplication 

non 

réponse 

faux 

juste 

Al 
(1) 

21 

21 

57 

A2 

(1) 

5 

68 

27 

IUT 

(1) 

4 

58 

38 

B Pascal 

• ( ! ) • 

4 

17 

79 

Thiers 

(1) 

. 0 

35 

65 

CD cf. page 106 - note CI 
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Pour cette notion on remarquera un fort pourcentage de non 

réponse en A, (également réparti pour les deux modalités). 

Parmi les réponses données plus de la moitié sont justes chez 

les étudiants de BP de Thiers et de A, et plus de la moitié sont fausses 

chez les étudiants de A~ et de VIUT. 

Ces résultats permettent d'accepter l'hypothèse selon laquelle 

le fait d'appartenir à une des cinq sous-populations influe sur le score 

relatif à cette notion. 

De tous ces résultats on retiendra que l'utilisation de la 

relation d'ordre dans R pose encore des problèmes à l'entrée de l'ensei

gnement supérieur et qu'en particulier en ce qui concerne la multiplication 

de nombreux étudiants ont des comportements inadaptés. 

Les questions relatives a cette notion dans notre questionnaire 

•paraissent discriminantes pour les sous populations étudiées. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

Les résultats sont les suivants : 
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Soustraction 

Addition 

Multiplication 

Division par 

zéro 

LC I 

LC I 

et 

LC II 

LC I 

et 

LC II 

LC II 

Al 

non 

réponse^ ' 

0 
(13) 

0 

(21) 

0 

(21) 

9 
(25) 

faux(1) 

11 
(44). 

0 

(0) 

30 

(21) 

36 
(17) 

juste^1) 

89 
(37) 

100 

(79) 

70 

(57) 

55 
(58) 

(2) 

100 
(67) 

36 
(17) 

h 
non 

M \ 
réponse1' ; 

17 
(8) 

0 

(5) 

0 

(5) 

33 
(0) 

faux 

(1) 

13 
(8) 

0 

(0) 

44 

(68) 

33 
(100) 

juste 

(1) 

50 
(83) 

100 

(95) 

56 

(27) 

33 
(0) 

(2) 

100 
(80) 

33 
(50) 

- entre parenthèsesles résultats du premier passage. 

Ces résultats sont difficilement interprëtablescar les effectifs 

sont faibles (A1 : 20, A2 : 10). 

Ces tableaux semblent indiquer une amélioration partout sauf en 

A, pour le problême de la division par zéro,toutefois les différences 

de score entre premier et deuxième passage ne peuvent être testées. 

Pour étudier la variation des scores individuels, nous avons 

comparé les séquences des scores obtenus par chaque étudiant ayant 

répondu au questionnaire en début et en fin d'année. Ceci n'est possible 

que pour ce qui concerne la multiplication et l'addition car tout étudiant 

ayant rempli la l e r e modalité au 1 e r passage se voyait proposer la seconde 

au second passage et inversement. 

Ici aussi une amélioration semble apparaître mais le test des 

signes ne permet pas de conclure à une différence significative. 

(1) Pourcentage par rapport au nombre de questionnaires distribués. 

(2) LC I : pourcentage de réponses justifiées par un contre exemple juste 

parmi les réponses justes. 

LC II : pourcentage de réponse où le problème est évoqué mais la . 

solution donnée est fausse. 
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4) Familiarisation_avec_2a_distance_surJR^ 

A) P^ésentati.on_des_Uems.(' ' 

Tous les étudiants interrogés ont abordé la notion de limite 

et continuité dans le secondaire en utilisant les critères classiques : 

"Ve3n. " faisant intervenir la distance sur IR notée suivant les 

ouvrages d ou 1 1 (valeur absolue). Nous avons souhaité évaluer la connais

sance que les étudiants ont de cette distance. 

Les deux modalités du questionnaire sont différentes pour deux 

items sur quatre relatifs à cette notion (cf. Annexe I : Distance surlR). 

- premier item : un intervalle étant défini à l'aide de la 
ère 

distance il s'agit - dans la 1 modalité de représenter les points 

de cet intervalle sur la droite numérique. 
pfTlÔ 

- dans la 2 modalité d'expliciter l'intervalle. 

- deuxième item : il s'agit de résoudre une équation du premier 

degré à une inconnue, un des membres étant pris en valeur absolue. Cet 

item est le même dans les deux modalités. 

- troisième item : un intervalle ouvert étant défini par une 

double inégalité il s'agit de le définir à l'aide de la distance. Cet 

item est le même dans les deux modalités. 

- quatrième item : il s'agit de trouver les points dont la somme 

des distances à 3 et 6 est inférieure à 2. En utilisant l'inégalité trian

gulaire ce problême n'a pas de solution de façon évidente. Nous souhaitions 

voir si les étudiants étaient familiarisés avec cette propriété fondamen-

taie de la distance.-Dans la 1 modalité le problème est proposé avec 

les valeurs absolues. 
prnp 

-Dans la 2 modalité le problème est proposé avec 

la notation d(...) et la définition de d est rappelée. 

(1) Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

Annexe [cf. Annexe I : Distance sur |R). 
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B) Analysejdes_résultats. 

On fera d'abord une étude des scores globaux pour chaque item suivant 

la modalité. Suivra une étude comparative des résultats en début d'année 

en faculté,à l'IUT et en classe préparatoire et enfin une étude compara

tive en début et en fin d'année en faculté. Dans chacun des cas on tiendra 

compte des renseignements recueillis sur la méthode utilisée par les étu

diants pour résoudre le problème posé. 

ANALYSE GLOBALE. 

Tableau I. Résultats suivant la modalité. 

<• 

l e r e modalité 

2 è m e modalité 

juste 

35 
(61) 

41 
(71) 

1 e r item 

faux 

16 
(28) 

15 
(26) 

non 
réponse 

6 
(11) 

2 
(3) 

une racine 
juste 

13 
(23) 

4 
(7) 

deux racines 
justes 

33 
(58) 

48 
(83) 

2 ê m e itéra 

non réponse 

7 
(12) 

2 
(3) 

faux 

4 
(7) 

4 
(7) 

lere modalité 

2erae modalité 

3êrae item 

juste 

13 
(23) 

11 
(19) 

faux 

18 
(32) 

20 
(34) 

non réponse 

26 
(46) 

27 
(47) 

4ërae item 

juste 

10 
(18) 

5 
0) 

faux 

23 
(40) 

31 
(53) 

non réponse 

24 
(42) 

22 
(38) 

Effectif : r ' e modalité 57 2e,ne modalité 58. 
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Ces résultats ne font apparaître aucune différence significative 

de score entre les deux modalités. Dans la suite on ne tiendra pas compte 

de la modalité pour l'analyse des résultats. 

Si on examine item par item ces résultats : 

. On remarque que plus d'un quart de la population ne sait pas 
er 

expliciter un intervalle défini par la valeur absolue (1 item) et beaucoup 

moins d'un quart sait faire le travail inverse (3 item). Il ne semble 

pas qu'un intervalle ouvert soit perçu par la majorité des étudiants comme 

l'ensemble des points se trouvant à une distance inférieure à un réel 

positif donné du centre de l'intervalle (notion de boule ouverte). 

. On remarque que la résolution de l'équation est relativement 

bien rêussiesurtout pourla deuxième modalité. Les résultats intermédiaires 

(cf. tableau II) qui apparaissent sur les questionnaires montrent que 
er 

tous les étudiants ayant réussi ont résolu deux équations du 1 degré à 
ère 

1 inconnueaprès avoir supprimé la valeur absolue 23 % pour la 1 modalité, -

et 7 %,pour la seconde, n'ont envisagé qu'une seule équation. 

. On remarque que le dernier item n'a que très rarement donné 

lieu à des réponses exactes. Les pourcentages de non-réponses et de faux 

avoisinent 40 % chacun. 

Les calculs intermédiaires (cf. tableau II) font apparaître 

l'usage de l'inégalité triangulaire dans 2 questionnaires seulement soit 

1 % de la population. 

Les calculs ont en général conduit à l'étude de multiples cas 
suivant la valeur de x par rapport à 3 et à 6. 
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Tableau II. Résultats relatifs aux calculs intermédiaires (1) 

lereModalité 

2emeModalité 

1er 

rien 

38 
(72) 

20 
(34) 

item 

« 

15 
(28) 

35 
(60) 

+2 

0 

3 
(5) 

2èmeitem 

rien 

18 
(34) 

9 
(16) 

= = 

35 
(66) 

49 
(84) 

rien 

25 
(47) 

29 
(50) 

.ème ., 
4 item 

A 

2 
(4) 

0 

3-6 

26 
(49) 

29 
(50) 

Ces résultats globaux permettent de penser que les étudiants ne 

sont pas familiarisés avec les propriétés de distance de la valeur absolue 

bien que ces propriétés leur aient été présentées dans le secondaire. On 

peut faire l'hypothèse que si ces propriétés ont été précisément données 

elles ont été peu utilisées, d'où la difficulté rencontrée à donner une si

gnification à {x /1 x - xnl< r} plutôt que (x/xQ -r < x< xQ+r} et à 

utiliser l'inégalité triangulaire. 

{1] Notations adoptés pour les calculs intermédiaires. 
er 
1 item : <c-.l' expression a été traduite par deux inégalités sans valeurs 
absolues qui ont été résolues séparément. 

\2 :les deux membres de l'inégalité ont été élevés au carré. 

ème 
2 item : = ='-l ' équation a été remplacée par deux équations obtenues 
par suppression de la valeur absolue. 
n m p 

3 item : nous n'avons obtenu aucun calcul intermédiaire. 
OIÏID 

4 item :_A_-usage de l'inégalité triangulaire. 

3-6 ; étude des inégalités obtenues en supprimant les valeurs 

absolues suivant la valeur de x par rapport à 3 et à 6. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS I.U.T. - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

Tableau III. Résultats par sous population 

• 

*1 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

1 e r item 

juste 

20 
(71) 

15 
(68) 

11 
(46) 

19 
(79) 

11 
(65) 

faux 

5 
(18) 

6 
(27) 

12 
(50) 

5 
(21) 

3 
(18) 

non 
réponse 

3 
(H) 

1 
(5) 

1 
(4) 

0 
(0) 

3 
(18) 

2 è m e item 

une racine 
juste 

17 
(61) 

15 
(68) 

17 
(71) 

19 
(79) 

13 
(76) 

deux racines 
justes 

5 
(18) 

2 
(9) 

4 
(17) 

5 
(21) 

1 
(S) 

faux 

3 
(H) 

2 
(9) 

1 
(4) 

0 
(0) 

2 
(12) 

non 
réponse 

3 
(H) 

3 
(14) 

2 
(8) 

0 
(0) 

1 
(6) 

,ême .. 
3 i tem 

juste 

10 
(36) 

2 
(9) 

3 
(12) 

7 
(29) 

2 
(12) 

faux 

7 
(25) 

6 
(27) 

9 
(37) 

8 
(33) 

8 
(47) 

non 
réponse 

11 
(39) 

14 
(64) 

12 
(50) 

9 
(37) 

7 
(41) 

-ème .. 
4 item 

juste 

1 
(4) 

3 
(14) 

3 
(12) 

7 
(29) 

1 
(6) 

faux 

14 
(50) 

10 
(45) 

13 
(54) 

11 
(46) 

6 
(35) 

non 
réponse 

13 
(46) 

9 
(41) 

8 
(33), 

6 
(25) 

10 
(59) 

Tableau IV . Résultats relatifs 

sous-population. 

A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

1 e r item 

rien 

13 
(52) 

9 
(43) 

9 
(37) 

15 
(62) 

12 
(71) 

« 

11 
(44) 

12 
(57) 

14 
(58) 

9 
(37) 

4 
(24) 

+ 2 

1 
(4) 

0 
(0) 

1 
(4) 

0 
(0) 

1 
(6) 

2 ë m e item 

rien 

6 
(24) 

7 
(33) 

4 
(17) 

3 
(12) 

7 
(41) 

= = 

19 
(76) 

14 
(67) 

20 
(83) 

21 
(87) 

10 
(59) 

4 ë m e item 

rien 

11 
(44) 

12 
(57) 

9 
(37) 

10 
(42) 

12 
(71) 

A 

0 
(0) 

1 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(6) 

3-6 

14 
(56) 

8 
(38) 

15 
(62) 

14 
(58) 

4 
(24) 

aux calculs intermédiaires^ ; par 

(1) Cf. Notations adoptées pour les calculs intermédiaires p 11.6 
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Ces deux tableaux ne font apparaître.aucune différence 

significative entre les scores des échantillons utilisés. 

Ici certains étudiants sont encore hésitante à la fin du secon

daire en ce qui concerne les propriétés liées à la structure de corps 

ordonné de R, tous semblent peu familiarisés avec les propriétés liées 

à la structure d'espace métrique de R. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS OBTENUS EN FACULTE EN DEBUT ET EN FIN 

D'ANNEE. 

Tableau V : Résultats en faculté en fin d'année. 

Al 

A2 

1 e r item 

juste 

17 
(85) 

5 
(56) 

faux 

2 
(10) 

3 
(33) 

nr 

1 
(5) 

1 
(U) 

2 è m e item ! 

une racine 

juste 

18 
(90) 

8 
(89) 

deux racines 

justes 

2 
(10) 

0 
(0) 

faux 

0 
(0) 

1 
(H) 

nr 

0 
(0) 

0 
(0) 

3èrae item 

juste 

11 
(55) 

2 
(22) 

faux 

4 
(20) 

3 
(33) 

nr 

5 
(25) 

4 
(44) 

1 

4 ê m e item 1 

juste 

11 
(55) 

4 
(44) 

faux 

5 
(25) 

3 
(33) 

nr 

4 
(20) 

2 
(22) 

Tableau VI : Résultats relatifs aux calculs intermédiaires^ •' en fin 

d'année. 

Al 

A2 

1 e r item 

rien 

8 
(40) 

6 
(67) 

<S 

12 
(60) 

3 
(33) 

+ 2 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 ë m e item 

rien 

1 
(5) 

1 
(H) 

= = 

19 
(95) 

8 
(89) 

4 è m e item 

rien 

7 
(35) 

3 
(33) 

A 

0 
(0) 

0 
(0) 

3-6 

13 
(65) 

6 
(67) 

(1) Cf. Notations adoptées pour les calculs intermédiaires p. 116 • 
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Etant donné la faiblesse des effectifs il est difficile de 

tester les hypothèses que l'on peut faire à partir de ces tableaux. 

Nous dirons seulement qu'il semble y avoir une assez grande homogénéité 

de ces deux échantillons quant aux résultats et aux données relatives 

aux calculs intermédiaires. 

Par rapport aux données relatives au début d'année, on voit 

apparaître une amélioration des scores surtout au deuxième item et au 

quatrième item. 

Par contre, si ce dernier item est mieux réussi, aucun étudiant 

en fin d'année n'a utilisé l'inégalité triangulaire. 

Pour étudier la variation individuelle nous avons appliqué le 

test des signes sur la variation des scores entre le début et la fin de 

l'année pour chaque étudiant,ceci item par item. ïl apparaît une amélio-
ème ë 

ration significative des performances pour les 2 et 4 items 

(uQb = 0,032 pour le 2
e m e item, u Q b = 0,002 pour le 4

e m e ) , amélioration 

plus importante en DEUG A-, qu'en DEUG Ao. 

5) Q°DD§l§§ËDÇ§§_12§l§5iï§§_l_l§_ir§9iD§_Ç§I!ï]l§-

A) PrJ§§D£atign_des_items : 

Ayant constaté la difficulté à utiliser la valeur absolue dans 

|R nous avons pensé tester les connaissances des étudiants sur la racine 

carrée. Cette partie du questionnaire comporte aussi des calculs numériques 

(cf. Annexe 1 : racine carrée). 

Les deux modalités du questionnaire sont identiques pour ces 

notions. L'étude des scores ne fait apparaître aucune différence signifi

cative entre les résultats obtenus pour la première modalité et ceux obtenus 

pour la seconde. On ne distinguera pas dans la suite les deux modalités. 
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Nous représenterons d'abord les résultats globaux puis les 

résultats par échantillons questionnés en début d'année, enfin 

nous comparerons les résultats de faculté en début et fin d'année. 

ETUDE GLOBALE 

1 i tem : 77 % de réponses justes 

10 % de non réponses. 

13 % de réponses fausses. 

Parmi les réponses fausses 67 % (soit 9 % de l'ensemble des 

réponses) sont des nombres négatifs. 

Pour expliquer le pourcentage de non-réponse il faut tenir 

compte que cette question est la 3 du questionnaire qui en comporte 

quatre. 

èlîlG 

2 i tem : 80 % de réponses justes 

8 % de réponses fausses 

12 % de non réponses. 

De nombreux étudiants ont modifié l'expression littérale mais 

sans utiliser la valeur de a. trouvée précédemment. 

3 item : 72 % des étudiants ont supprimé correctement le 2 radical 

ème 
7 % des étudiants n'ont pas supprimé correctement le 2 

radical. 

21 % des étudiants n'ont pas abordé cet item. 

45 % des étudiants ont effectué d'autres modifications sur 

l'expression parmi ceux-là : 67 % ont fait des calculs 

corrects. 

33 % ont fait des erreurs 

de calculs. 
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Aeme .. 
4 item 57 % des étudiants ont supprimé correctement les 3 radicaux. 

17 % des étudiants ont supprimé correctement 1 ou 2 radicaux. 

23 % des étudiants n'ont pas répondu. 

46 % des étudiants ont fait correctement tous les calculs. 

Dans l'ensemble ces items ont été assez bien réussis toutefois 

il reste dans le domaine du calcul numérique des difficultés importantes 

(3 e m e et surtout 4 e m e ) . 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

er 
1 i tem 

A l 

A, 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

juste 

21 
(75) 

13 
(59) 

20 
(83) 

22 
(92) 

12 
(71) 

faux 

3 
(H) 

7 
(32) 

2 
(8) 

1 
(4) 

2 
(12) 

réponses 
négatives 

3 
(H) 

5 
(23) 

2 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

non 
réponse 

4 
(14) 

2 
(9) 

2 
(8) 

1 
(4) 

3 
(18) 

Les résultats de A2 sont plus faibles que ceux des autres sous-

populations. Les étudiants de Ax ,IUT, BP, Thiers ont des résultats homo

gènes. Les scores de ceux-ci regroupés font apparaître une différence signi

ficative avec les scores de A2 (x
2 = 8,35) significatif â 5 %). 
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2 e m eitem 

A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

juste 

20 
(71) 

15 
(68) 

23 
(96) 

21 
(87) 

13 
(76) 

parmi les 1 
justes 
expressions: 
littérales 

12 
(60) 

8 
(53) 

17 
(74) 

16 
(76) 

9 
(69) 

faux 

1 
(4) 

5 
(23) 

0 
(0) 

2 
(8) 

1 
(6) 

non 
réponse 

(25) 

2 
(9) 

1 
(4) 

1 
(4) 

3 
(18) 

Comme précédemment les étudiants de A,,IUT, BP et Thiers ont 

des résultats homogènes. Les scores de ceux-ci regroupés font apparaître 

une différence significative avec les scores de A- (x = 7,97 signifi

catif à 5%). 

Une difficulté de compréhension du texte est apparu pour cet 

item : de nombreux étudiants n'ont pas remplacé a par sa valeur numérique 

trouvée précédemment dans l'expression proposée - (cf. 2 

tableau précédent). 

3 è m e item 

leme colonne du 

A l 

h 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

suppres 
juste 

21 
(75) 

16 
(73) 

15 
(62) 

19 
(79) 

12 
(71) 

sion du 
faux 

2 
(7) 

2 
(9) 

3 
(12) 

1 
(4) 

0 
(0) 

2eradical 
non 
réponse 

5 
(18) 

4 
(18) 

6 
(25) 

4 
(17) 

5 
(29) 

autres 
transfor
mations 

13 
(46) 

15 
(68) 

12 
(50) 

9 
(38) 

3 
(18) 

juste 

7 
(54) 

11 
(73) 

(58) 

(78) 

3 
(100) 

fausse 

6 
(46) 

4 
(27) 

5 
(42) 

2 
(22) 

0 
(0) 

Les résultats sont homogènes. 
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4 e m e item 

A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

tous les 
calculs 

justes 

11 
(39) 

11 
(50) 

11 
(46) 

13 
(54) 

(41) 

Suppression des 
radicaux 

3 .1 ou 2 
seulement 

16 
(57) 

11 
(50) 

13 
(54) 

18 
(75) 

8 
(47) 

7 
(25) 

6 
(28) 

2 
(8) 

1 
(4) 

4 
(24) 

tous 
calculs 

faux 

0 
(0) 

3 
(14) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

non 

réponse 

5 
(18) 

2 

(9) 

9 
(37) 

5 
(21) 

5 
(29) 

Ces résultats sont homogènes. 

Mis à part l'échantillon de A~ où on retrouve près d'un tiers 

de racine négative, ces items discriminent peu les différentes populations 

étudiées. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous les tableaux analogues à ceux concernant 

les scores des étudiants de A, et A2 en début d'année pour les résultats 

de fin d'année. 
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A l 

A2 

1 e r item 

juste 

15 
(75) 

5 
(55) 

faux 

4 
(20) 

4 
(44) 

réponse 
négative 

3 
(15) 

3 
(33) 

non 
réponse 

1 
(5) 

0 
(0) 

Al 

A2 

lërae item 

juste 

14 
(70) 

5 
(56) 

parmi les 
justes ex
pressions 
littérales 

3 
(21) 

2 
(40) 

faux 

4 
(20) 

4 
(44) 

non 
réponse 

2 
(10) 

0 
(0) 

,eme .. „ 
3 item 

A l 

A2 

suppression du 2 me radical 

juste 

18 
(90: 

8 
(89) 

faux 1 

0 
(0) 

1 
(H) 

non 
réponse 

2 
(10) 

0 
(0) 

autres 
transfor
mations 

9 
(45) 

7 
(78) 

parmi lesquelles 

justes 

(78) 

5 
(71) 

fausses 

2 
(22) 

2 
(29) 

Al 

A2 

tous 
calculs 
justes 

13 
(65) 

6 
(67) 

4eme item 

suppression des 
radicaux 

3 

17 
(85) 

7 
(78) 

1 ou 2 
seulement 

1 
(5) 

1 
(U) 

tous 
calculs 

0 
(0) 

1 
(11) 

non 
réponse 

> 

2 
(10) 

0 
(0) 

La comparaison des résultats début et fin d'année fait apparaître 

une différence très faible allant dans le sens de moins bons scores pour 
.er , ieme les 1CI et 2'"=,"c items et une amélioration en fin d'année pour les 3 i e m e 

„, .ième .. 
et 4 items. 

Cela va dans le sens d'une amélioration au niveau des calculs 

numériques et de difficultés plus grandes par rapport à la racine carrée. 

Toutefois les différences notées précédemment ne sont pas signi

ficatives (x comprises entre 1 et 2 pour les 4 items). 

6) Nlïë§y_^l§EB!r2B!rl§îl2D_^§§_!32Îl2D§_d§-limite §5 continuité. 

A) El2l§§D5§ii2D-d§s_items (1) 

Nous souhaitions savoir quelles connaissances les étudiants de 

fin de terminale avaient sur les notions de limite et continuité. La lecture 

des quelques documents trouvés sur cette question et les discussions avec 

les enseignants, nous ont fait penser que d'autres difficultés étaient en 

jeu dans le maniement de ces notions, ce qui nous a conduit à élaborer les 

(13 Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en-Annexe--

Ccf. Annexe I : continuité-limite). 

(2) REVUZ (A.) "La notion de continuité dans l'enseignement du second degré" 

Bulletin de 1'A.P.N.E.P. n° 283 - Avril 1972 - 7 287-304 
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trois premières questions de ce questionnaire. 

La dernière question porte plus précisément sur les notions 

de limite et de continuité. Elle comporte 4 items et est identique dans 

les deux modalités. 

1 e r item : Nous souhaitions savoir quelle définition de la continuité 

enun point était la plus familière aux étudiants. Nous avons choisi une 

fonction polynôme du premier degré dont il s'agissait de montrer, a l'aide 

de la définition,la continuité en 0. 

2 i e m e et 3 i e m e item : Nous souhaitions connaître des étudiants face à 

un problème de discontinuité. 

Nous avons choisi une fonction discontinue en 0 et continue sur 
i èmB 

R\{0} et nous avons posé la question de sa continuité en 1 (2 item) 
i èniG 

et en 0 (3 item) en demandant de justifier la réponse. 

i êrn© 
4 item : Ce dernier item porte sur la notion de limite infinie 

au voisinage d'un point â distance finie. 

Nous demandions de donner la limite et de justifier la réponse 

donnée. 

Ces items ont été testés en fin d'année dans des classes de 

première. Ils ont été assez mal réussis bien qu'abordant des parties 

du programme traitées par tous les élèves interrogés. 

B) Anal^se_tes_rjsultats. 

Nous présenterons d'abord les résultats globaux, puis les résultats 

par sous-populations questionnées en début d'année, enfin nous comparerons 

les résultats de faculté en début et en fin d'année. 

Les résultats aux deux modalités seront pris en compte simul

tanément. 

ETUDE GLOBALE. 
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1 item : 46 % de réponses justes 

8 % de réponses fausses 

46 % de non-réponse . 

Le fort pourcentage de non-réponse peut-être expliqué par la 

place de la question dans le questionnaire (dernière question). Toutefois 

ce pourcentage étant deux fois plus important que le pourcentage de non-

réponse au dernier item de la question précédente on peut faire l'hypo

thèse que la piaceRn'explique pas tout. 

Les différentes "di^lviûtLoni," utilisées sont : 

- existence d'une limite égale à la valeur de la fonction quand 

la variable tend vers zéro dans 69 % des cas. 

- critère "V 6 3n..." dans 24 % des cas. 

- règle sur les opérations sur les fonctions continues dans 

6 % des cas. 

La première "déi-LnùtLoyi" semble la plus familière aux étudiants 

ayant répondu car outre sa fréquence d'apparition lorsqu'elle est utilisée 

elle Test de manière juste (2 % d'erreur seulement). 

Le critère "Ve 3n..." est beaucoup moins souvent utilisé et 

donne lieu à de-nombreuses erreurs (53 % d'erreur). 

2 e m e item : 43 % de réponses justes (la fonction est continue en 0). 

3 % de réponses fausses. 

53 % de non-réponse, 

mais 38 % des étudiants justifient leur réponse et 34 % donnent 

des justifications correctes. 

75 % des justifications font appel à la notion de limite au 

voisinage du point étudié, 12 % de celles-ci sont fausses. 

Aucun étudiant n'utilise le critère "V€3n-.-". 

25 % des justifications utilisent les règles sur les opérations 

de fonctions continues. 

9 % de celles-ci sont fausses. 
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3 item : 31 % de réponses justes (la fonction est discontinue en 0) 

7 % de réponses fausses 

62 % de non-réponse. 

mais 30 % des étudiants justifient leur réponse et 25 % donnent 

des justifications correctes. 

94 % des justifications font appel à la notion de limite au voisinage 

du point étudié et 13 % de celles-ci sont fausses. 

Aucun étudiant n'utilise le critère " V G 3 n ". 

3 % des étudiants évoquent les règles sur les opérations sur les fonctions 

continues.Leurs justifications sont toutes incorrectes. 

3 % des étudiants font appel au graphe de la fonction pour justifier leur 

réponse. 

ziëme • 

4 item : 49 % de réponses justes. 

0 % de réponse fausse 

51 % de non-réponse. 

mais 18 % des réponses sont justifiées et à une unité près toutes 

les justifications sont correctes mais souvent ne permettant pas de savoir 

ce que l'étudiant a compris : 

- 67 % des justifications sont du type : "pan. dl&Znltion " ou 

"on koJjt que.". 

- 20 % des étudiants expliquent que " V Y cxoit quand x dlcxoÂX". 
A. 

- 3 % des étudiants utilisent le critère "W\,3x Vx(x > x =^f(x)^A). 

Cette analyse globale permet de penser que la notion de continuité 

est très mal connue en fin de terminale. Le critère de continuité formalisé 

est très peu utilisé par les étudiants, il fait du reste appel à des 

notions qui leur sont peu familières : intervalle pointé par exemple. On 

relève une difficulté plus grande à reconnaître et justifier la disconti

nuité que la continuité sans que les différences de scores soient toutefois 

significatives. 

Enfin si une limite infinie est repérée par environ la moitié 

de la population pratiquement aucun étudiant n'est susceptible de justi-

fier rigoureusement l'existence de celle-ci. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

•,er .. 
1 item 

A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

T.hiers 

juste 

15 
(54) 

7 
(32) 

10 
(42) 

12 
(50) 

9 
(53) 

faux 

3 
(11) 

3 
(14) 

0 
(0) 

2 
(8) 

1 
(6) 

nr 

10 
(36) 

12 
(55) 

H 
(58) 

10 
(42) 

7 
(41) 

(1) 

11 
(SI) 

5 
(60) 

9 
(90) 

11 
(79) 

6 
(60) 

(2) 

10 
(91) 

6 
(100) 

9 
(100) 

11 
(100) 

6 
(100) 

(3) 

1 
0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

II 
« ; — i . -

(i) 

4 
(22) 

4 
(40) 

1 
(10) 

3 
(21) 

3 
(30) 

(2) 

2 
(50) 

1 
(25) 

1 
(100) 

1 
(33) 

2 
(67) 

•i 

• * 

(3) 

2 
(50) 

3 
(75) 

0 
(0) 

2 
(67) 

1 
(33) 

opêratio 

fonction 

(1) (2) 

3 
(17) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(10) 

3 . 
(100) 

0 

0 

0 

1 
(100) 

i sur 

> continues 

(3) 

0 
(0) 

0 

0 

0 

0 
(0) 

On ne voit apparaître aucune différence significative entre 

les scores des sous-populations interrogées sur ce tableau bien que les 

résultats de A2 soient plus faibles que les autres. 

(13 % par rapport à toutes les justifications données. 

(2) % de justifications justes pour ce type de justification. 

(3) % de justifications fausses pour ce type de justification. 
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2 e m e item 

A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

« re 

juste 

14 
(50) 

7 
(32) 

9 
(37) 

11 
(46) 

9 
(53) 

ponse — 

faux 

3 
(11) 

1 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

n.r. 

11 
(39) 

14 
(64) 

15 
(63) 

13 
(54) 

8 
(47) 

•« 

n.r. 

12 
(42) 

15 
(68) 

18 
(75) 

16 
(67) 

10 
(59) 

(1) 

13 
(87) 

7 
(100) 

6 
(100) 

4 
(50) 

2 
(29) 

(2) 

11 
(79) 

6 
(86) 

6 
(100) 

4 
(100) 

2 
(100) 

— justification 

.. . Il U ; . _ 

(3) 

3 
(21) 

1 
(14) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
CO) 

0 
(0) 

0 
(0) 

II 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

opération: 

(1) 

2 
(12) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(50) 

5 
(71) 

(2) 

2 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(100) 

4 
(80) 

> 
s sur les 
continues 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(20) 

Au niveau des réponses on ne voit apparaître aucune différence 

significative. Les résultats de Ao sont encore faibles ainsi que ceux de 

VI.U.T. 

Au niveau des justifications on remarque que les étudiants de 

classes préparatoires utilisent volontiers des règles sur les fonctions 

continues. Cette façon de justifier une réponse est peut-être le signe 

d'une plus grande flexibilité (distantiation par rapport à la définition 

donnée dans l'item précédent). 

CD % par rapport à toutes les justifications données. 

C2) % de justifications justes pour ce type de justification. 

(3) % de justifications fausses pour ce type de justification. 
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3 e m e item 

Al 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

^ réDonse 

juste 

13 
(46) 

4 
(18) 

5 
(21) 

8 
(33) 

6 
(35) 

faux 

2 
(7) 

1 
(5) 

2 
(8) 

1 
(4) 

2 
(12) 

n.r. 

13 
(46) 

17 
(77) 

17 
(71) 

15 
(62) 

9 
(53) 

n.r. 

14 
(50) 

17 
(77) 

21 
(87) 

18 
(75) 

11 
(65) 

(1) 

14 
(100) 

5 
(100) 

(100) 

6 
(100) 

4 
(67) 

(2) 

11 
(79) 

4 
(80) 

3 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

(3) 

3 
(21) 

(20) 

0 
(0) • 

0 
(0) 

0 
(0) 

justificat 

opération 

(D 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(17) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

s sur les 

conti nues 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(100) 

(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(17) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(100) 

;> 

(3> 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Au niveau des réponses les scores de l'IUT et de A2 sont signi-

ficativement plus faibles que ceux de Ax et des classes préparatoires. 
2 

(X = 5,25 significatif â 2 35).Le pourcentage de non-réponse pour la 

justification est aussi le plus fort en IUT et A.2. 

Chez pratiquement tous, lorsque la justification est faite elle 

Test à l'aide de l'étude de la limite au voisinage de 0. 

(13 % par rapport à toutes les justifications données. 

(20 % de justifications justes pour ce type de justification. 

(3) % de justifications fausses pour ce type de justification. 
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A l 

A2 

IUT 

B.Pascal 

Thiers 

< ré 

juste 

16 
(57) 

12 
(55) 

11 
(46) 

8 
(33) 

9 
(53) 

iponse — 

faux 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

> 

n.r. 

12 
(43) 

10 
(45) 

13 
(54) 

16 
(67) 

8 
(47) 

« 

n.r. 

20 
(71) 

20 
(91) 

22 
(92) 

18 
(75) 

14 
(82) 

-justification 

par 
critère définition 
(1) (1) 

1 
(12,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7 
(87,5) 

2 
(100) 

2 
(100) 

3 
(50) 

0 
(0) 

» 

++ 

(!) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(50) 

3 
(100) 

Ces résultats font apparaître des scores faibles et un fort 

pourcentage de non-réponse chez les étudiants de B. Pascal (x
2 = 2,87 

significatif à 1 % ) . 

Par contre chez ces étudiants presque toutes les réponses 

données sont justifiées soit par références à des résultats connus, 

soit par une explication intuitive du type " gizncLU toujoau quand 
A. 

x dzvleM. du phu> m piuA pztôt". 

A2 et l'IUT donne très peu de justifications et toutes par 

références à des résultats connus. 

CD % par rapport à toutes les justifications données. 
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Globalement il nous semble que Tes étudiants de l'IUT et de 

A ? ont plus de difficultés que les étudiants de A, et des classes 

préparatoires relativement à ces notions. 

Bien que la place de cette question dans le questionnaire 

laisse une ambiguïté quant à la signification des non-réponses : nous 

sommes frappés par la faiblesse des scores â ces items pourtant sans 

difficultés apparentes. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous les tableaux analogues à ceux concernant 

les scores des étudiants de Aj et A2 en début d'année, pour les résultats 

de fin d'année. 

1 e r item 

Al 

A2 

juste 

15 
(75) 

5 
(56) 

faux 

1 
(5) 

2 
(22) 

n.r. 

4 
(20) 

2 
(22) 

(1) 

9 
(«6) 

6 
(86) 

(2) 

9 
(100) 

4 
(67) 

(3) 

0 
(0) 

2 
(33) 

^ "yci. " 

(1) 

7 
(44) 

(14) 

(2) 

6 
(86) 

1 

doo) 

(3) 

1 
(14) 

0 
(0) 

opératic 

(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

n sur 

s continues 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

«eme 

Ai 

A2 

item 

juste 

13 
(65) 

5 
(56) 

. réponse/ 

faux 

2 
(10) 

1 

(H) 

n.r. 

5 
(25) 

3 
(33) 

n.r. 

7 
(35) 

3 
(33) 

< 1i 

(1) 

12 
(92) 

5 
(83) 

(2) 

10 
(83) 

4 
(80) 

(3) 

2 
(17) 

(20) 

- justificati 

(1) 

1 
(8) 

1 
(17) 

(2) 

1. 
(100) 

1 
(100) 

II 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

opératio 

(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ns sur les 
s continues 

(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

CD % par rapport à toutes les justifications données. 

C2) % de justifications justes pour ce type de justification. 

(3) % de justifications fausses pour ce type de justification. 
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Al 

A2 

3 e m e item : 

juste 

11 
(55) 

3 
(33) 

faux 

0 
(0) 

3 
(33) 

n.r. 

9 
(45) 

3 
(33) 

n.r. 

9 
(45) 

4 
(44) 

(1) 

10 
(91) 

5 
(100) 

(2) 

10 
(100) 

3 
(60) 

(3) 

0 
(0) 

2 
(40) 

(1) (2) (3) 

1 
(9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(100) 

0 
(0) 

(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

(3) 

û 
(0) 

0 
(0) 

4 e m e item 

Al 

A2 

juste 

11 
(55) 

7 
(78) 

réponse 

faux 

0 
(0) 

0 
(0) 

n.r. 

9 
(45) 

2 
(22) 

n.r. 

15 
(75) 

5 
(56) 

critère 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

par 
définition 

m 
(20) 

(20) 

> 

•H 
(1) 

21 
(80) 

41 
(80) 

La comparaison de ces résultats avec ceux de début d'année 

fait apparaître une amélioration des scores dans les deux sous-populations, 

toutefois la différence n'est significative que pour le premier item. 

(x2 = 5,01 significatif â 1 %). 

On remarque que pour le premier item les étudiants de A-̂  font 

beaucoup plus usage du critère formel (V€3n ...) en fin d'année qu'en 

début d'année alors que les étudiants de A2 utilisent plus la limite. 

Dans tous les items lorsque le critère formel est utilisé il 

est rarement utilisé de manière fausse en fin d'année. Il semble y 

avoir eu une familiarisation avec ces notions en cours d'année, bien que 
pmp 

certains scores restent faibles en fin d'année (3 item - discontinuité 

en particulier). 

L'étude de l'évolution des réponses individu par individu fait 

ressortir les tendances précédemment citées. Toutefois le test des 

signes ne fait apparaître aucune différence significative. 

CD, U), (3) (cf. page 132. 
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7) Q2DD§l§§Ê!]2Ë_^§_I§_§î!2yÇÎy!r§-y§y§lI§-^lË§E§2ê_YË9î2rl§^ 
sur_R3. 

A) B£t§§D£§£içn_de_l_!_item. 

Nous souhaitons tester les connaissances des étudiants sur les 

espaces vectoriels en utilisant un exemple précis. Nous avons choisi 

l'espace réel muni des lois usuelles car nous pensons que tous les étudiants 

ont, durant leurs études secondaires, travaillé dans celui-ci. 

Le but de cette question était de préciser les êtres mathématiques 

sur lesquels portent les autres items de ce questionnaire. 

Dans les deux modalités la formulation était la même : 
3 

"Vz^-iwA. £eô Zo-ù, uAuelZzi, qui donnzyvt âlR um. At/WLctwie. d'espace. 

vzctosUzl fizzZ"'.. 

Dans une préenquête au cours de laquelle nous avons testé notre 

questionnaire dans plusieurs classes de terminales nous avions été surpris 

•par la réponse donnée à cet item : la majeure partie des élèves avaient 

ici énumérë les axiomes d'espace vectoriel. Nous avons malgré tout gardé 

cette formulation d'une part faute d'imagination pour en trouver une plus 

évocatrice, d'autre part parce qu'il paraît significatif qu'une telle 

réponse soit donnée à cette question. 

B) Analyse_des_résultats. 

Nous ne distinguerons pas les résultats relatifs aux deux 

modalités puisque cet item est situé et formulé de manière identique dans 

chacune d'elles. Nous ferons une étude globale des résultats; puis une étude 

comparative des résultats en début d'année en faculté, à 1'I.U.T. et en 

classe préparatoire, enfin une étude comparative des résultats en début et 

fin d'année en faculté. 

ETUDE GLOBALE ^ . 

La tendance notée lors de la prëenquête se retrouve avec les 

échantillons utilisés puisque près de 50 % (47,8 %) répondent par l'axioma-

(11 Cette étude est faite sur 67 questionnaires remplis. 
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tique d'espace vectoriel alors que 19,4 '% amorcent ou terminent une 

réponse exacte. Il y a très peu de réponses exactes (14,9 %) par 

contre 20,9 % donnent des réponses très fantaisistes et 11,9 ne répondent 

pas à la question. 

De tels résultats nous semblent riches de renseignements. Nous 

faisons l'hypothèse que la notion de structure est très difficile à 

concevoir et nécessite une importante possibilité d'abstraction. Il y a 

de grandes chances que la connaissance de l'axiomatique d'espace vectoriel 

reste superficielle et à un niveau purement numérique. Très souvent les 

étudiants ont été entraîné à vérifier que telles lois confèrent à un 

ensemble précis une structure donnée et il s'agissait alors de vérifier 

la validité des axiomes dans un champ sémantique (ou modèle) ceci 

pouvant se faire pas à pas sans sortir du modèle. Dans notre formulation 

il s'agissait d'extraire, parmi toutes les connaissances liées à la 
3 

structure d'espace vectoriel, des lois qui confèrent à R cette structure 

donc d'une part d'avoir une vision globale du modèle pour faire ce choix, 

d'autre part de pouvoir envisager la notion de structure pratiquement 

comme un être mathématique pouvant prendre diverses valeurs. ' 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS - IUT - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

Nous regroupons les données recueillies pour constituer trois 

classes d'étudiants, les étudiants ayant donné ou amorcé une réponse 

exacte constitueront la première classe, 

les étudiants ayant répondu en donnant 1'axiomatique 

des espaces vectoriels constitueront la seconde classe, . 

et enfin les étudiants n'ayant pas su que répondre 

ou ayant donné des réponses fantaisistes formeront la dernière classe. 

CD Les symboles fonctionnels correspondants aux lois sont bien traités 

comme constante lorsque l'exercice donne la valeur spécifique de celui -ci 

mais posent problème lorsque l'exercice lui donne un statut de variable. 
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On trouvera ci-dessous la représentation graphique de la répar

tition suivant ces trois classes des étudiants des différents échantillons 

utilisés. 
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Les profils ainsi obtenus sont très variés et font apparaître 

des répartitions très différentes suivant les échantillons utilisés. En 

particulier les profils de la section A~ et de la classe préparatoire 

B.Pascal s'opposent. 

La faiblesse des effectifs ne permet pas de tester les différences 

ainsi mises en évidence. La méthode de Quick Clustering^ ' appliquée à la 

matrice des corrélations entre les échantillons fait apparaître nettement 

deux blocs : Aj A2 et Thiers d'une part, l'IUT et B. Pascal d'autre part. 

Après regroupement des étudiants en deux groupes correspondant 

à ces deux blocs les répartitions à l'intérieur de chacun de ces groupes 
2 

sont différentes de façon significative (x = 12,3). 

On peut faire l'hypothèse que le niveau d'appropriation de la notion 

de structure est très différent d'un échantillon â l'autre et que la popula

tion qui nous intéresse a des difficultés dans ce domaine. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

En utilisant les classes définies précédemment on obtient les répar

titions suivantes : 

(1 classe : étudiants ayant donné ou amorcé une réponse exacte 
pma 

2 classe : étudiants ayant répondu en donnant Vaxiomatique 
des espaces vectoriels. 

ème 
3 classe : étudiants ayant donné des réponses fantaisistes 

ou n'ayant pas répondu). 

(1) KAMENCJ.M.) op. cité. 
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Les profils mettent en évidence un renforcement en fin d'année 

de la tendance à répondre à la question par Vaxiomatique d'espace vec

toriel. Globalement le pourcentage d'étudiants ayant adopté une telle 

réponse augmente sensiblement, passant de 47,8 % en début d'année à 

69 % en fin d'année. 

Cette première année de D.E.U.G. ne semble pas avoir permis 

aux étudiants une meilleure appropriation de la notion de structure. 

8) 5§Ç2DD§l§§§D9§_d§_§ous~esBaçes_yeçtoriels. 

A) Prê§§DÎ§îl2D_^§§_l5§1ï§ : 

Nous souhaitons savoir si les étudiants enquêtes savaient 
3 

reconnaître les parties de R possédant une structure d'espace vectoriel 

et s'ils étaient susceptibles de prouver qu'un sous-ensemble n'est pas 

un sous-espace vectoriel. 

3 
Nous avons donc choisi trois parties de IR , il s'agissait de 

déterminer les sous-espaces vectoriels parmi elles (il y en avait deux) 

et de justifier son choix. Dans les deux modalités les sous-ensembles 

proposés étaient les mêmes, seul Tordre de présentation différait, on 

ne relève aucune différence significative entre les scores des deux 

modalités que l'on ne distinguera pas dans ce qui suit. 

B) Analyse_des_rësultats. 

ETUDE GLOBALE^. 

Tableau des résultats. 

1 sous-ensemble: P, 

2emesous-ensemble :P2 

3 sous-ensemble:P3 

juste 

27 
(40,3) 

24 
(35,8) 

31 
(46,3) 

faux 

10 
(14,9) 

10 
(14,9) 

6 
(8,9) 

non réponse 

30 
(44,8) 

33 
(49,3) 

30 
. (44,8) 

CD Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en Annexe 

(cf. Annexe I : sous espace vectoriel). 

(2) Cette étude est faite sur 67 questionnaires remplis. 
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A la lecture de ce tableau nous sommes frappés par le fort 

pourcentage de non-réponse. Cette question se trouvait en tout début 

du questionnaire donc ce n'est pas faute de temps que les étudiants 

ne l'ontpas abordée. Peut-être est-ce le signe d'une difficulté à orga

niser une démonstration. 

Les pourcentages de réussite sont assez semblables pour les 

trois parties proposées et on ne peut noter aucune différence signifi-
2 

cative d'effectif (x : 2,31). On signalera toutefois que les résultats 

sont légèrement meilleurs pour le troisième sous-ensemble P3 qui n'était 

pas un sous-espace vectoriel. Il est peut-être plus simple de trouver 

un contre exemple que d'élaborer une démonstration ? 

Ce type d'exercice est tout à fait dans le genre de ceux qui 

étaient proposés â cette époque-là, dès la classe de seconde aux lycéens. 

Nous remarquons malgré tout qu'il n'est résolu correctement par moins 

de la moitié des bacheliers enquêtes. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS I.U.T. - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

On trouvera ci-dessous une représentation graphique des pour

centages de réussite, suivant l'échantillon, pour les trois sous-ensembles 

proposés. 
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Ce graphique fait apparaître un classement très net. Par ordre 

de réussite croissante on trouve : la section Ao > TIUT, la classe 

préparatoire de Thiers, la classe préparatoire de B. Pascal et la 

section A-.. Toutefois la faiblesse des effectifs ne permet pas de 

tester les différences ainsi repérées. 

La méthode du Quick Clustering^ ' appliquée à la matrice des 

corrélations entre les échantillons, fait apparaître deux blocs : 

Aj_ , Biaise Pascal, Thiers d'une part, TIUT et A2 d'autre part. 

Après regroupement des étudiants en deux groupes correspondant 

à ces deux blocs, la répartition des réponses justes, fausses et des 

non-réponses diffère de façon très significative d'un groupe à l'autre, 
2 

ceci pour tous les sous-ensembles proposés (pour P-̂  , x - 11,35 ; 

pour P2 , x = 14,57 ; pour P3 , x
2 = 15,36). 

Nous retiendrons de cela, que Taisance des bacheliers devant 
"" ' • •—" IMM^pW^I—IlBIllH» ••••! I II II. I I I — .111.1.1— I m ... ~ || . 1 . 

des exercices classiques sur les espaces vectoriels n'est pas homogène 

et que sur de telles activités les sections de A, et de A? s'opposent 

très nettement. 

(1) KAMEN (J.M.) Op. Cité. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE 

On trouvera ci-dessous la représentation graphique des pourcen

tages de réussite des échantillons des deux sections de DEUG A en début 

et en fin d'année pour les trois sous-ensembles proposés. 
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Ce graphique fait apparaître une amélioration très nette entre 

le début et la fin de l'année surtout en section Ap. De plus le pourcen

tage de non-réponse a chuté et il n'y a plus de réponses fausses. 

Nous pouvons faire l'hypothèse que l'année de D.E.U.G. a permis, 

aux étudiants de l'échantillon d'acquérir une plus grande aisance pour 

reconnaître un sous-espace vectoriel. 

9) E§fDill§ri§§*i2D_§Y§9_lë§_21C2Briêtës_1 iées_à_l^engerjdrenient 

ê*_l_I§_llberte_dans_les_esp_açes_yeçtoriels : 

A) Prësentatign_des_items.^ ' 

Nous avons élaboré deux questions portant sur les notions de sys

tèmes de générateurs et de systèmes libres. Dans l'une de ces questions, 

nous proposions deux systèmes de trois vecteurs chacun ; il s'agissait 

de déterminer si l'un est un système libre, l'autre un système de géné

rateurs, et de démontrer le résultat. Dans l'autre question nous propo

sions quatre assertions concernant l'indépendance linéaire ; il s'agissait 

de décider si chacune d'entre elles était vraie ou fausse. Toutes ces asser

tions auraient dû être familières aux étudiants puisqu'elles avaient été 

extraites des instructions officielles concernant les programmes alors 

en vigueur dans les classes de première et terminale. 

Dans les deux modalités ces deux questions sont formulées de façon 

analogue seul leur ordre d'apparition dans le questionnaire a été inversé. 

Cette modification n'affecte pas de façon significative les scores obtenus, 

donc nous ne distinguerons pas dans la suite de ce paragraphe les deux 

modalités proposées. 

CD Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

Annexe (cf. Annexe I : système libre - système de générateurs.) 
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B) Analyse_des_résultats, 

ETUDE GLOBALE^. 

Tableau des résultats. 

réponses justes 

réponses fausses 

non-réponses 

1 re question 

système 
libre 

56 
(83.6) 

6 
(9.0) 

(7.5) 

système de 
générateurs 

41 
(61.2) 

11 
(16,4) 

15 
(22.4) 

2 e m e question 

1 re assertion 

41 
(61.2) 

24 
(35,8) 

2 
(3,0) 

2 ê m e assertion 

44 
(65.7) 

19 
(28,4) 

4 
(6,0) 

3 e m e assertion 

48 
(71.6) 

15 
(22.4) 

4 
(6,0) 

4 è m e assertion 

54 
(80,6) • 

10 
(14,9) 

3 
(4,5) 

Pour la première question, ce tableau de résultats fait apparaître 
2 une différence significative entre les scores des deux items (x = 8,50) : 

3 
il semble plus facile de vérifier pour un sous-ensemble de 1R qu'il est 

libre,que de vérifier qu'il engendre l'espace tout entier. Nous avions déjà 

remarqué cela dans notre travail d'enseignant. Nous pensons que la diffi

culté de 1'engendrement provient du fait que l'on doit obtenir, par combi

naisons linéaires des vecteurs donnés, tous les vecteurs de l'espace donc 

que Ton doit raisonner sur des variables et non des constantes, mais une 

telle hypothèse serait à préciser et à vérifier. Pour la seconde question 

nous notons un accroissement des réussites de la première à la dernière 

assertion, toutefois la différence de score entre les quatre assertions 

n'est pas significative (X = 9,10). On ne peut savoir si cette amélioration 

correspond à la nature des assertions ou à une familiarisation de plus en 

plus grande avec la forme des items. 

C2) Cette étude porte sur 67 questionnaires remplis. 
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La formulation moins classique des items de la seconde question 

peut aussi permettre d'expliquer que celle-ci soit, en moyenne, moins bien 

réussie que la première question. 

Malgré tout.ce type de question est assez bien réussi comparati

vement aux résultats obtenus dans les autres domaines. 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS IUT - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

On trouvera ci-dessous la représentation graphique des pourcen

tages de réussite, pour chaque échantillon utilisé > suivant les différents 

items des deux questions proposées. 
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Ce graphique fait apparaître des difficultés beaucoup plus 

grandes en faculté et à l'IUT, en particulier en section A~ , qu'en classe 

préparatoire relativement à ces notions. Toutefois les différences de 

scores ne sont pas significatives et on ne peut déterminer de groupement 

d'échantillons faisant apparaître des différences significatives au 

niveau des résultats. On fera donc l'hypothèse que ces items ne corres

pondent pas à des connaissances permettant de discriminer les différents 

échantillons utilisés. 

ETUDES COMPARATIVES DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

On trouvera ci-dessous un graphique représentant les pourcen

tages de réussite en début et en fin d'année pour Tes deux sections étudiées. 
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Ce graphique met en évidence une légère amélioration des 

scores en section A, sauf pour le premier item de la première question. 

En section A~ on peut, globalement, difficilement parler d'amé

lioration puisque seuls les deux derniers items sont mieux réussis en 

fin d'année qu'en début d'année. Toutefois les différences précédemment 

notées ne sont pas significatives et on fera l'hypothèse que l'année 

de DEUG n'a pas été une année de consolidation des connaissances sur l'en-

gendrement et la liberté dans les espaces vectoriels. 

10) Ççnnaissance_des_grgBri^^ 

A) Er§§§D5§îi2D_ëë§_lî§!D§ • 

Les applications linéaires sont des homomorphismes d'espace 

vectoriel et de ce fait respectent la structure d'espace vectoriel. Nous 

souhaitions savoir si les étudiants avaient, sur les propriétés conservées 

par les applications linéaires des connaissances précises. 

Nous avons choisi cinq assertions, pour chacune d'entre elles 

les étudiants devaient juger si elle était juste ou fausse. Ces assertions 

portent respectivement sur l'image d'un système libre, l'image d'un système 

de générateur et l'image d'une combinaison linéaire par une application 

linéaire, la dimension d'une image par une application linéaire et la 

représentation matricielle d'une application linéaire. 

Dans les deux modalités les items sont les mêmes et dans la suite 

on ne distinguera pas les résultats obtenus pour chacune d'elles. 

CD Le texte proposé aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

Annexe Ccf. Annexe I : applications linéaires]. 
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B) AnaiYse_des_rjsuitats. 

ETUDE GLOBALE^ 

Tableau des résultats : 

réponses justes 

réponses fausses 

non-réponse 

1er item 

15 
(22,4) 

27 
(40,3) 

25 
(37,3) 

2 è m e item 

35 
(52,2) 

6 
(9,0) 

26 
(38,8) 

3ëme item 

15 
(22,4) 

26 
(38,8) 

26 
(38,8) 

4 è m e item 

37 
(55,2) 

4 
(6,0) 

26 
(38,8) 

5 è m e item 

29 
(43,3) 

8 
(11,9) 

30 
(44,8) 

Pour cette question le pourcentage de non-réponse est important 

(plus d'un tiers). Ceci s'explique sans doute par la place en fin de ques

tionnaire de ces items. 

Le pourcentage de réussite est très différent d'un item à l'autre 
2 

(d i f fé rence s i g n i f i c a t i v e : x = 53,98) e t semble ind iquer des degrés de 

d i f f i c u l t é v a r i a b l e . Toutefo is les deux items les plus mal réussis sont 
les items un e t t r o i s pour lesquels la réponse exacte é t a i t "£àux" (environ 

er ême ( o'S 
40 % d'échec au 1 et 3 item). Les études ̂ ' f a i t e s sur les questionnaires 
à choix multiples (Q.C.M.) montrent qu ' i l est plus d i f f i c i l e de décider 
qu'un énoncé est faux que de décider qu'un énoncé est vrai et que "l<u> 2ÀÂ.2JUAA 
eoyi6<U£ant à pn.mdn.2. to, iaxxx povm Zz viai éont AÂ.gni&Â.ccutLvejtri<int pluA 

(3) yiombn.2.uMm> quz ca£t<i& covUiZàtant à ptizndA.e. lu vhjxl pouA te. &cuux'n ' . 

(1) Cette étude porte sur 67 questionnaires remplis. 

(2) cf. NOIZET (G) et CAVERNI CJ.P.) Psychologie de l'évaluation scolaire 

P.II.F., Paris, 1978, 231 p. 

(3) NOIZET CG), et CAVERNI CJ.P) op. cité p. 175. 
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Ce type de phénomène est d'autant plus probable dans notre travail 

que les items un et trois énonçaient la conservation de propriétés par les 

applications linéaires. Nous pensons que, pour avoir une perception plus 

précise des connaissances des étudiants dans ce domaine, il aurait été 

nécessaire de proposer à la moitié de l'échantillon une deuxième modalité 

du questionnaire où chaque item aurait été remplacé par sa négation. 
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ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS I.U.T. - FACULTE - CLASSE PREPARATOIRE. 

On trouvera ci-dessous la représentation graphique des pour

centages de réussite pour chaque échantillon utilisé, suivant les diffé

rents items des deux questions proposés. 
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Les pourcentages de non-réponse sont sensiblement les mêmes 

pour les différents échantillons utilisés donc on peut comparer les pour

centages de réussite entre eux. 

Le graphique précédent fait apparaître des profils présentant 

des inflexions pour les mêmes items mais décalés les uns par rapport aux 

autres. On pourrait grossièrement définir le classement suivant, dans le 

sens d'une réussite de plus en plus grande : l'IUT, la section A1 , la 

classe de B. Pascal, la section A 2 , la classe de Thiers. 

Malgré tout,ces différences ne sont pas significatives et l'on n'a 

pas réussi à extraire des sous-ensembles d'échantillons homogènes, présen

tant entre eux des différences significatives. 

Nous ferons l'hypothèse que ce domaine possède une faible valeur 

discriminante pour les échantillons étudiés. 

COMPARAISON DES RESULTATS DE FACULTE EN DEBUT ET EN FIN D'ANNEE. 

Au cours du deuxième passage, le pourcentage de non-réponse bien 

que légèrement plus faible n'est pas significativement différent de ce qu'il 

était lors du premier passage. On comparera donc les pourcentages de 

réussite pour les deux passages. 
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On trouvera ci-dessous une représentation graphique de ceux-ci 
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Ce graphique met en évidence une amélioration en section A, 

pour tous les items, mais les différences ainsi mises en évidence ne 

sont pas significatives. En section A2 l'amélioration est faible pour 

les items 1,2,3 et .5 et l'item 4 avait été mieux réussi en début d'année. 

On fera l'hypothèse que l'année de D.E.U.G. n'a que rarement 

permis de préciser les connaissances sur propriétés de conservations 

des applications linéaires. 

n ) Ç2DÇly§l2D_§yï!_l§§-§99yi§_§D_!î!§îblm§îi9y§§-

Nous avons rassemblé dans un tableau, en les résumant, les 

réusultats de l'étude précédente concernant d'une part la situation des 

étudiants de faculté relativement aux autres populations,d'autre part 

la variation des acquis en cours d'année en faculté. 
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DOMAINE 

Inclusion - Appartenance 

Ensemble de parties 

Transitivité 

Structure de corps ordonné 

Distance sur iR 

Racine carrée 

Limite -Continuité 

Lois d'espace vectoriel surIR 

Sous espaces vectoriels 

Engendrement - liberté 

Applications linéaires 

SITUATION DES ETUDIANTS DE FACULTE 

En faculté aucune différence significative 

avec les autres échantillons utilisés. 

Homogénéité des résultats des échantillons 

autre que A2 - Difficultés en A2 

Homogénéité des résultats en A, et en 

classes préparatoires - Difficultés en A2 

et a TIUT. ' 

En faculté aucune différence significative 

avec les autres échantillons utilisés. 

Homogénéité des résultats des échantillons 

autre que A2 - Difficultés en A2. 

Homogénéité des résultats des échantillons 

autre que A2 et IUT. Difficultés en A2 et 

IUT 

Les échantillons de Aj ,A2 et Thiers sont en 

difficulté par rapport à TIUT et B. Pascal 

Homogénéité des résultats des échantillons 

autre que A-> et IUT - Difficultés nettes en 

A2 et IUT. 

En faculté aucune différence significative 

avec les autres échantillons utilisés. 

En faculté aucune différence significative 

avec les autres échantillons utilisés. 

VARIATION DES ACQUIS EN COURS D'ANNEE 

Aisance plus grande dans les relations 

entre éléments,moins grande dans les 

relations entre ensemble d'ensembles. 

Amélioration lorsque la notion concerne 

des exemples correspondant à un lien 

verbal. 

Amélioration 

Amélioration 

Amélioration pour les calculs numé

riques - Difficultés accrues pour la 

racine carrée. 

Familiarisation avec les définitions 

formelles. 

Pas d'amélioration. 

Amélioration 

Pas d'amélioration. 

Très peu d'amélioration 
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A partir de ce tableau nous voyons apparaître une différence 

assez nette entre la situation des étudiants des deux sections étudiées. 

Dans plus de la moitié des domaines étudiés (6 sur 10) les étudiants de la 

section A2 éprouvent plus de difficultés que les autres. Par contre les 

étudiants de la section Ai ont des résultats comparables aux étudiants les 

plus performanj>pour toutes les questions sauf une. En particulier on peut 

difficilement, au vu de telles données, parler de différences au niveau 

cognitif entre les étudiants de A-, et les étudiants des classes prépara

toires en début d'année. 

Globalement il semble s'amorcer en cours d'année un début d'appro

priation de notions formelles que les étudiants avaient déjà rencontrées 

dans le secondaire. Toutefois dans l'ensemble la variation des acquis reste 

faible et même quelquefois nulle. 
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II - Niveau de performance aux tests psychométriques 

Pour évaluer les performances des étudiants dans les domaines 
de l ' in te l l igence, la compréhension verbale, la vitesse perceptive, la 
visualisation spatiale et la mémoire, nous avons ut i l isé des outils standardi
sés ; dans le domaine de la pensée divergente nous avons dû construire un 
tes t . Tous ces outils permettent de déterminer un score évaluant la 
performance dans le domaine correspondant. 

Nous n'avons pas choisi de refaire passer ces tests (ou une deuxième forme 
de ceux-ci) en fin d'année, d'une part pour des raisons matérielles , 
d'autre part parce qu'i l nous a semblé que les résultats dans ces do
maines nétaient pas succeptibles d'évolution sur environ six mois. 
Nous avons donc essentiellement ut i l isé les résultats obtenus pour 
si tuer la population étudiée par rapport aux populations témoins. Pour ce 
faire nous avons souhaité comparer les moyennes des différents échantil
lons u t i l i sés . Nous testerons nos résultats par la méthode de l'analyse 
de la variance ^ ' lorsqu'il s 'agi t de plus de deux échantillons, par le 
tes t de Student ' ' pour les couples d'échantillons. 
On fera toujours l'hypothèse de la normalité des variables étudiées et on 
vérifiera l ' éga l i té des variances par le tes t de Bart le tv ' lorsqu'il 
s 'agi t de plus de deux échantillons par le tes t F. ' ' pour les couples 
d'échantillons. Dans toute cette étude, sauf précision contraire, le risque 
accepté est de 5 %. 

(1) DAGNELIE (P.3 Théorie et méthodes statistiques. Les presses agronomiques 

de Gembloux 1973 Vol. 2 p. 126 

(2] DAGNELIE [P.) ibid. Vol 2 p. 23 

[3] DAGNELIE CP.3 ibid. Vol 2 p. 54 

(4) DAGNELIE [P.) ibid. Val 2 p. 5D 
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1) Le quotient intellectuel 

Parmi tous les tests d'intelligence que nous connaissions, notre choix a 
été guidé par deux soucis;- au niveau du contenu ,ce test devait pouvoir 
être passé par une population hétérogène d'un point de vue culturel 

- au niveau matériel ,ce test devait permettre 
une passation rapide et collective. 

Le test d'intelligence de Cattell' ' nous a paru satisfaisant relativement 
à ces deux critères. On verra que les Q.I. ainsi définis sont en général 
assez élevés : la population sur laquelle nous travaillons est une popu
lation ayant eu une formation scientifique et les aptitudes évaluées par 
ce test sont certainement très liées à celle-ci. 

On sait aussi que le caractère "culture free" de ce test est malgré tout 
contestable." 

A) ^îy^s_stati.stigues 

a) Comparaison des variances des échantillons utilisés (test 

de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilisés 

xi 

ni 
2 

a i 

SCEi 

L°9ioC Ti 2 

1 

V1 

Al 

135,54 

24 

183,33 

4399,96 

2,263 

0,043 

A2 

124,83 

18 

602,47 

10844,5 

2,780 

0,059 

I.U.T. 

137,07 

14 

253,35 

3546,91 

2,404 

0,077 

B. Pascal 

137,50 

6 

114,58 

687,51 

2,059 

0,2 

Thiers 

134,41 

22 

422,24 

9289,30 

2,626 

0,048 

Totaux 

84 

28768,17 

C13 Test d'Intelligence de R.B. CATELL - Echelle 3 Forme A - Les éditions du 

Centre de Psychologie Appliquée, Paris, 1950 
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Les moyennes et variances globales sont : 

x = 133,35 a = 364,15 

y 
On en déduit an x . observé égal à 14,14 (4 degrés de liberté) 

On rejette donc l'hypothèse d'égalité des vartances( avec un risque infé
rieur à 1 % }.0n n'aura donc pas de procédés simples permettant de 
tester globalement l'hypothèse d'égalité des cinq moyennes. 

. Si on élimine les données relatives à l 'échantillon A„ qui présente 
une forte dispersion, on obtient : 

Xe
o b s = 3,356 (3 degrés de liberté) X2 , < X2 

On ne peut donc rejeter l'hypothèse d'égalité des variances des quatre 
échantillons A^ IUT, B. Pascal, Thiers. On appliquera l'analyse de la 
variance à ces quatre échantillons. 

b)Test d'égalité des moyennes des quatre échantillons A.., 
IUT, B. Pascal, Thiers. 

Tableau d'analyse de la variance 

Titre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

83,03 

17 923,67 

Degré de 

l iberté 

3 

62 

Carrés 
moyens 

27,68 

289,09 

F 

0,09,57 

Kx = 3 

K„ « 62 

Fobs ^ F 0 , 9 5 

On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes des quatres 
échantillons A2, IUT, B. Pascal, Thiers. 
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c) Test d'égalité des variances des échantillons deux par 
deux (F test) 

. Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le 
tableau que les quotients Hz. supérieurs ou égaux â 1) 

* J 2 

f 

h 

h 
IUT 

B. Pascal 

Thiers 

h 

•1,601 

-

A2 

3,287 

-

2,378 

5,264 

1,427 

IUT 

1,382 

2,214 

B. Pascal Thiers 

2,303 

1,666 

3,688 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 
d'échantillons suivants : A, - B. Pascal , I.U.T. - A2 , Thiers - A2 

I.U.T. - \ > I.U.T. - B. Pascal , Thiers - I.U.T. , Thiers -B.Pascal 

Pour ces couples on pourra tester simplement l'hypothèse d'égalité des 
moyennes par le test de Student. 
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d) Test d'égalité des moyennes par couple d'échantillons • 
( tes t de Student) 

Tableau donnant le "t" de Student pour les couples d'échantillons pour 

lesquels on ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des variantes. 

*1 

A, 

I.U.T. 

B. Pascal 

Thiers 

A l 

0,238 

0,225 

: 

A2 

1,800 

1,579 

I.U.T. 

0,046 

- 0,408 

B. Pascal 

- 0,352 

Thiers 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples 
d'échantillon suivants : 

- A» - I.U.T. (loi de Student à 36 degrés de liberté) 

- Â  - B. Pascal (loi de Student à 28 degrés de liberté) 

- I.U.T. - B. Pascal (loi de Student à 18 degrés de liberté) 

- I.U.T.. - Thiers (loi de Student à 34 degrés de liberté) 
- B. Pascal - Thiers (loi de Student à 26 degrés de liberté) 

Pour A2 - Thiers on peut rejeter l'hypothèse d'égalité mais seulement avec 
un risque inférieur à 10 % ( t ^ t ^ t ) (38 degrés de liberté) 

0,9 obs 0,95 
Pour Ap - I.U.T. on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes avec un risque 
inférieur à 5 % (30 degrés de l iber té) . 

B) " QSQÇlysions 

La comparaison des moyennes donne le classement suivant dans le sens 

décroissant B. Pascal - I.U.J. - Thiers - A-, - A„ 

La moyenne de A~ est inférieure à celle des autres échantillons et la 
dispersion des Q.I. est très grande. Toutefois cette différence n'est que 
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faiblement significative. 

Les moyennes des quatre autres échantillons ne différent pas de manière 

significative. La population de A2 est celle où il y a le plus fort 

pourcentage d'étudiants de culture différente de la culture française, et on 
peut faire l'hypothèse (nous ne l'avons toutefois pas vérif iée) , que si on 
éliminait les scores de ces étudiants pour lesquels l'emploi du tes t est 
contestable, les cinq populations présenteraient une grande homogénéité pour 
cette variable. 

2) La compréhension verbale 

Dans ce domaine nous avons choisi d 'u t i l i ser le tes t de Bonnardel, le 
BV 17 v ' . Il nous a semblé d'un usage commode pour une passation collec
t ive , sa présentation est agréable, enfin la consigne appelant la recher
che d'analogies et non d'identités sémantiques devrait permettre de diminuer 
le risque de réponses au hasard. En effet toute réponse, même au hasard, 
s'appuie sur des indices ^ ' ; l 'auteur, grâce à la consigne choisie a 
proposé des phrases dont la forme et le vocabulaire sont souvent très 
éloignés de celui de la phrase type, éliminant ainsi la possibilité de 
prise en compte d'informations superficielles autre que sémantiques. 

A) Etudes_statistigués : 

a) Comparaison des ?ariances des échantillons ut i l isés 

( test de Bartlett) 

U3 Test du Professeur R. BONNARDEL. B.V. 17-T . Editions Scientifiques 

et Psychotechniques, ISSY les Moulineaux, 1975 

C2) NQIZET [G.), CAVERNI CJ.P.) op. cité p. 165 
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*1 

n i 

.2 
SCal 

SŒ i 

L°9io4 

l / n r l 

Al 

92,16 

19 

134,34 

2552,54 

2,128 

A2 

68,12 

17 

444,81 

7561,76 

2,648 

I.U.T. 

85,71 

14 

296,35 

4 148,84 

2,471 

B. Pas cal 

96 

6 

253,00 

1 518,005 

2,403 

Thiers 

94 

6 

73,33 

440,00 

1,865 

Totaux 

62 

16 221,147 

x = 84,66 a = 284,58 

2 
On en déduit un x observé égal à 5,46 (4 degrés de l iber té) . 

On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse d'égalité des variances ( 

On pourra donc appliquer la méthode d'analyse de la variance à l'ensemble 
des échantillons u t i l i sés . 

b) Test d'égalité des moyennes des cinq échantillons u t i l i sés . 

Tableau d'analyse de la variance. 

entre colonnes 

intra colonnes 

Total 

Somme c les carrés des 
écarts 

7 030,74 

16 221,14 

, 23 251,89 

N° de liberté 

4 

57 

61 

Carrés 
moyens 

1757,69 

284,58 

F 

6,18 

Kx = 4 K2 = 57 FQbs > F
0,9995 

On peut donc rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes(avec un risque 

inférieur à 5°/ooo). 
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c) Test d'égalité des variances des échantillons deux par deux 
(F test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le 
tableau que les quotients 3kl supérieur ou égaux â 1) 

S 

A l 

A2 

I.U.T. 

B. Pascal 

Thiers 

Al 

1,832 

A2 

3,311 

1,501 

1,758 

6,066 

I.U.T. 

2,206 

1,171 

4,041 

B.Pascal 

1,883 

3,450 

Thiers 

On ne peut rejeter l'égalité des variances pour les couples d'échantillons 
suivants : A^Thiers , A2-I.U.T. , A2-B.Pascal , I.U.T.-B.Pascal , 

I.U.T.-Thiers , B. Pasca l^ , B.Pascal-Thiers. 

Pour ces couples on testera l'égalité des moyennes par le test de Student. 
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d) Test d'égalité des moyennes par couples d'échantillons 

( test de Student) 

Tableau donnant le "t" de Student pour les couples d'échantillons pour 
lesquels on n'a pu rejeter l'hypothèse d'égalité des variances. 

A l 
D l 

A2 

I.U.T. 

B. Pascal 

Thiers 

A l 

- 1,084 

0,486 

0,233 

A2 

- 2,890 

3,481 

I.U.T. 

1,250 

1,007 

B.Pascal 

-0,205 

—————— 
Thiers 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples 
d'échantillons suivants : 

- A, - B. Pascal (Loi de Student à 23 degrés de liberté) 

- A, - Thiers (Loi de Student à 23 degrés de liberté) 

- B.Pascal - Thiers (Loi de Student à 10 degrés de liberté) 

On rejette l'hypothèse d'égalité des moyens avec un risque inférieur à 1 % 

pour les couples d'échantillons suivants : 

- A, - B.Pascal (Loi de Student à 21 degrés de liberté) 

- A~ - I . U . T . (Loi de Student à 29 degrés de liberté) 

La différence des moyennes est faiblement significative pour les couples 
d'échantillons suivants : 

- A, - I.U.T. (Loi de Student à 31 degrés de l iberté tQ Q ^ O D ^ O 9̂  

- I.U.T. - B.Pascal (Loi de Student à 18 degrés de l iberté tQ j j£ t . ^ t g 

- I.U.T. - Thiers (Loi de Student à 18 degrés de l iberté tQ 8 4 . t . ^ tQ 
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B) Conclusions 

La comparaison des moyennes donne le classement suivant dans le sens décrois

sant : B.Pascal - Thiers - A . - I.U.T. - A~ 

La différence des performances des t ro is premières sous populations entre 

elles n'est pas s igni f icat ive. 

La différence du score de 1'I.U.T. avec chacune des t ro is premières n'est 

que faiblement s ign i f icat ive. 

Seule A« a une performance significativement plus faible que les autres. 

On doit ten i r compte du f a i t que, dans cette sous-population on a le 

plus for t pourcentage d'étudiants d'origine cu l ture l le , voir l inguist ique, 

non française. 

3) La vitesse perceptive 

Pour évaluer les performances des enquêtes dans ce domaine nous avons u t i 

l i sé le test de formes identiques de L.L. Thurstone^ ' . Les études fac-

tor ie l les fai tes sur cet out i l ont permis de mettre en évidence une satura

t ion de celui-c i en vitesse perceptive et en visualisation spatiale. Tou

tefois nous pensons qu ' i l serait plus exact de parler d'aptitude à analyser 

une figure plane. Pour ce qui est du domaine de la perception des relations 

spatiales nous uti l iserons un autre out i l plus spécifique. 

A) Etydes_statisjtigues 

a) Comparaison des variances des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

(1) Test de formes Identiques de L.L. Thurstone. Les éditions du Centre 

de Psychologie Appliquée, Paris, 1956. 
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Tableau des données numériques relatives à. tous les échantillons utilisés : 

*1 

n i 

2 
a i 

SCE. 

Log10a? 

Vl 

Al 

44,00 

19 

84,42 

1604,00 

1,926 

0,056 

A2 

34,86 

14 

101,84 

1425,71 

2,008 

0,077 

I.U.T. 

49,43 

14 

78,39 

1097,43 

1,894 

0,077 

B.Pascal 

49,00 

6 

49,67 

298,00 

1,696 

0,200 

Thîers 

50,86 

7 

37,55 

262,86 

1,575 

0,167 

Totaux 

60 

4 688,01 

x = 44,43 a2 = 85,24 

2 • On en déduit un x observé égal à 6,32 (4degrês de liberté) 

On retiendra donc l'hypothèse d'égalité des cinq variances (x Q 8^ x b 4» x:n 

b) Test d'égalité des moyennes des cinq échantillons util isés 

Tableau d'analyse de la variance 

entre colonnes 

intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts • 

2 050,73 

4 688,00 

Degré de li
berté 

4 

55 

Carrés 
moyens 

512,68 

. 85,24 

F 

6,01 

Kx = 4 K2 = 55 FQbs è F 0 j 9 g 9 5 

On rejette donc l'hypothèse d'égalité des moyennes ayec un risque inférieur 
a o /ooo 
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c) Test d'égalité des variances des échantillons deux par deux 
(F test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le tableau 
que les quotient J J — supérieur ou égaux à 1) 

V 
S 

Al 
A, 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thi ers 

Al 

1,077 

1,700 

2,248 

h 
1,206 

1,299 

2,050 

2,712 

I.U.T. 

1,578 

2,087 

B.Pascal 

1,323 

Thiers 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 
d'échantillons suivants : Â^ - I.U.T. , A1 - B Pascal , A, - Thiers , 

A l " A2 ' A2 " I , U , T - » A2 " B# P a s c a l » A2 " Thl*ers 5 I.U.T.-B.Pascal, 

I.U.T. - Thiers , B.Pascal - Thiers. 

On testera l 'égalité des moyennes pour chacun de ces couples par le test 
de Student. 

d) Test d'égalité des moyennes par couple d'échantillons 
(test de Student) 
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Tableau donnant le " t " de Student pour les couples d'échantillons pour 

lesquels on n'a pu rejeter l'hypothèse d'égalité des variances. 

A, 

A2 

I.U.T. 

B. Pascal 

Thiers 

Al 

-2,812 

-1,669 

1,156 

1,680 

A2 

4,176 

3,139 

3,744 

I.U.T. 

-0,095 

0,334 

B.Pascal 

; 0,362 

Thiers 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples 

d'échantillons suivants : 

- A.-B. Pascal (Loi de Student à 23 degrés de l iberté) 

- I.U.T.-B.Pascal (Loi de Student à 18 degrés de l iberté) 

- I.U.T.-Thiers (Loi de Student à 19 degrés de l iberté) 

- B.Pascal - Thiers (Loi de Student à 11 degrés de l iberté) 

On rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes avec un risque inférieur à 

5 % 

- A,-A2 (Loi de Student à 31 degrés de l iberté) (avec un risque infér ieur 

à 1 %) 
- A^-I.U.T. (Loi de Student à 26 degrés de l iberté) (avec un risque 

infér ieur à 1 %Q ) 

- A„-B. Pascal (Loi de Student à 18 degrés de liberté)(avec un risque 

infér ieur à 1%) 

- A2- Thiers (Loi de Student à 19 degrés de liberté)(avec un risque 

infér ieur à 2 %Q ) 

Les différences sont faiblement signif icat ives pour les couples A-^-I.U.T. 

et A rThiers ( t ^ * tQ b s s< t 0 j 9 5 ) 



170 

B) Conclusions 

/ . . • 

La comparaison des moyennes donne le classement suivant dans le sens 
décroissant : Thiers - I.U.T. - B. Pascal - A1 - A? 

La différence des scores entre Thiers, I.U.T. et B. Pascal n'est pas 
significative. 
La différence des scores entre A, et un des trois échantillons précédents 

est faiblement significative. En revanche les scores de A2 sont très nette
ment inférieurs à ceux des autres échantillons utilisés. 
Dans les éléments permettant d'expliquer ces résultats on doit prendre en 
compte les conditions de passation : en section A, et A2 les étudiants 
ont travaillé en amphithéâtre, ce qui ne favorise certainement pas la con
centration indispensable dans ce type d'activité. 

4) La perception des relations spatiales 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver dans ce domaine 
un outil de mesure respectant nos contraintes matérielles et adapté à la 
population étudiée. 
Nous avons choisi le test d'habileté perceptuelle extrait de l'adaptation 
française des tests différentiels d'aptitude de G.K Bennett^ ' le 
D.A.T. 
Hormis le cahier de passation,cet outil ne nécessite pas de matériel spé
cial (objets divers à manipuler), la présentation des items est agréable 
la passation collective est possible, enfin il est tout à fait adapté à 
une population de bacheliers. Il nous a semblé intéressant de pouvoir 
évaluer les possibilités de passage de la représentation spatiale à la 
représentation plane des objets ainsi que Vhabileté à imaginer les 

C1] BENNETT CG.K.], SEASHQRE (H.C.l, WESMAN CA.G.) A .roanuâl for the differen-

tiâl tests. The Psychalogical Corporation, New York, 19.52. 
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faces cachées d'un objet. Comme le fait remarquer J.M, Cheyrier ' ' 
les itéras proposés correspondent au type même de questions "nzceA&Ztant 
ta. conceptoatUatlon des objets en tenant compte. deA txx>Z& dùnen&tom". 

Le temps de passation totale était toutefois trop important pour 
s'insérer dans la batterie que nous envisagions et nous avons dû le 
réduire (de 30 minutes à 20 minutes). Nous avons ainsi perdu la possibi
l i té de comparer nos résultats aux normes établies par J.M. Chevrier. 
Nous nous limiterons donc à la comparaison des scores des différents 
échantillons utilisés. 
N'ayant pas la possibilité de nous référer aux normes définies dans l'étude 
canadienne, nous avons pris la liberté de modifier la formule de correction. 
Le manuel propose de calculer le score de la manière suivante : du nombre 
de figures correctes choisies on retranche le nombre de figures incor
rectes choisies. Une telle cotation ne tient pas compte du nombre de 
figures correctes qui n'ont pas été choisies et qui, à notre point de 
vue peuvent correspondre à une mauvaise perception de l'objet proposé. 
Nous avons donc choisi d'évaluer la perception globale et totale des 
objets en adoptant la cotation suivante : le score est calculé en faisant 
la somme du nombre de patrons pour lesquels toutes les figures correctes 
ont été choisies et toutes les figures incorrectes n'ont pas été choisies. 

A) i^y^Ël.S'tatxstiques 

a) Comparaison des variances des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

CD L'adaptation et la cotation du D.A.T., pour un public de langue fran

çaise ont été faites par J.M. Chevrier. 

CHEVRIER CJ.M.) Tests différentiels d'aptitude. Manuels ."et Normes. (Formules 

A et B) Editions de l'Institut de Recherches Psychologiques - Montréal -

(1960) 
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Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilisés 

/ 

*i 

n i 

2 
a i 

SCEi 

L°9io°i 

Al 

10,84 

19 

13,08 

248,53 

1,117 

0,056 

A2 

9,64 

14 

29,94 

419,21 

1,476 

0,077 

I.U.T. 

10,33 

24 

13,22 

317,33 

1,121 

0,043 

B.Pascal 

11,29 

24 

15,54 

372,96 

1,191 

0,043 

Thiers 

12,74 

23 

22,67 

498,43 

1,336 

0,045 

Total 

104 

1 856,46 

x = 11,09 a2 = 364,15 

On déduit de ces données un x observé égal à 9,37 
2 2 2 

La différence des variances est faiblement significative (x 0 g<£ x 0 h s ^ x 0 

Si on ne t ient compte que des quatre échantillons de plus faible disper-
2 

sion (A,, I.U.T., B.Pascal, Thiers) on obtient un x observé égal à 

1,766. Pour ces échantillons on ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité 

des variances ( x
2

o b s \< / 0 > 5 ) 

b) Test d'égalité des moyennes des quatre échantillons A^, 

I.U.T., B.Pascal, Thiers. 

Tableau d'analyse de la variance. 

entre colonnes 

intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

74,04 

1 437,25 

degré de l i 
berté 

3 

86 

Carrés moyens 

24,68 

16,71 

F 

1,48 

Kx = 3 K2 = 86 obs* r0,95 
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On ne rejette donc pas l'hypothèse d'égalité des moyennes pour A-,, I.U.T., 
B.Pascal e t Thiers. 

c) Tests d'égalité des variances des échantillons deux par 

deux (F Test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le tableau 

que les quotients —— supérieurs ou égaux à 1) . 
2 

a j 

Al 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al A2 

2,289 

2,265 

1,927 

1,382 

I.U.T. 

1,011 

B.Pascal 

1,188 

1,175 

Thiers 

1,657 

1,639 

1,395 

On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 
d'échantillons suivants : Aj-ZL , A„-B.Pascal , A2-Thiers , 

I..U.T„-A1 , B.Pascal-A1 , B.Pascal-I.U.T. , Thiers-Aj , 

Thiers-I.U.T. , Thiers-B.Pascal. 

Pour le couple A2~I.U.T. la différence de variance n'est pas significative 

au risque 5 %, par contre elle Je serait au seuil 10 %. 

d) Test d'égalité des moyennes par couple d'échantillons 
( test de Student) 
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Tableau donnant le " t" de Student pour les couples d'échantillons pour 

lesquels on a retenu l'hypothèse d'égalité des vari ances. 

Al 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

-0,786 

-0,581 

0,338 

1,413 

A2 

1,132 

2,109 

I.U.T. 

0,767 

1,904 

B.Pascal 

• 1 ' 1 4 6 

Thiers 

On ne peut rejeter l'hypothèse de l 'égal i té des moyennes pour les couples 

suivants : 

- A,-A„ (Loi de Student à 31 degrés de liberté) 

- A,-I.U.T. (Loi de Student à 41 degrés de liberté) 

- A,-B.Pascal (Loi de Student à 41 degrés de liberté) 

•* A^-B.Pascal (Loi de Student à 37 degrés de liberté) 

- I.U.T.-B.Pascal (Loi de Student à 46 degrés de liberté) 

- B.Pascal-Thiers (Loi de Student à 45 degrés de liberté) 

On rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples d'échantil
lons suivants : 

- A2~Thiers (Loi de Student à 25 degrés de liberté) avec un risque infé

rieur à 5 % 
- I.U.T.-Thiers (Loi de Student à 45 degrés de liberté) avec un risque 

inférieur à 5 % 

?our A,-Thiers la différence des moyennes est faiblement significative 

( t 0 , 8 ^ W ^ ^ , 9 ) 
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B) Conclusion 

La comparaison des moyennes donne le classement suivant dans le sens de 

scores décroissants : Thiers - B.Pascal - A, - I.U.T. - A2 

L'ensemble des étudiants interrogésest toutefois relativement homogène 

par rapport à cette variable puisque seules les deux sous-populations 

extrêmes ont des scores dont la différence est s igni f icat ive. 

On peut fa i re l'hypothèse que le score élevé de Thiers est en l iaison avec 

le fo r t pourcentage d'étudiants ayant un baccalauréat de série technique 

se trouvant dans cette classe. 

5) La mémoire 

Nous aurions souhaité évaluer les performances de mémoire à 

long terme, mais nous n'avons trouvé dans ce domaine aucun out i l ut i l isable 

dans le contexte de notre enquête. Nous nous sommes donc limitésà t rava i l 

ler sur les possibi l i tés de mémorisation immédiate^.Par soucis de diminuer 

au maximum le temps et le matériel de passation nous avons choisi deux des 

tests de l 'échelle de Wechsler^ ' : la mémoire des chiffres et le code. 

I l nous a semblé que ces deux tests pouvaient permettre d'évaluer de 

façon rapide, les possibi l i tés de rétention d'informations, sans t ra i t e 

ment : la rest i tu t ion des chiffres dans 1'ordrëTdirect, et les possibil i tés 

de réorganisation immédiate et d 'u t i l i sa t ion de l ' information : le code et 

la rest i tu t ion des chiffres dans Tordre inverse. ^ „ 

Nous ne pourrons pas nous référer aux données recueil l ies lors de l 'é ta 

lonnage des tests puisque les conditions et les objectifs de la passation 

sont différents ^e ceux habituellement rencontrés dans l 'appl icat ion de 

l 'échelle de W.A.I.S. Nous avons toutefois conservé la cotation propo

sée dans le manuel de passation et nous nous limiterons à la comparaison 

des scores des différents échantillons u t i l i sés . 

C1Î Les études récentes faites sur la'mémoire conduisent à penser que ce que l'on 

nommait "stockage à court terme" met en jeu de multiples processus où le sujet 

est actif Crehearsal, naming...} La terminologie de mémoire "à court terme" 

qui évoquait un stockage passif et de ce fait abandonné au profit du concept 

de "mémoire de travail". Nous nous limiterons à des performances dans ce domaine. 

(2) W.A.I.S. Echelle d'Intelligence de Wechsler pour adultes. Editions"du " 

Centre de Psychologie Appliquée, Paris, 1970. 
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L'étude statist ique sera faite séparément pour les trois tests : les 

chiffres en ordre direct , les chiffres en ordre inverse, le code. 

CHIFFRES EN ORDRE DIRECT 

A) §£ydes_Statistigues 

a) Comparaison de la variance des échantillons ut i l isés 
( test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons u t i l i sés . 

«1 

n i 

2 
ai 

SCEi 

L°9lOffi 

Al 
6,23 

44 

2,312 

101,72 

0,364 

0,023 

A2 

6,53 

36 

2,138 

76,97 

0,330 

0,029 

I.U.T. 

6,75 

24 

1,521 

36,50 

0,182 

0,043 

B.Pascal 

7,12 

24 

1,943 

46,62 

0,288 

0,043 

Thiers 

6,82 

22 

0,876 

0,057 

0,048 

Total 

150 

281,09 

x = 6,61 a2 = 1,94 

2 On déduit de ces données unx observé égal à 10,87 

On peut rejeter l'hypothèse d'égalité des variances avec un risque inférieur 

à 5 %. Si on ne t ient pas compte des données concernant la classe de Thiers 

pour laquelle la dispersion est beaucoup plus faible que les autres, on 
2 2 

obtient un x observé inférieur à x 0 8« On ne peut donc rejeter l'hypo

thèse d'égalité des variances des quatres échantillons : A, , Ap , I.U.T. 

B. Pascal. 
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b) Test d'égalité des moyennes des quatre échantillons 

A1 , Ap, I.U.T., B. Pascal. 

Tableau d'analyse de la variance 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

13,39 

261,82 

Degré de 

3 

124 

liberté Carrés moyens 

4,46 

2,11 

F 

2,114 

Kx = 3 K2 = 124 Fobs < F0,95 

On ne rejette donc pas l'hypothèse d'égalité des moyennes de ces quatre 
échantillons. 

c) Test d'égalité des variances des échantillons deux par deux 

(F test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le tableau 
2 

• a . 
que les quotients —s— supérieur ou égaux à 1) 

° 3 

yr 

h 

h 
I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

h 

1,081 

1,520 

1,190 

2,639 

h 

1,406 

1,100 

2,441 

I.U.T. 

1,736 

B.Pascal 

1,277 

2,218 

Thiers 

On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 

d'échantillons suivants : A-.-A2 , A-- I .U.T. , A.-B.Pascal, 

A2-I .U.T., A2-B.Pascal, A2-Thiers, I.U.T.-Thiers, B.Pascal-I.U.T., 

B.Pascal-Thiers. 
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d) Test d'égalité des moyennes par couple d'échantillons 
( test de Student) 

Tableau donnant le "t" de Student pour les couples pour lesquels on a 

retenu l'hypothèse d'égalité des variances. 
i 

A l 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

A l 

0,887 

1,479 

2,541 

A2 

0,606 

1,628 

0,771 

I.U.T. 

0,933 

0,166 

B.Pascal 

-0,747 

Thiers 

On ne rejette pas l 'égal i té des moyennes pour les couples d'échantillons 
suivants : 

-A -̂A^ ( l 'effect i f de 80 permet de comparer le t observé avec les 
valeurs de la loi normale réduite) 

-A^I.U.T. (Loi de Student à 66 degrés de liberté) 

-A2-I.U.T. (Loi de Student à 58 degrés de liberté) 

-A2-B.Pascal (Loi de Student à 58 degrés de liberté) 

-A2~Thiers (Loi de Student à 55 degrés de liberté) 

-I.U.T.-B.Pascal (Loi de Student à 46 degrés de liberté) 
-I.U.T.-Thiers (Loi de Student à 43 degrés de liberté) 
-B.Pascal-Thiers (Loi de Student à 43 degrés de liberté) 

Pour le couple A^B.Pascal on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes 

avec un risque inférieur à 5 % (Loi de Student à 66 degrés de liberté) 
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B) Conclusion 

La comparaison des moyennes des scores au test des chiffres en ordre direct 

donne le classement suivant (dans le sens de scores décroissants) : 

B. Pascal, Thiers, I.U.T., A2, A... 

Les différences de scores ne sont toutefois pas signif icatives et l'étude 

stat ist ique permet de postuler une assez grande homogénëïtë de performance 

à ce test . 

CHIFFRES EN ORDRE INVERSE 

A) §tufes_statistigues 

a) Comparaison de la variance des échantillons ut i l isés 

(Test de Bart let t) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons ut i l isés 

*1 

n i 
2 

ffi 

SCEi 

L°9ioa2i 

1 
n i - l 

Al 

6,02 

45 

2,244 

101,0 

0,351 

0,023 

A2 

6,19 

37 

2,640 

97,68 

0,422 

0,028 

I.U.T. 

5,58 

24 

1,410 

33,83 

0,149 

0,043 

B.Pascal 

7,00 

24 

0,917 

22,00 

-0,038 

0,043 

Thiers 

6,95 

22 

0,953 

20,96 

-0,021 

0,048 

Totaux 

152 

275,45 

x = 6,28 </ = 1,874 



180 

On déduit de ces données un x observé égal à 16,77 
On rejette l'hypothèse d'égalité des variances avec un risque inférieur à 
5 %0 

b) Tests d'égalité des variances des échantillons deux par 
deux (F. test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le tableau 
2 

a i que les quotients supérieurs ou égaux à 1) 

Al 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

1,591 

2,447 

2,355 

A2 

1,176 

1,872 

2,879 

2,770 

I.U.T. 

1,538 

1,480 

B.Pascal Thiers 

1,039 

On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 
d'échantillons suivants : A^I.U.T. , A.,-A2 » I.U.T.-B.Pascal 

I.U.T.-Thiers , B.Pascal-Thiers. 

c) Test d'égalité des moyennes par couples d'échantillons 
(test de Student) 
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Tableau donnant le "t" de Student pour les couples pour lesquels on a retenu 
l'hypothèse d'égalité des variances. 

A l 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

A l 

0,474 

-1,268 

A2 I.U.T. 

3,585 

3,394 

1 B.Pascal 

-0,113 

Thiers 

On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples 
suivants : 

- A -̂Ag (L'effectif de 80 permet de comparer le t observé avec les 
valeurs de la loi normale réduite) 

- A^-I.U.T. (Loi de Student à 68 degrés de liberté) 

- B.Pascal-Thiers (Loi de Student à 44 degrés de liberté) 

Pour B.Pascal-I.U.T. et Thiers-I.U.T. on rejette l'hypothèse d'égalité 
des moyennes avec un risque inférieur à 2 %0 (Loi de Student à 40 et 
44 degrés de liberté) 

B) Conclusion 

La comparaison des moyennes des scores au tes t des chiffres en ordre inverse 
donne le classement suivant (dans le sens de scores décroissants) : 
B.Pascal - Thiers - A2 - Aj - I.U.T. 

Cette variable permet de distinguer les étudiants de mathématiques supé
rieures d'une part , de faculté et d'I.U.T. d'autre part. En effet la dif
férence entre les scores de B. Pascal et de Thiers n 'est pas significative, 
par contre, la différence entre les scores de chacune de ces deux 
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classes et des autres échantillons uti l isés est significative. 

Le classement ^2 ' kl " r - u - T - n ' e s t que faiblement significatif puisque 

les différences de score entre A2 e t A- d'une part et A2 et I.U.T. 

d'autre part ne sont pas significatives. 

CODE 

A) iïy^ë§_Statisttgues 

a) Comparaison de la variance des échantillons ut i l isés 
( test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons ut i l isés 

( 

*i 

n i 

2 

SCEi 

L°9lOai2 

1 
ni-l 

Al 

51,46 

46 

183,33 

8433,38 

2,263 

0,022 

A2 

47,39 

38 

310,40 

11795,10 

2,491 

0,027 

I.U.T. 

65,29 

24 

95,79 

2298,94 

1,981 

0,043 

. B.Pascal 

62,21 

24 

47,67 

1143,97 

1,678 

0,043 

Thiers 

60,41 

22 

69,70 

1533,31 

1,843 

0,048 

Total 

55,56 

154 

25204,70 

x = 55,56: 

2 On déduit de ces données un x observé égal a 28,73 
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On rejette l'hypothèse d'égalité des variances avec un risque inférieur 
â 5 %00 

Si on retire les données concernant la section A2 pour laquelle la 

variance est élevée, on rejette ainsi l'hypothèse d'égalité des variances 
pour les quatre échantillons restants ( x b > 18). 

b) Test d'égalité des variances des échantillons deux par deux 
(F. test) 

Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés sur le tableau 
2 

ai 
que les quotients — g — supérieurs où égaux à 1) 

0j 

hT 

\ 

h 
I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

1,914 

3,846 

2,630 

h 
1,693 

3,240 

6,511 

4,453 

I.U.T. 

2,010 

1,374 

B.Pascal Thiers 

1,462 

On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 
d'échantillons suivants : Aj-Ag , A,-I.U.T. , B.Pascal-I.U.T. 

B.Pascal-Thiers , I.U.T.-Thiers. 
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c) Test d'égalité des moyennes par couples d'échantillons 
(test de Student) 

Tableau donnant le "t" de Student pour les couples pour lesquels on n'a pu 
rejeter l'hypothèse d'égalité des variances. 

Al 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

-1,151 

4,224 

A2 I.U.T. 

-0,821 

-1,272 

B.Pascal 

-0,469 1 

Thiers 

On ne rejet te pas l'hypothèse d'égalité des moyennes pour les couples 
suivants d'échantillons : 

-I.U.T.-B.Pascal (Loi de Student à 46 degrés de liberté) 
-I.U.T.-Thiers (Loi de Student à 44 degrés de liberté) 
-B.Pascal-Thiers (Loi de Student à 44 degrés de liberté) 

Pour A^I.U.T. on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes avec un 

risque inférieur à 1 %Q (Loi de Student à 68 degrés de liberté) 

Les effectifs élevés des sections A, et A„ permettent de comparer 

le t observé avec les valeurs de la loi normale réduite. La différence de 
score entre ces deux échantillons est faiblement significative. 

B) Conclusion 

La comparaison des moyennes des scores au tes t du code donne le classement 
suivant (dans le sens de scores décroissants) I.U.T., B.Pascal, Thiers, 
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Toutefois l 'étude statist ique précédente montre que les performances à ce 

tes t ne permettent pas de distinguer les t rois premiers écHantilions d'une 

part et les deux derniers d'autre part. 

6) La Pensée divergente 

Dans ce domaine nous avons étudié avec intérêt les tests de pensée 
créative de E.P. Torrance ^ ' . Malheureusement nous n'avons pas pu les 
u t i l i ser car d'une part la passation é ta i t trop longue pour pouvoir s ' insé
rer dans notre bat ter ie , d'autre part , cet outil conçu pour le niveau 
primaire e t secondaire, nous a paru difficilement uti l isable au niveau 
supérieur. Nous avons donc construit un outil en nous inspirant de la 
traduction française des batteries de E.P. Torrance et tenant compte de 
nos contraintes matérielles. En particulier nous avons essayé de choisir 
des épreuves impliquant chacune des modes de pensée différents. La forme 
définitive des items a été extrai te , dans la'majeure partie des cas, de 
l'ouvrage de M. Fustier sur la "PAxvUqae. cte la. Ctâatlvité."M' 

A) Ei:§sentation_de_llouti.l ^ 

a) Les épreuves d'expression verbale 

Nous avons choisi six activités d'expression verbale. 

Première activité : Que peut-on faire avec ? 

(13 TORRANCE [E.P . ] Tes ts de pensée c r é a t i v e de E.P. Tor rance . Manuel e t 

c a h i e r . Les é d i t i o n s du Centre de Psychologie Appliquée, 

P a r i s , 1976 

(2) FUSTIER CM.) P r a t i q u e de l a C r é a t i v i t é . Ed i t ion E . S . F . , P a r i s , 1376, 149 p 

(3) Le t e x t e proposé aux é t u d i a n t s l o r s de l ' e n q u ê t e e s t r e p r o d u i t en annexe 

Ccf Annexe I - Pensée divergente!) 
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Cette épreuye reprend le tes t de Guilford sur l 'u t i l i sa t ion des briques. 

Pour une grande part elle évalue l 'aptitude à libérer son esprit d'une 

attitude conventionnelle en effet : "les objets de la vie quotidienne ont 

été généralement fabriqués pour un usage bien préc is . . . Un premier exercice 

d'assouplissement va consister en Vënumëration de tout ce qu'on pourrait, 

si le besoin s'en faisait sentir , "faire avec" quelques-uns de ces innocents 

objets "M 

Deuxième act ivi té : Quelle motivation ? 
Cette épreuve consiste à rechercher au-delà de la fonction u t i l i t a i r e , la 

fonction affective d'un objet d'usage courant. Elle appelle l'expression 
de phénomènes psychologiques confus, souvent exploités dans la publicité • 
ou le marketing, mais toujours présents dans une activité créatrice. 

Troisième activité : Quels défauts ? 
Cette épreuve consiste à exprimer ses insatisfactions dans l'usage d'un 
objet de la vie courante. Une te l le attitude ne nous parait , certes pas, 
le moteur d' une activité créative, mais nécessaire à certains moments 
d'une démarche d'invention. 

Quatrième act ivi té : Si le monde é ta i t autrement ? 
Cette épreuve consiste à imaginer les conséquences proches et loin
taines de la modification d'une loi physique familière. 
Cette forme dé pensée qui conduit à prendre de la distance par rapport 
à un modèle classique de raisonnement, nous semble très important dans le 
comportement créatif. 

Cinquième activité : Trouvez des analogies 
Cette épreuve consiste à trouver des analogies entre des objets d'usages 
courants appartenant à des domaines différents (alimentation, ameublement, 
monde animal, transport e t c . . ) Elle u t i l i se l 'apt i tude, importante dans le 
domaine de la créativi té, à découvrir des ressemblances 'dissimulées jus
que là aux yeux du commun des mortels. 

CD FUSTIER CM.) a p s . Cité 
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Sixième activité : Construction de phrase 

Cette épreuve consiste à construire le plus grand nombre de phrases pos

sible à partir des initiales de mots. Elle évalue l'aptitude à créer en 

respectant des contraintes d'une part et en revenant plusieurs fois à une 

même situation pour en tirer des productions différentes d'autre part. 

b) L'épreuve d'expression graphique 

Cette épreuve consiste à construire le plus grand nombre possible de 
dessins différents à partir d'une même forme inductrice. Elle conduit donc, 
comme le test des "lignes parallèles" de E.P. Torrance à mesurer 
"VcLptùtude. à laÂJio. doA cUÂocÂJitlon muttiplzA à pasubln d'un AtimuùxA 
unique.". 

c) Cotation du test 

La passation de l'ensemble des épreuves est prévue pour être faite 

en quinze minutes. Ce temps est certainement insuffisant pour permettre la 

mise en oeuvre des quatre types de pensée divergente habituellement 

considérés . : fluidité,flexibilité,originalité, élaboration. Pour cette 

raison nous n'avons évalué que la flexibilité et la fluidité. 

Pour chaque épreuve nous avons défini une note de fluidité égale au 

nombre de réponses pertinentes données. La somme de ces notes affectées 

aux épreuves d'expression verbale donne la note de fluidité verbale. 

La note de fluidité affectée à l'épreuve d'expression graphique sera 

appelée note de fluidité graphique. 

Pour chaque épreuve nous avons défini les différentes catégo

ries dans lesquelles se situent les réponses données par l'ensemble de 

la population enquêtëe. La note de flexibilité pour une épreuve est le 

nombre de catégories représentées, dans la réponse. La somme de ces notes 

affectées aux épreuves d'expression verbale donne la note de flexibilité 

verbale. La note de flexibilité affectée à l'épreuve d'expression graphi

que sera appelée note de flexibilité graphique. 
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L'étude statistique sera faite séparemment pour les quatre évaluations 

définies précédemment : fluidité verbale, flexibilité verbale, fluidité 

graphique, flexibilité graphique. 

FLUIDITE VERBALE 

B) i£udes_statistigues 

a) Comparaison de la variance des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilisés 

*1 

ni 

°\ 
SCEi 

L°9iOai2 

Vi 

Al 

20,79 

19 

46,38 

881,15 

1,666 

0,056 

A2 

16,64 

14 

78,37 

1097,21 

1,894 

0,077 

I.U.T. 

19,17 

24 

67,97 

1631,32 

1,832 

0,043 

B.Pascal 

23,25 

24 

34,94 

838,50 

1,543 

0,043 

Thiers 

22,32 

22 

79,31 

1744,77 

1,899 

0,048 

Totaux 

103 

6192,95 

172,14 

x = 20,75 a 2 = 60,13 

On déduit de ces données un x observé à 4,97. On ne rejette pas l'hypo

thèse d'égalité des variances. 



b) Test d'égalité des moyennes des échantillons utilisés 

Tableau d'analyse de la variance 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

500,46 

6 192,98 

degré de liberté 

4 

98 

Carrés moyens 

125,11 

63,19 

F 

1,98 

1 
Kl • 4 h ' 98 - Fobs« F0,95 

On ne peut donc rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes des cinq 

échantillons utilisés. 

C) Conclusion 

La comparaison des moyennes des performances de fluidité verbale donne 
le classement suivant : B.Pascal, Thiers, A p I.U.T., A,, 

Toutefois les différences des scores entre échantillons ne sont pas signi
ficatives et on peut conclure à une assez grande homogénéité des étudiants 
enquêtes dans ce domaine. 
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FLEXIBILITE VERBALE 

B) §5ydes_Statistigues 

a) Comparaison de la variance des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilisés 

*i 

ni 

*i 2 

SCE. 

Log10a.
2 

Al 

6,37 

19 

2,654 

50,42 

0,424 

0,056 

A2 

5,21 

14 

7,454 

104,36 

0,872 

0,077 

I.U.T. 

5,50 

24 

3,917 

94,08 

0,593 

0,043 

B.Pascal 

8,21 

24 

3,998 

95,95 

0,602 

0,043 

Thiers 

8,05 

22 

5,225 

114,95 

0,718 

0,048 

Totaux 

103 

459,09 

0,267 

x = 6,80 cT = 4,68 

2 
On déduit de ces données un x égal à 5,74. On ne rejette donc pas 

l'hypothèse d'égalité de la variance des cinq échantillons utilisés. 

b) Comparaison de la moyenne des échantillons utilisés 
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Tableau d'analyse de la variance 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

161,03 

(13,3338 ) 

459,69 

(248,19 ) 

degré de liberté 

4 

(3) 

98 

(53) 

carré des 
moyens 

40,26 

(4,4446) 

4,69 

(4,6828) 

F 

8,58 
(0,949 ) 

Kl • 4 K2 = 98 Fobs & F0,9995 

On peut donc rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes avec un risque 

inférieur à 5. %.00 . 

Par contre si on se limite aux échantillons d'étudiants de faculté et 

d'I.U.T. (calcul entre parenthèses dans le tableau) on obtient 

F b = 0,95 , donc pour les sections de A,, de A2 et d'I.U.T. 

on ne rejettera pas l'hypothèse d'égalité des moyennes. 

c) Comparaison des moyennes des échantillons deux par deux 

(test de Student) 

L'égalité des variances ayant été vérifiée précédemment on peut appli

quer le test de Student à tous les couples pour lesquels on n'a pas, 

précédemment testé l'égalité des moyennes. 



192 

Tableau donnant le "t" de Student 

A l 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

2,766 

2,472 

A, 

4,111 

3,832 

I.U.T. 

4,332 

3,982 

B.Pascal 

-0,255 

Thiers 

On ne rejettera pas l'égalité des moyennes pour le couple B.Pascal-Thiers 

(Loi de Student à 44 degrés de liberté). Pour les autres couples on rejette 

l'hypothèse d'égalité des moyennes avec un risque souvent faible : 

- pour A^-Thiers (Loi de Student à 39 degrés de liberté) risque 

inférieur à 2 % 

- pour A^B.Pascal (Loi de Student à 41 degrés de liberté) risque 

inférieur à 1 % 

- pour A2-B.Pascal, A2-Thiers, I.U.T.-B.Pascal, I.U.T.-Thiers, (Loi 

de Student respectivement à 33, 24, 46 et 44 degrés 

de liberté) risque inférieur à 1 %0. 

C) Conclusion 

La comparaison des moyennes des scores évaluant la flexibilité verbale donne 

le classement suivant (dans le sens de scores décroissants) : 

B.Pascal, Thiers, A ^ I.U.T., A ^ 

Toutefois cette variable ne permet pas de distinguer les deux classes de 

mathématiques supérieures entre elles, ni les sections A, et A„ de TI.U.T. 
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FLUIDITE GRAPHIQUE 

B) I£udes_Statistigues 

a) Comparaison de la variance des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilisés 

*1 

ni 

< 

SCE. 

Loglo0.
2 

^ n . - 1 

Al 

2,11 

19 

1,252 

23,79 

0,098 

0,056 

A2 

2 

13 

1,385 

18,00 

0,141 

0,083 

I.U.T. 

1,91 

23 

0,775 

17,83 

-0,111 

0,045 

B.Pascal 

2,05 

22 

0,953 

20,96 

-0,021 

0,048 

Thiers 

1,71 

17 

0,443 

7,53 

-0,354 

0,0625 

Total 

94 

88,11 

0,294 

x = 1,96 a2 = 0,99 

Ces données permettent de calculer un x observé égal à 10,55 

On rejettera donc l'hypothèse d'égalité des variances avec un risque 

inférieur à 5 % 

b) Test d'égalité des variances des échantillons deux par deux 

(F Test) 
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Tableau donnant le quotient des variances (ne sont reportés que les quotients 

2 
ai - . . M , 
— - j — supérieurs ou égaux a 1) 

°3 

* 

\ 

h 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

1,615 

1,314 

2,827 

A2 

1,106 

1,786 

1,454 

3,126 

I.U.T. 

1,750 

B.Pascal 

1,229 

1,467 

Thiers 

On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances pour les couples 

suivants : A,-I.U.T. , Aj-B.Pascal , ^>f\ > Ag-I.U.T. , 

A2-B.Pascal , I.U.T.-Thiers , I.U.T.-B.Pascal , B.Pascal-Thiers. 

c) Test d'égalité des moyennes par couple d'échantillons 

(test de Student) 

Tableau donnant le "t" de Student pour les couples pour lesquels on n'a 

pas rejeté l'hypothèse d'égalité des variances. 

A l 

h 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Al 

-0,294 

-0,623 

-0,192 

\ 

A2 

-0,252 

-0,131 

I.U.T. 

0,446 

-0,651 

B.Pascal 

-1,057 

Thiers 
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Dans tous les cas on ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des moyennes 

(les degrés de liberté des lois de Student utilisées sont notés entre 

parenthèses sur le tableau précédent). 

C) Conclusions 

La comparaison des moyennes des performances de fluidité graphique donne 

le classement suivant :A, - B.Pascal - A2 - I.U.T. - Thiers. 

En dehors de la dispersion obtenue à Thiers, beaucoup plus faible que 

pour les autres échantillons, les résultats sont peu dissemblables et ne 

permettent pas de distinguer les différents échantillons. 

FLEXIBILITE GRAPHIQUE 

A) Etudes_Statistigues 

a)Comparai son des variances des échantillons utilisés 

(test de Bartlett) 

Tableau des données numériques relatives à tous les échantillons utilis 

ni 

2 
gi 

SCE-j 

L°9lOai2 

Al 

1,790 

19 

1,219 

23,16 

0,086 

0,056 

A 
1,692 

13 

0,828 

10,77 

-0,082 

0,083 

1,652 

23 

0,575 

13,22 

-0,241 

0,045 

B.Pascal 

1,955 

22 

1,043 

22,96 

0,018 

0,048 

Thiers 

1,588 

17 

0,242 

4,118 

-0,616 

0,0625 

Total 

94 

74,22 

x = 1,75 a = 0,834 
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Ces données permettent de calculer un x observé de 6,25. On ne rejettera 
pas l'hypothèse d'égalité des variances. 

b) Comparaison des moyennes des échantillons utilisés 

Tableau d'analyse de la variance 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

1,66 

74,22 

degré de liberté 

4 

89 

Carré des moyens 

0,41 

0,83 

F 

0,5 ; 

Kl = 4 h ' 89 Fobs ^ F0,95 

On ne peut donc rejeter 1'hypothèse d'égalité des moyennes. 

C) Conclusion 

La comparaison des moyennes des scores d'évaluation de la flexibilité 
graphique donne le classement suivant : B.Pascal , A, , A2 , I.U.T. , 
Thiers. 

Toutefois les différences relevées ne sont pas significatives et les 
étudiants enquêtes forment une population homogène pour cette performance. 

6) Conclusions sur les performances aux tests psychûmétriques 

Nous avons rassemblé dans un tableau, en les résumant, les résultats 
de l'étude précédente. Pour chacune des performances abordées précédemment 
on trouvera la situation des étudiants des deux sections de faculté 
étudiée relativement aux autres échantillons enquêtes. 
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PERFORMANCE ETUDIEE 

Quotient intellectuel 

Compréhension verbale 

Vitesse perceptive 

Perception spaciale 

Mémoire 

Pensée divergente 

SITUATION DES.ETUDIANTS DE FACULTE 

La moyenne des Q.I. plus faible en A9 et la 

dispersion plus grande. En A, les résultats 

ne sont pas significativement différents de 

ceux des autres échantillons 

Les scores en A2 sont plus faibles que pour 

les autres échantillons, en A, il n'y a pas 

de différences significatives avec V I.U.T. 

et les classes de mathématiques supérieures 

Les scores en A2 sont plus faibles que pour 

les autres échantillons, en A, les scores 

sont légèrement plus faibles qu'à 1•I.U.T. 

et en classes de mathématiques supérieures 

mais de façon faiblement significative 

Les performances des cinq échantillons sont 

homogènes 

On ne peut distinguer les deux sections A, 

et A2 par la moyenne de leurs scores aux 

trois parties du test. Par contre ces scores 

sont plus faibles qu'en mathématiques supé

rieures pour la mémoire dite de travail (chif

fres inverses et code) 

On ne peut distinguer les deux sections A-, 

et A2 par la moyenne de leurs scores aux 

quatre performances évaluées. Par contre en 

flexibilité verbale ces scores sont plus 

faibles que dans les classes de mathématiques 

supérieures. 
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Bien que moins nette, que pour les tests portant sur les acquis en mathé

matiques une différence de performance entre les deux sections de fa

culté apparait à travers ces données. Les étudiants de A 2 semblent 

avoir un handicap dans la majorité des aptitudes étudiées précédemment • 

Les étudiants de A, ont des résultats très semblables à ceux des autres étu

diants enquêtes sauf en ce qui concerne la mémoire dite de "travail" et le 

score de flexibilité. 

On peut penser que les différences relevées peuvent être expliquées par les 

conditions de passation en faculté : le travail en amphithéâtre ne permet pas 

la concentration nécessaire à ce type d'épreuve. Toutefois il serait inté

ressant de vérifier un tel résultat par une expérimentation plus rigoureuse 

et de réfléchir aux implications possibles au niveau de l'efficience dans le 

travail universitaire^ K Nous citerons à ce sujet J.F. Richard ^ •' à propos 

d'une étude sur les effets de la limitation de la mémoire â court terme dans 

la résolution de problême : 

"Un ph.zmizn z{{zt pzut hz mani^zhtzn. dam Zz compfizkzn&lon dz Vznoncz.... 

Cz6 tùdtatlom, peuvent &z &vxdvJjie, pan. Iz défaut dz pii6z zn comptz dz cex-

talnzi, donnzeA non pan.cz quz Vztzvz n'auncUt peu, ztz attzntLfi dam, ta IzctuAz 

maJj> pah.cz qu'ait n'a pai ztz a66zz ézZzctl^ dam, lia mzmohJj>atlon dzt> ÀJI^OH.-

matlom, pah.cz qu'Ai, a voulu. thop h.ztzni)h dz chobeÂ et quz ha capacité. 

rniMÂjquz a ztt dzpaiézz 

CU On peut faire par exemple l'hypothèse que de meilleures performances en 

mémoire de travail chez les étudiants de Mathématiques supérieures correspon

dent à des stratégies de stockage et de traitement de l'information plus 

pertinente. Le fait que ces mêmes étudiants aient aussi des scores de flexibi

lité meilleurs que les autres, nous conduit à penser qu'il pourrait être inté

ressant d'opérationnaliser une variable mesurant l'aptitude à organiser son 

travail dans l'exécution d'une tâche précise : prise en compte des consignes, 

réorganisation des données en fonction du but à atteindre etc.. 

[2] RICHARD CJ.F.) : " Mémoire et résolution de problème" Revue Française 

de Pédagogie - n° 60 - Juillet-Aout-Septembre 1982 - p. 9 à p. 17 

pan.cz
pah.cz
pah.cz
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LeA limitations de. la mémoire, à court terme, peuvent également avoir pour con

séquence, une. peAte. de. contrôle de. Vexécution dam leA situations où l'algo

rithme, de. résolution est un peu complexe, où. un certain nombre, de. sous-buts 

doivent être, réalisés dam un certain ordre, pour que. le. but principal puisse 

être. atteÂnt". 
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C H A P I T R E 2 

LE DEVELOPPEMENT VOCATIONNEL 

Nous présenterons tout d'abord rapidement les principales re

cherches portant sur la notion de maturité vocationnelle en particulier 

les travaux de 0.0. Crites dont nous utiliserons l'échelle comme outil 

de mesure. Nous procéderons ensuite a l'analyse des données recueillies. 

I - Présentation de la notion de maturité vocationnelle et de l'échantillon utilise 

1) Les travaux sur la notion de maturité vocationnelle. 

La notion de développement vocationnel (ou maturité vocationnelle 

suivant les auteurs) est liée à l'idée que les choix et l'orientation pro

fessionnels ne se font pas de façon ponctuelle mais résultent et se modi

fient en fonction de processus évolutifs ; que les objectifs, les atti

tudes et les décisions d'ordre professionnel résultent d'événements et 

de facteurs complexes et en déclenchent d'autres. 

Cette notion a donné lieu à des recherches dans deux directions princi

pales : 

- d'une part des recherches pour tenter de déterminer différentes phases 

de ce développement. 

- d'autre part des études sur les facteurs susceptibles d'être liés à 

ce développement. 

Dans l'une et l'autre des directions les principaux travaux sont dûs à : 

Super(D.E), Tiedeman (D.V.), D'Hara (R.P.), Crites (J.O.), Heyde (M. 

Jordaan (J.P.), Gribbons (W.D.), Lohnes (P.R.) - (cf. Bibliographie 

en fin de document). 

Si les modèles de développement proposés par Tes uns et les autres ne sont 

pas semblables ils s'accordent pour postuler que le développement vocation

nel implique : 
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- le développement de la perception de ce que Ton est et 

de ce que l'on souhaite. 

- le développement d'une perception réaliste des données 

professionnelles. 

- la réalisation et l'acception d'un compromis entre les 

deux points précédents. 

Les différentes études faites par ces auteurs les ont conduits à établir 

que ce développement est multidimensionnel et que chacune des différentes 

dimensions se développe préférentiel!ement à certains stades de l'évo

lution de l'individu. Pour Super (D.E.), par exemple, le processus com

mence dès l'enfance et se poursuit durant toute l'activité profession

nelle de l'individu avec, à chaque période une "tâche. d2.vzlopp2imntal2. 

vocatlonnelZe.". 

(1) Le tableau ci-dessous ; cité par J.B. Dupont 

schéma du modèle de D.E. Super. 

donne un 

Etape 

A) Croissance 

B) Exploration 

1) Sous stade 

des premières 

tentatives. 

2) Sous étape 

de transition 

3) Sous étape 

"essai" (engage

ment limité). 

C) Etablissement 

1) Sous étape 

dite essai (enga

gement plus net) 

et stabilisation 

2) Sous étape 

de l'avancement 

D) Etape de 

Maintien. 

E) Etape de 

déclins. 

Période 

Enfance et préadoles

cence 

Préadolescence et 

adolescence 

adolescence et 

fin de l'adolescence 

fin de 1'adolescence 

et début de 1'âge 

adulte. 

Début de l'âge adulte 

au début ou au milieu 

de la trentaine. 

De la trentaine 

au milieu de la qua

rantaine. 

Du milieu de la qua

rantaine à l'âge 

de la retraite 

Au-delà de 65 ans. 

"Tâche développementale vocationnelle" 

Développement de l'image de soi 

correspondant à 1'image du type de 

personne que l'on est. 

Cristallisation d'une préférence 

professionnelle (ou vocationnelle). 

Spécification d'une préférence 

professionnelle. 

Actualisation d'une préférence 

vocationnelle. 

Etablissement, c'est-à-dire obtention 

d'une place dans la profession choisie. 

Consolidation et avancement. 

Conservation du niveau (situation) 

acquis et des avantages obtenus. 

Ralentissement, désengagement retraite. 

CD DUPONT CJP) et coll : "Le concept de maturité vocationnelle d'après 

j.B, Jordaan Bulletin de psychologie, 1973-74, 27, p. 81 à p. 110. 
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. D'importantes recherches ont été faites par Super et ses collaborateurs 

pour tenter de mesurer le développement vocationnel. Les recherches ont 

été basées sur des études longitudinales utilisant, outre des questionnai

res et des tests,de nombreux entretiens. Les mesures effectuées, d'abord 

regroupées empiriquement, ont donné lieu à des analyses factorielles qui 

ont permis de définir différentes dimensions suivant lesquelles s'opère 

le développement. 

Ces études ont mis en évidence un nombre important (vingt environ)de 

facteurs à chaque niveau d'âge conduisant à un modèle d'une grande 

complexité. 

.W.D. Gribbons et P.R. Lohnes : ont étudié un "modèle, de. cawuMe.". 

Ils ont construit un arbre de carrière en'termes de choix possibles 

et ont évalué la corrélation de ces choix avec d'autres facteurs,essen

tiellement le sexe et le Q.I. Puis utilisant différentes méthodes d'ana

lyse discriminante^ ', ils ont estimé la valeur prédictive d'un tel 

modèle. 

. Nous présenterons plus en détail les travaux de J.O. Crites car celui-ci 

a mis sur pied un instrument de mesure que nous avons utilisé. 

2) Présentation de l'échelle de J.O. Cri t e s ^ ' : 

Regroupant certaines dimensions, en éliminant d'autres parmi 

celles définies par D.E. Super, Crites a élaboré un modèle dans lequel 

le développement vocationnel dépend de quatre dimensions,chacune d'entre 

elles étant définie en fonction de quatre ou cinq variables. Nous repro

duisons le schéma de ce modèle donné par Crites : 

[T] Pour cette étude, outre les méthodes tradionnelles d'analyse discrimi

nante, une utilisation particulièrement intéressante de la théorie de 

Markow a été faite pour étudier les changements du comportement profes

sionnel dans le temps. 

GRIBBONS (W.P.), HALPERINCS) et LOHNES (P.R) "Application of stochastic 

models in research on carrière dévelopment" Journal of Counseling Psycho-

logy 19.b, 13, 403 . 

(23 Le document distribué aux étudiants lors de l'enquête est reproduit en 

annexe Ccf. Annexe II : A.P.). 
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Structure de la maturité professionnelle selon Crites. (J.O.) (1) 

Consistance du choix 

Temps Niveau 

Domaine Famille 

Degré de développement 

vocationnel 

Sagesse du choix 

Aptitude Intérêts 

Activités Classe 
sociale 

Compétence quant au choix 

Planning 

Solution 
de problême 

(11 Tableau tiré de 

CRITES (J.O.) "Ths maturity of vocational attitudes in 
adolescence" . Vteahinarton PC. American Personnel and Guidance 
Association 197T7" "~ 

Attitude quant au choix 

Information 
professionnelle 

Orientation 

Sélection des 
buts 

Engagement 

Préférence 

Autonomie 

Connaissance 
de soi 

Conception 

Crites s'est surtout attaché à faire des études objectives 

relatives aux deux dernières dimensions : - compétence quant au choix. 

- attitude â l'égard du choix 

professionnel. 

C'est, par rapport à notre questionnement, cette dernière dimen

sion qui nous intéresse tout particulièrement. 

Pour faire cette étude J.O. Crites a mis sur pied une "zakoÂlo. 

d'<vttUud.2." dont nous proposons d'utiliser une traduction française 

(cf. Annexe II : A.P.). 

Afin de mieux connaître cet outil nous avons cherché les différents travaux 

portant sur celui-ci. Nous citerons : 
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- les travaux de Crites (public américain). 

- les travaux du groupe de recherche de l'Institut de Psycholo
gie Appliquée de Lausanne (public suisse de langue française)^ '. 

- les travaux de M. Ronzeau et M. Huteau fait dans le cadre de 
TI.N.0.P. à Paris'2' d'une part et P. Benedetto pourle S.1.0. d'Aix-Mar-
seille^ ' d'autre part, pour la France. 

Pour construire Vuzc.k2JLlz d'cuùtUude." plus de 1000 items correspondant 
aux différents comportements possibles ont été rédigés, 100, puis en 
définitive, 50 ont été retenus qui, présentés à la première personne, 
du singulier, se sont révélés être des fonctions monotones du niveau 
de scolarisation. Pour chaque item il est demandé une cotation à deux 
valeurs "vhaJL - {aux" et la plupart des items (37 sur 50) sont rédigés 
de façon à ce que la réponse la plus mature soit cotée "^aux" afin d'éviter une 
.sar évaluation de la maturité due à une tendance à acquiescer chez un public 
jeune. Pour plus de détails sur l'élaboration de cette échelle on se reportera 
là (2) page 8 et suivantes. Aux 50 items de l'échelle 

CD CONSTANTINISCN) "Analyse de quelques aspects du concept de maturité 

professionnelle". Revue européenne des Sciences Sociales - 1975 - 13 

(353 p. 103-120. 

DESCOMBESCJ.P. : "L'échelle de maturité des attitudes vocationnelles de 

Crites : état de questions, Revue Suisse de psychologie pure et appliquée 

1980, 39, 4, p. 294 à p. 309. 

DUPONTCJB] MULLER CM.A.) "Vie professionnelle et valeurs personnelles chez 

les adolescents" Orientation et formation professionnelles 1977, 62 

3-4, p. 110 à p. 116. 

C2) HUTEAUCM) et RONZEAU CM] La "Maturité" du choix professionnel. 

Laboratoire de psychologie différentielle, Service de recherche de l'I.N.O.P. 

Paris, 1974. 

C3) BENEDETTO CP) "Enquête nationale sur la maturité vocationnelle des 

étudiants" Service d'Information et d'Orientation d'Aix-Marseille-Février 1979. 

C4) BENEDETTOCP) "L'orientation système d'intervention dans une organisation 

particulière : l'Université - Table ronde sur les conduites d'orientation 

du Lycée à l'Enseignement Supérieur - Publication des Universités de Rouen 

et Paris Dauphine - Avril 1982. 
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originale de Crites, l'équipe de l'Institut de Psychologie Appliquée 

de l'Université de Lausanne a rajouté vingt items. C'est cette échelle 

qui a été utilisée par P. Benedetto pour son enquête et que nous uti

liserons pour la ndtre(cf. Annexe II : A.P.). 

Sur ce questionnaire, des études ont été faites dans de nom

breuses directions. Pour ce qui nous concerne, nous citerons à partir 

des études précédemment mentionnées, les résultats relatifs à la corré

lation du score et de certaines variables et les études relatives à la 

structure du questionnaire d'autre part. 

Avant de donner un résumé des résultats précisons les populations 

sur lesquelles ont été faites les études : 

• L§§_§îyde§_de_Çrites orvt été faites sur un public américain de plusieurs 

milliers de personnes des deux sexes, allant de la scolarité élémentaire 

à 1'Université. 

• L§§_l£yd§§_de_Çgjistantinis ont été faites sur un échantillon de 194 élèves 

Vaudois dont 93 % ont entre 16 et 18 ans (21 %ont 18 ans, 47 % ont 17 ans 
• i ême i ême 

et 29 % ont 16 ans) se trouvant en 9 et 10 année de scolarité. 

Le pourcentage d'étudiants littéraires est supérieur au pourcentage 

d'étudiants scientifiques (57 % et 22 %). 

• Lë§_ltyy§§_^Ë_^i_!iy5Ë§y_§5_^_B2D?ê§y on^ été faites sur : 

- 1400 élèves de 4 1 e m e et 3 l e m e constituant un "é.cka.wbiJUon 

ntvtional" (répartis dans toute la France). 

- 180 élèves de terminale fréquentant les terminales suivantes 

d'un lycée de la région parisienne : - 2 terminales A, 1 terminale B, 1 

terminale C, 3 terminales G(6^ ,62 »G3). 

Seule l'étude de la corrélation avec certains traits de personnalité 

(déterminés par le test 16 P.F. de Cattell) a été étudiée en terminale. 

• Lë§_§£ydes_de_P;_Benedetto
 orvt été faites à partir de 11152 question

naires remplis par des étudiants français s'inscrivant pour la première 

fois dans une université française en 1977 et ayant obtenu leur baccalau

réat cette même année. Parmi eux on a 12,4 % d'étudiants de D.E.U.G A. 
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A) Q2!!!Cll§5l2Q_§veç_d^autres_yariables 

Nous reportons dans le tableau suivant le résumé des résultats obtenus 

dans les recherches citées : 

""* Recherches de 

Corrél ati on avè©-^^ 

Sexe 

Catégorie socio-pro
fessionnelle des 
parents 

Etudes scientifiques 
ou littéraires 

Ville universitaire 
choisie 

Intelligence 

Comportement scolai
re 

Crites et Col. 

Population de 15 â 
19 ans : pas de cor
rélation 

Corrélation presque 
nulle pour secondai
re et supérieur 

Corrélation pratique
ment nulle 

Corrélation variable 
suivant l'âge (1) 

Résultats dépendants 
des groupes ethni
ques en présence 

Constantinis. 

Corrélation .30 fil
les plus mûres que 
garçons 

Pas de corrélation 
avec profession 
sauf pour les ar
tistes 

Corrélation . 31 
littéraires plus 
mûrs que scientifi
ques 

Ronzeau et Huteau 

Résultats analogues 
pour les 2 sexes 
sauf pour quelques 
items en 4ième et 
3ième 

Benedetts 

Filles globalement 
plus mûres que les 
garçons 

Résultat très va
riable suivant les 
études supérieures 
considérées (2) 

Corrélation prati
quement nulle 

CD d'après J.Q. Crites , la corrélation entre l'échelle et l'intelligence 

pourrait dépendre de la covariation de ces deux variables avec une troi

sième par exemple "l'adaptation" , 

[2] Dn trouvera p. 209 les conclusions de P. Bénédetto sur les étudiants 

scientifiques qui nous intéressent : ceux de D.E.U.G. A. 
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J.O. Crites, comme on l'a vu précédemment avait proposé la notion d'at

titude par rapport au choix professionnel comme résultant de cinq varia

bles. Nous n'avons pas connaissance de mesures effectuées par l'auteur 

pour vérifier si ces cinq variables rendaient effectivement compte de 

la structure du questionnaire pour les populations concernées. En revan

che les chercheurs de langue française ont étudié par diverses méthodes 

la structure du questionnaire : 

. N. Constantinis a effectué une analyse factorielle à partir 

des données recueillies qui lui a permis de mettre en évidence un 

regroupement des items en cinq grands groupes. 

. M. Rouzêau et M. Huteau ont fait ce qu'ils nomment une 

"analyse interne" : l'étude des coefficients de contingence entre les 

items pris deux à deux pour les garçons d'une part et les filles d'autre 

part. Il définit ainsi cinq dimensions : deux communes au groupe de 

garçons et au groupe de fi 1 Tes 

trois moins nettes et apparais

sant surtout chez les garçons. 

Ces cinq dimensions font intervenir 23 items sur 50. 

. P. Bénédetto a fait une analyse factorielle en composantes 

principales. Il définit six facteurs expliquant 33 % de la variance 

totale. 
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Nous résumons dans le tableau suivant les différents facteurs définis 

par ces auteurs en mettant en regard les uns des autres ceux qui 

recouvrent les mêmes tendances : 

I J.O. Cri tes 

engagement 

orientation 

indépendance 

préférence 

conception 

V 

M. Huteau 
II 

M. Ronzeau 

(S) 
orientation 

(1) 
indépendance 

(2) 
difficulté à se 

décider. 

(3) 
niveau d'infor
mation 

(4) 

résignation 

III N.Constantini s 

(1) 
difficulté à se 

décider 

(2) 
résignation 

(3) 

intérêt pour le 

salarié 

(4) 
réussite profes
sionnelle 

(5) 
désir d'aider 

IV P.Benetto 

(1) 
indécision 

(5) 
orientation 

(6) 
indépendance 

(5) 
intérêt pour le 

salarié 

(3) 
valeurs reconnues 

(4) 
capacité 
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On trouvera sur le questionnaire v ; pour la plupart ^ ; des items 

le numéro du facteur qu'il contribue à définir dans chacune des recher

ches citées ( I I , I I I , et IV) 

Les conditions dans lesquelles ces études ont été faites étant diffé
rentes (âge, scolari té , nationalité des populations...) il est sans 
doute normal que ces structures ne se recouvrent pas, ceci prouvant 
du reste que la notion de maturité vocationnelle dépend de multiples 
facteurs. 

L'analyse des correspondances faite par P. Benedetto dans son travail 
lui permet de mettre en évidence des groupes d'étudiants homogènes quant 
aux réponses qu ' i ls ont faites au questionnaire. L'un de ces groupes 
est constitué essentiellement par les étudiants de D.E.U.G. A . 
Les principales caractéristiques de ce groupe sont les suivantes : 

-"C&À étudiantà •&embZe.nt avoÂJi que£qu.2J> dÀ.^i.ajJLtti, à 4e 

pitojojtoji davu> Z'avzuln." 

- Cei &tudûxYitb"paÂjCuUi>2.nt auA&i. IvXZ&i La. ptii&z de. dé.oÂJ>Â,on" 

- Q.ZM étudiante " 4>'a\)oumtégaZmentÂn&u{l£^ammeyi^Zn{Io^mt(>'' 

Nous nous référons aux résultats de cette enquête concernant les étudiants 

de D.E.U.G. A pour l'analyse des données qui suit. Dans le chapitre IV 

à l'occasion de l'étude de la relation entre succès en D.E.U.G. et 

réponses données au questionnaire nous reviendrons sur l'étude de la 

structure du questionnaire. 

•(1) Cf Annexe II : A.P. 

(2)Les documentsà notre disposition n'était pas suffisamment explicites 

pour repérer la contribution de chacun des items aux facteurs mis en 

évidence. 
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II - Le développement vocationnel des étudiants questionnés 

Nous avons proposé l'échelle de J.O. Crites modifiée par l'équipe de 

l'Institut de Psychologie Appliquée de l'Université de Lausanne (cf 

Annexe II : A.P.) aux étudiants ayant participés à l'enquête:en début 

d'année à tous les étudiants et en fin d'année aux étudiants de D.E.U.G. A 

(Al et A 2 ) 

Nous comparerons les réponses données par les différents échantillons 

utilisés entre eux d'une part et d'autre part avec les réponses données 

par 1'échantillon d'étudiantsde D.E.U.G. questionnésdans l'enquête 

Nationale de P. Benedetto. 

On trouvera en annexe (Annexe II : A.P. - Tableaux) 

- pour chaque item le pourcentage de réponses de chaque ca

tégorie dans l'enquête Nationale (Tableau I) 

- pour chaque item la comparaison entre pourcentage de réponses 

"vrai" pour chaque sous-population dans notre enquête et pourcentage 

de réponses "vrai" et "plutôt vrai" dans l'enquête Nationale (toutes 

les fois que la différence est significative le risque est précisé) 

(Tableau II) 

- pour chaque item la comparaison entre pourcentage de réponses 

"vrai" entre deux sous-populations dans notre enquête (toutes les 

fois que la différence est significative le risque est précisé) 

(Tableau III) 

- pour chaque item la comparaison entre pourcentage de ré

ponses "vrai" en début et en fin d'année pour les sous-populations de 

D.E.U.G. A-̂  et A„ (Toutes les fois que la différence est significative 

le risque est précisé) (Tableau IV) 

1) Comparaison des résultats nationaux et des résultats de 

notre enquête : 

A la lecture des tableaux II nous remarquons que : 
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- par rapport aux résultats de l'enquête Nationale, et de 

manière significative, les étudiants de D.E.U.G. A-, 

. accordent moins d'importance au gain, 

. rejettent plus le point de vue parental pour le choix professionnel, 

. connaissent plus d'incertitude par rapport à l'avenir professionnel 

- savent moins ce qu'ils feront - rêvent plus à des devenirs 

qu'ils jugent impossibles - souffrent plus d'un manque d'in

formation. 

- par rapport aux résultats de l'enquête Nationale, et de 

manière significative, les étudiants de D.E.U.G. A 2 

. rejettent plus le point de vue parental pour le choix professionnel 

. se sentent plus mal préparés à leur situation future et savent 

moins ce qu'ils feront, 

. pensent plus que leurs résultats scolaires et en particulier 

leurs succès et leurs échecs influenceront leur carrière future, 

. considèrent plus que certaines professions contribuent mieux que 

d'autres au bon fonctionnement de notre société 

- par rapport aux résultats de l'enquête Nationale, et de 

manière significative, les étudiants de VI.U.T. 

. sont plus pressés d'aller travailler, 

..sont plus sûrs quant à leur choix professionnel, 

. pensent moins que "si on est malheureux dans le travail, on le sera 

également dans les autres domaines de la vie". 

- par rapport aux résultats de l'enquête Nationale et de façon 

significative, les étudiants de B.Pascal 

. rejettent plus les conseils des parents quant au choix professionnel, 

. sont plus sensibles aux fluctuations du marche du travail 

. sont moins incertains par rapport aux disciplines qu'ils étu

dieront Tannée prochaine, 
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. pensent moins que le fait d'être une fille influence le choix 

professionnel, 

. souhaitent moins dès à présent aider les autres, 

. considèrent plus que certaines professions sont plus importantes 

par le bon fonctionnement de la société 

- par rapport aux résultats de l'enquête Nationale, et de 

façon significative, les étudiants de Thiers, 

. éprouvent plus de difficultés pour décider de leur carrière future, 

ont plus de mal à se préparer et rêvent plus à leur profession à 

venir. 

Si les sous populations questionnées ont toutes plus de difficultés 

pour faire un choix de carrière et réaliser ce choix que la population 

interrogée dans l'enquête Nationale, ces difficultés sont plus ou moins 

grandes et de natures .différentes suivant les sous-populations. On voit 

apparaître dans ce qui précède d'autre comportement différent d'une 

sous-population â l'autre. Nous allons maintenant étudier ces différences 

entre sous-populations. 

2) Comparaison des résultats entre échantillons utilisés 

Nous commenterons les résultats contenus dans les tableaux III, en regrou

pant les items correspondants aux six premiers facteurs définis 

par P. Benedetto dans son analyse factorielle en composante principale, 

toutes les fois que cela nous est possible, item par item sinon. 

Nous ne mentionnons que les différences significatives (risque supérieur 

à 5 % ) . 
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A) Premier.facteur : facteur d'indécision 

(Items : 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 36, 

40, 41, 43, 48, 49, 50) 

a) Comment envisagent-ils l'avenir professionnel 

C'est à TI.U.T. que Ton envisage le plus précisément l'avenir 

professionnel (Items 10, 40 et 41) beaucoup plus précisément qu'en 

A,, A2 et Thiers et qu'on est le plus pressé d'exercer un métier 

alors que les étudiants de B.Pascal repoussent plus volontiers cette 

êchance (item 4) 

Comme les étudiants de A2, les étudiants de 1'I.U.T. sont, durant leurs 

études, beaucoup plus préoccupés de leur avenir professionnel que les 

étudiants de A, et des classes de Mathématiques Supérieures (Item 6). 

Si les étudiants de A, rêvent plus souvent que les étudiants de B.Pascal 

à un métier futur c'est souvent à un métier qu'ils jugent inaccessible 

(item 18) ou flou, leur choix n'étant pas encore arrêté (item 10) 

Les étudiants de B.Pascal voient toutefois le travail professionnel 

comme beaucoup moins triste et ennuyeux que les étudiants de A, et de 

A2 (item 14). Avec les étudiants de 1'I.U.T. ils pensent beaucoup 

plus que les autres pouvoir réussir dans n'importe quelle profession 

(item 40) 

A travers ces données nous voyons apparaître dans ce domaine 

un comportement assez différent d'une population à l'autre : 

les étudiants de 1'I.U.T. nous semblent conscients des difficultés mais 

plus réalistes et déterminés que les étudiants de D.E.U.G. A, et Ap 

et de Thiers 

Les étudiants de B. Pascal eux, nous semblent moins anxieux par rapport 

à l'avenir et beaucoup plus confiants en leurs possibilités. 

Enfin les étudiants de A„ nous paraissent plus inquiets que les étudiants 

de A,. 
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b) Quels moyens pour parvenir à l'objectif professionnel choisi 

Les étudiants de A^ et A,, savent moins que les étudiants de l'I.U.T. et 

de B.Pascal comment faire pour rentrer dans la profession choisie (item 15) 

et pour se préparer à celle-ci (item 27).Les étudiants de Thiers aussi 

ont plus de difficultés que les autres à réaliser leur choix professionnel. 

A TI.U.T. et à B. Pascal, plus qu'à Thiers mais surtout plus qu'en A, 

et en A,, on sait quelle discipline on étudiera Tannée prochaine (item 19) 

À B.Pascal on pense plus qu'à Thiers,en A, et en A2 que le problème du 

choix se résoudra de lui-même un jour ou l'autre (item 49) 

B) Q§y*itro§_f§Çteur_i_çrien^^ 

Pour ce facteur auquel nous rattachons les items : 1, 21, 31 et 34 
aucune différence significative entre sous population n'apparaît. 

C) Ir2i§ll!]î§_fl95eur_i_yaleur_attribuée_au_travai 1 _futur 

(Items : 9, 13, 35, 39, 44, 46, 47, 62, 66) aucune différence significa

tive entre sous-population n'apparaît. 

D) Qy§5!Cilî!?§-f§9?§y!C_i_![!Ôl§_^§§_9§B§9iî§s 

(Items : 2, 5, 11, 32, 33, 53, 56, 69) 

Pour les étudiants de A~ plus que pour ceux de Thiers et de B.Pascal 

les capacités sont plus importantes que l'intérêt pour exercer une 

profession (item 32). Pour ces mêmes étudiants de A~ il est plus important 

que pour ceux de B.Pascal de savoir qui ils sont pour choisir une profes

sion (item 2). Toutefois, ils pensent, plus que les étudiants de 1'I.U.T. 

que l'on peut faire n'importe quoi avec l'effort nécessaire (item 5) ; 
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ils repoussent plus que les étudiants de 1'I.U.T. et de A, l'influence 

de leurs échecs et de leurs succès sur les décisions concernant leur 

carrière et ils pensent moins que tous que leurs résultats scolaires 

puissent être en rapport avec leur choix professionnel (item 53 et 56) 

La section scolaire précédemment suivie est pour eux moins importante que 

pour les étudiants de VI.U.T. et B.Pascal (item 69).Cette apparente 

contradiction, â propos du point de vue des étudiants de A2
 n o us conduit 

à la question suivante : les étudiants ont-ils l'impression de 

vraiment développer leurs capacités durant leur scolarité ? 

E) QlD9yiiQ}Ë_f§95§y!C_i_ÏD5it:êt_Bgur_le_salaire 

(Items 7, 8, 24) 

Le gain est plus important dans le choix d'une carrière pour les étudiants 

de B.Pascal, Thiers et de l'I.U.T. que pour les étudiants de A, et de 

A et il est plus important de pouvoir acheter selon ses désirs pour les 

étudiants de l'I.U.T. et surtout de Thiers que pour les étudiants de A, 

et de Ap. 

H §i2lème_façteur_2_IndéB§nd^ 

(Items : 3, 12, 15, 25, 37, 38, 45, 50, 51, 55, 65) 

Les étudiants de A, et de A~ sont plus sensibles aux multiples points 

de vue extérieurs que B.Pascal et l'I.U.T. et ils se sentent moins ' 

susceptibles qu'eux de pouvoir choisir eux-mêmes- leur métier le moment 

venu (Items 15 et 38) 

Toutefois les étudiants de A, repoussent plus que les étudiants de 

B.Pascal le choix des parents et en cas de doute les étudiants de A2 

ont moins que les étudiants de l'I.U.T., recours aux conseils d'amis 

ou de parents (Items 3, et 45). Ce sont les étudiants de l'I.U.T. qui se 

sentent les plus responsables de leur choix (item 55) 
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G) Autr^s_items 

Parmi les items restant on trouve à la fois des assertions concernant 

l'idée que l'on se fait du travail professionnel (26, 29, 57, 60, 61, 68, 

70) des assertions portant sur des facteurs influençant la réalisation 

d'un projet professionnel (42, 52, 58, 67) et enfin des assertions sur 

l'interaction entre données sociologiques et l'emploi (54, 59, 63, 64) 

Moins que tous les autres, les étudiants de B.Pascal pensent que le travail 

professionnel ressemble au travail scolaire et avec les étudiants 

de A? ils pensent que leur profession les laissera- plus libres que ne le 

pensent les étudiants de A, et de 1'I.U.T. (items 26 et 29) , 

Les étudiants de A 2 envisagentplus de changements professionnels 

que les étudiants de A, , de 1'I.U.T. et de Thiers (Item 57). 

Pour eux, ainsi que pour les étudiants de B.Pascal, l'importance des 

différentes situations pour le bon fonctionnement de la société est plus 

inégale que pour les autres étudiants et ils sont plus sensibles aux 

inconvénients de certaines professions (items 63 et 68). Les étudiants 

de B.Pascal pensent plus que les autres que le monde du travail évolue 

constamment et les étudiants de TI.U.T. l'attribuent plus que les 

autres au changement de situation mondiale (items 54 et 64) 

H) Conclusion 

En conclusion de cette étude comparative et pour résumer ce qui précède 

il apparaît que : 

- Les étudiants de TI.U.T. envisagent l'avenir de façon plus précise 

que les autres, ils perçoivent des difficultés à surmonter mais nous 

ferons l'hypothèse qu'ils sont plus prêts à les affronter car ils 

sont plus engagés et plus responsables de leur choix. 

- Les étudiants de B.Pascal paraissent plus confiants dans leur ave

nir bien que leurs projets ne soient pas plus précis que ceux des 

étudiants de faculté. Mais pour eux demain est moins préoccupant, 

les problèmes se résoudront un jour et selon leur désir. 
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- Les étudiants de A2> se montrent encore plus inquiets que les 

étudiants de A-, et pour ces étudiants la trace d'un plus grand 

malaise par rapport au vécu scolaire (et universitaire) nous 

semble transparaître. 

Ces conclusions rejoignent les informations apportées par les données con

cernant le projet professionnel : 

(on trouvera ci-dessous deux tableaux concernant les réponses à la question 
nVnoi<u>i>Àjon. tvQjfvtiLdULmwit znviAagle."). Nous avons pris en compte deux 

types de renseignements : d'une part la çatëgorie_grofessioî3nelle envisagée, 

(1-éducateur et enseignement du 1er degré, 2- professeur , 3- technicien , 

4-technicien supérieur , 5- ingénieur ,6- artisan ,7- autres). 

d'autre part le dçmaine_d^açtivitê envisagé, 

(1-Mathématique, 2 - Physique, 3 - Chimie, 4 - Electronique, 5 - Informatique 

© - Géophysique, 7- Aéronautique, 8 - Travaux publics, 9 - Autres) 

Ç§£l92Ci§_Ë!T2f§§§l2DDË!l§ 

A l 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Non 
réponse 

.51 % 

55 % 

43 % 

63 % 

55 % 

1 

Educ. • 
Ens. 1er 
degré 

7 % 

2 

Profes
seur 

18 % 

8 % 

4 % 

5 % 

3 

Techni
ciens 

4 % 

4 

Techni
ciens 
sup. 

2 % 

51 % 

5 

Ingé
nieurs 

16 % 

34 % 

6 % 

25 % 

40 % 

6 

Artisans 

4 % 

7 

Autres 

2 % 

3 % 

4 % 
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Domaine d 'activité 

A l 

A2 

I.U.T. 

B.Pascal 

Thiers 

Non 
réponse 

67 % 

53 2 

37,5 S 

79 % 

90 % 

1 

Mathéma
tique 

7 % 

4 % 

2 

Physique 

2 % 

8 2 

3 

Chimie 

5 % 

4 

Electro
nique 

2 ï 

16 % 

5 S 

5 

Informa
tique 

7 % 

5 % 

62,5 « 

8 % 

6 

Géophy
sique 

2 « 

3 « 

7 

Aéronau
tique 

3 % 

4 % 

8 

Travaux 
Publics 

4 % 

5 « 

4 2 

9 

Autres 

9 % 

3 % 

5 %, 

A la lecture de ces tableaux on retrouve les caractéristiques précédemment 

données, signalons de plus que 25 % seulement des étudiants de B.Pascal 

envisagent le métier d'ingénieur et 4 % celui de professeur ; les étudiants 

de Thiers paraissent beaucoup plus précis qu'eux quant à la catégorie 

professionnelle. 

3) Comparaison des résultats en début et en fin d'année pour 

les étudiants de D.E.U.G. A 

Pour effectuer cette comparaison, nous sommes confrontés^ problème des 

effectifs. 50 % des étudiants de A, et 20 % des êtudiafïts de A 2 ayant 

rempli le questionnaire en début d'année l'ont rempli en fin d'année. 

L'échantillon d'étudiants interrogé en fin d'année en A, reste représentatif 

de l'échantillon initial : nous n'avons relevé aucune différence significative 

entre les pourcentages de réponses "vrai" et "faux" données en début 

d'année par les étudiants de ce sous-échantillon et les étudiants de l'échan

tillon total. Nous travaillerons donc sur les réponses données par ce sous 

échantillon (Annexe II : A.P. Tableau IV) 

Il n'en est pas de même pour les étudiants de A2 : pour plusieurs items la 

différence est significative entre les pourcentages de réponses "vrai" et 

"faux" données en début d'année par les étudiants du sous-échantillon 

et les étudiants de!'échantillon initial. Par rapport à l'échantillon ini

tial, ces étudiants sont plus déterminés par rapport à leur avenir profession

nel : ils rêvent moins à une profession leur paraissant utopique, plus que 
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les autres ils souhaitent faire un choix, malgré l'avenir incertain, puis 

chercher à le réaliser, ils y pensent souvent, ce choix est plus souvent 

fait depuis longtemps et ils sont plus conscients des contraintes profes

sionnelles mais le travail professionnel leur parait moins triste 

et ennuyeux. 

En fin d'année le point de vue de ces étudiants a peu varié, la diffé

rence des résultats entre début et fin d'année n'est significative que 

pour deux items : (Items 42.et 50) (Cf Tableau IV) : ils sont toujours 

déterminés mais ne se sentent plus maîtres de la décision. Si 71 % d'entre 

eux n'avaient pas fait de choix en début d'année (catégorie professionnelle 

et domaine d'activité) la moitié l'ont fait en fin d'année. 

Pour les étudiants de A, les résultats restent aussi très stables, la 

différence des résultats entre début et fin d'année n'est significative 

que pour deux items : items 22 et 40 (Cf Tableau IV) : ils sont plus 

conscients de la multitude des éléments à prendre en compte pour faire 

un choix et rêvent moins souvent à la carrière future. Si la moitié 

d'entre eux avait un projet au niveau de la catégorie professionnelle envi

sagée et 30 % au niveau du domaine d'activité en début d'année, en fin 

d'année 20 % conservent leur projet au niveau de la catégorie profes

sionnelle et 10 % au niveau du domaine d'activité - 5 % ont, durant 

Tannée, défini un projet nouveau. 

Au vue de ces données nous ferons l'hypothèse que durant Tannée 1979-1980 

la promotion de D.E.U.G. A. n'a pas évolué dans le sens d'un plus grand 

engagement relatif au choix professionnel. Tout au plus nous notons la 

prise en compte d'élêments;de la réalité neutralisant les rêves mais celle-ci 

ne conduit pas à une prise en charge des contraintes pour tenter de les 

dépasser mais au contraire laisse l'étudiant très démuni et incertain face 

à son avenir professionnel. 

Cette tendance n'est pas propre à notre échantillon, elle est en particulier 

notée par les auteurs de l'enquête menée à Toulouse dans le cadre du GERP^ ' 

CD COUGET CJ.3, GILLY CJ.P.J, GUILLEMOT CM.), LABARRE (M.C,], METGE (C.) 

Histoire d'une cohorte d'étudiants du D.E.U.G. A 1976-1980 "Ombres et lu

mières du système universitaire en France" GERP de l'Université Paul Sabatier 

Toulouse III 
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"Inte/viogzA &un. ion projet ph.oleAi>i.onneJL, un étudiant AUA. deux (57 % 

en l&ie. année., mait> 45 % en îeme. année, dont seulement 39 % poux. leA 

n.zdoublant&) décla/ie. CLVOÀA un psiojeX. pw{eAi>ionnel maù>, le. plui souvent 

ceMU-CA. hJiiite. vague, zt ÂmpA.écù>". 

et les auteurs poursuivent : 

"pan. àuite. de. la. baiae. de. c&6 pounc.e.ntageÂ au cou/a du temp&, on peut -6e 

demandeA &<L le. lait d'avocat un ptiojeA pK.o^eÂihmneL eAt H.éeZlememt un 

£ac£e.un de. tâuA&ite. dam> le*. étude* e.ntn.e.pnÂA>eÂ 1 " 

C'est une interrogation que nous reprendrons à notre compte en particulier 

au vue du faible pourcentage d'étudiants de mathématiques supérieures ayant 

un projet professionnel•dans ces classes le taux de réussites est 

nettement supérieur à celui de D.E.U.G. A et pourtant il y a encore 

moins d'étudiants faisant état d'un projet professionnel précis. 
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C H A P I T R E 3 

L ' A D A P T A T I O N P E R S O N N E L L E 

La terminologie d'adaptation personnelle recouvre, dans notre t ravai l , 

d'une part l 'adaptation à la vie universitaire, d'autre part la façon 

d'être de l 'étudiant dans la vie en général. Dans chacun de ces domaines 

nous présenterons rapidement les outils ut i l isés puis nous procéderons 

à une première analyse des données recueillies lors de l'enquête. 

I - L'adaptation à la vie et au travail universitaires 

Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est en nous inspirant 

du questionnaire américain "Study HabÂJtÂ Ckzo.ktl&t" que nous avons 

construit l'outil utilisé dans ce domaine. Le choix des items a été fait 

à partir d'une analyse de contenu des entretiens menés durant l'année 

scolaire 1978-1979. Les principales étapes de la construction du ques

tionnaire ont été les suivantes : 

. Nous avons d'abord relevé toutes les phrases des entretiens qui concernaient 

le domaine à étudier puis nous avons classé ces items en six catégories : 

- attitude face au contenu 

- attitude face à l'organisation des enseignements 

- attitude face à l'organisation du travail personnel 

- attitude par rapport au personnel enseignant 

- attitude par rapport aux activités extra-universitaires 

- attitude par rapport à l'équilibre entre activités univer

sitaires et extra-universitaires. 
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. Nous n'avons conservé qu'un item pour chaque idée nouvelle et obtenu 

ainsi 80 items^ '. Pour chaque item trois évaluations sont proposées : 

"Tout à fiait viol poun. moi." , "Quzlquo.fioij> vJtai. poun. moi." 

"Tout à fiait fiaux poun. moi". 

Ces items ont alors été repris en désordre pour constituer le question

naire A.P. I. 

Ce questionnaire,ne concernant que les étudiants de faculté, n'a été 

proposé qu'en section A^ et en section A? 

Nous aurons l'occasion de revenir sur la structure de ce questionnaire défini à 

priori au cours de l'exploitation des données recueillies, en particulier 

la méthode d'analyse discriminante * ' nous a amenée étudier la corré

lation des items entre eux. 

. Dans un premier temps; l'étude statistique sera faite catégorie par caté

gorie. Pour chacune d'elle on fera l'analyse des données recueillies en début 

d'année, puis une étude de la variation, en cours d'année, des réponses 

faites. 

En début d'année on recherchera d'abord les items pour lesquels on peut 

éliminer l'hypothèse d'une répartition au hasard des réponses en utili-
2 (3) 

sant le test dex-«
 J 

Pour ces items, on analysera les tendances observées dans chacune des deux 

sections A, et A« 

A partir des résultats obtenus en fin d'année, dans la mesure où les effectifs 
2 (4) 

le permettent, on testera à l'aide de x la variation de score en cours 

d'année. 

Cl] Le questionnaire, tel qu'il a été proposé aux étudiants lors de l'enquête 

est reproduit en annexe CCf Annexe III : API] 

(23 Cf Deuxième partie, Chapitre IV 
2 

C3) Pour chaque item on testera à l'aide d'un x la différence entre la ré

partition des réponses obtenues suivant les trois évaluations proposées {"Tout 
à fiait VHJCLI poux moi.", quelqunfioiA vnaJi poun. moi.", "tout à fiait fiaux poun. moi.") 

2 
et une equi repartition. Les données recueillies et les calculs de x 
sont reportés en annexe Ccf Annexe III API Tableau 1 à 6) . . 
(43 Les données recueillies sont reportées en annexe Ccf Annexe III : API 
Tableau 1 à 63 i 
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1) Attitude face au contenu d'enseignement 

Cette catégorie regroupe les items 14, 21, 26, 28, 37, 48, 53, 57, 59, 

67, 71 et 75. 

A) Analyse_de_la_situation_en_dé^ ' 

Pour l'ensemble de l'échantillon utilisé on peut éliminer l'hypothèse d'une 

répartition des réponses au hasard, pour tous les items sauf pour les items 

26 et 57. Pour l'item 71 la différence serait significative avec un risque 

inférieur à 10 %. 

En section Aj_, la différence avec une répartition des réponses au hasard est 

significative pour les items 37, 48 et 67. Pour les items 14, 21, 28, 53 

et 71, elle serait significative si on acceptait un risque inférieur à 10 %. 

En section A2, cette différence est significative pour les items 14, 37, 

67 et 75 . Pour l'item 28, elle serait significative en acceptant un risque 

inférieur à 10 %. 

On peut résumer comme suit les tendances repérées à l'aide de ces données 

Les étudiants interrogés sont en général très intéressés par certaines 

matières étudiées, et ceci est encore plus vrai en A2 qu'en A,, ces matières 

correspondent peut-être aux quelques cours qu'ils suivent avec intérêt, 

mais ils sont très divisés sur la question de savoir si ce qu'ils font en 

faculté les intéresse. Toutefois, la formation qu'ils reçoivent, et ceci 

surtout en A2 , n'est que sur peu de points ce qu'ils attendaient. 

Si c'est surtout en A, que l'on aime chercher un problème et en découvrir 

la solution, tous souhaitent avoir le temps de chercher avant qu'un résultat 

ne leur soit exposé. 

CD Lss données recueillies et les calculs de x sont reportés'en annexe 

Ccf Annexe III : A.P.I. Tableau 1) 
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Ils sont partagés, mais en général exercent -peu leur sens critique, 

par rapport à la chronologie des contenus qui leur sont proposés. 

Si tous ont appris quelque chose depuis le début de l'année, 

ils ont quelquefois l'impression de ne plus rien savoir et ressentent sou

vent des lacunes au niveau de la formation secondaire. 

Enfin en A,, surtout on est persuadé que "LeA mathzmcutlquzi, tont indi&pm-

&a.bl2A partout". 

Nous sommes frappésypar le manque de confiance des étudiants en leurs 

connaissances antérieures et le peu d'enthousiasme pour les études entre

prises. Nous notons aussi un souhait de participation plus active à 

l'élaboration des connaissances. 

B) Çomgaraisgn_des_rëggnses_en_début_et_en_fin (1) 

En A1S l'échantillon d'étudiants ayant répondu à ce questionnaire en fin 

d'année est pratiquement semblable à celui ayant répondu en début d'année 

(l'intersection des deux représente 90 % de l'échantillon initial) et 

aucune différence significative n'est à noter entre les pourcentages des 

différents types de réponses à ce groupe d'items données par les 

étudiants de l'échantillon initial et données par les étudiants de 

l'échantillon final lors du premier passage. Ces deux échantillons pouvant 

être considérés comme équivalents, nous comparerons pour la section A, 

les réponses données en début d'année par l'échantillon final et en 

fin d'année par l'échantillon final. 

Cette comparaison met en évidence une différence significative pour trois 

items seulement: Item 48 : le plaisir de trouver la solution d'un 

problème est plus nettement affirmée en fin d'année (ceci rejoint la varia

tion -non significative toutefois - de réponses pour l'item 21.) 

2 
(?) Les données recueillies et les calculs ̂  sont reportés en annexe 
(Cf Annexe III Tableau 1] 
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Item 53 : l'intérêt pour les cours est plus nettement affirmé en fin 

d'année 

Item 71 : les étudiants ressentent moins les lacunes au niveau de leur 

formation secondaire en fin d'année qu'en début d'année. 

Ces réponses vont dans le sens d'un plus grand engagement 

dans les activités universitaires, s'accompagnant,pour les étudiants 

de A-, , d'une plus grande confiance en leurs connaissances antérieures. 

Toutefois 85 % d'entre eux ont encore souvent 1'impression de ne rien 

savoir et 60 % pensent que la formation qu'ils reçoivent n'est pas tout 

à fait ce qu'ils attendaient. Les conclusions tirées des réponses données 

en début d'année restent encore d'actualité en fin d'année.-

En A« les effectifs en fin d'année sont beaucoup plus faibles qu'en début 

d'année. Toutefois, la comparaison des réponses données lors du premier 

passage par les étudiants ayant répondu en début et en fin d'année et par 

les étudiants ayant répondu en début d'année ne fait apparaître une diffé

rence significative que pour l'item 75. Nous n'exploiterons pas les données 

concernant cet item ; pour les autres items, la comparaison des réponses 

du sous-échantillon d'étudiants ayant répondu en début et fin d'année ne 

fait apparaître une différence significative que pour l'item 48. Les 

étudiants affirment plus nettement en fin d'année leur plaisir de 

trouver la solution des problèmes. 

On ne perçoit pas, dans cette section un engagement plus grand en fin 

d'année qu'en début par rapport au contenu. 

2) Attitude face à l'organisation des enseignements ^ ' 

Cette catégorie regroupe les items 5, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 25, 27, 33, 38, 

39, 44, 51, 55, 56, 60, 70, 74 et 78. 

(1) Les données recueillies et les calculs de /x sont reportés en annexe 

CCf Annexe III Tableau 23 . 
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A) Analyse jte_Ta_sUuation en début d'année 

On peut rejeter l'hypothèse d'une répartition des réponses au hasard : 

- en ce qui concerne la section A p pour les items 11, 27, 51, 55, 

56 et 74(avec un risque inférieur à 5 %̂ . .Pour les items 6, 38, 60 et 
70 si on accepte un risque inférieur à 10 %. 

- en ce qui concerne la section A,,, pour les items 8, 11, 17, 20, 

27 et 51(avec un risque inférieur à 5 %). Pour les tiems 46, 74 et 78 
si on accepte un risque inférieur à 10 %. ' . 

- en ce qui concerne la totalité de l'échantillon utilisé, pour les 

items 11, 17, 27, 5 , 55, 56, 74 et 78(avec un risque inférieur à 5 %) . 

Pour les items 5, 6, 20 et 39 si on accepte un risque inférieur à 10 %. 

Pour les items cités précédemment, les résultats obtenus peuvent se résu

mer de la manière suivante: 

En général les étudiants s'estiment mal informés sur 1'organisation des 

enseignements. 

Ceci est essentiellement vrai pour les étudiants de A, , les étudiants 

de A„ eux découvrent chaque jour des éléments nouveaux sur cette organisation. 

Dans l'ensemble.les cours en amphi ne sont pas très bien acceptés par les 

étudiants. 

Les étudiants de A„ trouvent qu'il est quelque fo^s difficile de prendre 

un cours en amphi et ils pensent que d'êtreen bas de 1'amphi facilite 

beaucoup leur travail. Les étudiants de. A, ont moins de difficultés à copier 

ce qu'il y a au tableau mais avouent qu'ils leur arrivent quelquesfois de 

penser à autre chose et d'oublier des parties du cours. 

Par rapport au contenu, une grande majorité d'étudiants de A? trouvent que 

dans le cours il y a "ttop do. notion* toutou tlabotilte". 

Les séances de T.D. sont beaucoup plus appréciées : 

Pour tous elles permettent de mieux comprendre le cours et la grande majo

rité des étudiants fait aisément le lien entre cours et T.D. 

Beaucoup d'entre eux préfèrent les séances de T.D. parce qu'ils y étaient 

habitués au lycée. 
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Les devoirs à. rendre régulièrement sont apprécies : 

Ils permettent à beaucoup de se faire une idée de leur niveau. Pour savoir 

si ce type de contrôle suffit les étudiants sont très partagés. Malgré 

tout une grande majorité d'entre eux se sent libre de travailler ou de ne pas 

travailler et tous pensent qu' "en faculté, on oAt obligé de. tna.vcUU.eA pan. 

6oZ-mîmz'\ Les étudiants sont très divisés pour trouver les conditions 

de travail favorables à la poursuite des études : près de la moitié d'entre 

eux perdent beaucoup de temps entre les séances de travail, en section A, 

surtout on est gêné par les effectifs jugés trop élevés, par contre le nombre 

important de professeurs enseignant la même matière n'est déploré que par une 

faible minorité. 

B) Comparaison_des_r|Bonses_en_dëbut_et_en_fin_d^ 

En section A, nous comparerons les réponses données en-fin d'année et en 

début d'année par les étudiants ayant répondu lors des deux passages, cette 

Sous-population étant représentative de la population initiale. 

Cette comparaison met en évidence une différence significative pour les 

4 items suivants : 

Item 17 : les étudiants reconnaissent plus nettement en fin qu'en début 

d'année avoir la liberté de travailler ou de ne pas travailler. 

Item 39 : Pour faire le lien entre les cours et les T.P. les positions 

sont plus tranchées en fin d'année : pour 35 % c'est difficile 

pour 41 % cela ne pose pas de problèmes. 

Item 55 : Tous les étudiants regrettent, en fin d'année, le manque d'in

formations sur l'organisation des cours. 

Item 60 : Beaucoup moins d'étudiants souffrent en fin d'année des effectifs 

trop importants,il est vrai qu'il y a eu, en cours d'année, de nombreux 

abandons. 

En fin d'année les étudiants de cette section nous paraissent mieux intégrés 

aux activités universitaires, ils ont du reste une vision plus claire de 

ce que l'on attend d'eux, mais auraient souhaité une meilleurs information en 

cours d'année. 

tna.vcUU.eA
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Pour eux, l'importance et l'intérêt des travaux dirigés se sont confirmés 

ainsi que les difficultés à prendre le cours et ils sont beaucoup plus 

partagés sur l'intérêt des devoirs à rendre régulièrement. 

Pour l'autre section A2, les effectifs en fin d'année, sont beaucoup plus 

faibles qu'en début d'année. Toutefois, la comparaison des réponses 

données lors du premier passage par l'échantillon, des étudiants ayant 

répondu aux deux passations, ne fait apparaître une différence significative 

que pour l'item 44 . Cet échantillon est constitué d'étudiants ayant moins 

de difficultés que la moyenne à prendre des cours en amphithéâtre. 

Pour les autres items, la comparaison des réponses données en début d'an

née et des réponses données en fin d'année par ces étudiants, ne fait 

apparaître aucune différence significative. Les difficultés notées en début 

d'année restent d'actualité en fin d'année. 

3) Organisation du travail personnel v ' 

Cette catégorie regroupe les items 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 35, 40, 41, 

49, 58, 61,'66, 72, 76, 77 et 81 

A) Analyse_de_la_situation_en_début_d^ann 

On peut rejeter l'hypothèse d'une répartition des réponses au hasard : 

- en ce qui concerne la section A,, pour les items 13, 15, 16, 19, 49, 

58, 66 et 76 . Pour l'item 23 si on accepte un risque inférieur à 10 %. 

CD Les données recueillies et les calculs de ^x son^ reportés en annexe 

CCf Annexe III : Tableau 33 
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- en ce qui concerne la section A2, pour les items 15, 35 et 72 

- en ce qui concerne l'ensemble de l'échantillon utilisé, pour les 

items 13, 15, 19, 35, 58 et 72 # Pour les Items 23, 66, 76 et 77 si on 

accepte un risque inférieur à 10 % • — ' • . 

Pour les items cités précédemment, les résultats obtenus peuvent se résumer 

de la manière suivante : 

La moitié des étudiants de A, (53 %), revoient quelquefois le cours avant 

la séance suivante. La majorité (89 %) des étudiants essayent de comprendre 

le cours en le prenant, rares(21 %) sont ceux qui sont sensibles à la struc

ture de celui-là et la plupart (94 %) ne regardent leur cours que lors

qu'ils ont des difficultés pour refaire les exercices proposés en T.P. 

En général, en effet, ils travaillent sur les activités de T.P. mais 

rarement sur les exercices qu'ils ont su faire durant les séances. 

Dans leur travail en dehors de la faculté, ils sont très indécis sur l'aide 

; que peuvent leur apporter les livres. 

Majoritairement il se dégage une impression de sérieux des réponses données : 

la plupart d'entre eux (61 %) fréquentent tout aussi assidûment les cours 

que les T.P. ; bon nombre (58 % ) , surtout en A~ (71 % ) , tentent d'étaler 

leur travail sur toute Tannée et non juste avant les partiels -, mais 

si en A, la moitié des étudiants (58 %) font régulièrement les problêmes 

qui leur sont proposés en A„ le pourcentage est beaucoup plus faible 

(35 %). En A, surtout, beaucoup souhaiteraient avoir des contrôles plus 

fréquents pour travailler plus régulièrement (84 %). 

Aucune tendance générale ne se dégage de la plupart des questions nécessi

tant une attitude dé critique sur leur façon de travailler : savent-ils 

organiser leur travail ? - Ont-ils changé leur façon de travailler par 

rapport à l'année dernière ? - Apprennent-ils à travailler par eux-mêmes ? 

Est-ce agréable ? 

Toutefois la majorité (58 %) d'entre eux sont insatisfaits de leur façon 

de travailler. 

Le fait de n'avoir que trois matières ne permet qu'à un faible pourcentage 

d'entre eux, (26 % ) , de -les approfondir davantage. 



230 

A travers ces réponses? nous percevons un fonctionnement qui est loin d'être 

optimal et nous faisons l'hypothèse que dans leur majorité les étudiants 

ne se sentent pas responsables de l'organisation de leur travail et vraiment 

engagés dans celui-ci. 

B) ComBaraison_des_rép_gnses_en_début_et_en_fin_d^ 

En section A, nous comparerons les réponses données en fin et début d'année 

pour les étudiants ayant répondu, lors des deux passages, cette sous-popu

lation étant représentative de la population initiale. 

Cette comparaison donne une différence significative pour 3 items ; 

Item 13 : en fin d'année les étudiants absents plus souvent en cours qu'en 

T.D. sont beaucoup plus nombreux qu'en début d'année (de 24 % à 59 %) 

Item 41 : les étudiants sont beaucoup plus nettement embarrassés par le choix 

de livres de référence en fin d'année qu'en début d'année 

Item 76 : en fin d'année un pourcentage d'étudiants beaucoup plus important 

réclament sans restrictions des contrôles plus fréquents afin de travailler 

plus régulièrement (de 18 % à 41 %) 

En fin d'année les étudiants explicitent plus clairement les difficultés à 

travailler que nous avions notées en début d'année : ils sont moins satis

faits de leur façon de travailler, souhaiteraient plus de contrôles, 

pour travailler plus régulièrement car ils estiment avoir mal réparti leur 

travail, beaucoup ont du mal à revoir le cours qu'ils désertent plus 

souvent et qu'ils ne reprennent que très rarement. Ils sentent une modifica

tion dans leur façon de travailler par rapport à la terminale et 

souhaiteraient, plus qu'en début d'année un travail moins isolé, un travail 

de groupe. 

En section A2, le nombre d'étudiants ayant répondu en fin d'année est beau

coup plus faible qu'en début d'année. Toutefois la comparaison des réponses 

données lors du premier passage par les étudiants ayant répondu en début 

et en fin d'année et par les étudiants ayant répondu en début d'année ne fait 

apparaître une différence significative que pour l'item 23. 
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L'échantillon de fin d'année correspond à des étudiants qui revoient plus 
régulièrement leur cours d'une fois sur l'autre que l'échantillon question
né en début d'année. 
Pour les items autre que 23, la comparaison des réponses données par les 
étudiants ayant répondu en début et en fin d'année fait apparaître une 
différence significative pour un item. 
Item 13 : en fin d'année le nombre d'étudiants plus souvent absents en cours 
qu'en T.D. a augmenté ( de 29 % à 57 %) 
Pour les autres items, les réponses données par les étudiants de cette 
section en fin d'année peuvent être considérées comme identiques à celles 
données en début d'année. Les positions des étudiants de cette section ont 
peu varié durant l'année. 

4) Attitude par rapport au personnel enseignant ^ ' 

Cette catégorie regroupe les items 7, 10, 31, 36, 42, 43, 46 et 79. 

A) ADalY§e_de_la_situation_en_début_d^année 

On peut rejeter l'hypothèse d'une répartition des réponses au hasard : 

- pour la section A,, en ce qui concerne les items 31, 43 et 46 
(avec un risque inférieur â 5 %) 

- pour la section A2» en ce qui concerne l'item 43 (avec un risque 

inférieur à 5 L , Pour l'item 36 si on.accepte un risque inférieur à 10 % 

- pour l'ensemble de l'échantillon utilisé et pour les items 10, 36, 
43 et 46 (avec un risque inférieur à 5 %) 
Pour les items cités précédemment les tendances que l'on peut dégager des 
données recueillies sont les suivantes : 

CD Les données recueillies et les calculs de x sont reportés en annexe 

CCf Annexe III : Tableau 4 5 
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Dans leur grande majorité (86 %) les étudiants souhaiteraient avoir plus 

de contacts avec les enseignants. Ils pensent que les professeurs ne les 

connaissent pas assez et, surtout en A, , qu'ils ne se rendent pas compte 

des questions qu'ils se posent. 

En T.D., le fait que les enseignants s'adressent personnellement à chaque 

étudiant encourage la plupart d'entre eux, et beaucoup pensent qu 'au 

Lycée on se souciait plus de les faire progresser. Ils sont divisés pour 

dire que les enseignants de faculté se désintéressent de savoir s'ils 

comprennent ou non mais 41 % en A le pensent et 56 % en A, estiment 

que c'est souvent le cas. 

Nous faisons l'hypothèse que les étudiants aspirent à un contact personnel 

et direct avec les enseignants et' non à un contrôle pour savoir si le cours 

est bien puis ou concertation entre enseignants à leur propos. 

B) Comparaisgn_des_rëgonses_en_début_et_en 

En section A, nous comparerons les réponses données en fin d'année et en 

début d'année par les étudiants ayant répondu lors des deux passages ,. 

cet échantillon étant représentatif de la population initiale (cf données 

et tests portant sur ces données Annexe III A.P.I. - Tableau 4 ) 

Cette comparaison ne donne une différence significative que pour l'item 31 

Pour cet item les positions sont en fin d'année plus tranchées qu'en début. 

En fin d'année, 59 % pensent que "les enseignants se soucient moins qu'au 

lycée de faire progresser les étudiants" et 12. % ne le pensent pas, en 

début d'année les pourcentages respectifs étaient de 47 % et 6 %. 

En dehors de cet item les positions des étudiants de cette section ont peu 

varié durant l'année. 

En section A2, bien que le nombre d'étudiants ayant répondu en fin d'année 

soit beaucoup plus faible que le nombre d'étudiants ayant répondu en 

début d'année, le sous échantillon d'étudiants ayant répondu aux deux 

passations reste représentatif de la population initiale (cf données 

et tests - Annexe II A.P.I. Tableau 4 ). 
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Pour ce groupe d'items on ne relève aucune différence significative entre les 

réponses données en début d'année et les réponses données en fin d'année. 

Les positions des étudiants de cette section ont peu varié durant l'année 

quant à leur perception du personnel enseignant. 

5) Attitude face aux activités extra-universitaires ^ ' : 

Cette catégorie regroupe les items 2, 3, 4, 12, 18, 30, 32, 45, 50, 52, 54, 

62, 65, 68, 69 et 80. 

A) AnalYse_de_la_situatign_en_début_d^ann 

On peut rejeter l'hypothèse d'une répartition des réponses au hasard : 

- pour la section A,, avec un risque inférieur à 5 % , pour les items 

2, 3, 4, 18, 32, 45, 52, 65, 68 et 69. 

- pour la section Ap, avec un risque inférieur à 5 % , pour les items 

2, 32, 45, 54 et 69. 

- pour l'ensemble de l'échantillon utilisé, avec un risque inférieur 

à 5 %, pour les items 2, 3, 4, 32, 45, 52, 54, 65, 68 et 69. 

Les données recueillies concernant les items précédemment cités permettent 

de déterminer les tendances suivantes. 

L'entrée à l'université n'est pas vécue comme la possibilité d'une plus 

grande ouverture au monde extérieur et à des activités nouvelles, tout au 

plus, cela a permis une majorité d'entre eux (70 %), de découvrir de 

nouvelles habitudes, mais pour la plupart (89 %) ce n'est pas l'occasion 

d'aller au cinéma, au théâtre ou de sortir plus souvent et beaucoup (94%) 

regrettent de ne pas avoir en faculté plus de moyens d'information sur le 

monde extérieur. 

C1) Les données recueillies et les calculs de x sont reportés en annexe 

(Cf Annexe III : Tableau 5) 
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La plupart des étudiants trouvent qu'ils ont une plus grande liberté pour 

sortir mais en général ils ne paraissent pas l'utiliser : la majorité 

d'entre eux n'ont pas l'impression de passer leur temps a s'amuser et ne 

se divertissent pas plus que l'année dernière. 

Si bon nombre d'entre eux trouvent agréable d'avoir à organiser leur vie, 

il est quelquefois difficile à plus de la moitié, d'entre eux, de vivre en 

dehors de leur famille. Les contacts humains ne sont pas considérés comme 

difficiles dans le cadre de la faculté : la plupart d'entre eux se sont faits 

des amis et souvent assez rapidement mais pratiquement tous regrettent de ne 

pouvoir rencontrer ces étudiants dans un autre cadre que la faculté. 

Il nous semble voir apparaître, à travers ces réponses, un certain isolement 

social et une centration sur les études. 

Nous retrouvons certaines des tendances mises en évidence dans l'enquête ^ ' 

faite à Toulouse sur une cohorte d'étudiants de O.E.U.G. A . Citons quelques 

unes des conclusions de cette enquête : 

"Pan. nappant au Lycée., la majonite dn& étudiantà na>&e.nt à l'Unive/uité. 

une. plui, gnande. autonomie. [93 I) et une "ouveMtune. d1 eApnit plu* lange." 

(75 I) mou en même, temph un sentiment de. "bachotage. pluà intenta 

[56 %\ et une. "ambiance, générale." moim bonne. (55 %)". 

La perception d'une mauvaise ambiance, qui n'apparaît pas dans notre 

travail, est, à Toulouse, accompagnée d'un "fort sentiment d'isolement". 

Enfin, les auteurs de cette enquête notent "un ceAtain ne.{ui> du monde. 

exWviexuA.". 

B) Comparaison_des_régonse^^ 

En section A, nous comparerons les réponses données en fin d'année et en 

début d'année par les étudiants ayant répondu lors des deux passations ; 

CD G.E.R.P. de l'Université Paul Sabatier. Ombres et Lumières du Système 

Universitaire en France. Université de Toulouse III 



235 

cette sous-population étant représentative de la population initiale 

(cf données et test - Annexe II A.P.I. Tableau 5) 

Cette comparaison donne une différence significative pour trois items 

Item 3 : Tannée a été pour beaucoup (47 % en fin d'année et 12 % 

en début) l'occasion de découvrir des habitudes qu'ils ignoraient. 

Item 30 : la situation par rapport aux loisirs est plus tranchée en fin 

d'année : si plus d'étudiants qu'en début d'année trouvent que "la vie. 

wnÂveAMltaVto, c'&>£ au66l le. alnéma,- le tkzcbtfie. et £&ô &0KLL2A" plus aus

si pensent que cela est faux pour eux. Cette dernière catégorie reste 

de loin majoritaire en fin comme en début d'année. 

Item 50 : En fin d'année, un grand nombre d'étudiants (71 %) trouvent 

tout à fait faux l'assertion "on awLve bien a t>e. connaZtA.e. enùie. ttix.dAja.wt!>". 

En fin d'année, dans cette section, on retrouve, souvent renforcées, 

les tendances notées en début d'année quant au manque d'ouverture sur le 

monde extérieur, le manque d'information, la centration sur le travail 

universitaire, l'isolement social. Pour ce dernier point la difficulté 

de contact entre étudiants sur le campus même est ressentie par un plus 

grand nombre d'entre eux en fin d'année et on note une augmentation de 

ceux qui éprouvent des difficultés à vivre en dehors de leur famille. 

En section A 2, le nombre d'étudiants ayant répondu en fin d'année et beau

coup plus faible que le nombre d'étudiants ayant répondu en début d'année, 

on ne note une différence significative entre les pourcentages de réponses 

données en début d'année par la population initiale d'une part et la sous-

population d'étudiants ayant effectué les deux passations, que pour 

l'item 45 . Cette sous-population correspond à des étudiants ayant plus 

que la moyenne des difficultés à se faire des amis. 

Pour cette sous-population la comparaison des réponses données en début 

d'année et des réponses données en fin d'année montre une différence 

significative pour les items 18, 45 et 65. 

ttix.dAja.wt
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Contrairement aux étudiants de la section A., cette année de D.E..U.G. corres

pond pour ces étudiants, à une ouverture sur. les autres et sur le monde 

extérieur. En fin d'année ils se sont fait beaucoup d'amis, ils se connais

sent bien entre étudiants, ont plus de plaisir à organiser leur vie, 

et éprouvent moins de difficultés à vivre en dehors de leur famille. On 

note aussi un temps plus grand consacré aux loisirs qui, sans être plus 

variés qu'en terminale, sont menés plus à fond. 

6) Equilibre entre activités universitaires et extra-universitai-

Cette catégorie regroupe les items 1, 24, 34, 47, 63, 64 et 73 

A ) AD§Iy§§_^§_l§_§i5y§tion_en_début_d^ann|e 

L'hypothèse de répartition des réponses au hasard peut être repoussëe : 

- en section A,, pour!'item 34(avec un risque inférieur à 5 %) 

Pour les items 24, 63 et 73 si on accepte un risque inférieur à 10 % 

- en section A2, pour les items 34 et 64(avec un risque inférieur 

à 5 ï).. Pour l'item 47 si on.accepte un risque inférieur à 10 % 

- pour l'ensemble de l'échantillon utilisé (avec un risque inférieur 

à 5 jQpour les items 34 et 64. Pour l'item W si on accepte un risque inférieur 

à 10 % 

Les données recueillies pour les items cités ci-dessus permettent de 

retrouver les tendances déjà mises en évidence dans le paragraphe précédent. 

Par rapport au secondaire le temps consacré au travail universitaire ne s'est 

pas réduit au profit des loisirs par suite de la plus grande liberté que les 

étudiants reconnaissent avoir. 

CD Les données recueillies et les calculs de x sont reportés en annexe 

(Cf Annexe III - Tableau. 6) 
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Pour une grande majorité "ùi pn.emWiz cmntt dz faculté, c'&>t la LLbeAté maJj> 

c,'QAtun pcêge" et en général ils arrivent facilement à se maitriser pour 

ne pas trop sortir. 

Peu regrettent de ne pas avoir le temps de faire des activités qui les déten

draient et, c'est une faible majorité qui considère que le campus est trop 

isolé de la ville. 

Nous n'avons pas, à partir de notre travail, la possibilité de savoir quel 

temps un étudiant consacre au travail personnel mais dans l'enquête du G.E.R.P. 

de l'Université P. Sabatier précédemment citée ^ ', celui-ci était évalué 

à : 

- plus de 15 heures par semaine pour 20 % des étudiants 

- entre 5 et 15 heures par semaine pour 60 % des étudiants 

(en dehors des heures de cours et de T.D. ou de T.P.) 

C'est donc une part non négligeable de son temps libre que l'étudiant consacre 

au travail universitaire. En ce début d'année 70 % d'entre eux considère 

cette première année de faculté comme une année transitoire. 

B) Çomgaraison_des_régonses_en_début_d^an 

En section A, nous comparerons les réponses données en fin d'année et en 

début d'année par les étudiants ayant répondu lors des deux passages, cette 

sous-population étant représentative de la population initiale (cf données 

et tests Annexe II A.P.I. Tableau 6 ) 

Cette comparaison fait apparaître une différence significative pour 

2 items : 

Item 1 : en fin d'année 41 % d'étudiants ne considèrent plus la première 

année de faculté comme une année transitoire contre 29 % en début d'année. 

Cette différence est peut-être le signe que cette première année correspond 

pour certains étudiants à un engagement dans un domaine donné. 

G.E.R.P. de l'Université P. Sabatier op. cité 
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Item 34 : En fin d'année il y a moins d'étudiants pour considérer que 
"la pn.2mWui annê.2. de. faculté, c ' ZA£ la lihojitz, maJj> c' QAt un p-tege." 

(41 % I 71 %). 

Pour interpréter un tel résultat étant donnée la complexité de l'item, 

nous pouvons faire plusieurs hypothèses : 

les étudiants s'affirmant tout à fait capablesde se maitriser pour ne pas 

trop sortir rejettent peut-être le terme de piège, à moins qu'à l'issue 

de cette première année ils ne refusent le terme de liberté. 

L'impression d'isolement du campus, présent en début d'année est renforcé 

en fin d'année ( 42 % / 63 %) 

En section A2, bien que le nombre d'étudiants ayant répondu en fin d'année 

soit beaucoup plus faible que le nombre d'étudiants ayant répondu en début 

d'année, la sous-population d'étudiants ayant répondu aux deux passations 

reste représentative de la population initiale (cf données et tests 

Annexe II A.P.I. Tableau 6 ) 

Pou;r cette sous-population, on ne relève une différence significative 

entre les réponses en début d'année et les réponses en fin d'année que pour 

l'item 73. En fin d'année la grande majorité de ces étudiants trouvent le 

temps pour des activités de détente. Comme dans le paragraphe précédent, les 

réponses faites en fin d'année semblent montrer qu'un temps plus important 

qu'en début d'année est consacré aux loisirs. 

6) Conclusion 

Si en début d'année les positions dans les deux sections A, et A« sont assez 

semblables, la lecture des conclusions précédentes fait apparaître une 

dissemblance d'évolution entre les étudiants de ces deux sections durant l'an

née scolaire. 

- en section A,, à partir des réponses données nous faisons l'hypothèse 

qu'un effort pour rentrer dans les structures de travail proposées a été 

fait. Cette démarche nous parait difficile, non soutenue par une grande 

confiance en soi et conduisant à une centration sur la tâche universitaire 
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- en section A-, cette première année correspond beaucoup plus à 

une ouverture sur l'extérieur, à une libération des contraintes scolaires 

et à un désinvestissement dans ce domaine. 

H - La perception que les étudiants ont d'eux-mêmes 

Comme nous l'avons postulé dans l'introduction de notre 

travail, tout apprentissage significatif laisse une trace au niveau 

du développement de la personne, de son adaptation au monde extérieur, 

et de la perception que celle-ci a d'elle même./ Dans le but d'avoir une 

meilleure connaissance de la personnalité des enquêtes et en fonction des 

objectifs de notre travail, il ne nous a pas semblé pertinent d'utiliser 

fées tests projectifs. Plutôt que de recueillir des renseignements permet

tant, à travers des grilles d'interprétation de cerner des éléments struc

turaux ou dynamiques profonds des individus, nous avons choisi un outil 

incitant la personne à décrire l'image qu'elle a d'elle - même. 
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Dans ce domaine notre attention a été attirée par trois questionnaires : 

l'Inventaire Personnel^ ' de J.L. Holland,. le questionnaire Personnel ^ ' 

de Howarth et Brown et le test d'adaptation personnel * ' de Dymond. 

Pensant éviter les réponses stéréotypées souvent obtenues à partir des 

échelles d'attitude personnelle nous avons délaissé le Questionnaire 

Personnel de Howarth et Brown. L'adaptation suisse de l'Inventaire Person

nel de Holland nous a beaucoup intéressjijr^par la variété des domaines 

qui y sont abordés et leur présentation mais elle nous a paru beaucoup 

plus adaptéaà une consultation d'orientation professionnelle qu'aux 

objectifs de notre travail. N'ayant pas le temps de repenser cet 

outil, nous avons utilisé le Test d'adaptation Personnel de Dymond. 

Ce test a été construit dans l'équipe de recherche sur les 

travaux de C. Rogers, il a été élaboré dans le but d'évaluer les effets 

d'une thérapie "centrée sur le client" sur la perception qu'il a de lui-

même. Il comporte soixante-quatorze items, classés en deux catégories : 

les items positifs et les items négatifs, correspondant aux jugements 

qu'une personne bien adaptée auraient déclaré respectivement lui être 

applicables et ne pas lui être applicables. La procédure de classement est 

expliquée en détail, dans l'ouvrage de M. Pages "L'0sU2.ntcuU.0n non 

cLUe.c£Lv2." ^ '. 

CD Nous avons consulté l'adaptation de l'Inventaire Personnel de J.L. Holland 

faite par l'Institut de Psychologie Appliquée de l'Université de Lausanne, 

Lausanne, 1978 

(2) Nous avons consulté l'adaptation du Questionnaire Personnel de Howarth et 

Browne faite par l'Institut de Psychologie Appliquée de l'Université de 

Lausanne, Lausanne, 1979 

C3) ROGERS CC.3, DYMOND (R.) : Psychothérapy and pérsonality change -

University of Chicago Press, Chicago, 1954, p. 76 à 84 

C4) PAGES CM.) : L'orientation non directive en psychothérapie et en psycholo-

gie sociale, Dunod, Paris, 1970, p. 83 à 87 

0sU2.ntcuU.0n
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Nous avons repris 70 des items de cet outil, (34 items négatifs et 36 

items positifs)et proposé trois appréciations possibles pour chaque item : 

"Wej>t tout a i<LÙt applicable" , "M'eAt dam une centaine. me&un.e applicable." 
"Me m'e&t pa6 du. tout applicable". 

Cela nous permet de définir un score d'adaptation pour chaque étudiant : 

ces appréciations sont respectivement évaluées : 2, 1 et 0 si l'item est 

positif, 0, 1, et 2 si l'item est négatif, la somme des scores pour tous les 

items donne le score d'adaptation qui donc varie entre 0 et 140. 

Ce test a été proposé en début d'année aux étudiants de faculté des deux 

sections, aux étudiants de 1'I.U.T., aux étudiants des deux classes de 

mathématiques supérieures et en fin d'année aux étudiants de faculté 

des deux sections étudiées. 

1) Comparaison des résultats en début d'année pour les diffé

rents échantillons utilisés : 

On a regroupé dans le tableau suivant les données et les calculs permettant 

de faire une étude comparative des moyennes des scores d'adaptation pour les 

différents échantillons utilisés. 

Effectifs 

Moyenne du 
score d'adap
tation 

Ecart type 

D.E.U.G. 

Al 

24 

91,06 

16,03 

D.E.U.G. 

A2 

19 

86,11 

15,91 

I.U.T. 

14 

84,14 

15,13 

B.Pascal 

6 

80,83 

13,89 

Thiers 

7 

93,86 

13,08 

On met en évidence de très faibles différences entre les moyennes. 

En supposant que la variable mesurée ait une répartition normale après 

avoir vérifié l'égalité des variances on testera l'égalité des moyennes 

par la méthode de l'analyse des variances/ ' 

CD DAGNELIE (P.) Op. cité Vol. 2 - p. 126 
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L'application du test de Bartlett * ' aux données précédentes permet de 
calculer un x obs égal 4,91 avec 4 degrés de liberté. On peut donc 

retenir Thypothèse d'égalité des variances. 

Tableau d'analyse de la variance pour les données précédentes 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des écarts 

1 041,6 

16 536,6 

Degré de 
1i berté 

4 

65 

Carrés moyens 

260,4 

254,4 

F ' robs 

1,02 

Kl m* h - 65 Fobs « F 0,95 

Les différences entre les moyennes des scores d'adaptation, échantillon 
par échantillon, ne sont donc pas significatives. 
Afin d'analyser plus prêcisemment les données recueillies nous avons 
comparé item par item les appréciations données par les différents 
échantillons utilisés. Pour pouvoir tester, à l'aide d'un x 2, les 
différences observées, nous avons regroupé les appréciations données 
par les étudiants de VI.U.T. et des classes préparatoires. 
Pour six items seulement, les étudiants de la section A,, de la section 
A? et des autres échantillons ont eu des appréciations significativement 
différentes avec un risaue inférieur à 5 % Qc compris entre 4,7 et 7,1) 
Il s'agit des items 2, 7, 9, 26, 54 ec 70. 

Les résultats concernant ces items permettent de dégager les tendances 
suivantes : 

On note une plus grande confiance en soi,pour 1'échantillon d'étudiants de 
•Aj que pour les autres étudiants interrogés. C'est surtout sur.le plan émo
tionnel qu'ils se sentent plus sûr d'eux, ils sentent moins le besoin 

CD DAGNELIE (P.) op. cité - Vol. 2 p. 54 
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de se protéger que les autres et craignent moins les conflits.Toutefois, ils 

se perçoivent comme plus apathiques et moins organisés que les étudiants 

d'I.U.T. et des classes préparatoires. Les étudiants de h? bien que 

plus confiants en eux sur le plan émotionnel, que les étudiants qui ne sont 

pas en faculté, le sont moins que les étudiants de A,, ils se perçoivent 

comme plus désorganisés, faisant preuve de moins d'initiatives que les 

autres, et sont plus nombreux à exprimer l'envie de renoncer à affronter 

le monde. 

Toutefois, l'interprétation des données numériques recueillies doit être 

faite avec quelque réserve compte tenu, entre autre, des réactions suscitées 

par ce questionnaire lors df. la passation ^ ' . Certains items ont provoqués 

des rires chez les étudiants des différents échantillons et les conditions 

n'étaient pas optimales pour obtenir des réponses très authentiques. 

On notera malgré tout une perception de soi différente suivant les échan

tillons étudiés essentiellement en ce qui concerne la confiance en soi 

et la structuration. 

2) Comparaison des résultats en début et en fin d'année pour 

les étudiants de D.E.U.G. 

En section A, l'échantillon ayant répondu en fin d'année est, 

à quelques unités près (15 % ) , semblable à la population ayant répondu 

en début d'année. 

En section A2, l'échantillon ayant répondu en fin d'année 

est d'effectif beaucoup plus faible que celui de l'échantillon ayant 

répondu en début d'année, toutefois la moyenne et la dispersion du score 

d'adaptation en début d'année pour l'échantillon de fin d'année ne 

(13 A postériorité nous pensons que ce type de questionnaire, conçu pour 

un public engagé dans urf processus de changement personnel à travers une 

psychothérapie n'était pas adapté à la population concernée par cette 

enquête. 
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présentent pas de différence significative ^' ' avec la moyenne et la 

dispersion du scora d'adaptation de l'échantillon de début d'année. 

On considérera donc les échantillons de fin d'année, dans les deux sections 

étudiées comme représentatifs de l'échantillon initial. 

Les données recueillies permettent d'établir le tableau suivant : 

Moyenne du score 
d'adaptation 

Ecart type 

Effectifs 

D.E.U.G 

Début 
d'année 

91,06 

16,03 

24 

Al 

Fin 
d'année 

91,10 

11,58 

20 

D.E.U.G 

Début 
d'année 

86,11 

15,91 

19 

» Mrt 

Fin 
d'année 

90,14 

23,38 

7 

Pour les deux sections, la différence des variances entre le début de 

l'année et la fin de Tannée, testée par le F test n'est pas significative^ 

La différence des moyennes du score d'adaptation entre début et fin d'année 

testée par le test de Student, n'est pas non plus significative * ' 

Si on considère, individu par individu, l'évolution du score d'adaptation 

durant Tannée dans une section comme dans l'autre, celui-ci s'est amé

lioré pour environ la moitié des étudiants (57 % en A2 , 47 % en A,) 

(1) L'application du F-Test permet de calculer F , = 1,57 avec un K. = 1 

et K = 6. On peut donc retenir l'hypothèse d'égalité des variances. 

L'application du test de Student donne t , = 0,123 avec 24 degrés 
ODS 

de liberté. On peut donc retenir l'hypothèse d'égalité des moyennes. 

C2] En section A,, F , = 1,916 avec K. = 23 et K„ = 19 
1 ODS 1 2 

En section A„ F , 
2 obs 2,159 avec K. =- 6 et K2 18 

C3) En section A„ t , = 0,009 avec 42 degrés de liberté 
1 obs 

En section A„ t . = 0,481 avec 24 degrés de liberté. 
2 obs 
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Si on compare, item par item, les appréciations de.début d'année et celles 

de fin d'année, les différences, testées par un x » ne sont significatives 

que pour quelques items : les items 13, 47 et 67 en section A, , l'item 

11 en section A„. Durant l'année, si les étudiants de A, sont un peu moins 

sûrs de l'amour des gens qui les connaissent, ils ont acquis une meilleure 

Image d'eux-mêmes :. ils se méprisent moins et se sentent plus maîtres d'eux en 

fin d'année. En section A~ les étudiants perçoivent plus de difficultés 

en fin d'année, pour vivre des relations satisfaisantes avec leur entourage. 

En conclusion, on note très peu de variation entre le début et la fin de 

l'année dans la perception que les étudiants ont d'eux-mêmes et malgré 

ces données, compte-tenu des réserves que nous avons déjà formulées, quant 

à la pertinence du choix du questionnaire, nous nous limitons à formuler 

l'hypothèse que cette première année de D.E.U.G. n'a produit que de faibles 

^changements dans le niveau d'adaptation des étudiants interrogés. 
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CHAPITRE QUATRE : LA REUSSITE, L'ECHEC, L'ABANDON : ETUDE DES 
FACTEURS DISCRIMINANTS 

Dans ce chapitre, nous allons tenter de déterminer, parmi les varia

bles que nous avons mesurées, celles qui expliquent le mieux la réussite, 

l'échec et l'abandon en fin de première année de D.E.U.G. 

Nous nous sommes heurtés^"de nombreuses difficultés quant au 

choix du modèle, difficultés essentiellement dues à la nature de nos 

données. En effet, nous avons été amenésà^fflesurer un grand nombre de varia

bles à la fois quantitatives et qualitatives pour des échantillons assez 

différents. En définitive, l'échantillon pour lequel nous possédons toutes 

les données est de faible dimension. Cet échantillon que nous appellerons 

"échantillon central"^ ' dans la suite du chapitre, est malgré tout celui 

sur lequel nous devons travailler pour les analyses de données prenant en -. 

compte l'ensemble des variables. 

Afin d'exploiter au maximum les données recueillies nous avons 

procédé par étape : 

Nous avons fait une première sélection des variables à retenir pour 

cette étude en tenant compte des effectifs relatifs des trois groupes 

"échecs", "réussite", "abandon", pour les échantillons sur lesquels les 

CD L'échantillon "central" est constitué des étudiants ayant répondu En 

Septembre 1979 et en Juin 1980 à l'ensemble des questionnaires. Il est cons

titué de 28 étudiants dont 88 % ont réussi, 18 % ont échoué et 14 % 

ont abandonné. 



248 

variables ont été mesurées. Nous avons ainsi été amenés^délaisser un cer

tain nombre de variables pour lesquelles les étudiants ayant abandonné 

ou échoué étaient trop faiblement représentés. Pour les autres variables 

nous avons condensé au maximum les données en particulier pour les ques

tionnaires ayant un grand nombre d'items^1' nous avons utilisé la méthode 

d'analyse discriminante sur les données recueillies en septembre pour dé

terminer les assertions qui expliquent le mieux l'échec, la réussite et 

l'abandon et ne retenir que les variables correspondantes. 

A la suite de cette première sélection nous avons étudié pour chacune des 

variables retenues la répartition des différentes modalités suivant les 

trois groupes étudiés et pour les variables ayant donné lieu à une 

nouvelle évaluation en fin d'année, nous avons étudié l'évolution relative 

dans les trois groupes. 

Toutefois, les variables n'étant pas indépendantes, il nous a 

paru nécessaire de faire un traitement global. La prise en compte simul

tanée d'un maximum d'informations permet souvent de mettre en évidence des 

interactions et d'aller vers une meilleure connaissance des phénomènes étu

diés. Mais, les descriptions données seront en tout état de cause relati

ves au système de variables que nous avons prises en compte et les métho

des envisagées seront tributaires de la nature des données recueillies. 

CD A.P. : Test d'Attitude Professionnelle 

A.P. I : Questionnaire d'adaptation a la vie et au travail universitaire 

A.P. II :Test de perception de soi. 
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I - Description des variables retenues. 

Comme nous l'avons signalé dans le chapitre deux^ ' aucun des échan

tillons utilisés n'est représentatif de la promotion 1979-1980 de D.E.U.G. 

A pour la variable "bilan de Tannée". Pour chaque étude nous signalerons 

les pourcentages d'étudiants ayant réussi, échoué et abandonné dans l'échan

tillon utilisé. Pour des raisons liées au traitement effectué et à la 

faiblesse des effectifs nous.serons amenés dans certains cas à ne prendre 

en compte que deux catégories d'étudiants (réussite d'une part, échec et 

abandon d'autre part) voir à éliminer certaines variables. Ceci sera 

précisé dans chaque cas particulier. 

Dans un premier temps, nous nous sommes donc attachés^a réduire 

le nombre de données à traiter. 

En ce qui concerne les variables correspondant aux performances 

dans le domaine cognitif, nous nous sommes essentiellement sery><tes études 

faites dans les chapitres précédents pour condenser les informations. 

Pour les variables correspondant au développement vocationnel et l'adapta

tion personnelle nous avons sélectionné les items décrivant le mieux la 

réussite, l'échec et l'abandon à l'aide de l'analyse discriminante. Nous 

présenterons donc séparément ces deux types de variables. 

C1] Cf Première partie - Chapitre deux 5 II-2) - B3 p 65 
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1) Description des performances dans le domaine cognitif 

Le nombre de données initialement envisagées a essentiellement 

été réduit dans le domaine de l'évaluation des acquis .en mathématiques. 

Pour ce qui concerne les notions ensemblistes nous avons retenu deux notes : 

- Ens. 1, mesurant le niveau d'appropriation des notions d'apparte

nance et d'inclusion, calculée en faisant la somme des scores 

aux items ^ ' 1, 2, 3, 5 et 6 de la première question du question-, 

naire Ens. 

- Ens. 2, mesurant le niveau d'appropriation de la notion d'ensemble 

de parties, calculée en faisant la somme des scores aux items ^ ' 

4, 7 et 8 de la première question du questionnaire Ens. 

Pour la notion de transitivite, nous avons utilisé la notion de 
(2) 

degré d'acquisition défini dans le chapitre premier^ ' . Nous avons attri
bué à chaque étudiant deux notes : 

- Trans. 1, correspondant au degré atteint pour les items portant 

sur des relations définies par un lien verbal. 

- Trans. 2 correspondant au degré atteint pour les items portant 

sur des relations définies par leur graphe. 

Pour les notions liées à la structure de corps ordonnée de R nous avons 

défini une note évaluant la connaissance des problèmes de comptabilité 

des opérations avec la relation d'ordre, égale à la somme des scores rela

tifs aux items^ ^portant sur l'addition et la multiplication. 

CD Le texte des items est reproduit en annexe Ccf. Annexe II : notions en

semble des parties ; e, C) 

(2) Cf: Deuxième Partie - Chapitre premier : § 1-2] p 91 et 97 

(3.)Le texte des items et reproduit en annexe Ccf. Annexe I : corps ordonné] 
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Pour évaluer la familiarisation avec la notion de distance nous avons défi-
(1) 

ni une note, somme des scores aux items^ ' portant sur la distance. 

Les connaissances relatives aux racines carrées seront évaluées 
(2) 

par le score relatif au premier itenr ; portant sur les racines carrées. Le 

score au quatrième item sur cette notion est retenu comme note de calcul 

numérique. 

Le niveau d'appropriation des notions de limite et de continuité 

sera évalué par la somme des scores aux items^ ' portant sur ces notions. 
3 

Concernant les notions portant sur les espaces vectoriels : structure de R; 

notion de sous espace vectoriel, notion de liberté, notion d'application 

linéaire, une note est attribuée pour chaque notion, somme des scores obte

nus aux items portant sur celle-15.^ ' 

Pour les performances mesurées par les tests psychométriques les 

évaluations envisagées dans les parties précédentes n'ont été modifiées 

que pour la pensée divergente pour laquelle deux notes ont été retenues : 

une note de fluidité, somme de la note de fluidité verbale et de la note 

de fluidité graphique, et une note de flexibilité, somme de la note de fle

xibilité verbale et de la note de flexibilité graphique. 

2) Description des variables retenues dans les domaines du dévelop

pement vocationnel et de l'adaptation personnelle. 

Dans les domaines du développement vocationnel et de l'adapta

tion personnelle nous étions face à un nombre important de variables a 

priori dépendantes et dont il était nécessaire d'étudier la signification 

pour la discrimination envisagée. 

CI] Le texte des items est reproduit en annexe Ccf. Annexe I : Distance sur 

[2) Le texte des items est reproduit en annexe Ccf Annexe I : Racine carrée 

C33 Le texte des items est reproduit en annexe Ccf. Annexe I : Continuité -

limité] 

C4] Le texte des items est reproduit en annexe Ccf. Annexe I : Espace vecto-
3 

riel sur R , sous-espaces vec" 

teurs, Applications linéaires] 

3 
riel sur R , sous-espaces vectoriels, systèmes libres - systèmes de généra-
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Deux méthodes d'analyse multidimensionnelle ont été utilisées : l'analyse 

en composantes principales et l'analyse discriminante. 

Les traitements ont été faits sur les données recueillies en Sep

tembre^ ' pour chacun des trois questionnaires A.P. , A.P. I, et A.P. I P 

Grâce à l'analyse en composantes principales nous espérions définir 

de nouveaux axes rendant compte de la dépendance de certains items dans 

chaque questionnaire, en réduisant le nombre de variables à considérer. 

Puis nous pensions étudier la répartition sur les axes et les plans facto-

riels des étudiants appartenant aux trois groupes : 

Réussite, Echec et Abandon. 

Le premier traitement ne nous a pas été d'une grande aide par rap

port aux objectifs poursuivis. En effet, dans les trois questionnaires la 

corrélation entre les différents items est très forte, un pourcentage 
(2) important de!'inertie totale est expliquée par le premier axev ' le long 

duquel les items sont très proches les uns des autres. L'inertie restante 

est restituée de façon équivalente par les autres axes et l'espace de 

travail étant de grande dimension les axes différents du premier n'expli

quent qu'une inertie très faible. Nous n'avons pas exploité de tels résul

tats. N'ayant donc pas pu définir un nombre restreint de variables indé

pendantes permettant de restituer une grande partie des renseignements re

cueillis, nous nous sommes attachée à sélectionner parmi les variables 

mesurées, celles d'entre elles permettant le mieux de séparer trois groupes 

Ci) Ces questionnaires sont reproduits en annexe (Cf. Annexe II) 

C2) Pour A.P. le premier axe explique 51/3 % de l'inertie totale, chacun 

des autres explique entre 3,2 % et 0,2 % de l'inertie totale. 

Pour A.P. I le premier axe explique 68,9 % de l'inertie totale, chacun des 

autres explique moins de 2 % de l'inertie totale 

Pour A.P.II le premier axe explique 77,7 % de l'inertie totale chacun des 

autres explique moins de 3,4 % de l'inertie totale. 
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d'étudiants : étudiants ayant réussi, étudiants ayant échoué et étudiants 

ayant -abandonné. 

Nous avons utilisé une méthode d'analyse discriminante utilisant l'approche 

de Sebestyen' 'et une procédure de pas à pas. Le programme utilisé est 

connu sous le nom de S.E.B. 2^ ̂  Le seul critère d'arrêt de la procédure 

que nous avons utilisé est le pourcentage de bien classés.Nous n'avions 

pas à notre disposition par le programme mis en oeuvre les données néces

saires pour tester les choix faits et l'effectif de l'échantillon était 

trop faible pour envisager l'introduction d'un échantillon test pour éva

luer la fiabilité des résultats obtenus. 

Le traitement a été fait pour chacun des trois questionnaires sur les 

données recueillies en Septembre. 

Pour le questionnaire A.P. (Attitude Professionnelle) nous avons 

retenu les douze premières variables choisies dans la procédure de pas 

à pas. Au douzième pas 86,8 % des individus de l'échantillon de base sont bien 

classés et à partir de ce pas ce pourcentage augmente très faiblement. Les 

items ainsi retenus^ ' sont, dans l'ordre du choix effectué : 26, 51, 49 

16, 65, 21, 23, 13, 35, 46, 37, 40. Dans cette sélection tous les facteurs 

envisagés dans l'étude comparative avec les populations témoins sont repré

sentés sauf le facteur lié aux capacités et à l'intérêt pour le salaire. 

Pour le questionnaire A.P. I(Adaptation à la vie et au travail uni

versitaire) nous avons retenu neuf variables. Au neuvième pas le pourcen

tage de bien choisis est de 97,2 et augmente très lentement aux pas suivants. 
(3) 

Les items ainsi retenus*1 ' sont dans l'ordre du choix effectué : 21, 55, 

13, 10, 58, 56, 45, 16, 29. Ces items sont répartis dans toutes les caté

gories envisagées dans les études précédentes sauf l'une d'entre elle : 

CD ROMEDER CJ.F1.) = Méthodes et programmes d'analyse discriminante. Dunod 

Paris, 1973, 274 p. 

DIDAY CE.], LEMAIRE CJ.J, POUGET CJ.3, TESTU CF.) : Eléments d'analyse des 

données - Dunod - Paris, 1982, 462 p. 

C2] On trouvera le texte des items en annexe Ccf. Annexe II : A.P. - Le 

questionnaire] 

C3] On trouvera le texte des items en annexe Ccf. Annexe III : A.P. I -

Le questionnaire]. 
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"Equilibre entre activités universitaires et extra universitaires". 

Notons que la catégorie "organisation du travail personnel" est sur repré

sentée (4 items sur 9). 

Le traitement d'analyse discriminante a été pour nous l'occasion 

de prendre conscience qu'il eut été nécessaire d'étudier la structure de 

ce questionnaire. Des difficultés rencontrées pour faire exécuter le pro

gramme, en particulier lors de l'inversion de la matrice des covariances, 

nous ont conduits à étudier les relations entre items. Il nous est apparu 

que les données recueillies pour certains items sont considérées comme 

vecteur uni colonne, exactement combinaison linéaire des données recueillies 

pour le groupe d'items retenus^ '. 

Nous n'avons pas eu la possibilité de faire une étude systématique dans ce 

sens mais une telle recherche nous paraîtrait intéressante pour alléger 

le questionnaire dans le but d'une éventuelle réutilisation. 

Pour le questionnaire A.P. II (Perception de soi) nous avons retenu 

sept variables. Au septième pas 97,7 % des individus de l'échantillon de 

base sont bien classés et ce pourcentage augmente très peu aux pas suivants. 

Les items ainsi retenus*•' sont, dans l'ordre du choix effectué : 20, 

3, 50, 14, 8, 13, 65. Ces items abordent à la fois la perception que les 

étudiants ont d'eux avec eux-mêmes et la perception qu'ils ont d'eux en 

relation avec les autres. 
(3) 

Pour chacun de ces traitements on trouvera en annexev ; un tableau donnant 

pour chaque individu de l'échantillon de base son affectation au dernier 

pas envisagé et sa distance aux trois groupes constitués. 

(13 Les données concernant l'itsm 27 par exemple "En faculté on est obligé 

de travailler par soi-même" forment une matrice unicolonne exactement com

binaison linéaire des matrices constituées par les données concernant les 

items 10, 13, 1B, 21, 45, 55, 56 et 58. Il en est de même pour les items 51, 

57 et 79 

C2)0n trouvera le texte des items en annexe Ccf. Annexe III : A.P. II -

Le questionnaire) 

(3) Cf. Annexe IV : Analyse discriminante sur A.P., A.P. I et A.P. II 



255 

Un tel choix de variables est , par de nombreux aspects très arbi traire , 

entre autre il ne t ient compte que des données recueillies en Septembre 

alors que nous avons ut i l isé cette sélection pour travail ler sur l'évolu

tion en cours d'année, de plus nous n'avons employé aucun test valable 

pour évaluer la valeur de discrimination des variables choisies par rapport 

aux variables rejetées lors de l ' a r rê t des procédures. Mais nous n'avons 

pas, compte tenu de la nature de nos données et des moyens matériels à 

notre disposition trouvé de moyen plus pertinent pour diminuer le nombre 

de variables à prendre en compte en concervant le maximum d'informations 

concernant notre questionnaire. 

II - Description comparée des étudiants ayant réussi, échoué et abandonné. 

Dans un premier temps, nous avons travaillé indépendamment sur 

chaque variable retenue. 

Pour chacune d'entre elles,nous avons comparé la répartition des 

valeurs dans les trois groupes envisagés. Nous avons travaillé d'une part 

sur l'échantillon d'effectif maximum constitué par tous les étudiants pour 

lesquels la variable étudiée a été mesurée (Sur les tableaux de données 

nous signalerons les effectifs sur lesquels portent l'étude et la répar

tition dans les trois groupes envisagés). D'autre part, nous avons étudié 

la répartition des valeurs sur l'échantillon centrar ' ; seule cette 

CD Cf. La définition de l'échantillon central p. 247 
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analyse pourra permettre une comparaison entre les données recueillies en 

Juin et celles recueillies en Septembre. 

Pour les variables quantitatives nous avons comparé les moyennes; 

pour les variables qualitatives nous avons comparé les pourcentages corres

pondant à chaque modalité et dans tous les cas, nous testerons les diffé

rences ainsi mises en évidence par des tests paramétriques quand les effec

tifs le permettent, et des tests non paramétriques sinon. 

Ce travail est une première approche pour déterminer celles parmi 

les variables mesurées qui permettent de discriminer les étudiants ayant 

réussi, échoué ou abandonné. Nous resterons toutefois très prudents dans 

l'interprétation de ces résultats car une telle étude uni variée risque de 

conduire à sur estimer le rôle de certaines variables dont l'évaluation 

prise isolément condense des phénomènes liés à d'autres variables. 

Nous diviserons cette étude en deux parties. Dans un premier temps 

nous étudierons l'incidence de données décrivant la situation de l'étudiant 

en début d'année sur le bilan de fin d'année. Nous étudierons ensuite la 

relation existant entre l'évolution menée en cours d'année et la réus

site, l'échec et l'abandon. 

1) Situation en début d'année et issue de la première année de DEUG 

A. Situatign_dans_1 e_dgmaine_çognitif 

a) La série du baccalauréat. 

^L'influence de la série du baccalauréat et des conditions dans 

lesquelles il a été obtenu, sur l'issue de la première année du DEUG est 

un problème qui a été abordé dans de nombreuses études. Les conclusions 

diffèrent largement suivant les auteurs. 
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L'enquête^ ' menée par M. MINGAT pour le compte du S.E.I.S. 

à l'Université ce Dijon fait apparaître un rôle important de la série 

du baccalauréat et de la moyenne d'écri t : 

"La série du. ba.caxlauÂ.é.at est tout a {ait déterminante, non pas vraiment 
de la réussite mais de. l'échec puiAqu' aucun etn.dia.nt titulaire d'un bac
calauréat d'une. série autre que. C n'a pu valider son année.. Toute{oiA, 
à Vintérieur de. cette, population sélectionnée les écarts restent impor
tants avec une. fréquence moyenne, de. réussite de. 35,7 % et des différences 
notamment en {onction de. la "qualité." de. la réussite au baccalauréat, Ainsi 
un point supplémentaire à la. moyenne, d'écrit au baccalauréat augmente, de 
70 % la, probabilité de. réussir [un bac C avec 13 de moyenne à l'écrit, 
par exempte, a une probabilité supérieure de ZS % par rapport a un même 
bac C mata avec 9 de moyenne à l'écrit)" 

(2) 
Dans l'enquête^ ' faite par A. BIGARD dans le cadre du service d'in

formation et d'orientation de l'Université de Maine, sur la promotion 
1976-1977 du D.E.U.G. A de cette Université, le rôle de la série du 
baccalauréat est moins nette : si les bacheliers C et D abandonnent moins 
que les autres, en ce qui concerne l'échec il n'y a pas de différence 
significative. Par contre 

"te seul prédicteur de l'échec est ta mention au Baccalauréat. Chez les 

titulaires d'une mention Bien ou Assez Bien, les taux de réussite est de : 

73 %, contre 46, S % chez les titulaires d'une mention Passable". 

Le rôle de la série du Baccalauréat dans l'abandon en cours de 
(3) première année est aussi signalée dans l'enquête v ' faite par le G.E.R.P. 

(1) MINGAT CA.] : Enquête longitudinale 2 : La première année d'études : la 

réussite, l'abandon, l'échec. Cahier de l'IREDU n° 23 - Juin 1976 - p 49 

C2) BIGARD CA.) : La première année à l'Université dû Maine : Réussites, 

Echecs, Abandons. Doc. Ronéoté - Université du Maine - Service Information-

orientation - Octobre 1979 

C3) COUGETCJ.) GILLYCJ.PJ GUILLEMOT CM.] LABARRE{M.C.] METGECC.) Ombres 

et lumières du système universitaire en France - doc ronéoté - G.E.R.P. 

Université P. Sabatier - Toulouse III 

etn.dia.nt
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sur la promotion 1976-1977 de DEUG A de l'Université Paul Sabatier à Tou

louse sans toutefois que des données numériques ne soient mentionnées. 

Nous avons souhaité étudier le rôle joué par la série du bacca

lauréat dans l'issue de la première année de DEUG pour l'échantillon que 

nous avons utilisé. Nous n'avions pas connaissance de la mention ni de 

la note d'écrit mais seulement de la note en mathématique à l'écrit 

du baccacauréat. Nous avons tenu compte de cette donnée dans notre étude. 

L'étude (1) est faite sur 77 étudiants parmi lesquels 45 % ont 

réussi, 20,8 % ont échoué et 33,8 % ont abandonné. On peut représenter 

graphiquement les répartitions comme suit : 

•'• '••;':V :."••"•'•: 
D 

il 
.•:'.'-E'-'.-: 

D 

/ / / 

v.'-;••>"•'.'"••' 

D 

W// 

| I 1 étudiant 

Réussite Echec Abandon 

Globalement, les répartitions des bac des séries C, D et autres ne sont pas 

significativement différentes dans les trois groupes considérés 

(x2 - 4^9 avec 4 degrés de liberté). Par contre, les répartitions des 

[1] Le tableau des résultats et les tests statistiques sont reportés en 

annexe (cf. Annexe VI : Série du bac - note de mathématiques au Baccalau

réat) . 
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bacs C d'une part et autres que C d'autre part, dans les deux groupes réus

site et échec ou abandon sont significativement différents (x2 = 3,85 avec 

1 degré de liberté, risque inférieur à 5 %) .Le pourcentage de bacheliers 
C ayant réussi est significativement supérieur à celui des autres bache

liers (56,4 % contre 34,2 % ) . 

Nous avons comparé les moyennes des notes de mathématiques à l'écrit 
du bac série par série, afin de prendre en compte la spécificité des épreu
ves et de leur notation dans chaque section. 

En série C cette moyenne est maximum dans le groupe ayant réussi 
vient ensuite le groupe d'étudiants ayant échoué puis le groupe d'étudiants 
ayant abandonné. Toutefois, la différence n'est significative qu'entre le 
groupe d'étudiants ayant abandonné et les autres, (t = 2,339 avec 23 degrés 
de liberté). 

En série D, si les étudiants ayant réussi ont une moyenne signifi
cativement meilleure, les étudiants ayant abandonné ont une moyenne supé
rieure à celle des étudiants ayant échoué. Toutefois la différence entre 
ces deux dernières moyennes n'est pas significative.. 

t 

En séries autres que D et C dans l'ordre de moyennes décroissantes 
on trouve : échec, abandon, réussite. Toutefois aucune différence n'est 
significative. 

En conclusion, pour l'échantillon étudié, un bachelier C a plus de chance 
de voir son année validée que les autres bacheliers; par contre, si le 

, 

fait d'avoir une bonne note en mathématiques au bac dans cette série dimi
nue le risque d'abandon, il n'augmente pas les chances de réussite. Au con-

\ traire, en série D, un résultat oriliant en mathématiques au bac augmente 
les chances de réussite. y-" 
L'étude faite sur l'échantillon central conduit aux mêmes conclusions pour 
les variables précédemment étudiées. 
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b) Les acquis en mathématiques 

Nous avons comparé les moyennes des valeurs prises par chaque 

variable retenue dans ce domaine^ ' pour les trois groupes d'étudiants 

correspondant à la réussite, à l'échec et à l'abandon sur l'échantillon 

constitué par tous les étudiants ayant répondu au questionnaire correspon

dant. 

Pour tester les différences nous avons utilisé la méthode d'analyse 

de la variance quand l'hypothèse d'égalité des variances pouvait être 

retenue et la méthode de Student-Fischer adaptée au cas de variances 
12) 

inégales^ ' sinon. Nous avons séparé l'étude concernant les deux sections 

A., et A~ pour les variables mesurées lors de la première passation^ ' de 

Septembre, pour les autres variables les effectifs étaient trop faibles 

pour permettre de distinguer les deux sections. 

Les différences * ̂  de moyennes entre groupes mises en évidence 

pour les variables envisagées dans ce domaine sont très faibles et ne sont 

significatives que dans trois cas : compatibilité de l'addition et de la 

multiplication avec la relation d'ordre sur R et notions de sous-espaces 

vectoriels et de liberté dans les espaces vectoriels. 

Pour ces trois variables les étudiants ayant réussi ont les meilleures 

performances mais ils ne se distinguent pas de façon significative des 

étudiants ayant échoué pour la première variable et des étudiants ayant 

abandonné pour la seconde . 

CD Cf p.250 la description des variables 

C2] Cf. DAGNELIE CPJ opus cité Vol 2 - p..27-28 

C3) Il s'agit de Ens. 1, Ens. 2, Trans. 1, Trans. 2 et des trois notes éva

luant les performances de la mémoire . 

C4) Les tableaux des moyennes et des données concernant les tests statisti

ques sont reportés en annexe Ccf. Annexe IV : Acquis en mathématiques et 

performances aux tests psychométriques]. 
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Si pour la majorité des autres variables (9 variables sur 15) le groupe 

des étudiants ayant réussi ont les meilleurs scores, pour une variable 

sur trois,.le groupe des étudiants ayant abandonné est le plus performant. 

En fonction de ces données nous ne pensons pas pouvoir déterminer une dif

férence de niveau dans le domaine des acquis entre les étudiants des trois 

groupes au début du cycle universitaire. La comparaison des moyennes montre 

que le plus souvent ce sont les étudiants ayant échoué qui ont les scores 

les plus faibles (dans 67 % des cas). 

Ce groupe de variables semble pouvoir permettre de prédire 

plutôt l'échec que la réussite et on ne peut absolument pas penser à 

partir de ces données que les abandons correspondent à un handicap à la 

sortie des études secondaires au niveau des acquis en mathématiques. 

Pour l'échantillon "central" bien que les résultats pour quelques 
11) variables^ ' diffèrent les conclusions précédentes restent valables. 

Les étudiants ayant abandonné dans l'échantillon "central" sont même 

plus performants que les étudiants ayant abandonné dans l'échantillon 

précédent, 

M) Pour l'échantillon "central" on note des différences de moyennes entre 

groupes significatives pour deux autres variables : 

- la variable mesurant le niveau d'appropriation de l'ensemble des parties 

qui distingue les étudiants ayant réussi ou abandonné des étudiants 

ayant échoué. 
3 

- la variable portant sur les lois conférant à R une structure d'espace 
vectoriel qui distingue les étudiants ayant réussi des étudiants ayant 

échoué ou abandonné. 

Pour cet échantillon lesétudiants ayant abandonné ont été les plus.'perfor

mants dans 62 % des cas et les étudiants ayant échoué ont été les moins 

performants dans 62 % des cas. 



262 

c) Les performances aux tests psychomâtriques 

Comme précédemment nous avons comparé les moyennes pour les 

étudiants des trois groupes envisagés des performances atteintes aux 

tests psychométriques utilisés. En général, les moyennes^ s o nt très 

proches les unes des autres. 

Les différences enregistrées^ 'ont été testées et pour trois variables 

seulement elles sont significatives. Il s'agit du quotient intellectuel 

mesuré par le test de Cattell , de la fluidité et de la perception spatiale. 

Le quotient intellectuel permet de distinguer les étudiants ayant 

abandonné, qui ont les meilleurs scores, et ceux ayant réussi des étudiants 

ayant échoué. Le score de fluidité ainsi que les performances de perception 

spatiale séparent les étudiants ayant réussi des étudiants ayant abandonné 

par contre les étudiants ayant échoué ne se distinguent pas de ceux des 

autres groupes. Pour la majorité des variables retenues dans ce domaine 

(5 sur 8) les meilleures moyennes sont atteintes par le groupe d'étudiants 

ayant réussi. 

Comme précédemment, les scores à ce groupe de tests semblent dans 

l'ensemble permettre une meilleure prédiction de l'échec que de la réus

site et les abandons ne correspondent à aucun handicap au niveau des 

performances intellectuelles au contraire puisque c'est dans ce groupe que 

le quotient intellectuel moyen est le plus élevé. 

Pour l'échantillon "central" les conclusions précédentes restent vala
bles (2). 

[1) Les tableaux des moyennes et des, données concernant les tests statis

tiques sont reportés en annexe Ccf. Annexe IV : Acquis en mathématiques 

et performances aux tests psychométriques] 

(2) Dans l'échantillon "central" les étudiants ayant abandonné ont les 

scores les meilleurs dans 1 cas sur 2. 
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En conclusion, pour Véchantillon que nous avons étudié, 
le fait d'avoir un bac C augmente les chances de réussite et les risques 
d'abandon diminuent d'autant plus que ce bac a été obtenu dans des 
conditions meilleures. Par contre les performances aux tests cognitifs 
u t i l i sés sont en général proches pour les étudiants ayant réussi et 
les étudiants ayant abandonné, seul le groupe des étudiants ayant échoué 
se distingue- par des résultats faibles. 
Il semble que les tests que nous avons utilisés évaluent des aptitudes 
ne coïncidant pas avec celles évaluées au baccalauréat. 

E) Situation dans le domaine du développement vocationnel 
^ t _de _1_ !_adap_tati_qn _p_ersorme 1_ 1§. 

Pour les questionnaires d'atti tude professionelle, d'adap
tation à la vie et au travail universitaire, et de perception de soi , 
nous avons étudié pour chacun des items retenus (1) à" la suite de l 'ana
lyse discriminante, la répartition des différentes réponses suivant les 
trois groupes d'étudiants envisagés ; ceci sur l 'échantillon constitué 

par tous les étudiants ayant répondu au questionnaire concerné. Pour 
2 

tes ter les différences relevées, nous avons u t i l i sé un test du X- lors
que les effectifs des classes considérées le permettaient, nous avons 
comparé les pourcentages en uti l isant les abaques (2) donnant l ' in terval
le de confiance dans les autres cas. 

Cl) Cf p 2&1 La description-dès variables retenues 

C2) Cf. Centre dé formation aux applications industrielles de la Statis

tique "Taoles statistiques". Revue de Statistique Appliquée, 1959. 

VikVII, N°4, p JC-33 et p JC-35. 
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a) Attitude professionnelle-: 

Pour le t iers des variables envisagées la répartitions (3) 
dans les trois groupes des trois modalités prisetan compte est diffé
rente de façon significative, ceci pour l 'échantillon constitué par 
tous les étudiants ayant répondu au questionnaire en septembre. L'ana
lyse des résultats obtenus permet de dégager de grandes tendances dans 
chaque groupe en début d'année. 

Dans l'ensemble les étudiants ayant abandonné sont indécis 
quant au choix du métier futur, i l s répoussent ce choix à plus tard 
tout en souhaitant le faire par eux-mêmes. 

Les étudiants ayant échoué sont par contre plus passifs par 
rapport a ce choix qui semble-t-il ne viendra pas d'eux, les étudiants 
de ce groupe identifient plus que les autres le travail professionnel du 
travail scolaire. 

Les étudiants ayant réussi sont beaucoup plus impliqués 
dans leur choix. Celui-ci correspond à la réalisation d'un projet per
sonnel auquel une valeur importante est accordée. 

A travers ces tendances nous percevons un certain désintérêt 
de la part des étudiants ayant abandonné ou ayant échoué, désintérêt 
provisoire chez les premiers, comme si ce n ' é t a i t pas leur préoccupation 
présente. Pour les seconds, si un projet existe i l s ne se sentent pas maî
tres de'son actualisation et ne semblent pas lui accorder de valeur per
sonnelle. 

C3) Les tableaux des effectifs et des données concernant les tests 

statistiques sont reportés en annexe [Cf Annexe IV : Attitude 

Professionnelle.] 
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Nous arrivons pas à percevoir de dynamique dans ce domaine,, pour eux ( l ) 

Pour ces deux groupes d'étudiants nous ne voyons pas appa
raî tre de trace d'implication dans un choix professionnel#Tannée de 
D.E.U.G. ne peut donc pas correspondre à un moyen choisi pour permet
tre la réalisation d'un projet et l'énergie qui est susceptible d'être 
ainsi mobilisée n 'est pas présente pour faire face aux contraintes du 
travail universitaire. 

Pour l 'échantillon "central" bien que les répartitions des 
trois modalités de réponse dans les trois groupes différent légèrement 
pour quelques items, on ne note aucune différence significative. Les 
conclusions précédentes restent donc valables pour cet échantillon. 

k) ^ap_tati_on_a_l_a_vie_et^ 

L'étude faite sur l 'échantillon constitué par l'ensemble des 
étudiants ayant répondu au questionnaire"en septembre, de la répartition 
des différentes .modalités de réponses en fonction de l ' i ssue de Tannée 
de D.E.U.G., fa i t apparaître des différences significatives pour environ 
la moitié des items retenus (2). Celles-ci tendent â discriminer"la réus
s i te par rapport â l'échec et â l'abandon. 

A travers les réponses à ces items les étudiants ayant réus
si expriment en début d'année, un plus grand engagement personnel, dans 
les activités Universitaires ainsi qu'une meilleureinserti on relation-
nelle que les autres étudiants. 

O ) Noas utilisons les concepts définis par J. Zarka dans l'article : 

ZARKA CJ) '"Investissement ou illusions à l'entrée de l'Université" 

L'orientation scolaire et professionelle,- N°4_, T977j. p 337 à 367. 

(2] Les tableau* des effectifs et les données concernant les tests sta-

tis-ticraes- sont reportés en annexe CCf Annexe IV] Adaptation à la vie 

et ara travail universitaire. 
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En effet c 'est dans le groupe ayant réussi que le plus souvent on ex
prime la satisfaction de trouver les solutions des problèmes, que l'on 
essaie de comprendre le cours en le prenant, que l'on fai t tous les 
problèmes proposés. C'est aussi dans ce groupe que Ton a le moins de 
difficultés a se faire des amis et que les-contacts avec les enseignants 
sont le plus satisfaisants. 

Les données concernant l'item 55 "On est vraiment mal in
formé de l'organisation des enseignements" traduisent toute fois un cer
tain malaise dans ce groupe. Pour 74 % des étudiants ayant réussi cette 
assertion est "tout à^alt v/uUz" et pour 15 % e l le est ".àpavznt vAale.". Ces 
pourcentages sont significativement plus élevés que ceux concernant les 
autres groupes. Nous ne pouvons faire que des hypothèses par rapport 
à. 1 expression de ce manque d'information : correspond -el le à une réa
l i t é objective ou subjective ? L'information concernant les structures 
du travail est-el le difficilement accessible à l 'étudiant ou au contrai
re les informations sont-elles accessibles et les réponses à l 'item tra
duisent-elles une difficulté à s ' inserrer dans la vie universitaire mal
gré le désir qui en est exprimé. Nous verrons ce qu'il en est après une 
année de travail universitaire. Pour l 'échantillon "central" les répar
t i t ions des trois modalités de réponses dans les trois groupes différent 
du manière significative des répartitions précêdement étudiées pour un 
item seulement, l ' item 21 Dans l'échantillon central les étudiants ayant 
échoué, ou abandonné ontun point de vue significativement différent 
y,?- = 7,27) des étudiants ayant réussi sur l 'âge auquel le choix profes-
si.onel doit se fa i re , i l s pensent majoritairement, qu'à. "15 ans on devrait 
déjà avoir des idées assez claires sur la profession à laquelle on se 
destine11. Pour les autres items les conclusions précédentes restent vala
bles . 
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fa) Perception de soi : 

Pour les sept items retenus l 'étude comparative de la ré
partition des trois modalités proposées suivant les groupes échec, 
réussite et abandon ne fai t apparaître aucune différence significati
ve (1) dans l 'échantillon constitué par l'ensemble des étudiants ayant 
répondu au questionnaire en septembre. La prise en compte des réponses 
â l'ensemble des items du questionnaire par le biais du coefficient 
d'adaptation (2) ne permet pas plus de prévoir l ' issue de cette pre
mière année de D.E.U.G. A. 

Les réponses données à ce questionnaire en début d'année i début d'jnnee 

tique<œ réussite, 
S sf T~- '' 

ne nous sont donc d'aucune aide pour établir un pronosti 
d'échec et d'abandon. Nous ne pouvons pas en.eenclure que'la perception 
que les étudiants ont d'eux-mêmes n'intervient pas sur cette variable. 
Il resterai t à faire une étude plus précise en ut i l isant un outil plus 
sensible e t peut-être mieux adapté à la population étudiée. 

Aucune différence significative n'apparaît si on compare 
les répartitions dans l 'échantillon "central" et dans l 'échantillon 
précédent. 

Cfl) Les tableaux des effectifs et des donnés concernant les tests statis

tiques sont reportés en annexe [Cf Annexe IV : Perception de soi) 

C2) On trouvera la définition du coefficient d'adaptation p. On obtient 

ici les- résultats suivants : 

-on ne peut rejeter l'hypothèse 

d'égalité des variances(èn ap

pliquant le test de Bartlett on 

obtient un x 2 = 2,83 (avec 2d° de 

liberté)). 

-• On ne peut rejeter l'hypothèse d'égalité des moyens (en appliquant 

la méthode d'analyse des variances on obtient un F = 0,79 (Kl = 2 

K2 = 40)). 

Effectifs 

Coefficient d'adaptation 

moyen. 

Ecartltype 

Réussite 

23 

87,4 

| 16,2 

Echec 

8 

87,0 

Abandon 

12 

93,0 

16,5 15,3 
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En conclusion a ce paragraphe, nous ferons l'hypothèse que les étu
diants ayant réussi se distinguaient des autres, en début d'année, 
plus par leur niveau d'engagement dans les études suivies, que par 
leur niveau cognitif. Les étudiants ayant échoué avaient eux par con
tre un léger handicap dans le domaine cognitif. 

Il eut été intéressant de mettre ces résultats en paral
lèle avec l 'étude des raisons ayant déterminé le choix de l 'entrée 
en D.E.D.G. A. Nous n'avons malheureusement pas recueilli • d'infor
mations dans ce domaine. Nous ignorons en effet-combien d'étudiants, 
dans l 'échantillon u t i l i s é , ont choisi ce type d'étude de façon "né
gative7', soi t qu ' i ls n'aient pas eu la possibili té d'accéder à une fir 
Tière correspondant plus a leurs aspirations, soit qu'ils" aient choisi 
cette f i l iè re en attendant de faire un choix plus précis. 

Dans une enquête (1) menée au cours du deuxième trimestre 
de Tannée 1978-1979 auprès d'un échantillon d'étudiants en première 
année du premier cycle dans des universités parisiennes (2),C. Dufrasne 
décrit une période de découragement chez plus des deux t iers des étu^ 
diants interrogés. Elle définit deux profils de "désespérés" : "le pre
mier, c 'est celui du nouvel étudiant qui espérait être admis en classe 
préparatoire et qui "faute de mieux" f ini t par s ' inscrire en Université". 
Ce type correspond a plus d'un étudiant sur quatre parmi les enquêtes 
des cursus scientifiques. " Le. àzzond pno{il, p-ùu couxant, eMt -celui du. 

ba.okdLi.zX moyzn qui n'a. jameuji viàé. Z&6 GAandzA Ecolez, màù> a. quitté Aon 

lycée, ACWA in£o>vriatiovu>^ pJie.cU.te £,ivt VuhiveAA, noave.au. qui. V attend eX 

(1] DUFRASNE (C) La première année d'université une année-clé. Universi

té de Paris VII, Paris. 1980, 36 p. 

(2) L'échantillon utilisé est un échantillon représentatif au 1/100e 

des étudiants de 1ère année de 1er cycle en 1ère inscription dans 

l'une des 9 Universités de Paris ou l'une des 4 Universités de la 

périphérie et venant directement de l'Enseignement Secondaire". 

ba.okdLi.zX
pJie.cU.te
noave.au
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ce b<Lo,Yi que mit aàtouA de' ùtL n'ait pu onle.nt2A Âon. choix m e.on-
ncLù>.6<mce. do, caaôe. Cette période de découragement débouche souvent 
sur une remise en cause de l 'orientation choisie et ne favorise aucu
nement l'investissement dans les études suivies. De tels renseigne
ments à propos de l 'échantillon que nous avons u t i l i sé auraient sans 
doute permis d'éclairer les données prëcédement mises en évidence. 

2) Mise en relation de l'évolution durant Tannée et du bilan 
de fin d'année : 

Pour faire cette étude nous avons pris en compte les varia
bles ayant donné lieu à une double évaluation en début et en fin d'an
née. Parmi les variables retenues dans ce chapitre (1) nous n'avons 
donc pas exploité les données concernant les performances aux tests 
psychométriques pour lesquels il n'y a pas eu de passation en juin. 
Cette étude à été faite sur l 'échantillon "central" (2) Les effectifs 
sur lesquels nous avons travai l lé sont donc réduits.et les résultats 
obtenus sont de ce fai t à prendre avec de nombreuses réserves. 

Pour chacune des variables envisagées nous avons testé l'ho
mogénéité dans trois échantillons correspondant respectivement aux étu
diants ayant réussi^, échoué ou abandonné ou de deux d'entre eux. 

(1) Cf la description des variables retenues p 249'et .suivantes. 

(2) Cf la définition de 1'.échantillon central p 247. 
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Compte tenu de la faiblesse des effectifs des échantillons 
retenus nous n'avons pas envisagé l'usage de tests paramétrique. Nos 
données étant quantitatives, nous avons u t i l i sé un test de rang (3) 
appliqué au cas de deux échantillons indépendants : le tes t de Wilcoxon 
et une généralisation de celui-ci aux cas de plusieurs échantillons in
dépendants : le test de Kruskal - Wallis (4) 

(33 Parmi les tests de rang ces tests ont été choisis à cause de leur 

facilité d'application et du fait que leur puissance par rapport 

aux méthodes paramétriques soit relativement grande. L'efficacité 

asymptotique - des tests de KrusRal - Wallis et de Wilcoxon est de 

3/ï c'est à dire 95,5 % (4a) Pour l'application du test de Kruskal -

Wallis, la présence de nombreux ex-aequo parmi les données utilisées 

nous a conduit à faire intervenir un facteur corectif [4c').l_a valeur 
2 2 

du x en a été divisée par 1 - ZKtk-- -13- ia sommation étant relatif 

aux différentes séries d'e:x- nCn -1) aequo parmi les données en--

visagées et désignant le nombre de termes de ces différentes séries. 

(4a) PIEDNOIR [JL] "Statistiques non paramétriques"" Callier revue du 

••• Cethedee Rl° • spécial» 2éme trimestre. 1977. 

Cbl SIEGEL (S) IMonparamétric Statistics for behavioral sciences. In

ternational Student Editions, Tokyo, 1956, 312 p. 

(c) DAGNELLE (P) op.cité;Vol 2,p 390. 
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L'application de ce tes t permet de rejeter "l'hypothèse d'iden

t i t é des échantillons dans très peu de cas (1). 

On ne rejette l'hypothèse d1homogénéité des trois sous-po
pulations dans aucun cas. 

En ce qui concerne l'étude par couple, on rejet te Vhypo

thèse d'identité avec un risque de 5 % pour deux variables : 

- L'échantillon des étudiants ayant échoué a des résultats 
significativement diffërentsde chacun des deux autres échantillons pour 
l'évolution de la variable mesurant'le niveau d'appropriation de la no
tion d'ensemble des parties (Ens 2) Les scores, de fin d'année; das trois 
sous-populations dans ce domaine sont équivalents ; la progression du
rant Tannée a donc été plus importante chez les étudiants ayant échoué, 
permettant à ceux-ci de rattraper un handicap que nous avions noté en 
début d'année. 

- L'évaluation de la connaissance des problèmes de compati
b i l i t é des opérations avec la relation d'ordre dans !R évolue pour les 
étudiants ayant abandonné de façon significativement différente des 
étudiants ayant réussi. La répartition reste significativement différente 
si on regroupe les étudiants ayant réussi et les étudiants ayant échoué. 
L'évolution de cette variable permet donc de discriminer l'abandon. 
Comme précédement, la comparaison des scores' de-fin et début d'année 
montre que l'évolution des étudiants ayant abandonné va dans le sens 
d'un ajustement dans ce domaine en fin d'année dans trois groupes en
visagés. 

(1) Les résultats de l'application des tests ont été rassemblés dans un 
tableau (ef Annexe IV : évolution] 



272 

Dans Te domaine cognitif les différences de scors entre les 
trois groupes ne restent significatives en fin d'année que pour deux 
variables : les variables portant sur les notions de sous-espace et 
de liberté dans les espaces vectoriels. Dans ce domaine les étudiants 
ayant réussi restent plus performants que les autres étudiants. Dans 
les autres domaines les résultats des trois groupes sont équivalents. 

Les réponses données à l 'item 35 du questionnaire A.P. : 
"J'aimerais faire des choses exeptionnelles dans mon métier (de grandes 
découvertes, gagner énormément d'argent,aider un grand nombre de gens 
e t c . . . ) " évoluent durant l'année de façon différente dans le groupe 
d'étudiantsayant échoué et dans le groupe des étudiants ayant réussi. 
L'évolution de cette variable reste significativeraent différente. 

Si on regroupe les étudiants ayant réussi et les étudiants 
ayant abandonné l'étude de la répartition des réponses suivant les 
trois groupes en fin d'année montre que l'ambition dans le travail 
futur a peu varié durant Tannée chez les étudiants ayant réussi ou 
échoué et a beaucoup baissé chez les étudiants ayant abandonné' . 

En ce qui concerne l ' a t t i tude professionnelle on retrouve , 
en fin d'année les tendances notées en début d'année et si 1'année de 
D.E.U.G. n'a globalement pas permis de renforcer l'implication des étu
diants par rapport au choix professionnel pour les étudiants ayant 
abandonné on note même un désintérêt plus grand en fin d'année qu'en 
début d'année dans ce domaine. 

Le point de vue des étudiants sur l'information concernant 
l'organisation des enseignements a changé durant Tannée de façon s i -
gnificativement différente chez les étudiants ayant abandonné et chez 
les autres. On avait noté en début d'année chez les étudiants ayant 
réussi une demande importante dans le domaine de l'information, en fin 
d'année celle-ci est moins marquée, elle rejoint celle des étudiants 
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ayant échoué dont le point de vue a peu varié en cours d'année. Les 
étudiants ayant abandonné sont eux beaucoup plus insatisfaits dans 
ce domaine en fin d'année qu'en début d'année. Les trois groupes ont 
ainsi des points de vue très semblables en fin d'année. Pour les autres 
variables concernant l'adaptation à la vie et au travail universitaire 
on ne note aucune différence dans l'évolution d'un groupe à l'autre 
au cours de 1'année. 

L'étude de l'évolution en cours d'année des variables rete
nues apporte peu d'éléments permettant de différencier les étudiants 
des trois groupes envisagés. Les-évolutions différentes en cours d'an
née vont essentiellement dans le sens de l'homogénéisation des scores 
en fin d'année. 

III - Analyse de la réussite, de l'échec, et de l'abandon : 

a) 
Seuls les résultats portant sur l'échantillon "central" pour

ront donner lieu à une étude sur l'évolution entre juin et septembre 
nous avons malgré tout, en ce qui concerne les données recueillies en 
septembre, fait des traitement sur d'autres échantillons afin de pré
ciser les tendances dégagées. Nous donnerons dans chaque cas la consti
tution de l'échantillon utilisé. 

Nous n'avons envisagé que deux types de traitement : l'analy
se discriminante (2) et une méthode de classification automatique par 

(1) Cf définition de l'échantillon "central" p.247. . 

(2] Le programme d'analyse discriminante utilisé est connu sous le nom 

tle SEB2. C'est une procédure de pas à pas, utilisant la méthode de 

•Sëbestyen - Cf ROMEDER U) op.cité. 
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partition : la segmentation (3). Pour pouvoir comparer la contribution 

de chacune des variables à l'explication du bilan de fin d'année de 

D.E.U.G., une méthode de régression nous aurait donné des renseigne

ments plus précis, mais plusieurs des variables prises en compte sont 

qualitatives et les effectifs utilisés sont trop réduits pour envisa

ger un tel traitement. Nous présenterons le travail fait â partir des 

données recueillies en septembre puis le traitement fait sur les don

nées recueillies en juin et nous ferons référence aux études faites 

sur l'évolution entre septembre et juin. 

Compte tenu de la nature de nos données nous garderons une 

attitude très critique par rapport aux résultats obtenus. 

(3) La méthode segmentation permetdexpliciter les liaisons entre une 

variable à expliquer Y (ici le bilan de l'année de D.E.U.G.A.) 

et des variables explicatives Xi. Contrairement aux méthodes de 

régression cette méthode ne nécessite pas que les variables Y et Xi 

soient quantitaves. 

La méthode consiste à effectuer des dichotomies de l'échantillon 

utilisé à l'aide des modalités des Xi de façon que les deux sous-

échantillons obtenus- soient ' le plus "différents" en Y. La 

variable qui donne là "meilleur" découpage est choisie en premier 

et on réi'ntère sur chacun des deux sous-échantillons obtenus, le 

processus. 

Dans notre travail, le programme utilisé considère la variable à 

expliquer comme variable quantitative affectant la valeur 1 à la 

réussite, 2 à l'échec et 3 à 1'abandon,il'est analogue au programme 

A.I.D. présenté dans les ouvrages suivants. A chaque étape nous 

avons choisi des classes d'effectif supérieur ou égal à 5 et nous 

avons imposé à l'inertie intra-classe d'être supérieure ou égale 

à S :% de l'inertie totale. 

BERTHTER [P] , BQUROCHE (3.M] Analyse des donnés multidimensionnelle. 

PUF. Paris 1975. 270 p. 

BOUROCHE (J.M) TENENHAUS (A.M] "Quelques méthodes de segmentation" . 

Revue d'informatique et de recherche opérationnelle. 4éme année. 
Vol 2, 3970, p 29-42. 
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1) Comparaison de la valeur prédictive des différentes variables 
mesurées en- septembre pour le bilan de la première année de D.E.U.G.: 

Pour les données de septembre nous avons travail lé sur deux 
échantillons : l 'échantillon "central" (1) d'une.part et un échantillon 
appelé échantillon "total" (2) constitué par les étudiants pour lesquels 
en septembre toutes les variables cognitives ont été mesurées qui ont 
passé le tes t de Cattell et les tests de mémoire , et qui ont rempli 
les questionnaires d'attitude professionnelle, d'adaptation à la vie 
et au travail universitaire et de perception de soi . Sauf mention con
t r a i r e , seules ces variables seront prises en compte dans cette part ie. 
Nous avons par ailleurs envisagé pour la variable à expliquer c 'est-â-
dire le bilan de l'année de D.E.U.G., deux types de modalités ; d'une 
part la réussite, l'échec et l'abandon (détermination de trois groupes) 
d'autre part la réussite et la non réussite (détermination de deux grou
pes). Ces deux études, conduisant à expliquer des variables différentes 
seront présentées séparément mais permettons d'obtenir des précisions 
complémentaires. 

A) Modalisation du résultat de fin d'année en termes de réussi

t e , d'échec et d'abandon. 

Nous avons fai t deux analyses discriminantes à part i r des don
nées recueillies dans l 'échantillon "central" et dans l 'échantillon 
"total" (3). 

(1) La description de l'échantillon "central" est donné p 247. 

C2] L'échantillon total est constitué de 40 étudiants dont 55 % ont 

réussi, 22,5 \ ontéchoué et 22,5 % ont abandonné. 

(3] On trouvera le tableau des affectations des individus et des dis

tances intra et inter groupes pour les traitements en annexe CCf 

Annexe IV : Analyse discriminante sur les données de septembre, 

3 groupes]. 
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Nous confronterons les résultats ainsi obtenus avec la classification 
de la méthode de segmentation appliquée à l 'échantillon "total" (I) 
Etant donnéela faiblesse de nos effectifs nous n'avons pas envisagé 
de traitement par dichotomie pour l 'échantillon "central" lorsque la 
variable à expliquer est à trois modalités. 

Pour Vëchanti11 on "total" dès le premier pas 60 % de la 
population est bien classée et la to ta l i t é sera bien classée au sep
tième pas. Les variables sélectionnées, dans Tordre de sélection, 
sont les suivantes : 

_ Notion de liberté dans les espaces vectoriels- Niveau d'ap
propriation de la notion d' ensemble des par t i es - Notion de racine car
rée -Item 23 (A.P) : "Je pense rarement à la profession que je pourrai 
exercer plus ta rd"- Problème de compatibilité des opérations avec la 
relation d'ordre dans R- Mémoire des chiffres dans l 'ordre inverse. 
Notion d'application linéaire. 

A partir de la comparaison des moyemies(2) on note une su
périorité des étudiants ayant réussi à l'examen,en algèbre linéaire et 
sur les problèmes l iés à la compatibilité de la relation d'ordre sur R 
avec les opérations. Pour ces notions les étudiants ayant abandonné 
sont les moins performants. 

Dans la sélection précédente un second groupe de variables, 
apparaît pour lesquelles les étudiants ayant abandonné ont de meilleurs 
résultats que les autres. Il s 'agi t des variables portant sur la no
tion de racine carrée sur le niveau d'appropriation de la notion d'en
semble des part ies, et sur la mémoire des chiffres en ordre inverse. 
Pour la première de ces variables les moyennes (1) sont peu différantes 

M] On trouvera les descriptions statistiques des trois dichotomie,"' 

ainsi obtenues en annexe CCf Annexe IV : Segmentation sur donnés 

de septembre, 3 groupes]. 

C'2) Cf Moyenne des variables retenues par groupe, Annexe IV : Analyse 

discriminante sur données de septembre. 
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d'un groupe à l 'autre, pour la seconde les étudiants ayant échoué ont 
des résultats beaucoup plus faibles que les étudiants des autres grou
pes par contre pour la troisième, qui permet d'évaluer les performan
ces de la mémoire dite de "travail11, les moyennes sont assez différentes 
d'un groupe à. l'autre et la. aussi les étudiants ayant échoué ont le plus 
grand handicap. 

la seule variable sélectionnée ne portant pas sur les perfor
mances cognitives concerne la préoccupation des étudiants par leur pro
fession future. Les répartitions (2) des deux modalités de réponses dif
férent très peu d'un groupe a l'autre . Ce sont les étudiants ayant réus
si puis les étudiants ayant échoué qui pensent le plus souvent à. leur 
profession future. 

Pour l'échantillon ^central"" le classement et encore plus rapi
de que pour l'échantillon "total"". Dès le premier pas 71,5 % de la po
pulation sont bien classés et la totalité est bien classée au cinquième 
pas. Les items ainsi sélectionnés sont les suivants, dans Tordre de 

% . . . . . . 

sélection : -.Lois conférant £ "R une structure d'espace vectoriel — 
Item 26 de AP : "Le travail professionnel ressemble beaucoup au trayail 
scolaire"—Test de mémoire : le code-Test d'intelligence de Cattell — 
Notion de limite et de continuité. 

La sélection des variables ainsi obtenue est différente de la 
précédente définie à partir des données recueillies sur V échantillon 
fltotal". Toutefois on retrouve des tendances communes : 
Dans les deux cas la première variable sélectionnée évalue des performan
ces en algèbre linéaire pour lesquelîe les étudiants ayant réussi a l'exa
men se distinguent nettement (1) et les étudiants ayant abandonë sont 
particulièrement faibles, dans le domaine cognitif, trois autres variables 
sont sélectionnées pour lesquelleiles étudiants ayant abandonné ont de 
meilleurs résultat (1) : il s'agit du score au test du code qui, comme 

(1) Cf Moyenne des variables retenues- par groupe Annexe IV--: Analy-se dis

criminante sur les données de septembre 

C2] Cf Annexe IV j Attitude Professionnelle Item N° 23. 
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le tas t de mémoire des chiffres dans Tordre inverse, évalue les perfor
mances de la mémoire dite de "travail" s du quotient intellectuel mesuré 
par le tes t de Cattell et du niveau d'appropriation des notions de limi
te et de continuité. Pour ces trois variables les étudiants ayant échoué 
ont les résultats les plus faibles (1). 

En dehors des variables partant sur l'évaluation de performan
ces cognitives, un seul item, portant sur l'adaptation à la vie e t au 
travail universitaire, a été sélectionné. Les étudiants ayant échoué 
sont.plus nombreux que les étudiants ayant réussi et surtout que les étu
diants ayant abandonnera penser que "le travail professionnel ressemble 
beaucoup au travail scolaire". (2) 

A l 'aide de la méthode de segmentation appliquée à 1'échantillon 
"total" on retrouve certaines des tendances définies précédemment. 

Les contraintes (3) fixées à l'avance pour la détermination des 
classes permet de déterminer trois niveaux de segmentation et de consti
tuer l 'arbre suivant (4). 

(1) Cf Moyenne des variables retenues par groupe Annexe IV : Analyse 

discriminante sur les données de septembre. 

(2) Cf les répartitions des trois modalités dans les trois groupes. 

Annexe IV : Adaptation à la vie et au travail universitaire. Item 26. 

(3] Les classes constituées doivent être d'effectif supérieur ou égal à 

5 et l'inertie intra classe doit être supérieur à 6 % de l'inertie 

totale. 

C4] On trouvera en annexe les données statistiques décrivant chaque di

chotomie ainsi que les résultats d'application des tests effectués à 

chaque étape. 
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30 % 
7» 
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Compatibilité de + e t . avec <; 

x«{3,4} 

15 % 

Fait tous les problèmes 
(Item n° 16 - API) 

F"" 

X£{1,2} 

15 % 

Légende (1.) : 

Y//A Réussite 

Echec 

Abandon 

La première variable permettant de définir deux parties de la population 
les plus "différentes" possible entre e l l es , chaque partie étant la plus 
"homogène" possible vis-à-yis de la réussite, l'échec et l'abandon est 
la variable portant sur la notion de l iberté e t de générateur dans les 
espaces vectoriels. 

Cette yariable définit deux groupes d'égale importance. L'un 
d'entre eux contient un très fort pourcentage d'étudiants ayant réussi 
(85 .%) ; en fonction des contraintes (2) ini t ia les fixées il ne sera pas 
dichotomisé. Ce groupe correspond aux étudiants ayant réussi plus de la 
moitié des items sur les notions de liberté et de générateur dans les 
espaces vectoriels. Dans Vautre groupe chaque catégorie d'étudiants est 
plus ëquitablement représentée il sera dichotomisé encore deux fois. 
Au deuxième niveau, pour ce groupe, c 'est une variable portant sur des 
notions d'analyse qui assure la "meilleure" séparation : les problèmes de 

Cl) Sur cet arbre, à chaque rectangle correspond un groupe constitué par 

•n pourcentage de 1'échantillon ""total" qui est i n sc r i t au dessus. A 

Chaque embranchement la -variable séparante et notée a ins i que la d i 

chotomie de ees-rmodalrtés- Cx £ £.,•,•«}] Chaque rectangle est subdivi

sé en pa r t i e s -d ' a ide proportionnelle- au nombre- d 'étudiants ayant 

•réussi1- échoué ou-abandonné dans- le g-roupe correspondant et on a_ nqté 

la-jïByenne- in--âe- la ^arraBrle al expliquer Cavec la convention réuss i te 
= 1, échec =_2, abandon = 3 ) 
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compatibilité de la relation d'ordre avec les opérations dans R. 

A ce niveau dans un des deux groupes on trouve une forte ma
jor i té d'abandon (67 %). Ce groupe correspond aux étudiants ayant com
mis une erreur au moins dans la rëponseaux items correspondant. Dans l 'au
tre groupe un étudiant sur deux a réussi et tous les items ont été t r a i 
tés correctement. Ce dernier ne sera pas dichotomisê. 

Au troisième niveau c 'est l'item N°16 du questionnaire API 
qui fournit le-"jîieineur" partage, séparant les étudiants qui t rai tent tous 
ou presque tous les problèmes qu'on leur donne à faire des autres étu
diants. Cette variable permet d'isoler un groupe d'étudiants ayant tous 
abandonné,représentant 15 % de la pppulation i n i t i a l e , qui ne fai t pas 
la majorité des problèmes qu'on leur donne â fa i re . Il est à noter tous 
tefois que cette dernière dichotomie correspond â un "ps i " pet i t compte 
tenu de la faiblesse des effectifs t ra i tés sa signification est donc 

contestable. 

Signalons que des traitements analogues aux précédents ont été 
faitsen adjoignant au tableau de données la série du baccalauréat et la 
note en mathématique au baccalauréat. Nous ne détaillerons pas les résul
tats ainsi obtenus puisqu'ils ne différent en rien de ceux que nous ve
nons d'exposer l'influence de ces variables est certainement largement 
pris en compte par les variables portant sur les notions d'algèbre l inéai
re. 

En effet dans les trois traitements effectués la familiarisa
t ion, en début d'année, avec les notions de base sur les espaces vecto
riels apparaît fondamentale pour la réussite à l'examen de fin d'année. 
On peut faire l'hypothèse que cela est l i é à la nature des épreuves pro-
posées aux sessions de juin et de septembre, épreuves qui classiquement 
et tout spécialement cette année l à , portent sur les espaces vectoriels 
en section Al comme en section A2. Il sera intéressant d'étudier comment évo
luent en cours d'année les acquis dans ce domaine-là. 
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En analyse et sur les notions ensemblistes nous ne voyons pas apparaî
tre de tendance nettes. Il semble,par contre.que la performance de la 
mémoire de travail joue an rôle important dans l'échec â l'examen bien 
que cette variable n'apparaisse pas dans le traitement par la méthode 
de segmentation (1). 

Il) Il faut noter que dans les méthodes d'analyse discriminante et de 

segmentation, outre les critères de choix, les. processus sont très 

différents j il n'est donc pas étonnant que l'on aboutisse à des con

clusions qui ne se recouvrent pas exactement : dans la première à. cha

que pas on travaille sur la population initiale pour améliorer le clas

sement'' précédent, dans la seconde à chaque niveau on traite des don

nées concernant des sous-populations de la population initiale défi

nies au niveau iraédiatement supérieur. De plus chancune de ces deux 

méthodes peut . conduire à sélectionner des variables qui; prises 

1»isolement, ne permettaient pas de séparer de façon significative, 

pour l'ensemble de l'échantillon, les groupes envisagés. En. effet 

à chaque étape, la sélection faite est tributaire du choix de 

variables fait aux étapes précédentes et les contributions de deux 

ou plusieurs prises isolement peuvent ..être négligeables alors que celle-

ci se complètent pour expliquer un phénomène donné. 
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Dans le domaine autre que cognitif , les itéras sélectionnés 
par les traitements effectués sont différents. Toutefois on peut faire 
l'hypothèse qu' i ls rendent compte d'une même variable sous jacente qui 
serait l iée à l ' a t t i tude des étudiants par rapport à des activités..; de 
type scolaire. La façon dont leur scolarité passée à été vêcœ /influe 
certainement sur leur comportement face à des taches imposées (les pro
blèmes à fa i re) , leur vision de l 'avenir et leurs espoirs dans ce domai
ne. Il semble que l'on puisse ici définir t rois groupes. D'une part les 
étudiants qui acceptent des contraintes de type scolaire comme un mal 
nécessaire pour atteindre un projet professionnel plus ou moins précis 
mais qui leur t ient à coeur et où les activités seront d'un autre type., 
On pourrait qualifier ces étudiants de "détermines". D'autre part des 
étudiants sans projets professionnels ou avec un projet vague qu'i ls im-
maginent en continuité ayec les activités scolaires auxquelles i l s se 
plient peut-être par habitude. Ce groupe serai t celui des "soumis". En
fin des étudiants rejetant tout contrainte de type scolaire et qui sou-
hai tent en entrant à l'Université essentiellement quitter l 'école mais 
n 'ont pas de projets d'avenir précis. Ce dernier groupe serai t dans' un 
certain sens celui des "insat isfai ts" . Les données précédentes permettent 
de penser que Ton a une majorité de réussite parmi les étudiants "déter
minés", beaucoup d'échecs parmi les étudiants "soumis" et un grand nombre 
d'abandons parmi les étudiants " insat isfai ts" . 

B) LlQdalisation_dy_rësyltat_de_fin_dVannée_e 
(d'ëçhec_ou_d^abandon) 

Afin de mieux cerner les variables permettant de décrire plus par

ticulièrement la réussite nous avons appliqué les méthodes d'analyse dis-

riminante et de segmentation en me considérant que deux modalités pour la 

variable à expliquer : la réussite et la non-réussite (c 'est-à-dire l'échec 

ou 1'abandon). 
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tes traitement ont été effectués sur l'échantillon "central" 

En analyse discriminante 85,7 % de la population est bien clas
sée dès le premier pas, îa variable correspondante jouera donc un rôle 
ondamental dans l ' interprétation des résul ta ts . Il s 'agit de l 'item 55 

de API : "Si j 'aime faire des problèmes, c 'est pour avoir le. plaisir de 
trouver la solution". La contribution des autres variables est faible 
puisque la to ta l i t é de la population sera bien classée au sixième pas. 

Ces variables dans Tordre de sélection sont : 

-Notions de liberté et de générateur dans les espaces vecto
r i e l s - I t em 21 (AP) : "A cuinze ans on devrait Idéjâ^avoir des idées as
sez claires sur la profession a laquelle on se destine"- Notions de l i 
mite et de continuité- Test de mémoire : le code- Item 49 (AP) : "Le 
problème du choix de ma profession se résoudra bien de lui-même un, jour 
ou l ' au t re" . La répartition des trois modalités de réponse proposées 
pour l ' i tem 55 dans le questionnaire sur l'adaptation à la vie et au 
travail universitaire (1) est très diffërented'un groupe a l 'autre : 
les étudiants ayant réussi dans leur grande majorité (89,5 %) ont plai
s i r à trouver des problèmes, contrairement aux autres étudiants. 

(1) Cf Annexe IV : Adaptation à la vie et au travail universitaire, 

Item 55. 
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En ce qui concerne les autre variables sélectionnées, 

la comparaison des moyennes ou des répartitions des différentes moda

lités dans les deux groupes envisagés, apporte peu de renseignements 

nouveaux. Dans le domaine cognitif l'importance des notions d'algèbre 

linéaire est confirmée. On retrouve aussi que le niveau de familiari

sation en début d'année avec les notions de limite et de continuité n'est 

paioun handicap pour les étudiants n'ayant pas réussi. Enfin les étudiants 

ayant réussi ont des performances légèrement supérieures aux autres au 

test de mémoire : "le code", lorsqu'on ne distingue plus abandon et échec-

Dans les do.maines autres que cognitif, deux variables sont sélectionnées 

correspondant à des items du questionnaire d'Attitude professionnelle. 

A travers les réponses (1) un engagement vers un choix professionnel mieux 

enraciné et plus déterminé semble apparaître chez les étudiants ayant 

réussi. Toutefois cela sera précisé par les analyses ultérieures. 

Toutes les variables sélectionnées par la méthode de segmen

tation font partie des variables citées prëcëdement. En modifiant légè

rement les contraintes (2) pour la détermination des classes nous avons 

défini deux niveaux de segmentation, constituant ainsi quatre classes 

disjointes dont deux sont parfaitement homogènes respectivement en rêu-s-

.svte et en non-réussite. On peut représenter les résultats graphique

ment (3) de la manière suivante : 

(13 Cf la répartition des modalités dans les gronpes en annexe : Annexe IV 

Attitude professionnelle. 

(2) On a accepté une classe de moins de 5 individus C4}. et l'inertie 

intra classe tolérée devrait être supérieure à : 

(3] On trouvera en annexe les données statistiques décrivant chaque di

chotomie ainsi que les résultats d'application des tests effectués 

à chaque étape. 
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Réussite 

Echec 

Xe{l,2} 

68 % 

Si j'aime faire des problèmes c'est pour avoir la satisfaction xe{3,4} 
de trouver les solutions (Item 55 : API) 

32 % 

x«{2,3} 

50 % 

Choix professionnel clair à 
15 ans (Item 21 : AP) 

y ///, 
y// ST7/Y// f 

Notions de limite et continuité 
xeU,2,3,4}' 

18 % 

La première dichotomie se f a i t à l 'aide des modalités de ré

ponse à l ' i tem 55 du questionnaire API, item qui apparaissait précédem

ment au premier pas de l'analyse discriminante. On sépare ainsi un grou

pe constitué en majorité d'étudiants ayant réussi (8.9 .,5 %) et qui ont 

p la is i r à trouver la solution des problèmes,d'un groupe constitué en ma

jo r i t é d'étudiants n'ayant pas réussi et pour lesquels l ' i tem est tout 

à f a i t faux. 

Au niveau deux, dans le groupe d'étudiants ayant majoritaire

ment réussi c'est â par t i r des différentes modalités de l ' i tem 21 du 

questionnaire d'Attitude professionnelle que la séparation se f a i t . 

Cette dichotomie permet de préciser le point de vue des étudiants sur 

l'âge d'émergence du "choix professionnel. Ce n'est qu'une faible pro

portion d'étudiants ayant réussi qui pense que ce choix doit être c la i r 

à quinze ans, plus de la moitié (79,4 %) sont hésitant ou tout à f a i t 

contre cette idée. Donc si majoritairement les étudiants ayant réussi 

sont détermines à s'engager par rapport au choix professionnel, on peut 

fairelhypothèse que ce choix est récent voiremême resteà fa i re . Cela est 

confirmé par les réponses faites à l 'assertion "Profession éventuellement 

choisie". En septembre 35,8 % des étudiants qui seront reçus n'ont f a i t 

état d'aucun choix et 47,4 % ont répondu de façon très vague donc 84*2 % 



286 

n'ont pas da projets ou des projets fort imprécis. 

Au niveau deux pour le groupe des étudiants ayant majoritairement échoué 
ou abandonné , le niveau de réussite aux items portant sur les notions 
de limite et de continuité permet de faire une séparation. Dans un grou
pe constitué uniquement d'étudiants n'ayant pas réussi, au moins la moi
t ié des items sur ce thème n'a pas été correctement t ra i tée . Dans l ' au t re , 
où un étudiant sur deux réussira, plus de la moitié des items sont bien 
t r a i t é s . Ces résultats permettent de préciser que si globalement le niveau 
de familiarisation avec les notions de limite et continuité n 'est pas un 
handicap en début d'année pour les étudiants n'ayant pas réussi, i l Tes t 
pour ceux qui n'ont pas de plais i r a trouver la solution d'un problème. 

Nous retiendrons essentiellement de ce qui précède que les 
étudiants qui réussiront sont en début d'année plus prêtsque les autres 
à s'engager personnellement tant dans les activités scolaires proposées . 
que dans des démarches concernant le choix professionnel. Mais nous rap-
pelerons une fois encore, nos réserves relatives a l ' interprétation de 
résultats dont la signification est douteuse (1). 

Nous retrouvons dans cette étude des tendances déjà notées lors 
des traitements faits.précédemment (2) envisageant trois modalités pour * 
décrire la variable à expliquer : le bilan de l'année. Toutefois, i l 
semble que le regroupement des échecs et des abandons atténue le rôle 
des variables évaluant les performances cognitives au profit des va
riables concernant l'adaptation au travail universitaire et l ' a t t i t u 
de professionnelle. A ce t i t r e ces deux études nous paraissent complé
mentaires En effet Vétude faite variable par variable nous a montré 
qu'on ne peut assimiler les étudiants ayant ëéhoué aux étudiants ayant 
abandonné dans le domaine des performances cognitives. La deuxième étu
de pour sa part a permis de préciser certaines tendances esquissées dans 
la première étude. 

(1) Note sur la signification des résultats. 

(2) Cf P273 la présentation de ces traitements. 
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2) Détermination des variables dont l'évolution durant Tannée 

ou la valeur en fin d'année permettent de mieux sépare* .la réussite -, 

l'échec et Vabandon : 

Sur les données recueillies en juin nous avons effectué des 
traitements analogues aux précédents, nous avons travail lé toutefois 
sur un seul échantillon : l 'échantillon "central" (1). Afin de préciser 
au maximum les tendances mises en évidence nous avons envisagé deux ty
pes de modalités pour la variable à expliquer : Tune conduisant à con
sidérer t rois groupes correspondant à Téchec, a la réussite e t à l ' a 
bandon, l 'autre conduisant â considérer deux groupes: celui des étudiants 
ayant réussi et celui des autres. De plus nous avons recours â l 'exploi
tation des données concernant l'évolution des variables en cours d'année. 

A) Modalisation du résultat de fin d'année en_tennes_de_réussite 

d'échec et d'abandon. 

Pour abe-pder ce problême, en fonction de la nature de nos don
nées, nous n'avons envisagé qu'un seul traitement : une analyse dis cri -
minante sur les données recueillies en juin dans l 'échantillon "central". 
Au premier pas de ce traitement 71,4 % de la population est bien classée 
et six pas suffiront pour que l'ensemble de la population soit bien clas
sée. Toutefois au quatrième pas, 93 % de la population est bien classée 
et la courbe l iant le pourcentage de bien classés au nombre de variables 
sélectionnées présente à ce niveau une diminution nette de pente. Nous 
ne retiendrons donc que les quatre premières variables sélectionnées (2) 
qui sont les suivantes, dans Tordre de sélection : 

Notion de sous-espace vectoriel-Item 14 de AP II : "Je suis à l 'origine 
de mes difficultés"-Notion de l iberté et de générateurs dans les espaces 
vectoriels-Item 50 de APIT. "Souvent je me moque de moi-même à propos 
de ce qu'i l m'arrive de faire". 

Cl] La description de l ' échant i l lon est donnée p 247. 

(2) On trouvera en annexe le tableau d 'affecta t ion des individus et des 

distances i n t r a et intergroupes à l ' i s s u e de ce traitement CCf Annexe 

IV : Analyse discriminante sur données de ju in ,3 groupes) 
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Dans cette sélection comme en septembre, les variables mesu
rant des performances en algèbre linéaire jouent un rôle fondamental. 
L'étude des moyennes (1) dans chaque groupe fa i t apparaître la nette su
périorité dans ce domaine des étudiants ayant réussi par rapport aux 
autres. Les performances des étudiants ayant échoué se distinguent peu 
de celles des étudiants ayant abandonné. 

Ce t ra i tement^e / tèn évidence deux autres variables correspondant 
à deux items du questionnaire de Perception de soi . Ces deux items por
tent sur l 'aptitude à Vauto-évaluation. La comparaison des répartitions 
des différentes modalités de réponses a ces items suivant le bilan de l 'an
née fai t apparaître chez les étudiants ayant réussi une grande habitude 
à- ayaluer même négativement leurs propres expériences^voire de façon 
humoristique. Chez les étudiants ayant abandonnê.si la tendance à l 'auto-
évaluation existe, on se moque rarement de soi-même. Il en est de même 
chez les étudiants ayant échoué chez lesquels toutefois on ne pense pas 
du tout être à l 'origine de ses propres difficultés. Frétons de plus que 
les données recueillissen septembre ne permettaient pas une te l le typolo
gie, bien que ces tendances soient déjà présentes, une légère évolution 
a donc eu lieu en cours d'année surtout dans le groupe des abandons. Dans 
ce dernier groupe la tendance à . l 'auto- évaluation s 'es t renforcée ainsi 
que la difficulté à considérer ses erreurs d'un oeil moqueur. 

Le processus d'auto évaluation dans la théorie Rogerienne du 
développement de la personne joue un rôle fondamental. Il est en quelque 
sorte un moteur de la "tendance â l 'actualisation" et de ce fai t est in
dispensable dans tout processus- d'apprentissage "expérientiel". Citons » 
M; Pages 1 ce sujet n.Pa possibilité, poun. l'Individu, de. peAce.volA ade.qu.atz-

•rncnt sa pAoptie. expéAlencz mbjzctive. e*t la condition mène. du. cnangeme.nt 

aaJi elle. JveAtauJiz '-ta pohhlbllltt povJt l'Individu. Zul—'mène.' d'lvalueJi 6on 

ex.pQAle.nc'2. et de. 'la modifie.»:"'(2) Il nous paraît donc tout a fai t intéres
sant de noter que cette tendance intervient pour séparer les trois grou
pes d'étudiants envisagés. 

Cg) PAGES Cîl] p 22 opa cité. 

C D Cf îloy-enne des- variables sélectionnées par 'groupe Annexe IV : Analyse 

discriminante sur les. données de juin. 3 groupes 

ade.qu.atz-
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En fonction des données recueillies nous pouvons donc faire 
/l'hypothèse que Tannée de D.E.U.G. a permis de renforcer chez les étu-

I diants ayant réussi la tendance à l 'auto évaluation et chez les étudiants 
ayant échoué la référence à autrui dans l'évaluation de leurs propres 
expériences. Pour les étudiants ayant abandonné l'évolution notée en 
cours d'année, dans ce domaine pourrait être mise en relation avec la 
baisse légère de l'insouciance existant en septembre (item 3 : APII) 
Si cette année a pu être pour certains une année d 'at tente, de choix, 
de réflexion, elle n'en n'a pas pour autant été une année d'investis
sement correspondant à leurs aspirations profondes d'où peut-être une 
certaine baisse de confiance en"soi. 

B) ^2^1 j§§?i on_ du_ r§^y 1 tat_ de_ f i n_ dĵ  année en termes de réussite 
§t_d^éçheç_ou_d^ abandon. 

Nous avons effectué une analyse discriminante et une segmen

tation sur les données recueillies en juin dans l 'échantillon "centrale"(l) 

En analyse discriminante 82,1 % de la population est bien clas
sée dès le premier pas, ce qui montre l'importance du rôle de discri
mination de la variable correspondante. Il s 'agi t de la familiarisation 
avec la notion de sous-espace vectoriel. L'étude des moyennes (2) des 
scores obtenus aux questions correspondantes confirme les résultats don-
nés au paragraphe précédent : les performances aux questions portant sur 
les sous-espaces vectoriels sont nettement supérieures chez les étudiants 
ayant réussi. Comme nous l'avons déjà signale, le rôle joué par les va
riables évaluant les connaissances en algèbre linéaire dans l 'explication 
de la réussite est certainement l i é à la nature des sujets de mathémati
ques proposés traditionnellement aux examens de D.E.U.G.A première année. 

Cl) La d e s c r i p t i o n de 1 ' é c h a n t i l l o n e s t ' d o n n é e - p . 247. 

(2) Cf Moyenne des v a r i a b l e s s é l e c t i o n n é e s par groupe. Annexe IV s Analyse 

d i s c r i m i n a n t e sur l e s données de J u i n - 2 groupes . 
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La totalité de la population est bien classée au troisième 

pas (3) Au deuxième et troisième pas les variables sélectionnées sont les 

suivantes : 

-Item 16 (API) : "Je fais tous les problêmes qu'on me donne à 

à faire". 

-Item 21 (AP) : " A 15 ans, on devrait déjà avoir des idées 

assez claires sur la profession à laquelle on se destine". 

La comparaison des réponses faites au premier des deux items 

sélectionnés en fonction du bilan de Tannée permet d'établir qu en fin 

comme en début d'année, les étudiants ayant réussi sont plus nombreux à 

faire les problêmes proposés que les autres (63 % contre 14 %) Durant 

Tannée parmi les étudiants qui échoueront le pourcentage de ceux qui 

font tous les problèmes proposés diminue (14 % en septembre 0 % en juin) 

On peut faire l'hypothèse que cela peut être en relation avec le plaisir 

qu'exprimaient en début d'année les étudiants ayant réussi à trouver la 

solution d'un problème, tendance mise en évidence à la fois par l'analyse 

discriminante et la méthode de segmentation (1). 

En ce qui concerne le deuxième des items sélectionnés, l'ana

lyse des réponses montre que les étudiants ayant réussi restent encore 

en juin, très partagés quant a Tâge d'émergence du choix professionnel. 

Durant Tannée, pour eux comme, pour les étudiants ayant échoué--} on note 

une légère, évolution dans ce domaine : un certain nombre repoussent en 

juin l'idée d'un choix professionnel clair à 15 ans (15 % parmi les réu

ssites, 11 % parmi les autres) alors qu'aucun ne rejetait cette idée en 

septembre. 

Nous mettons ce résultat en parallèle avec l'évolution des 

choix exprimés sur le questionnaire d'attitude professionnelle : si le 

pourcentage de choix imprécis ne varie pas durant Tannée chez les étudiants 

(1] Cf p. 256 

(3] On trouvera en annexe le tableau d'affectation des individus et les K 

distances intra et inter groupes à l'issue de ce traitement (Cf Annexe IV 

Analyse discriminante sur données de Juin. 2 groupes). 
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ayant échoué, chez les étudiants ayant réussi il augmente sensiblement 

(de 84 % â 100 %) Chez ces derniers 15 % ne reprennent pas un choix ex

primé en début d'année et on ne .trouve plus aucun projet précis en fin 

d'année. 

Par la méthode de segmentation comme en analyse discriminante 

la première variable sélectionnée est celle portant sur la notion de sous-

espace vectoriel. Avec les contraintes choisies (2) on définit sur une 

des branches de l'arbre deux autres niveaux de segmentation. On représen

tera graphiquement les résultats obtenus (3) de la manière suivante : 

WZà Réussite 

Abandon 

. «{1.2} 

21 * 

'Z 
y/, 
<2A 

\':::'/^i:< 
'.'. .'•'('11*1.83j;.:; 

':':'•.'• iV^CV 

'•:•'•'• 

:*:\ 
-. . { / 

'': 
'•.". 
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Notion de sous-espace vectoriel 

x«{l} 

36 * 

Mauvaise information sur l'organisation des ensei
gnements . 

v. 

xe{2,3) 

43 % 

Choix professionnel clair î 
15 ans 

L2) Les. classes définies- à_ chaque diclata.mie. sont d* effectif supérieur 

ou égal à 5 et l'inertie intra classe supérieure à de l'inertie 

totale. 

(3] On trouvera en annexe les données statistiques décrivant chaque di

chotomie ainsi que les résultats d'application des tests effectuées 

à chaque étape. . : :- . .' 
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Les étudiants ayant réussi moins de la moitié des items por
tant sur la notion de sous-espace vectoriel sont majoritairement des étu
diants qui échoueront. En fonction des contraintes choisies ce groupe 
n'est pas dichotomisé. 

L'autre groupe d'étudiants subit une première dichotomie faite 
à l 'aide des différentes modalités de réponses a l 'item N° 55 du question
naire API. "On est vraiment mal informé de l'organisation des enseigne
ments". Tous les étudiants de ce groupe ayant échoué, se retrouvent par
mi les insatisfai ts dans le domaine de l'information. Aceniveau, l 'autre 
groupe constitué de gens moins souvent insat is fa i ts , est homogène en rëus-
s-t+e ; il ne sera pas dicliotomisë. 

La dernière dichotomie, faite sur les différentes modalités 
de réponses à l 'item N° 21 du questionnaire AP : "A 15 ans, on devrait 
déjà avoir des idées assez claires sur la profession à laquelle on se 
destine", montre que cet item est surtout vrai pour les étudiants ayant 
échoué dans le groupe envisagé. 

Nous faisons l'hypothèse que la réponse faite à cet item est 
liée à la précision du projet personnel de chaque étudiant et les résultats 
obtenus dans ce domaine et déjà mentionnés prêcédemnarit, noirs conduisent 
à penser qu'une étude longitudinale de l'évolution du choix professionnel 
durant les études faites serai t nécessaire e t pourrait apporter des élé
ments sur la façon dont celles-ci sont vécues par l 'étudiant (1). 

(3) Dans un article précédera Tient cité les participants au G.E.R.P de 

l'Université de Toulouse III notent que en cours d'études"la chute 

de motivation professionelle s'accompagne en effet d'une moindre 

ambition sociale" Un tel constat peut-il s'expliquer uniquement par 

la prise de conscience progressive des réalités socio-économiques ? 

N'y a-t-il pas d'autre facteurs conduisant les étudiants à douter 

de leur avenir alors qu'ils franchissent avec succès les étapes de 

la filière dans laquelle ils se trouvent.? 
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En conclusion de cette étude il nous apparaît que si Ta réus
si te à l'examen de DE.U.GA. reste Tiè*e & de bonnes performances dans cer
tains domaines cognitifs (en particulier en algèbre linéaire) ceTTes-
ci ne sont qu'un élément d'explication parmi de nombreuses autres. 

En défaut d'année les variables liées a la nature de l ' insertion 
dans les structures de travail proposées jouent un rôle important pour 
distinguer Tes trois groupes, réussite, échec et abandon. Notons; aussi 
que des variables Tiées à Ta capacité d'autonomie, c 'est-à-dire à Ta pos
s ib i l i t é de déterminer ses propres directions de déveToppement, ses propres 
actions, ses propres pensées, en fonction de son système interne d'éva
luation interviennent dans l 'explication de Ta réussite. Enfin en cours 
d'année Ta tendance à T'auto évaTuation se renforce dans Te groupe des 
étudiants qui réussiront, aTors lorsque dans ce même §roupe, T'indécision au 

niveau du choix professionnel augmente. 

\ 



C O N C L U S I O N 
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Au terme de cette étude i l importe de synthétiser les données pré-
cëdsment analysées et de définir les apports et les limites de celles-
ci . Dans un premier temps nous rassemblerons les éléments permettant de 
différencier les étudiants de D.E.U.G. A des autres étudiants scientif i
ques en première année d'enseignement supérieur. Ces éléments permet^ 
trontde mieux sais i r d'une part la dualité existant entre la faculté eï 
les classes de mathématiques supérieures,d'autre part la spécificité des 
fi l ières d'enseignement supérieur technique court. 

Dans un deuxième temps, à la lumière de cette analyse, nous reviendrons 
sur le rôle de cette première année universitaire. Si de nombreux indi
ces nous permettent de penser qu'elle est importante au niveau de la dy
namique des étudiants nous verrons qu'il est difficile d'en mesurer les 
effets à l 'a ide des outils u t i l i sés . L'étude des facteurs discriminants 
la réussite, l'échec et l'abandon nous permettrons de préciser ce rôle. 
Nous verrons qu'il dépend essentiellement du sens donné à cette expérien
ce par ceux qui la vivent. 

Nous serons amenés^ souligner les limites d'une te l le enquête 
sur un sujet aussi vastes Les outils ut i l isés n'ont pas toujours permis 
de décrire la complexité de la situation. De ce f a i t , nous formulerons 
de nombreuses hypothèses correspondant à des directions de recherche qui 
mériteraient d'être étudiées pour éclairer certaines tendances suggérées 
par notre travai1. 

Nous terminerons enfin par des réflexions personnelles que cette étude 
a fai t naître en nous quant aux moyens à mettre en oeuvre dans les domai
nes de l 'or ientat ion, de l 'accueil et des structures pédagogiques en fonc
tion du public concerné. 
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L Ms étudiants de DEUG A parmi les étudiants scientifiques en première année d'enseignement 
supérieurs. 

Il serait fastidieux de revenir ici systématiquement sur les con
clusions t irées des analyses statistiques précédentes (1) ; nous n'en re
tiendrons donc que les grandes tendances. Malgré ses limites et ses lacu
nes, sur lesquelles nous reviendrons, ce travail nous a permis de décrire 
les étudiants de D.E.U.G. A en des termes qui, au départ ne nous étaient 
pas évidents. 

Ce qui oppose les étudiants de notre population et plus particu-: 
lièrement les étudiants de D.E.U.G. Al, aux autres étudiants scientifi
ques (Mathématiques supérieures et I.U.T.) ce ne sont pas tant les perfor
mances cognitives qu'une façon d'être dans les études entreprises. 

En effet, dans le domaine des performances mentales, les seuls 
facteurs permettant dans le cadre de notre étude, de différencier les 
étudiants de D.E.U.G,Al des autres sont relat ifs à la mémoire de travail 
et au possibil i té de f lexib i l i té , variables, pour lesquelles les étudiants 
de Mathématiques supérieures sont les plus performants. Nous faisons l'hy
pothèse qu'il y a là une variable-sous-jacente concernant le traitement 
immédiat de l'information et qui pourrait relever d'une capacité à exploi
ter rapidement des données immédiates en faisant appel à des cadres de ré
férences les plus variés,possible. 

(3) Ces conclusions sont présentées à la fin de chacun des chapitres de 

la deuxième partie. 

Cf p 155 pour ce qui concerne le développement cognitif. 

Cf p 197 pour ce qui concerne les performances aux tests psychométriques 

Cf p 212 pour ce qui concerne le développement vocationnel. 

Cf p 238 et 243 pour ce qui concerne l'adaptation personnelle. 
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De tel les aptitudes nous paraissent en résonnance avec l 'organi
sation du travail dans les classes préparatoires aux grandes écoles. 
P. Bourdieu (1) analysant cette organisation parle d'urgence scolaire. 
Dans ces classes "le* te.chnlqu.eA de. travail, les méthodes de. pe.nsec et. la 

définition conAélatlve. de. la cultuAc et du. KœppoKt à. la. cultuJie. é ont im

posées au fuweAA de, Vorganisation même, du IAWJOU" et poursuit-il 
"l'action pHÂmotidlale, de, V Institution consiste, ...à cxéeJt les condition 

û'an moQe,. Intensif du. temps, 5, ^alAe du. travail soutenu, Juaplde,, value, 

précipité, la condition de, la. AuAvle. et de Vadaptation aux exigence* de. 

VInstitution" (2) La productivité exigée d'un taupin est sans commune 
mesure avec celle attendue d'un étudiant de faculté et un rendement maxi
mum s'impose pour répondre aux exigences de travail dans les classes pré
paratoires aux grandes écoles. On peut faire l'hypothèse que les performan
ces notées précédemment jouent un rôle important pour l'adaptation et la 
réussite dans de tel les structures de t ravai l . Il serait aussi intéres
sant d'étudier comment elles interviennent d'une part dans la réussite au 
niveau du cycle secondaire connue par la plupart des étudiants de ces f i 
l iè res , d'autre part dans Vauto-sélection s'opérant à l 'entrée des clas
ses de mathématiques supérieures. Ces constatations nous conduisent à pen
ser que les étudiants d'hypotaupes n'ont pas essentiellement des capacités 
mentales supérieures aux étudiants de faculté comme on a tendance à le pos
tuler trop souvent. Ils ont plutôt des capacités mieux adaptées aux exigen
ces d'un travail très structuré et très soutenu correspondant à la prépara
tion aux concours où Ton mesure plus. "la. vitesse, de. réaction lntelle.ctu.eZtz 

(1) BOURDIEU (P) "Epreuve scolaire et consécration sociale. Les classes 

préparatoires aux grandes Ecoles" Actes de la recherche en sciences 

sociales. Sept 1981 p 3-70. 

{2) BOURDIEU CP) opeité p 9. 

te.chnlqu.eA
lntelle.ctu.eZtz
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que. la juAteAàe. et la psio^ondeiui de. l'upnlt" (1), (2). En faculté l'objec
t i f % atteindra est beaucoup moins clairement défini et difficilement 
cernable, i l mê.Te formation à la recherche, formation professionnelle de 
professeurs, de cadre moyens ou supérieurs d'administration ou entreprise 
privée; la diversité des profils à atteindre et difficilement compatible 
avec l'organisation d'un travail précis et conduit à un très grand libé
ralisme et à un faible niveau d'exigence : la présence au cours es t facul
ta t ive, .l 'assistance aux séances de travaux dirigés ou de travaux prat i 
ques, bien qu'administrativement obligatoire n 'es t jamais contrôlée, lors-
qu'exptionnellement des interrogations orales sont organisées elles sont 
très irrégulièrement fréquentées, en dehors des partiels comptant pour le 
contrôle continu, soit environ deux par ans, aucun travail en temps limité 
n 'est exigé, et il est rare qu'un travail à faire en dehors des cours soit 
proposé. L'encadrement dans les deux f i l ières est aussi fondamentalement 
différents : "hûn&Â, pox zzemplz fcLm m. é'oppoàz plxxM Jiad£caleme.nt à Von.-

gwi-UcvtLon dei CÙUAHA pn.tpaJuitoÀA.eÀ où, [comme, on la vu), la qucul tota

lité, dei tackeA pédagogiques est conce.vvbié.e. znt/iz lu malm de deux pAo&eJ>-

éejuu, chaÂjQZi, de. pno^eÂheji leJ> cousu, de. donneti le& àujetx de. dévolu, de 
zoWvCgeJi le& exexciceÂ, d' ajdmlnLi>tn.eA. lzi> InteAAogatloni, onaleM et ecsUteA 

que. Vatomuatlon de. la fonction pnjo^eA&ohaJLo. qulA 'ob&eJwe. aujousid'huÂ. 

0-0 BOORQIELJ [P] OR.cité p 21. 

C2] D'après Y. Grafmeyer, sociologue et économiste "le système raéritocra-

tique des grandes écoles se nourrit des effets combinés de l'héritage 

social et culturel, des arbitrages opérés par les jeunes au sortir du 

baccalauréat, et des aptitudes individuelles prises en compte par les 

modes de notation et de classement en vigueur dans l'appareil scolai

re". 

GRAFMEYER (Y) "Un enseignement supérieur enquête d'universités" Notes 

et Etudes documentaires N° 4627-4628 juin 81 p 424. 
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dané lzi> la.cjjLktQji dzAcu.znc.zi>" ( J ) . 

Dans les domaines autres que cognitifs tous les facteurs distin
guant les étudiants de faculté des autres étudiants permettent de penser 
que ceux-ci sont habités par une beacoup plus grande incertitude. 

Par rapport au choix professionnel les étudiants d'I.U.T. font 
preuve de beaucoup plus de réalisme que les autres et s ' i l s sont conscients 
des difficultés qu' i ls rencontreront pour atteindre le but poursuivi. , i ls 
ne partent pas pour autant battus Le choix professionnel précis, "la. ZQA-

ZLtixdz d'un gzin n.zzl momz Lanitzz zn tz%mz& de x.ëmu.nz>icvtlon Immzdlatz zt 

dz iacULùtêA d'zmplol" (2) va dans notre enquête de pair avec une grande 
détermination pour aborder les obstacles rencontrés. 

Les étudiants des classes de mathématiques supérieures ne semblent 
pas préoccupés par leur avenir professionnel. Leurs projets dans ce domai
ne sont moins précis que dans les autres catégories d'étudiants (3) mais 
i l s réagissent comme si un avenir satisfaisant leur é ta i t assuré. Il est 
vrai que l 'objectif à atteindre peut difficilement se définir en termes 
de catégorie professionnelle et surtout de domaine d'activité précis puis
que la majorité des taupins passent les épreuves d'un maximum de concours 
donnant accès à des écoles aussi différentes qu'une école normale supérieu
re et une école d'ingénieur des mines, de travaux publics, d'informatique 
ou d'électronique. L'admission à un concours est visée avant tout et dans 

Cl] Bourdieu opcité p 24. 

(2] Y. Graf meyer dans l'article précédemtmenccité fait remarquer que de 

tels attraits après avoir été délaissés par les étudiants qui aspi

raient à des positions professionnelles et sociales plus élevées sont 

de plus,en plus reconnus. : Le nombre de demandes d'inscription, en aug

mentation constante, est tout à fait disproportionné au nombre de places 

offertes. 

C3] Cf p 237 et 238, les tableaux comparatifs de données. 

dzAcu.znc.zi
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le cadre de la préparation très structurée à ceux-ci,ils se laissent gui
der avec une certaine insoucience.. Suffisamment sûrsd'eux (1) pour postu
ler au cours de l'année de terminale à une sélection dans les classes 
dont la réputation est depuis longtemps reconnue, ces étudiants se voient 
renforcés par la prise en compte et l'acceptation de leur demande. L'objec
t i f , à atteindre est alors précis et sa réalisation accapare toute l 'éner
gie : il s 'agi t de préparer des concours. 
Parmi les étudiants de faculté l 'indécision quant au choix d'un métier fu
tur est aussi très importante. Ces étudiants font preuve de plus de clair
voyance en fin d'année qu'en début d'année relativement aux réalités à pren
dre en compte pour mener à bien un projet professionnel toutefois cela ne 
s'accompagne pas d'une plus grande combativité mais plutôt d'un renforce
ment de l'abattement et de l ' incer t i tude. Du reste si les étudiants de 
-VI.U.T. pour la plupart en sont au stade de l 'actualisation d'une préfé
rence (2) il ne semble pas qu'il y a i t eu, en faculté, vraiment spéci
fication d'une préférence ('2) professionnelle. On peut faire l'hypothèse 
que la grande majorité des étudiants s 'es t laissée guider dans son choix 
d'orientation post - baccalauréat essentiellement par la matière ensei
gnée et i l faut bien admettre que "VunlveA^lte. m LQJJJI pJtopoée, pau> une. 

ne.iefie.nce. pitoheAhtonneJULe. dominante., bvJdJouA. de,puÂJ> qu.z LeA e.i{e,cti^ ex

cédent com>Lde\nabteme.nt ZeA pokhibiSLitzÂ de, cawvLeA.e. dam V e.nhel%neme.nt 

&zcondaVie,t de.bou.cke. traditionnel. mcU& devenu, tn&i, mtnofUtain.e. eX en n.t-

QHiÂhlon" ( 3 ) . 

(1) Les études sociologiques faites, en particulier l'enquête sur laquelle 

s'appuie l'article de P. Bourdieu précédemment cité, montre que les étu

diants des classes préparatoires bénéficient a priori d'avantages so

ciaux et scolaires importants (catégories socio-professionnelles d'ori

gines, palmarès scolaire primaire et secondaire] [Cf : Bourdieu CP) 

opscité p 32 et p 34] CCf SULEIMAN E.N. "Elites et Grandes Ecoles" 

Notes et Etudes documentaires N° 4627 - N° 4628. juin 1981 J 

(2] En référence au modèle du développement vocationnel de D.E. Super. 

(3] Y. Grafmeyer op-cité p 426 on pourra se référer aussi à l'article de 

P. Cibois. CIBOIS (P] "Les effets du nombre" revue Esprit novembre-

décembre 1978. 

ne.iefie.nce
de.bou.cke
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Les étudiants de faculté ne bénéficient pas de la réputation dont 
jouissent a priori les étudiants de mathématiques supérieures, leur choix 
est bien souvent un second choix implicite (1) ou explicite faisant quel
quefois suite à un ou plusieurs échecs(2). Tous ces facteurs ne peuvent 
qu'ébranler la confiance qu' i ls ont en leurs propres possibil i tés. Du res
te dans le questionnaire sur l'adaptation à la vie et au travail universi
ta i re i l s expriment (3), tant au début qu'à la fin de Tannée, la fragili
t é , voire les lacunes de leur formation antérieure. 

Ces données rejoignent les conclusions t irées de l 'exploitation 
du questionnaire de perception de soi ( 3 | . Si les étudiants de faculté 
s'y présentent plus solides sur le plan émotionnel que les autres étu
diants, i l s se perçoivent moins combatifs et plus apathiques que les au
t res . 

On peut faire Vhypothese qu ' i ls aspireraient à des structures 
de travail mieux définies et moins ouvertes. C'est ainsi que nous inter
prétons leur demande massive d'information sur l'organisation des ensei
gnements, leurs souhaits de contacts plus importants avec les enseignants, 
leur satisfaction d'avoir de temps en temps des devoirs à rendre, leur 
impression de ne pas organiser leur travail de façon optimale. 

(2) Parmi les étudiants en surnombre demandant une inscription en I.U.T. 

bon nombre s'inscrivent pour une année en deug A.espérant obtenir leur 

inscription à la fin de celle-ci. Malheureusement l'expérience montre 

que leur chance d'admission dans ces conditions et très faible. 

(3) Le détail de l'analyse des données relatives à ce questionnaire est 

présenté dans la deuxième partie de ce travail, chapitre III & II. 

p 241 et suivantes. 

(33 Tel cet étudiant qui, au cours du dernier entretien fait durant l'année 

78-79, nous a avoué regretter de ne pas avoir fait une demande pour ren

trer en mathématiques supérieures au vue des résultats obtenus dans ces 

classes par certains de ses camarades plus téméraires mais moins bril

lants que lui dans le secondaire. Il avait été découragé par la présen

tation de la taupe faite par son professeur de terminale et par la ré

putation de ces classes. 
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Face à leur incertitude quant à leur devenir et quant à leurs 
possibi l i tés , la faculté offre à ses étudiants des structures de travail 
très libérales voire laxistes dans certains domaines. Le personnel en
seignant, de par son statut et sans doute ses intérêts s'attache moins 
à des reflexions pédagogiques qu'à une recherche sur les contenus à trans-
smettre : " L&ô e.m>eÂ.gnant6 AeZèguznt 6ouve.nt.tz6- actuvitti pédagàgiiqueA 

au Azcond Kong et tzà ptuà dévouée à IQJJJI fonction, d1 eMeA.gnemz.nt 6e. 6m-

tznt te.nu6, de. âa.cAÀ.iÀ.QJt au mo<Ln& à une. appaAmce. de, n.e.ckeAche. et man.-

quznt pan. mainte détails de. teuA. pratique. peda.gogX.que., te, H.e,iu6 de. 3e. tai^^ 

6SJV KtduiAz a ta. deii.nLti.on minimate. de. te.uA. {onction. C z&t aimi. pan. 

exempte, que,, même, dan6 teA {acuttti de. 6ai.znc.eA qui, imposent Va66t6tancz 

aux travaux diAigzà, te6 zn6eÀ.gnant6 K.e.hui>e.nt poun. ta. ptupant UuAtout ' à. 

VaniA) de. contAÔtesi t'a66i.duite ou Vexactitude, du étudiante" (1). 

Nous mettons ces facteurs en parallèle avec une certaine désor
ganisation perçue dans la vie de nombreux jeunes étudiants, désorgani
sation se manifestant de façons diverses. Ainsi lors des entretiens me
nés durant l'année scolaire 1978-1979 nous avions noté que beaucoup d'é
tudiants se lancent dans un travail énorme, beaucoup plus important qu'en 
terminale mais sans bien savoir ce qu ' i ls doivent fa i re , d'autres au con
traire sont incapables de se mettre au travail avant la veil le des premiers 
partiels mais les uns et les autres connaissent un certain repliement sur 
eux-mêmes, s'accompagnant d'un fort sentiment d'isolement. Sauf exception, 
la première année de faculté des sciences ne correspond pas du tout à une 
ouverture plus grande sur le monde extérieur. 

Dans les classes de mathématiques supérieures tout est mis en oeu
vre pour mener à la réussi te, guider vers un but très précis des indivi
dus qui en général ont par avance été reconnus aptes à réussir dans ce 
domaine,par contre en faculté les structures et les objectifs restent très 
flous : le rôle de l 'université est mal défini ; les exigences de ce tra
vail sont vagues et très lâches et les compétences attendues difficilement 
cernables. Comme le fa i t remarquer P. Bourdieu une te l le institution est 

(1) P. Bourdieu opscité p 25. 

6ouve.nt.tz6-
eMeA.gnemz.nt
peda.gogX.que
deii.nLti.on
te.uA
6ai.znc.eA
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est loin d'offrir à la majorité des étudiants accueillis des conditions 
de travail optimales, "la HbeAtz que la tAadltlon du ^acultu laa&z aux 

étudiante zt lu po&àlbllltzâ qu'ortie, un znizlgnzmznt molm &colaviz zt 

pan.{oû> plu ouvext aux p/toblemu de la f12.ck2A.ckz nz p2.uv2.nt pno{lten. 

qu'a, unz pztlXz fisiactlon du étudiant* qui dolvznt à leuA. pab&t t>colaUiz 

et à leun. oitlglnz Aoclalz la mal&il6z du moyzn& d1 on.ganU>eA. eux-mêmu 

Vzn&izptil&z d'appsizntl6éa.gz, maJj> V ataml&atlon du n.olz pfio£uAotial 

qui ut poué62.eà Vextn.hnz dam lu faculté* du &clzncu, zt la. Aouplu-

$2., volAz Iz {lou de. V2.ncadnem2.nt qui tlznt zn pa/itlz au nappotut "détaché" 

que. lu zmzlgnantÂ zn&iztlznnznt avec leun. fonction, &ont de natuxz a 

AubcùteA. un dua/Uvol ptiofaond ckzz tous ceux qui ne dlApo&znt pan du tzck-

nlquu de. tnavall Indl&pemablu et qui nz tnouvznt peu, zn zux-mènu lu 

Incitation* a. unz activité, itzgléz et xzgulizn.2!1 (1) 

Les institutions scolaires décrites prêcédemîientdifférent fonda

mentalement au niveau de la plupart des variables les définissant et cor

rélativement les publics qu'elles accueillent s'opposent. 

Pour P. Bourdieu "czttz btAuc&viz duaJLUtz a poux, ziizt de Hzdau-

blzt lu Inzgalitu Inltlalu, lu plu* &avosva>z*, AuAtout éoui Iz nap

pant kcolaJjiz, Kzczvant Vzn&zlgnemznt Iz pluâ ^onmatzun. [du point de vuz 

du nonmu domlnantu)" (1) Mais est-ce à dire que la faculté ne joue pas tin 
rôle :de 'formation. ? nous allons nous efforcer d'aborder cette question 
à travers les données recueillies dans notre enquête. 

{."]) Bourdieu P. o p s e i t é p 29. 

f12.ck2A.ckz
p2.uv2.nt
V2.ncadnem2.nt
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JI, Evolution des étudiants durant la première année de DEUG. 

L'approche faite précédenuiîGîitdes structures universitaires de 

travail et la description du public accueilli que nous venons d'ébaucher nous 

.ramenant à une partie de la problématique ayant motivé ce travail : 

au delà du succès académique (la réussite à l'examen de D.E.U.G.jjquel 

est l'apport de cette première année universitaire pour les étudiants 

1'ayant suivie.? 

La plupart des éléments de réponse, à. cette question obtenus 

par" l'analyse de l'évolution des résultats entre septembre 1979 et juin 

1930 dans les domaines abordés par l'enquête stat ist ique précise; les ten

dances mises en évidence par les étudiants eux-mêmes dans le bilan fa i t 

lors des interviews de Tannée 1978-1979 (1). 

1) Ensemble de la population questionnée 

La majorité des interviewés avaient essentiellement approfondi et 
mieux assimilé le programme de terminal durant cette première année de 
faculté. Au niveau de l'enquête c 'es t surtout en analyse et pour les no
tions ensemblistes que nous constatons, globalement une amélioration. 
L'analyse détaillée des résultats prouve que celle-ci correspond effecti
vement à une consolidation d'acquis obtenus dès le secondaire. 

En algèbre linéaire on ne note, en moyenne qu'une faible amélio

ration ; c 'est pourtant un domaine qui jouera un rôle fondamental dans 

l 'explication du succès à l'examen de fin d'année ; nous reviendrons ulté

rieurement sur ce fa i t . 

(3) Cf p 32 et suivantes l'analyse de contenu faite de cette partie des 

entretiens. 
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Dans les domaines autres que cognitifs nous notons essentiel
lement une grande différence d'évolution en section Al et en section A2 : 
l'engagement dans le travail universitaire se renforce durant l'année en Al 
par contre en A2 l'ouverture sur le monde extérieur s'affirme. En septem
bre nous avions mis en évidence des performances intellectuelles beaucoup 
plus modestes en A2 et correspondant surtout a des scores très dispersés. 
En ce qui concerne l 'origine culturelle, l 'origine scolaire ou le milieu 
socio-culturel d'origine,le recrutement de A2 est aussi beaucoup plus va
r ié . Nous faisons l'hypothèse que l'homogénéité relative du public de la 
section Al a favorisé un plus grand engagement dans le travail universi
taire durant Tannée, engagement allant même jusqu'à une attitude de "ba
chotage" dans certains cas. En section A2, la diversité du public côtoyé, 
la découverte d'habitudes nouvelles peuvent éveiller la curiosité et l ' i n 
térêt pour des activités jusqu'alors ignorées mais elles peuvent aussi ê-
tre un facteur supplémentaire d'anxiété conduisant â abandonner tout espoir 
de réussite et à négliger progressivement le travail universitaire. 

Au niveau de l 'a t t i tude professionnelle, comme nous l'avons déjà 

noté l'évolution durant Tannée dans Tune et l 'autre des deux sections, 

ne va pas dans le sens d'une meilleure spécification des préférences mais 

d'un renforcement de l ' incerti tude. 

Ces constatations, même si elles correspondent â des modifications 
peu importantes, nous confirment dans l ' idée que cette première année d'u
niversité n 'est pas une année "commz lu au&ieA anmoA" (1) Nous faisons 
l'hypothèse qu'elle correspond à des modifications profondes au niveau de 
la dynamique des personnes et nous restons convaincusque nous n'avons pas 
eu, à l 'aide des outils u t i l i sés , la possibili té de mettre celles-ci en 
évidence. 

(3] Comme l'affirmait la majorité des interviewas .'• dans ;fès derniers an-

tretiens faits en 78-79. 
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La technique des interviews est certainement plus pertinente peur 
atteindre de tels objectifs ; toutefois durant les entretiens menés en 
1978-79, maigre un climat de confiance assez grand, nous avions noté chez 
les interviewés "une, defi faculté à. pimdn.e m compte. leA changement tâelA 

que ceux-ci h.econnali>& aient poi>£ti& poux eux". Dans tout le travail que 
nous avons f a i t , i l nous semble percevoir chez les étudiants une difficul
té à aller vers Tauto-évaluation et une perception authentique de soi. 
Plus exactement nous notons une difficulté à se référer a un système per
sonnel de valeurs et à prendre une certaine distance vis-à-vis de valeurs 
introjectëes : les étudiants souhaiteraient savoir ce que l'on attend 
d'eux, i l s ne savent pas vers quai i l s vont, ce qu ' i ls veulent connaître 
ce qu'ils veulent atteindre. Si les étudiants de mathématiques supérieures 
semblent naviguer "au plu* piti," sur un parcours' bien bal isé , les étudiants 
de faculté sont en pleine mer, sans repères pour définir leur cap. 
Il n'est pas sûr que les objectifs qu ' i ls poursuivent correspondent à leurs 
désirs profonds ; i l n 'est pas sûr non plus qu ' i ls aient à leur disposition 
les moyens indispensables pour les atteindre. 

Compte tenu de ces données i l nous paraît peu commode de les ame
ner à faire le point sur les changements profonds qui se sont opérés en eux 
durant la première année universitaire à l 'aide d'une enquête s tat is t ique, 
ce d'autant plus que nous faisons partie de l ' ins t i tu t ion . Pourtant,au de
là du cadre de cette recherche,une démarche dans ce sens semble indispen
sable pour permettre aux étudiants de mobiliser leurs efforts sur ce qui 
est vraiment important pour eux, afin que cette réflexion débouche sur un 
plus grand investissement en faculté ou sur un abandon et une réorientation 
vers une activité respectant plus leurs propres valeurs. 
L'étude des facteurs de réussite, d'échec et d'abandon (1 ) qui a été fa i te , 
tout en restant assez succincte, reprend certains des points précédents en 
les précisant. Nous allons présenter une synthèse des tendances mises-.en évi
dence et permettant de distinguer les étudiants de chacun des groupes pré
cédents . 

l î ] Les données u t i l i s é e s dans ce paragraphe sont ex t ra i t e s des analyses 

présentées dans le chapitre IV de la seconde pa r t i e . 
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2) Sous-populations (échec - réussite - abandon) 

Avec les moyens que nous avons rais en oeuvre et pour l 'échantil
lon u t i l i sé la réussite l'échec ou l'abandon sont très largement déter
minés par des éléments mis en évidence dès le début de Tannée et qui se 
sont précisés en cours d'année. 

^ Nous avons montré que les t i tu la i res d'un baccalauréat C quelque 
soit la note en mathématiques, et les t i tu la i res d'un baccalauréat D obte
nu brillamment en mathématiques ont plus de chance que les autres de réus
s i r en D.E.U.G.A.(l). Les performances en algèbre linéaire au début d'an
née, avant même que ces notions soient abordées en faculté, interviennent 
pour une large part dans la détermination de la réussite en fin d'année. 
Ces performances, du reste, évoluent peu en cours d'année. 

^ Les étudiants qui réussiront se montrent dès Te mois d'octobre, 
prêts à s'engager dans les activités universitaires ; les exigences sco
laires sont à leurs yeux des difficultés nécessaires a surmonter pour at
teindre un objectif personnel et pour eux beaucoup plus que pour les autres 
"La. fuLuÂ&Âjtz. 6COZ.OAA.IL %& pKopoéz commo, pa&ihÀJUXi de. fimàâito, AociaZe. eX 

peMonnMe." (2) . 

Dés le début de Tannée i ls l ient plus facilement des contacts et se sentent 
moins isolés. Parmi eux un pourcentage plus élevé que pour les autres est 

CD Ces é t u d i a n t s ont é té admis à ' l a s e s s ion du ju in 1980; ou à la sess ion 

de septembre 1980. 

C2) FILOUX -CJ] Du con t r a t pédagogique. Dunod. Pa r i s 1979. p 193. 

6coZ.oaa.il
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loge en cité universitaire (I) mais cette année ne correspond pas, pour'la 
majorité d'entre eux l i a première rupture avec le milieu familial (2) 
Globalement ces étudiants débutent l'année dans de meilleurers" conditions 
leur insertion dans le milieu universitaire paraît beaucoup plus facile 
et leur motivation plus grande. Durant l'année on note un renforcement 
de la tendance à l'auto-évaluation, c'est un des rares domaines dans le
quel notre enquête a permis de mettre en évidence une évolution entre sep
tembre et juin. 

(1] Dans de nombreuses études le mode de logement de l'étudiant est cité 

comme facteur impartant dans la réussite l'échec et l'abandon. Par exem

ple : 

A.Bigard note 38,2 % d'abandons chez les. étudiants habitant chez leursppa-

rents, 22,5.% chez les étudiants logés en'cité et 62,2 % chez les étudiants 

ayant un logement personnel. CBIGARD (A] "La réussite en première an

née d'université" Orientation scolaire et professionnelle 1981 N°1 p 

69-82] L'interprétation de telles données est délicate. On peut faire 

l'hypothèse que le logement en cité correspond à un isolement moins 

grand que le logement personnel, et qu'il sera de préférence choisi 

paf des étudiants ayant déjà connu la vie collective en internat. Il 

correspond peut-être aussi à un désir d'investissement plus spécifi

quement universitaire. 

C 2] Parmi les étudiants ayant réussi 50 % sont logés en cité 31,8 % sont 

logés en ville en dehors de la famille et 18,2 % vivent dans leur fa

mille. Parmi les étudiants ayant échoués 33,3 % sont logés en cité, 

33,3 % sont logés en ville en dehors de la famille et 33,3 % vivent 

dans leur famille. Les pourcentages sont les mêmes pour les étudiants 

ayant abandonné. 

Cette année correspond à une première rupture avec le milieu familial 

pour 40 % des étudiants ayant réussi, pour 44 % des étudiants ayant 

échoué et pour 44 % des étudiants ayant abandonné. 
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Pour les étudiants qui échoueront (1) les performances tant dans 
le domaine cognitif qu'aux tests psychométriques sont en début d'année, 
plus faible que pour les autres. Leurs scores s'améliorant en cours d'an
née pour devenir semblables à ceux des autres,sauf en algèbre l inéaire. 

Ils abordent Tannée sans motivation précise, et sans grande con
viction. En général i l s ne se sentent pas responsablesde leur devenir et 
acceptent les structures de travail avec soumission et sans manifester 
d'intérêt., par t icul ier . . Nous n'arrivons pas à sa i s i r ce qu ' i ls souhaitent, 
e t qui i l s sont, réslleiîient ? 

Nous faisons l'hypothèse que la majorité d'entre eux a des diffi
cultés à é tabl i r un contact authentique avec eux-mêmes dans le domaine du 
travail scolaire et la première année de D..E.U.G.A. rie semble avoir été 
pour eux l'occasion d'une restauration de ce contact. On note au contraire, 
en cours d'année un renforcement de la référence a autrui et leur intérêt ' 
pour les études entreprises est tout aussi faible en juin qu'en septembre. 

Les étudiants qui abandonneront (2) ont en général eu un baccalau
réat C dans des conditions moins brillantes que ceux, qui réussiront. Leurs 
performances dans le domaine cognitif ou aux tests psychométriques sont 
tout aussi bonnes, voire dans certains cas meilleures. 

Les scores sont légèrement plus faibles et le resteront toute l'année 
uniquement en algèbre linéaire. 

CD Nous rappelons que ces étudiants sont ceux qui ont été déclarés ajour

nés à la session de septembre 1980. 

(23 Ces étudiants ne se sont pas présentés à la session de septembre 1980 

sans avoir été reçu à la session de juin 1980. 
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C'est essentiellement la nature de l'investissement dans le tra
vail qui distingue ces étudiants des autres en début d'année i l s ne mani
festent guère plus d ' intérêt pour les études qu ' i ls ont entreprises que 
pour un métier futur et la situation ne s'améliore pas durant Tannée. 
Pourtant le désir de choisir son devenir reste très présent chez eux. . 
Là encore des entretiens auraient été nécessaires pour mieux comprendre 
la situation de ces étudiants. Nous n'avons, en particulier,pas d'éléments 
permettant de connaître les raisons profondes ayant guidé leur choix de 
la f i l ière ; cela aurait '. certainement permis de mieux sa is i r leurs atten
tes et peut-être de percevoir leur champ d'investissement. Nous ignorons 
aussi à quoi correspond leur abandon : est-ce un abandon "positif" (1) 

^c'est-à-dire correspondant à une reconversion ou à un projet précis et 
pour laquelle une certaine satisfaction est signifiée, est-ce un abandon 
"négatif" correspondant à une incertitude encore plus grande qu'en début 

.d'année et à une insatisfaction pouvant al ler jusqu'au sentiment d'avoir 
perdu quelque chose,ou est-ce une attitude intermédiaire entre les deux 
précédentes ? 

En tout état de cause, il ne semble pas que ces étudiants aient choisi de 
mobiliser leurs efforts sur le travail universitaire durant cette année 
de D.E.U.G.A. et cela est certaieneraent dommageable à- leur propre dynami
que. 

A travers cette étude l'importance de facteurs autre que cognitifs 
dans l'évaluation de la première année de faculté se confirme. Certes les 
performances en algèbre linéaire jouent un rôle particulier dans notre en
quête. C'est un des rares domaines cognitifs où nous avons mis en évidence 
une différence de performance entre groupesen fin d'année ; différence qui 
existait déjà en début d'année. Comme c'est souvent le cas l'examen final 
de DEUG A comportait d'autres épreuves et en particulier une, portant sur 
le programme d'analyse. Un tel résultat nous conduit à poser un certain 
nombre de questions. L'épreuve d'algèbre joue-t-elle un rôle sélectif plus 

(1 ) Nous utilisons la terminologie définie par J. ZARKA. Opscité 1977. 
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important que les autres épreuves dans le résultat final. N'ayant pas en 
main le détail des notes,il nous est impossible de répondre a une te l le 
question. En tout état de cause el le participe au résultat et le problè
me se pose alors de la stagnation des performances durant Tannée bien 
qu'une grande partie de l 'horaire de mathématique soit consacré a ce su
j e t . Il serait nécessaire d'examiner la pertinance du questionnaire u t i 
l isé celui-ci regroupant les connaissances de base du programme de D.E.U.G.A,. 
avait simplement été testé auprès d'ëlëves de premières et de terminale 
de lycée» une étude plus précise des domaines abordés en faculté aurait 
certainement été nécessaire. Une analyse de contenu des cours,des exer
cices proposés et des épreuves aurait sans doute permis la construction 
d'outils mieux adaptés à l 'étude de l'évolution durant Tannée. 
Plus généralement notre travail ne prend en compte que très partiellement 
les différents champs cognitifs proposés durant cette année. Nous pensons 
en particulier à la physique qui joue traditionnel!suant un rôle sélectif 
important à ce niveau. Le domaine n'a absolueraent pas été abordé dans no
t re étude. Mais à vouloir être trop précis et a coller de trop près aux 
épreuves de Texamen on risque fort d' ê t re amené à conclure que les étu
diants échouent à Texamen car i l s ont de mauvaises performances aux épreu
ves proposées. Toutefois, il nous paraît intéressant de montrer que sur des 
connaissances de bases,dans certains domaines.les étudiants qui échoueront 
ne parviennent pas durant Tannée à atteindre les performances des étudiants 
qui réuss i ront alors qu ' i ls rattrapent leur handicap dans d'autres domai
nes. L'explication de ce fai t nécessiterait une étude précise tenant comp
te â la fois des contenus abordés dans ces différents domaines et de la fa
çon dont i l s ont été abordés en faculté et dans le secondaire. 

.Mais cette étude nous a surtout permis de mettre en évidence une 

très grande différence d'atti tude vis-à-vis du travail universitaire en

tre les étudiants des différents groupes envisagés. Nous pensons-en fai t .que 

cette attitude est étroitement l iée au sens que les étudiants donnent à- Tex

périence qu' i ls ont vécuedurant cette première année de faculté. 
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III. Critiques méthodologiques. 

Dans le travail nous souhaitions mener une investigation dans 
des champs très divers. Par de nombreux aspects nous ne pensons pas a-
voir at teint l 'objectif visé. Nous avons conscience de n'avoir pas tou
jours su concilier les impératifs multiples que nous aurions souhaité 
respecter. Nos conditions matérielles de travail en sont souvent la cause. 

Le choix des out i l s , est issu de Tanalyse-de contenu des interviews 
que nous avons menés, il est donc très largement tr ibutaire de notre sub
jec t iv i té . Comme nous l'avons constaté a priori de nombreux domaines ont 
îté ignorëset dans les domaines abordés, les données recueillies sont sou
vent insuffisantes. 
-, 

Dans l'organisation même de l 'enquête, l 'objectivité n'a pas été 
optimum. Nous n'avons eu la possibili té ni de faire appel à- des enquêteurs 
qualifiés ni d 'u t i l i ser différentes présentations des questionnaires em
ployés afin de circonscrire des effets secondaires, par exemple l iés à l ' o r 
dre des questions. 

Le souci de toucher à des domaines les plus variés possibles nous 
a conduitsà envisager une batterie de tests et questionnaires très lourde 
correspondant à une passation longue et contraignante. Cela explique cer
tainement en partie la faible participations des étudiants. Afin de regrou
per les données concernant un même étudiant nous n'avons pas pu choisir de 
respecter l'anonymat, cela intervient certainement dans l 'authenticité des 
réponses. 

Un tel travail aurait pourtant nécessité d'être abordé dans un ca
dre beaucoup large. 

La représentativité sur le plan Clermontois de l 'échantillon u t i l i 
sé o.n Ta vu (1) est fort contestable tant au niveau de la population de 
D.E.U.G.A. qu'au niveau des populations témoins. De plus, effectuée dans 
une université cette étude n'a pas de poiriêe générale, il serai t nécessaire 

C1) Cf Première partie chapitre deux & II 2-B] l'étude de la représentati

vité de l'échantillon. 
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de mener des recherches dans différents centres universitaires sur des po
pulations spécifiques et de distinguer dans les résultats obtenus ce qui 
est général des effets particuliers l iés à l 'échantillon. 

Dans la conception même de la recherche, ainsi qu'au niveau de l ' in
terprétation des résultats , les apports théoriques de sociologues et de 
psychologues nous ont souvent manquerainsi que la collaboration affective 
avec des praticiens : enseignants au supérieur et du secondaire, conseil
lers d'orientation. Un travail d'équipe eût été nécessaire. Il nous sem
ble par exemple qu'une part beaucoup plus large aurait dû être faite aux 
déterminants sociologiques de la trajectoire scolaire puis universitaire 
des étudiants, à l'influence des données socio-économique sur la vision 
de l 'avenir chez les jeunes et la prise en compte de données concernant 
la psychologie de l'adolescent aurait certainement "éclairé certains résul
t a t s . 

M. Duru dans une étude sur "la demande, d'éducation a l'Âj>i,ut de, 

Ve,n6eÂaneme.nt àtcondoiAe." -remarque "qu'une, thco-tle, paAtLcjuLL&Le. ezt va

lide, poun n.e.ndn.e. compte, de, ceAtalni typeA de, phe.nome.neJ> seulement ; [cette. 

AemaAque,} a poun, coAollxUAe. qu'IL eàt di^tcÂZe. " d'enAlckOi" la capacité, 

de. pAecLLctlon d'une. thé.onÀ,e. en allant che/icheA dam d'aut/ie. cadtie. tke\ofiL-

queÂ, qui ont axxÂht lesxh. pfwpm cokéJte.ncz, quelques va/UableJ> mpplejne.n-

taUteÂ" Il nous semble cependant qu'à travers la diversité des explica
tions que chacun peut fournir d'une même situation on peut sa is i r la com
plexité et la richesse de celle-ci et tenter d'en concevoir la cohérence. 
Cette recherche a malgré tout permis, en fonction de nos moyens,d'analyser 
certains points précis mais aussi d'aborder des problèmes beaucoup plus 
vastes, tel celui de l'adaptation à un nouveau mode de vie et de tra
vail . 

phe.nome.neJ


313 

IV. Conclusion. 

Il est c la i r , au terme de cette étude, que le sujet que nous 
avions choisi d'explorer dépasse largement les possibilités inscrites 
dans notre cadre de trayail . Nous avionstout â fa i t conscience au départ 
que nous ne pourrions épuiser les questions posées mais notre intérêt 
pour notre activité professionnelle nous a poussésà entreprendre cette 
recherche. 

Ce travail nous a permis de mettre en évidence un certains nombre de ré
sultats qui ne nous paraissaient pas êvidentsa priori.de mieux comprendre 
la population â laquelle nous nous adressons et la spécificité des struc
tures dans lesquelles nous travaillons. Il nous a aussi convaincusque cer-
tains efforts pourraient contribuer à l'adaptation des étudiants et à l ' a 
mélioration de leur condition de t ravai l . 

Nous sommes très sensibleSyatîx expérimentations et aux recherches 
actuellement menés par les conseillers d'orientation tendant à rendre opé
ratoire la théorie dëveloppementale de Super (1). Il nous semble dans ce 
domaine tout à fa i t indispensable de développer une pratique permettant 
à l 'élève et à l 'étudiant de se construire,véritablement à travers son 
projet en l 'aidant à mieux évaluer ses possibilités, VsuthencitS de ses • 

Cl] Nous f a i s o n s i c i r é f é r e n c e , e n t r e a u t r e , aux t ravaux de J . Zarka dé

j à c i t é e t aux t ravaux de P e l l e t i e r e t de ses c o l l a b o r a t e u r s su r l ' a c -

• ' t i v a t i o n du développement voca t ionne l e t personnel -CA.D.V.P] Cf : 

PELLETIER e t Col Développement voca t ionne l e t personnel Ed Mac Graw 

H i l l 1974. 

priori.de
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motivations et leur contenu réel ( i ; . Cela est de la compétence du con
seiller d'orientation seul prépare à jouer ce rôle. Une plus grande col
laboration avec les enseignants sur le terrain serait certainement sou
haitable. 

Pour notre part, en tant qu'enseignants, nous aimerions pouvoir réflé
chir à des structures de travail permettant aux étudiants d'avoir des 
points de repère. Il nous semble en effet indispensable de leurs^fournir 
la possibilité de se déterminer par rapport aux activités de l ' insti tu
tion dans laquelle ils se trouvent et par rapport aux objectifs de celle-
ci. Les structures de travail doivent être pensées en conséquence. 
Nous serions très favorable à la mise en place de méthodes de travail 
basés sur l'expérience et le projet (2) car celles-ci supposent de la 
part de l'apprenant la wision d'un but, l'élaboration d'un plan de travail 

CH Dans un article sur l'orientation de îl. REUCHLIN on peut lire : "Une 

prise en compte des différences individuelles indépendantes de l'ori

gine socio professionnelle et plus largement une explication des fac

teurs effectivement en jeu dans l'orientation et la sélection rae pa

raissent donc constituer des aspects importants du rôle du conseiller, 

en tant qu'ils peuvent contribuer à améliorer le rendement de l'appa

reil éducatif, nécessité qui s'impose sous tous les régimes politi

ques. Mais il y a plus» Je suis persuadé que la prise en compte objecti

ve des différences individuelles peut, à l'heure actuelle, accroître 

la mobilité sociale plutôt que la freiner". 

REUCHLIN (M) "Interrogations sur l'orientation" L'Orientation scolaire-

et professionnelle, 1977, N°1j p 5 è 2Q. 

C2) Nous faisons référence aux méthodes pédagogiques préconisées par D. 

DECROLY ou. J. DEWEY—. DECROLY CO] , BOQN CG) Vers l'école rénovée, 

Bruxelle, Paris, 1921, 324 p_DEWEY (J) Expérience et éducation, Bou

rrelier, Paris, 1947, 95 p 
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et la prise en compte de nombreux éléments pour la réalisation-'(1) 
autant d'étapes où la participation individuelle est indispensable. 
De tel les méthodes trouveraient certainement leur place dans une stru
cture d'alternance entre travail conceptuel et travail professionnel. 
Nous pensons en effet qu'une "In^o ̂ nation n'a. &cu vi' Iv.ttDtQX m *o'l, 

ÏÏICLU âwZommt î>l eJÛLn ut iyitwtâe,. àunz AÂJucution kieZlo, qui la. va-

LCde." (2)- De Plus» comme le montre D. Chartier dans son étude sur 
"Motivation et alternance" (3), une te l le organisation permet, par des 
réajustements successifs, la spécification du projet professionnel. 

(1 ) 3. DEWEY rend compte de ces différentes contraintes sur un exem-

. pie en ces termes "quelqu'un désire s'assurer une résidence en 

construisant une maison. Qu'importe la violence de son désir le-

quel ne "saurait être spontanément accompli. Il faut qu'il préci

se l'espèce de maison qu'il veut, le nombre et la disposition des 

pièces, qu'il esquisse un plan etc.. Il faut encore qu'il se ren

de compte de la relation entre ses fonds, ses possibilités de cré

dit et l'exécution du plan choisi qu'il recherche et examine 1'empla

cement et toutes autres'" conditions pour la vie de sa famille". 

Tiré de Expérience et éducation p 78. 

(2) HEDDUIIM CJ.P] "Du savoir à l'action" in les actes du colloque de • 

Pédagogie Universitaire ENPC, Paris mars 1982 p 47 à p 53. 

(3) CHARTIER CD) "Motivation et Alternance" Revue Mésonance N°3 IV. 

1982. 
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ANNEXE I - Ensemble de parties, appartenance, inclusion 

1ère modalité 

B .- S - I - 1 

S o i e n t E = | 1 , -2,. 3J e t F = {1 , 2} deux sous ensemble de 

l ' e n s e m b l e des e n t i e r s n a t u r e l s . Compléter à l ' a i d e des symboles 

6, jg% c l e s p r o p o s i t i o n s s u i v a n t e s : 

1 ••• f1! ! 2 l ••• .{a! (1. 3] . . . y (F) 

M l — { f l .2 } } {.11 ...3>(B) fW . . . 3»(E) 

Î21 ••• {{1}' î2]} {î1}} ••• ? ($ (= ) ) 

Donner tous l e s é léments de Ç ( t ? ( F ) ) 

2ème modalité 
E - S - II - 1 

Soient E = {a,b,c} et F = {a, b} deux ensembles. Compléter à l'aide 

des symboles e, jt, c les propositions suivantes : 

a ... {a} ' {b} ... {b} {a, c> ... * (F) 

{a} . . . {{a, b}] {a} . . . * (E) *» (F) . . . s> (E) 

{b} . . . f{a} , {b}] {a} . . . ? ( * (E) ) 

Donner tous les éléments de * ( * (F)) : 



ANNEXE I - Transitivité 
1-2 

1ère Partie Transitivité graphe 

ESI-3- et ESII-2 

1ère et 2ème modalité 

Soient"E = {a, b-, c] e t G = {(a, b) ; ( c , a) ; (b , c) \ l e 
graphe d'une r e l a t i o n sur E. Cette r e l a t i o n e s t - e l l e t r a n s i t i v e ? 

Oui Q Non Q 

Soit E = {a, b , c, d j . Compléter l e s ensembles suivants pour 
q u ' i l s so ien t l e s graphes de r e l a t i o n s t r a n s i t i v e s sur E, 
Essayer de ne pas ra jou te r de couples i n u t i l e s . 

i, = {(a, b) ; ( c , d) ; (b , c) ; 

Go = {(b, c) ; (a , d) ; ( c , d) ; ( a , b) ; 

G3 = {(c, d) ; (a , b) ; ( c , b) ; (a , d) ; 
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2ème partie Transitivitê lien verbale 

1ère modalité 
E - S - I - 4 

On. veu t que l ' e x p r e s s i o n "a un même c h i f f r e que" détermine 
une r e l a t i o n t r a n s i t i v e dans E = {32, 21 , JÊÊ { ( l e d e r n i e r nombre 
e s t caché p a r un ca r r é n o i r ) . 
Le nombre caché p e u t - i l ê t r e : 

13 ou i 0 3 non |~] 

23 

11 

oui Q 

oui Q 

non 03 

non 03 

45 

43 

oui Q 

oui Q 

non 03 

non Q 

L ' e x p r e s s i o n " a v o i r un même c h i f f r que" d é t e r m i n e - t - e l l e dans 

l ' e n s e m b l e E = {10, 1 1 , . . . 98 , 99} de tous l e s e n t i e r s à deux 

c h i f f r e s une r e l a t i o n t r a n s i t i v e ? 

Oui • Non 0] 
Pourquoi ? 

2ème modalité 

E - S - I I - 3 

On veu t que l ' e x p r e s s i o n "a un même c h i f f r e que" détermine 
une r e l a t i o n non t r a n s i t i v e dans E = {32, 2 1 , J | | ( l e d e r n i e r 
nombre e s t caché pa r un c a r r é n o i r ) . Le nombre caché p e u t - i l 
ê t r e ? 

13 oui 0 3 non 0 3 

23 oui 0 3 n o n CZl 4 5 oui 0 3 n o n D 

11 oui 0 ] n o n 0 ] 43 ou i 0 3 n o n E3 

L ' e x p r e s s i o n " a v o i r un même c h i f f r e que" dé t e r m i n e - t - e l l e 

dans l ' e n s e m b l e E ={10, 1 1 , . . . , 98 , 9 9 | de tous l e s e n t i e r s à 

deux c h i f f r e s une r e l a t i o n t r a n s i t i v e ? 

ou i • non • Pourquoi ? 



ANNEXE I - IR Corps Ordonné I _ 4 

L - C - I - 1 

1ère modalité s 

a, b , c e t d sont des nombres r é e l s . 
Parmi les t r o i s proposi t ions suivantes quelles sont c e l l e s qui 
sont vraies ? Pour c e l l e s qui sont fausses donner un contre 
exemple. 

M J a > b e t c > d implique a - c > b - d 

Ç2J a > b e t c > d implique a + c > b + d 

Çzj a > b e t c > d implique ac > bd 

L - C - I I - .1 

2ëme modalité 

Trouver l 'ensemble des nombres r é e l s x v é r i f i a n t 
(mx - 5 ) < m - 3 x / m é tan t un paramètre. 



ANNEXE I - Distance sur [L-C- I - 2 
1-5 

1ère modalité 
Sur l a d r o i t e su ivan te r e p r é s e n t e r l ' ensemble des nombres 

r é e l s x t e l s que |x + 3 j < 5 
. / 

— t 1 ) i i | 1 1 1 ( » i i 1 1 1 ( v — * 1 » -— 
- 10 -5 - 1 0 1 5 10 

Donner l ' ensemble E des nombres r é e l s x v é r i f i a n t 
J3 x - 4 | = 22 

D é f i n i r à l ' a i d e du symbole " v a l e u r absolue : j I" 

l ' e n s e m b l e F des nombres r é e l s x v é r i f i a n t 2 < x < 4 

Donner l ' ensemble G des nombres r é e l s x v é r i f i a n t 

|x - 3-| + |ô - x | < 2 

L-C- II - 2 

2ème modalité 

Quel e s t l ' i n t e r v a l l e ensemble des nombres r é e l s x t e l s 

que t 
| x - 2 | < 1 

. Donner l ' ensemble E des nombres r é e l s v é r i f i a n t 

J3 x - 4 | = 2 2 

D é f i n i r à l ' a i d e du symbole " v a l e u r absolue : | j " 

l ' e n s e m b l e F des nombres r é e l s x v é r i f i a n t . 2 < x < 4 

Donner l ' en semble G des nombres r é e l s x v é r i f i a n t 

d (x , 3) + d (x , 6) < 2 ou d ( a , b) = | a - b | 
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ANNEXE I - Racine carré 

L - C - I e t l l - 3 

1ère et 2ème modalité 

Effectuer les opérations e t donner l a valeur des r é e l s 
suivants : 

= VT 4)' 

d = \Jô72~5 - y î â T + \/T769 
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ANNEXE I - Continuité - Limite 
1ère et 2èn>e modalité 

I et II - 4 

Montrer en u t i l i s a n t l a d é f i n i t i o n de l a c o n t i n u i t é que 

1'application l . J ^ o v - est continue en 0 
Jt/v»->o x—i 

L'application ? de E dans E définie par .: 

- x = 0 J (0-) = 0 

es t - e l l e continue en + 1 ? Jus t i f ie r votre réponse, 

e s t - e l l e continue en 0 ? Jus t i f i e r votre réponse. 

Quelle es t la limite de l 'expression — définie sur (R -\0\ 

quand x tend vers 0 par valeurs supérieures. Jus t i f ie r 
votre réponse. 
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ANNEXE I - Structure usuelle d'expace vectoriel sur R3 

E.V. I e t E.V. II - 1 

1ère et 2ème modalité 

3 
Définir l e s l o i s usue l les qui donnent à R une s t ruc tu re 

d'espace vec to r i e l r é e l . 

ANNEXE I - Applications linéaires 

E.V. I e t E.V. II - 5| 

1ère et 2ëme modalité 

E é t an t un espace vec to r i e l sur R e t £ une appl ica t ion linéaire 
de E dans E, l e s phrases suivantes son t - e l l e s vra ies ou 
fausses ? 

- l ' image par f d'un système l i b r e e s t un système l i b r e . 

v ra i C~j faux Cj 

- s i u e s t combinaison l i n é a i r e de {û*' , î L , . . . , uM a lo r s 

f(u) e s t combinaison l i n é a i r e de | f ( u * ' ) , . . . , f(uV) } 

v ra i Ç/j faux C_J 

- l ' image par f d'un système générateur e s t un système 
générateur . 

v ra i Ç~j faux Ç/j 

- s i E e s t de dimension 2, on peut associer à f une 
matrice à 2 l ignes e.t deux colonnes. 

v ra i ( j faux 'Ç~J 

- s i E e s t de dimension 2, s i A e s t une matrice de f, 
s i l e déterminant de A e s t non nul , a lo r s on peut déterminer 
l a dimension de l ' image par f de E. 

O faux O vra i 



ANNEXE I - Sous espace vectoriel E 
1-9 

V - I - 2 

1ère modalité f 

Parmi les parties suivantes quelles sont celles qui sont des 

3 sous espaces vectoriels de R muni des lois usuelles?Démontrez-le. 

Vl ( al' a2* a3 ) € R 3 /al3°} 

P2 ={ ( al' a2' a3 ) e* 3 f al + a2"°) 

'((ai,a2,a3)€R
3 / a ^ a^ l) 

E - V - II - 2 

2ème modalité 

parmi l e s p a r t i e s suivantes quel les sont c e l l e s qui sont 
3 

des sous espaces vec to r i e l de E muni des l o i s usuel les ? 
Démontrez l e . 

P1 = | ( a 1 t a 2 , a3) € R 3 | a 1 + ag = 1} 

P 2 = j ( a 1 ( a 2 , a3) € R3 Ja., = 0} 

P 3 = { ( a r a 2 , a3) g E 3 | a 1 + a2 = 0} 



ANNEXE ï - Système libre - Système de génération 

E.V. I-.3 et E.V. I I -4 

1ère question - 1ère et 2ëme modalité 

Les vecteurs suivants sont-ils linéairement indépendants dans R3 

muni des lois usuelles? Démontrez-le. 

(1,-1,0); (0,1,-2) ; (0,0,3) 

Les vecteurs suivants forment-ils un système de générateurs dans 
3 

R muni des lois usuelles? Démontrez le. 

(2,0,0) ; (1,1,0) ; (1,1,1) 

E.V. 1-4 et E.V. II-3 
2ême question - 1ère et 2ème modalité 

E étant un espace vectoriel sur R, les phrases suivantes sont-elles vraies 

ou fausses ? 

- Dans un plan de E, s'il en existe, on peut toujours choisir trois 

vecteurs linéairement indépendants 

vrax O faux O 
- n vecteurs u-, û*~ . ..., û* de E sont linéairement indépendants si et 

seulement si :• V (X . , \ ) £ Rn -I (0, 0, ..., 0)1 2 - A i û-ï* 0 
1 ' ' n i i ._i x i-1 

vrai ( ) fauxf j 

Si E est de dimension n toute partie libre a au moins n éléments. 

vrax O wO 
Toute partie formée d'un seul vecteur non nul est libre. 

vrai f A faux f j 
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FACTE^S DES VARIABLES 

1 
2 
3 

'4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,26 
•«•12 
•0 ,24 
•0 ,33 

y t92 
0,93 
0,94 
0,91 
0,93 
0,85 

•0 ,71 
0,75 
0,79 
0,70 
0,14 
0,15 
0,15 
f , ! 2 
0,16 
0,04 

0,06 
•0 ,57 

0.13 
e.si 
0,02 

• 0,00 
0,00 
0,04 
0,05 
0.02 

0.63 
0.21 
0.31 
0.08 

•0 ,03 
• 0 , 0 3 
•0 ,03 

0.01 
0,00 
0.05 

•0 .11 
«0.23 

0,44 
•0 .36 
«0,04 
•0 ,14 

3.23 
0.19 

•0 ,05 
•0 ,00 

# * # # 
# VALEURS PROPRES # TAUX D'INEPTIE * INERTIE CUMULEE # 
# . # # # 

* 

* 

# 

0,52554845*01 
0,2278414E+01 
0,6144364E+00 
0,559l354£*00 
0.4429562S+00 
0.3547061E+00 
0,17062925*00 
0,1602&16£*00 
0,9153945E»0l 
0,7243760S*0i 

* 
# 
* 
* 
* 
# 
« 
« 
# 
# 
# 
* 

52.55 
22,78 

6.14 
5,59 
4,43 
3.55 
1.71 
1.60 
0.92 
0.72 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
* 
# 

52,55 
75,34 
81,48 
87,07 
91,50 
95,05 
96,76 
98,36 
99,28 

100,00 

# 
# 
• 
* 
* 
# 
# 
* 
# 
# 
# 
« 

^THÏCE DE5 CDRPEtATlONs 

i tems -* I 

î 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
if» 

1,0006 
•0 ,4421 
-0 ,4641 
-0 ,4631 

0,1379 
0,1283 
0,142*: 
0,1367 
0,1964 

-C.4421 
1,0000 
e , 5f5 3 

_f_,37f_5_ 
•0.02P7 
r,fR79 
o0,k)2c4 
•0,0643 
-0,0144 
-0,0662 

•0.4641 
0.5053 

Lacet* 

-0 ,1156 
•C.1549 
•6.1047 
•0,0665 
-e.1036 
»e.i7B7 

-0,4631 
0.37C5 
0.5515 

•0,19b8 
-0,1769 
-0,2233 
•0.2379 
-0.16C1 
-0,2268 

0.1309 
•0,0207 
.0,1156 
.0,1966 
l.O0en 
8,8967 
0,8827 
0,8155 
0.8339 
0.7126 

0,1379 
0,0079 
•G.1549 
•0.1769 
0,8967 
1,0000 
C.8927 
0.8074 
0.B7U2 
0,7164 

0.1283 
•0.0204 
•0.1047 
•0.2233 
0.8827 
0.8927 
1.0000 
C.8652 
0.9021 
0,7305 

0,1420 
•0.0643 
•£.0665 
•0.2379 
0.8155 
0.8074 
0,8652 
1.CUC0 
0.8165 
0.7715 

0,1367 
•0,0144 
•0,1036 
•0.1681 
0.8339 
0,8702 
0,9021 
0,8165 
1,0000 
0,7784 

19 

0,1964 
•0,0662 
•0,1707 
•0.2288 
0,7126 
0,7164 
0,7305 
0,7715 
0,7784 
1,0000 
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A 
\* AI 

^ P * ^ t k f 

* M 

t * f«.tW 

I..4 

Représentation des items suivant les trois premiers facteurs 

* « • 

•WfiuJLr 3 « 

AU 

y * * * * * 
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ANNEXE I - A.C.P. - Transitivité 

Représentation graphique : Axe horizontal 

Axe vertical 

1er facteur 

2ëme facteur 

POII-'TS Dourt-rs t 
(043,M3) (<M3,nS4) 
tP.IOKS')) 
tf».6,f°P) 
(ep3,p7C) 
{DP9,M3) 
(P16,024) 
ÇCB7,113} 

(ri5,l36) 
(<"P3,i«77) 
(Pc9,094) 
([•16,074) 
{CCI,036) 

(eP3>f55) 
(044,ICI) 
(»4P,C6«) 
(015,156) 
((•(•3,069) 
<CC9,102) 
(316,1)8!) 
(053,159) 

(«2(148) 
'(043(110) 
(B4P.15B) 
(co7,ui7) 
(003,114) 
(B09,ll'5) 
(016,11») 
(019,089) 

(004,P21) 
(120(123) 
(047(163) 
(PC,038) 
(0C3.126) 
(009,127) 
(016,128) 

(P04,r95> 
(V5 ,V6 ) 
(008,096) 
(0C7.O41) 
(003,lt,3) 
(009,145) 
(016,12') 

(004,137) 
(V5 ,V7 ) 
(064,143) 
(00',133) 
(134,142) 
(018,130) 
(016,135) 

(005,T54) 
(V5 ,V9 ) 
(015,026) 
(0P7,lJ9) 
(046,131) 
(030,082) 
(016.141) 

(005,093) 
(040,05B) 
(015,073) 
(007,1(2) 
(009,025) 
(030,085) 
(016,146) 

(044,050) (044,061! 



ANNEXE I - A.C.P. - Transitivité 

1-14 

Représentation 

T 

C.97 I 
0 ,94 I 
f . 9 2 X 
r , 8 9 i 
c,™ i 
p . ' a : 
» . i i i i 
f i , 7 ! S 
0 ,75 I 
»-.-î2 I 
t , t 9 I 
B,67 I 
<V4 I 
0 , M i l » 
4 ,59 I 
f , 5 6 J 
0 ,53 : 
c.Je x 
* , 4 7 I 
» , 4 4 X 
r , 4 j x 
P.39 X 
P,36 X 
r , j j x 
P.J1 X 
0 ,28 I 
e,îs x 
0 , 2 3 X 
» , ) » I 
f , 1 7 I 
« , 1 4 X 
" .11 X 
0 , f « I 
*,rt I 
0 , P 3 X 0 7 1 
p,re x 

• 0 , r 3 I 
•r,r6 x 
- p . c s l t 
•«".il I 
• e , ! 4 r j » 
-«".17 I 
• P , 1 9 I J41 
• f . J J I 
=C,2S I 
• r , j « x 
• < \ 3 i I 
•11,33 I 
• < \ J 6 X 
•«•,39 I 
.Pl.42 I 
• f \ « 4 X 
• P , 4 7 I 
•C,5P I 
• l" . !3 I 
•C ,56 î 
•f",SS I 
•p ,&i i 
•P ,S4 I 
• 0 , 6 7 I 
• P , 6 9 I 
• F , 7 2 I 
• 0 , 1 5 I 
•C,7B X 
• P . M X 
• f . " 3 I 
• P . 0 6 X 
•P .P9 I 
• 0 , 9 2 I 
• F , 9 4 X 
• 0 , 9 7 I 

T 
• 1 .0 

T 

1 )2 *6« 
104 

079103 

• 96 »7! 

m si» 
046 

B2702) 

"'* 

892 

T 

*?•* 

FOIRTS oouptrs i 
( K 4 , 1 5 8 ) 
tP>6, J2-5J 
( ( !3e ,eP5) 
( e r « f i P 2 ) 
( 0 r 7 , P l 7 ) 
( 0 P 7 , 1 6 3 ) 
( 0 1 9 , 0 7 3 ) 

( 0 5 4 , r 9 J ) 
(BJS,135) 
( 0 1 0 , 1 5 0 ) 
( f ! r 9 , i M ) 
(?P7,P38) 
( P P S . M e ) 
( P I S , 1 3 » ) 

graphique : 

T 

M I 
125 

T 

QT 

0*4 
!«(• m i t » 
' 12» 

»S4 

»•» 
»4S eu 

r i 9 
0 i » 0 l l 

+ Ï 4 . 
r>5 
e i ? 

6>99 
1«1 

1 » 

16» 
« » ] 
«91 

019 
163 

Axe horizonta" 
Axe vertical 

T t 

•2» 

04» 

•91 

El 
* — ' 1 2 1 

U2 «ai • 
« M 5 3 lUTk. 

018009 1S7097 *^. 

022 r 
A T h i e r s 

•07 ( 4 2 
003 
10» 

M4144 

l»« 

T 
-«,» 

( 0 0 4 , 0 2 1 ) 
( 0 5 4 , 1 5 1 ) 
( d 6 , 1 4 1 ) 
( E r l , a 3 6 ) 
if<">,l2T) 
(01-7,U4l) 
t?P3 ,B77) 
( 0 1 9 , 1 5 6 ) 

»»• 

t 
• « , 4 

( 6 0 4 . 0 9 5 ) 
(B06.1P9) 
( 0 1 6 , 1 4 6 ) 
( 6 8 7 , 1 1 3 ) 
( B l 8 , l 3 0 ) 
(BC7,1)47) 
{ 0 0 3 , 0 6 » ) 
( 0 4 4 , 0 9 0 ) 

•n 

m 

T 

71J6 

•91 

• 0 . 2 « 0 , 0 

( 0 0 4 . 1 3 7 ) (064 .1431 
( 0 1 6 , 0 3 4 ) ( 0 1 6 , 0 7 4 ) 
(0419,058) ( 0 4 0 , 0 5 9 ) 
( 0 5 3 , 1 5 9 ) (V8 , V 9 ) 
( 0 0 9 , 1 4 5 ) (V5 ,V7 ) 
( 0 0 7 , 0 4 8 ) (843,1)66) 
( 0 0 3 , 1 1 4 ) ( 0 0 3 , 1 2 6 ) 
( 0 4 4 , 0 6 1 ) ( 0 4 4 , 1 01) 

: 1er facteur 
: 3ème facteur 

t t t 

\ 

t 

/ »2J 

/ " ' 
/ lB7 l»2 

f 

/ 

»»2 

I 

X 
X 
X 

x x x x X 
I 
I 
I 
X 
X 
X 
I 
t 
t 
X I 
X 
X 
J 
X 

. I 

\i I 
X 

! • • «43 »7» 
182 016' 

B:Pasca£liJ , 

à A 
2 

i e»7 

t t t 
0 , 2 » . « » . » 

( 0 0 2 , 0 5 9 ) ( 0 6 6 , 0 9 0 ) ( 0 0 8 , 3 9 6 ) 
( 0 1 6 , 0 8 1 ) ( 0 1 6 , 1 1 8 ) ( 0 1 6 , 1 2 8 ) 
( 0 4 0 , 0 6 5 ) ( 0 4 0 , 0 6 » ) ( 0 3 0 , 0 8 2 ) 
( 0 0 9 , 0 2 5 ) ( 0 0 9 , 0 3 3 ) ( 0 0 9 , 0 9 4 ) 
( 0 6 3 , 0 8 4 ) ( 0 6 3 , 1 1 0 ) ( 1 3 4 , 1 4 2 ) 
(0C7.133) ( 0 0 7 , 1 3 » ) ( 0 3 2 , 1 4 8 ) 
(046 ,1311 ( 0 0 3 , 1 6 5 ) ( 0 1 5 , 0 2 6 ) 

119 

ES \ 
• 2 * 1*4 C 

040Î)J0'-
013 I , 

in x 
SU X: * " " X . 

• 6 3 1 

I 

• S» 

i 
062 

••• 
\ 

\ 
\ l » » 

t 

».« 

( • « 9 , 1 4 9 ) 

1 )4 
• 9 7 1 , 

X! 
X! 
x; II 

• 19! 

x: xi 
x: I! 
il 
I! 
I 
X 
X: 
X; 
I! 

ï 
• 4 4 J SI 

— - " " ^ X 

: X 
i 
X 
I 
I 
X 
X 
I 
X 

t 
1 .» 

( 1 2 0 , 1 2 2 ) 
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ANNEXE I - Pensée divergente 
D.V. 

NOM : PRENOM : — SECTION : 

( 

On vous démande de répondre à chaque question par une série d'expressions 
courtes. 

D.V. i - Que peut-on faire avec une brique ? 

Uil. II - Quelles sont les motivations qui peuvent entourer l'achat d'un journal ? 

> Dy.III - Enumérer les défauts d'un livre. 
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ANNEXE I - Pensée divergente (suite) 

D.V.IV - Supposons qu'en se congelant, l'eau se contracte au lieu de se dilater 

et que pour un même volume d'eau, elle devienne plus lourde au lieu de deve

nir plus légère. Dresser la liste la plus longue possible que ce changement 

. produirait. 

DV. V - Trouvez les analogies qui existent entre certains des objets suivants : 

hamac, coquetier, petits pois en conserve, charbon, tondeuse à cheveux, chat, 

trolley bus, piédestal. 

Nature du point commun 

Pour chaque analogie trouvée entre certains des objets cités, en regard de 

la nature du point commun, mettre une croix dans les colonnes correspondant 

à ces objets. 
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ANNEXE I - Pensée divergente (fin) 

D.V.-VI - Vous trouverez ci-dessous une série de dessins inachevés tous identi

ques. Vous devez conpléter le plus grand nombre possible d'entre eux en des 

dessins différents et significatifs. 

J D 

1 o 
1 

^ 

'la 

J D 

C 
< : 

ÛV-VII - A partir des initiales de mots suivantes, construisez le plus grand 

nombre de phrases possible : N..... . m u t .. 



ANNEXEE : AP. Le Questionnaire. 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

NOM : 

Prénom: 

P r o f e s s i o n , é v e n t u e l l e m e n t envisagée : 

• • • • f 

Vous trouverez ci-dessous des phrases se rapportant 

au choix d'une profession.Si vous êtes d'accord 

avec l'opinion exprimé',ou si vous pensez que la 

phrase peut s'appliquer à vous,faites une croix 

dans la colonne VRAI.Dans le cas contraire faites 

une croix dans la colonne FAUX 

1. Une fois qu'on a choisi une profession, on ne peut plus en choisir une autre. 

2. Pour choisir une profession, on a besoin de savoir qui on est 

3. Je projette de suivre l'orientation que mes parents me suggèrent. 

4. Tout le monde doit bien aller travailler tôt ou tard, mais je ne suis pas pressé 
de voir arriver ce moment. 

5. N'importe qui peut faire n'importe quel travail, pourvu qu'il fasse l'effort 
nécessaire. 

6. Tant que je serai à l'université, je ne me ferai pas de souci quant au choix 
d'une profession. 

7. Le choix d'une profession est important puisqu'il détermine ce qu'on gagnera. 

8. Le travail est important surtout parce qu'il permet d'acheter selon ses désirs 

9. Ce qui m'attire le plus dans une profession c'est la possibilité qu'elle m'offre 
de progresser, d'«aller de l'avant». 

10. Je rêve souvent à ce que je voudrais faire plus tard, mais je n'ai pas encore 
vraiment choisi. 

11. Dans le choix d'une profession, les capacités ont plus d'importance que 
les goûts. 

12. Vos parents sont probablement ceux qui savent le mieux quelle profession 
vous devriez choisir. 

13. Je serais heureux si je pouvais dès à présent aider les autres dans mon travail 

14. Le travail est triste et ennuyeux. 

15. Chacun me dit des choses différentes ; par conséquent, je ne sais pas quelle 
profession choisir. 

16. Je ne sais pas comment faire pour entrer dans la piofession que je ilésiie. 

17. A quoi bon essayer de fixer son choix sur une piofession, alois que l'avenir 
est si incertain. 

18. Je passe beaucoup de temps à penser à une profession, dont je sais que je ne 
pourrai jamais l'exercer. 

19. Je ne sais pas quelles disciplines je devrais étudier l'année prochaine. 

20. Il est probablement tout aussi facile de réussir dans une piofession que dans 
une autre. 

21. A 15 ans. on devrait déjà avoir des idées assez claires sur la profession à 
laquelle on se destine. 

22. Il y a tellement d'éléments à considérer dans le choix d'une profession, qu'il , 
est difficile de se décider,. 

23. Je pense rarement à la profession que je pourrais exercer plus tard. 

24. Peu importe la profession que l'on choisit pourvu qu'elle procure un revenu 
élevé. 

1 

(VRAI FAUX 

i 
1 

i 

i 

! 

: 



VRAI FAUX 

25. Pour le choix d'une profession, on ne peut pas se tromper beaucoup en suivant 
les conseils de ses parents. 

26. Le travail professionnel ressemble beaucoup au travail scolaire. 

27. J'ai beaucoup de mal à me préparer à la profession que je veux faire. 

28. Je ne connais pas grand chose aux exigences des professions. 

29. La profession que je choisirai devra me laisser très libre de faire ce que je veux. 

30. La meilleure chose à faire est d'essayer plusieurs professions et de choisir 
ensjite celle que l'on aime le mieux. 

31 . Ch.ique personne est faite pour une profession et une seule. 

32. Il i'st plus important de savoir si on est capable d'exercer une profession que 
de savoir si elle vous intéresse. 

33. Je ne peux pas comprendre que certains aient des idées tellement arrêtées sur 
ce qu'ils veulent faire. 

34. Ainsi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours su quel genre de profession je 
voilais exercer. 

35. J'.iimeràis faire des choses exceptionnelles dans mon métier, (de grandes décou-
veiics, gagner énormément d'argent, aider un grand nombre de gens, etc.). 

3G. L J plupart du temps c'est par hasard qu'on choisit une profession plutôt 
qu'une autre. 

37. O n s une profession, il est plus important d'avoir des relations que de bien 
connaître son travail. 

33. Qijartd ce sera le moment de choisir une profession je déciderai moi-même. 

30. On devrait choisir une profession qui permette d'aider les autres. 

40. Quand j'étudie, je me surprends souvent à rêver à ce que sera mon travail 
futur. 

«*1. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie professionnelle. 

42. Il faut choisir une profession et voir ensuite comment on peut y accéder. 

•13. Aucune profession ne m'attire vraiment beaucoup. 

44. Ou duvrait choisir une profession dans laquelle on peut devenir célèbre. 

4!>. Si on a des doutes sur re que l'on désire faire plus tard, i l faut demander 
et nseil à ses parents eu à ses amis. 

4i>. 0 i devrait choisir une prolession qui permette d'agir selon ses convictions. 

i l . L.- plus important dans le travail c'est le plaisir qu'on éprouve en l'accom-
p issant. 

•18 J • reste indécis sur le choix de ma profession. 

49. Le problème du choix de ma profession se résoudra bien de lui-même un jour 
ou l'autre. 

50. Je ne vais pas me tracasser pour choisir une profession puisque de toute façon 
ce n'est pas moi qui en décide. 

51 . Il faudrait que chacun ait la possibilité de choisir librement sa future profession. 

52. Le fait d'être une fille n'a pas d'influence sur le choix professionnel. 

53. Les choix professionnels que nous faisons sont sans grand rapport avec les 
résultats obtenus à l'école. 

54. La situation du marché du travail évolue constamment. 

55. Chacun d'entre nous porte la responsabilité du choix professionnel qu'i l fait. 

56. Nos succès et nos échecs n'influencent pas nos décisions concernant noue 
carrière. 

57. La plupart des gens exerceront la même profession toute leur vie. 

58. Le fait de connaître les relations qui existent entre les professions pou! 
contribuer à élargir le champ de nos choix professionnels. 

59. Les crises économiques touchent plus fortement certaines professions que 
d'autres. 

60. En prenant certaines mesures, on peut améliorer les conditions de travail d'un 
grand nombre de professions. 

6 1 . Notre état de santé peut restreindre l'éventail des professions qui nous 
seraient accessibles. 

62. Le temps disponible pour les loisirs ne dépend pas de la profession que l'on 
exerce. 

63. Toutes les professions contribuent au bon fonctionnement de notre société. 

64. Les changements dans la situation mondiale n'influencent pas le marché du 
travail. 

65. C'est à nous personnellement qu'il appartient de recueillir des informations sur 
les métiers ou professions qui nous attirent. 

66. Si l'on est malheureux dans son travail, on le sera également dans les autres 
domaines de sa vie. 

67. Pour certaines piofessions, il existe plusieurs types de formation différents. 

68. La plupart des professions ne présentent pas d'inconvénients imponants 

69. Le choix professionnel peut dépendre, dans une certaine mesuré, rins ensoi 
gnements ou de la section scolaire suivis précédemment. 

70. Une personne insatisfaite dans une entreprise i - m être satisfaite dans une 
autre, tout en faisant le même genre de travail. 

VRAI 

/ 

FAUX 



ANNEXE II - A.P. Tableaux I 

Pourcentages obtenus dans l'Enquête Nationale^1). 

Item n° 

Vrai 

Plutôt 
Vrai 

Plutôt 
Faux 

Faux 

Item n° 

Vrai 

Plutôt 
Vrai 

Plutôt 
Faux 

Faux 

Item n° 

.. Vrai 

Plutôt 
Vrai 

Plutôt 
Faux 

Faux 

Item n° 

Vrai 

Plutôt 
Vrai 

Plutôt 
Faux 

Faux 

Item n° 

Vrai 

Plutôt 
Vrai 

Plutôt 
Faux 

Faux 
: 

1 

1,6 

17,3 

35,2 

45,9 

15 

4,6 

16,6 

22,4 

56,4 

29 

19,9 

48,2 

23,4 

8,6 

43 

6,8 

11,4 

21,5 

60,3 

57 

35,8 

47,9 

10,9 

5,4 

2 

51,1 

42,4 

3,4 

3,2 

16 

6,0 

20,0 

22,8 

51,3 

30 

7,1 

26,3 

36,7 

29,9 

44 

1,9 

6,5 

23,1 

68,5 

58 

51,2 

45,2 

2,8 

0,9 

3 

1,1 

13,1 

25,2 

60,6 

17 

6,4 

21,0 

29,5 

43,1 

31 

1,5 

8,4 

25,8 

64,3 

45 

30,5 

49,7 

10,7 

9,1 

59 

75,1 

21,6 

2,1 

1,2 

4 

8,9 

25,6 

32,2 

33,3 

18 

4,0 

8,9 

19,1 

68,0 

32 

10,0 

28,0 

33,0 

28,9 

46 

44,6 

46,4 

5,0 

4,0 

60 

59,0 

38,3 

2,2 

0,5 

5 

8,8 

23,0 

31,0 

37,3 

19 

6,3 

12,4 

17,1 

64,2 

33 

7,3 

13,4 

24,5 

54,8 

47 

67,4 

28,5 

2,6 

1,5 

61 

69,2 

27,7 

2,4 

0,7 

6 

1,0 

2,9 

21,9 

74,2 

20 

4,3 

11,4 

35,0 

49,3 

34 

11,5 

15,4 

15,2 

57,9 

48 

17,9 

24,3 

23,0 

34,8 

62 

5,0 

5,5 

25,2 

64,3 

7 

15,1 

38,8 

25,3 

20,8 

21 

8,4 

22,0 

27,3 

42,2 

35 

22,9 

41,2 

20,8 

15,0 

49 

13,8 

21,8 

29,0 

35,4 

63 

39,9 

36,2 

10,4 

13,5 

~8 

6,0 

29,9 

32,4 

31,8 

22 

36,9 

46,0 

10,3 

6,8 

36 

8,7 

33,4 

32,1 

25,8 

50 

0,7 

2,4 

15,9 

81,0 

64 

1,8 

2,8 

28,2 

67,2 

9 

44,3 

41,1 

8,9 

5,7 

23 

5,3 

11,3 

28,4 

55,0 

37 

3,7 

14,0 

36,3 

46,1 

51 

71,1 

23,5 

3,2 

2,2 

65 

53,7 

39,4 

4,8 

2,1 

10 

24,3 

33,6 

17,9 

24,1 

24 

0,7 

6,1 

32,2 

60,9 

38 

66,7 

25,2 

4,5 

3,5 

52 

17,9 

21,4 

30,1 

30,6 

66 

17,0 

38,7 

20,0 

24,3 

11 

15,8 

40,5 

29,5 

14,1 

25 

0,8 

13,3 

39,0 

46,8 

39 

24,7 

55,1 

13,8 

6,4 

53 

7,4 

15,2 

42,4 

34,9 

67 

57,6 

36,4 

4,5 

1,4 

12 

1,1 

10,4 

34,8 

53,7 

26 

1,0 

5,1 

24,4 

69,6 

40 

18,4 

29,1 

24,8 

27,8 

54 

'5'7,4 

27,8 

8,8 

6,0 

68 

3,4 

21,6 

47,4 

27,7 

13 

30,0 

50,7 

12,1 

7,1 

27 

5,4 

26,0 

36,6 

31,9 

41 

28,6 

37,1 

20,8 

13,5 

55 

54,2 

33,6 

8,3 

3,9 

69 

57,8 

40,4 

1,2 

0,7 

14 

3,2 

7,9 

38,2 

50,7 

28 

21,6 

47,6 

21,1 

9,6 

42 

24,1 

41,1 

18,8 

16,0 

56 

4,7 

11,3 

41,2 

42,8 

70 

53,8 

37,6 

6,4 

,2,3 

(1) D'après BENEDETTO. Op. cité. Effectif : 1378 étudiants. 
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AMNEXE H : AP. Tableaux II 

On trouvera ci-après des tableaux donnant, item 

par item, le signe de la différence entre le 

pourcentage de "vttai." pour chaque échantillon uti

lisé et le pourcentage de "vtuû" pour l'enquête 

nationale. Dans le cas où la différence est signi

ficative^ ' le risque est indiqué dans la case 

correspondante. 

CD Intervalle de confiance évalué sur abaques, cf : 

Centre de Formation aux Applications Industrielles de la Statistique 

"Tables Statistiques". Revue de Statistique Appliquée, 1959, Vol. VII, N° 4, 

p. 11.33 et p. 11-35. 



II-5 

Item 

Al 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

1 

-

-

_ 

-

-

2 

-

-

— 

-

-

3 

5% 

-

_ 

= 

-

4 

-

= 

2% 

+ 

-

5 

-

+ 

— 

-

+ 

6 

+ 

-

_ 

= 

+ 

T 

5% 

-

+ 

= 

= 

8 

2%, 

-

_ 

-

+ 

9 

-

-

_ 

-

-

10 

+ 

-

5% 

-

-

11 

- : 

-

= 

= 

-

12 

-

-

— 

2%_ 

- : 

Item 

Al 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

13 

+ 

= 

= 

2%o 

-

14 

+ 

+ 

+ 

+ 

15 

= 

-

+ 

+ 

16 

5i 
+ 

+ 

_ 

= 

17 

+ 

+ 

+ 

+ 

18 

5% 
+ 

+ 

+ 

+ 

19 

2°/o 
+ 

+ 

— 

2%o 

+ 

20 

+ 

+ 

_ 

= 

21 

-

-

_ 

= 

22 

-

-

+ 

+ 

-

23 

= 

= 

= 

+ 

+ 

24 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Item 

Al 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

25 

-

+ 

+ 

-

-

26 

+ 

' . 

= 

-

27 

+ 

2%0 
+ 

-

+ 

2%o 
+ 

28 

+ 

_ 

+ 

= 

- • 

29 

-

+ 

-

+ 

+ 

30 

+ 

+ 

-

-

+ 

31 

-

+ 

-

-

32 

-

+ 

+ 

-

-

33 

+ 

+ 

-

+ 

-

34 

-

-

-

-

35 

-

+ 

+ 

-

-

36 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Item 

Al 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

37 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

38 

-

-

+ 

+ 

-

39 

-

= 

-

-

-

40 

+ 

+ 

+ 

-

5% 
+ 

41 

5% 
+ 

5% 
+ 

-

+ 

+ 

42 

-

_ 

-

-

-

4î 

+ 

= 

+ 

+ 

+ 

44 

+ 

+ 

-

+ 

-

45 

-

5% 

= 

-

-

46 

-

— 

+ 

+ 

+ 

47 

-

_ 

-

-

-

48 

+ 

+ 

-

+ 

5% 
+ 

Item 

Al 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

49 

-

+ 

-

+ 

-

50 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

51 

-

= 

-

-

+ 

52 

-

+ 

+ 

Bi 

+ 

53 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

54 

+ 

= 

+ 

+ 

+ 

55 

= 

-

+ 

-

-

56 

-

5% 
+ 

-

+ 

-

57 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

58 

+ 

+ 

+ 

= 

-

59 

= 

_ 

-

-

'-

60 

-

+ 

+ 

+ 

-

Item 

A i 

A2 

IUT 

BP 

Thiers 

61 

-

mm 

-

= 

-

62 

•+ 

+ 

-

-

+ 

63 

+ 

5% 

+ 

2% 

= 

64 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

65 

-

.— 

-

+ 

= 

66 

-

5% 

-

-

67 

+ 

+ 

+ 

= 

68 

= • 

-

+ 

-

69 

-

+ 

+ 

-

— — — 

70 

-

+ 

+ 

-
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ANMXEH :AP. Tableaux III. 

On trouvera ci-après des tableaux à double 

entrée correspondants aux items pour lesquels 

on a relevé une différence significative^ ' 

entre les pourcentages de réponses "VSULLZA" 

pour au moins deux échantillons interrogés. 

Dans ce cas là le risque est donné dans la 

case correspondante. 

Dans tous les cas, le signe + (resp. -) à 

l'intersection de la ligne X et de la colonne 

Y indique que le pourcentage de "WLCÛ" donné par 

l'échantillon X est supérieur (resp. inférieur) 

au pourcentage de "vn.al" donné par l'échantillon Y. 

(1) Intervalle de confiance évalué sur abaques, cf : 

Centre fe Formation aux Applications Industrielles de la Statistique 

"Tables Statistiques" Revue de Statistique Appliquée, 1959, Vol. VII,n°4, 

p. 11-33 et p. II-35. 



II-8 
A.P. - Tableaux III 

A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

> 
THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 2 

+ 

-

-

+ 

-

-

-

-

+ 

+ 

-

+ 

+ 

5% 
+ 

+ 

+• 

-

+ 

-

-

ITEM n°4 

+ 

5% 

5% 

+ 

+ 

_ 

2%o 

+ 

5% 

+ 

5% 
+ 

2%o 
+ 

5% 

+ 

5% 

5% 

l%o 

-

+ 

5% 

+, 

ITEM n° 6 

5% 

5% 

_ 

. 

5% 

+ 

égalité 

5% 

+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

égal i té 

5% 
+ 

5% 

+ 

+ 

5% • 

5% 

+ 

+ 

5% 

5% 

_ 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 3 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

5% 

-

-

-

-

-

+ 

ITEM n° 5 

+ 

-

-

+ 

5% 

-

+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

égalité 

+ 

-

+ 

. 

-

5% 

-

ITEM n° 7 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

5% 

5% 

_ 

_ 

5% 

5% 

+ 

égalité 

5% 

5% 

+ 

égalité 
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A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n°8 

+ 

+ 

+ 

.5% 

+ 

+ 

— 

+ 

5% 

. 

-m 

+• 

.+ 

+ 

5%. 

+ 

2%o 

5% 

5% 

ITEM n° 13 

_ 

_ 

2%0 

5% 

+ 

_ 

2%0 

5% 

+ 

+ 

L./0O 

5% 

2% 0 

+ 

2%o 

+ 

2%o 

+ 

+ 

2%o 

+ 

2%o 

+ 

+ 

ITEM n°15 

-

+ 

* • . 

+ 

+ 

+ 

_ 

5% 

+ 

_ 

5% 

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

5% 

+ 

5% 

Z%o 

2%o 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 10 

—• 

5% 

_ 

+ 

_ 

2%0 
+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

5% 

+ 

+ 

— 

5% 

+ 

+ 

_ 

+ 

ITEM n° 14 

_ 

« 

5% 

_ 

+ 

— 

5% 

.. 

+ 

+ 

. 

+ 

2%o 

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_ 

_ 

ITEM n° 16 

-

5% 

2%o 

" 

• + 

5% 

_ 

2%0 

+ 

5% 

+ 

égalité 

+ 

2%o 

' + 

5% 

+ 

égalité 

+ 

5% 

+ 

+ 

_ 
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A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

"I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

f 
THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM tl° 18 

— 

5% 

+ 

+ 

+ 

_ 

5% 

5% 

+ 

+ 

+ 

' + 

5% 

+ 

+ 

+ 

ITEM n° 20 

: 

+ 

-

5% 

-

5% 

5% 

-

5% 

+ 

5% 

+ 

_ 

+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

_ 

ITEM n°27 

-

5% 

-

2%0 

+ 

+ 

5% 

-

2%0 

+ 

5% 
+ 

5% 
+ 

+ 

2%o 

+ 

5% 
+ 

+ 

... 

2%o 

+ 

5% 

2%o 

2%o 

5% 

Al A2 I.U.T. Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n'° 19 

„ 

5% 

2%o 

+ 

2%0 

2%0 
+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

2%o 
+ 

2%o 

+ 

+ 

5% 

+ 

5% 
+ 

+ 

2%0 

ITEM n°26 

5% . 

_ 

5% 

-

+ 

+ 

5% 

égalité 

+ 

5% 

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

égalité 

+ 

5% 

ITEM n° 29 

5% 
+ 

mm 

5% 
+ 

+ 

5% 

— 

+ 

-

+ 

5% 
+ 

2%0 
+ 

+ 

2%o 

_ 

5% 

-

_ 

+ 

_ 

+ 



11-11 

A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

> 

THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 32 

+ 

+ 

-

_ 

-

-

-

_ 

-

+ 

-

* _ 

+ 

5% 

+ 

+ 

égal i ti 

+ 

5% 
+ 

+ 

égalité 

ITEM n° 38 

+ 

2% 0 

+ 

5% 
+ 

_ 

_ 

5% 

+ 

+ 

-m 

2%o 

5% 

5% 

S% 

-m 

5% 

+ 

5% 
+ 

2%o 

+ 

5% 
+ . 

ITEM n°40 

+ 

+ 

5% 

+ 

_ 

+ 

5% 

+ 

. 

mm 

5% 

+ 

2% 

+ ' 

2%o -

+ 

5% 

+ 

1°U 

+ 

5% 

_ 

2%o 

Al A2 I.U.T. Biaise PASCAL 
THIERS 

ITEM n° 35 

5% 

+ 

+ 

-

_ 

5% 

-

-

5% 

-

+ 

-

mm 

+ 

5% 

+ 

+ 

_ 

+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

ITEM n° 39 

+ 

: 5% 
+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

5% 
+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ITEM n° 41 

+ 

— 

+ 

5% 

. 

égali té 

2%o 

+ 

2%o 

+ 

+ 

d/oo 

+ 

+ 

+ 

+ 

égalité 

5% 

mm 



1 1 - 1 2 

A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

> 

THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n" 44 

+ 

5% 

+ 

— 

2%o 

-

5% 

5% 

+ 

2%o 
+ 

+ 

+ • 

_ 

5% 
+ 

5% 

+ 

5% 
+ 

_ 

+ 

ITEM n" 46 

+ 

+ 

5% 

+ 

556 
+ 

_ 

+ 

+ 

5% 
+ 

_ 

_ 

+ 

+ 

5% 

5% 

+ 

+ 

5% 

5% 

_ 

ITEM n° 49 

+ 

+ 

5% 

+ 

+ 

— 

„ 

+ 

-

_ 

+ 

+ 

-

5% 

5% • 

_ 

5% 

— 

+ 

+ 

+ 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 45 

• _ 

+ 

-

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

„_ 

5% 

-

égalité 

_ 

+ 

+ 

. 

+ 

+ 

ITEM n° 48 

• 

_ 

+ ' 

+ 

_ 

+ 

5% 

+ 

5% 
+ 

+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

5% 
+ 

a . 

• 

5% 

„_ 

ITEM n° 52 

+ 

+ 

+ 

5% 

—, 

2%0 

+ 

_ 

+ 

2%o 

+ 

5% 

2% 
+ 

5% 
+ 

5% 

+ 

5% 

_ 

. . 

2%o 
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A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

. Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 53 

,+ 

-

+ 

+ 

5% 

-

+ 

-

+ 

5% 
+ 

+ 

- + 

5% 

_ 

-

-

_ 

_ 

-

+ 

ITEM n° 55 

-

+ 

-

-

+ 

+ 

+ • 

-

-

5% 

-

-

+ 

_ 

+ 

-

5% 
+ 

+ 

5% 

+ 

+ 

ITEM n° 57 

-

+ 

-

+ 

5% 
+ 

5% 

+ 

+ 

5% 

+ 

-

5% 

-

+ 

+ 

-

+ 

+ 

-

5% 

égalité 

-

i 

H A2 I.U.T. Biaise PASCAL 
THIERS 

ITEM n" 54 

_ 

-

+ 

-

+ 

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

_ 

5%-

+ 

+ 

5% 

5% 

-

-

+ 

_ 

-

+ 

ITEM n° 56 

5% 
+ 

+ 

-

5% 

2% 

-

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

5% 
+ 

-

+ 

5% 
+ 

+. 

ITEM n" 58 

+ 

+ 

-

_ 

_ 

égalité 

-

_ 

-

égalité 

-

_ 

+ 

+ 

+ 

_ 

5% 
+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

+ 



11-14 

A l 

A2 

I.U.T.. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

H 

I.U.T.' 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al 

A2 

I.U.T. 

Biaise 
PASCAL 

THIERS 

Al A2 I.U.T. 
Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n" 62 

+ 

_ 

-

-

-

— 

_ 

-

5% 

+ 

5% 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

_ 

_ 

-

ITEM n° 64 

+ 

5% 

+ 

+ 

-

5% 

- • 

égalité 

+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

-

+ 

5% 

+ 

-

égalité 

5% 

-

ITEM n" 68 

_ 

_ 

+ 

-

+ 

_ 

4-

égalité 

+ 

+ 

5% 

+ 

+ 

-

5% 

5% 

-

+ 

égaliti 

_ 

+ 

i • 

H A2 I.U.T. Biaise 
PASCAL 

THIERS 

ITEM n° 63 

5% 

égalité 

. 2%0 

+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

-

5% 

+ 

2%0 

égalifr: + 

5% 

2%o 

+ 

5% 

+ 

2% 

+ 

2% 

+ 

+ 

5% 

+ 

2%0 

ITEM n° 66 

-

. 

+ 

-

+ 

•_ 

+ 

-

5% 

+ 

5% 
+ 

+ 

+ 

-

-

_ 

-

+ 

+ 

_ 

+ 

ITEM n° 69 

_ 

+ 

+ 

-

+ 

5% 

+ 

5% 

+ 

-

-

5% 

éoalité 

5% 

-

5% 

égalité 

5% 

5% 

+ 

+ 

5% 

+ 

5% 

. + 
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ANNEXE II :AJ». Tableaux IV. 

On trouvera ci-après des tableaux donnant 

pour chacune des sections A-, et A2 et pour 

chacun des items, le pourcentage de réponse 

"VHXUL" pour l'échantillon de début d'année, 

le pourcentage de réponse "vicU." pour l'échan

tillon de fin d'année, le signe de la diffërenc 

entre le deuxième et le premier pourcentage 

et le risque toutes les fois que cette différer! 
. . . . (1) 

___est_sigmficativev '. 
(1] Intervalle de confiance évalué sur abaques, cf : 

Centre de Formation aux Applications Industrielles de la Statistique "Tables 

Statistiques" Revue de Statistique Appliquée, 1959, Vol. VII, n° 4 ; p.11-33 

et p. II-35. 
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A l 

2 

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

1 

9 

10 

+ 

12 

17 

+ 

2 

82 

89 

+ 

89 

100 

+ 

3 

5 

10 

+ 

6 

14 

+ 

4 

26 

42 

+ 

34 

29 

-

5 

29 

21 

-

34 

33 

-

6 

H 

0 

s%_ 

0 

14 

5%+ 

1 

36 

42 

+ 

38 

29 

-

8 

16 

40 

b%+ 

27 

14 

-

9 

75 

74 

-

80 

71 

-

10 

66 

63 

-

55 

33 

_5% 

11 

51 

44 

-

54 

57 

+ 

12 

4 

0 

-

5 

0 

A i • 

A2 

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

13 

88 

89 

+ 

82 

86 

+ 

14 

24 

11 

-

19 

0 

5% 

15 

20 

25 

+ 

16 

14 

-

16 

45 

25 

5% 

33 

29 

-

17 

30 

32 

+ 

41 

0 

5% 

18 

32 

45 

+ 

21 

0 

5% 

19 

48 

20 

5%_ 

37 

29 

" 

20 

40 

20 

= 

27 

33 

+ 

21 

25 

28 

= 

26 

14 

-

22 

77 

100 

+5* 

78 

57 

5% 

23 

16 

5 

19 

14 

-

24 

9 

10 

+ 

14 

0 

5% 

A i 

A2 

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

25 

12 

.5 

17 

17 

26 

14 

5 

-

5 

0 

-

27 

59 

56 

-

55 

29 

5% 

28 

76 

72 

-

70 

86 

+ 

29 

57 

63 

+ 

74 

67 

-

30 

44 

45 

+ 

37 

29 

-

31 

5 

0 

-

6 

14 

+ 

32 

35 

37 

+ 

41 

29 

-

33 

29 

30 

-

33 

29 

-

34 

16 

10 

21 

29 

+ 

35 

57 

50 

-

74 

50 

5% 

36 

57 

40 

-

55 

29 

5% 



1 1 - 1 7 

fll 

A2 

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

37 

15 

16 

+ 

32 

17 

-

38 

80 

89 

+ 

86 

71 

5% 

39 

77 

59 

5% 

80 

100 

5% 
+ 

40 

56 

35 

5% 

59 

50 

-

41 

80 

80 

= 

83 

83 

42 

60 

63 

+ 

61 

57 

43 

21 

30 

+ 

19 

43 

5% 
+ 

44 

11 

0 

5% 

18 

43 

5% 
+ 

45 

68 

72 

+ 

56 

47 

46 

83 

84 

+ 

86 

86 

= 

47 

93 

95 

+ 

86 

100 

5% 
+ 

48 

59 

58 

-

54 

29 

5% 

A i 

fl2 

-

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

49 

30 

35 

+ 

37 

14 

5% 

50 

5 

0 

-

1.1 

0 

5% 

51 

91 

95 

+ 

95 

100 

+ 

52 

28 

22 

-

44 

53 

+ 

53 

24 

11 

-

39 

47 

+ 

54 

90 

89 

-

84 

71 

-

55 

87 

89 

+ 

78 

83 

+ 

56 

14 

16 

+ 

36 

50 

+ 

57 

91 

90 

-

79 

83 

+ 

58 

98 

100 

+ 

100 

100 

= 

59 

93 

95 

+ 

89 

100 

+ 

60 

98 

100 

+ 

100 

100 

= 

y 

Item n° 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

% début 

% fin 

Signe de la 
différence 

61 

91 

95 

+ 

89 

100 

5%+ 

62 

20 

5 

-

22 

0 

5%_ 

63 

80 

79 

-

56 

71 

+ 

64 

7 

5 

- • 

11 

0 

5%_ 

65 

89 

89 

92 

86 

-

66 

47 

53 

+ 

43 

29 

-

67 

100 

95 

-

91 

83 

-

68 

26 

15 

-

16 

33 

+5% 

69 

96 

100 

+ 

89 

100 

+ 

70 

89 

85 

-

83 

67 

5%_ 



NOM 
ANNEXE m : A.P. I - Le questionnaire 

Prénoms : 

A.P. I m - * 

Vous lirez attentivement chaque phrase et vous mettrez une croix dans la colonne 
qui décrit le mieux votre cas ou votre point de vue personnel. 

La première année de Faculté est une année 
transitoire 

En Faculté il y a beaucoup de moyens d'infor-
mati ons 

La Faculté m'a permis de découvrir un tas 
d'nabitudes que j'i gnorai s 

J'utilise mon temps libre pour faire des 
activités nouvelles , 

Tout-à-fait 
vrai 
pour moi 

Je perds beaucoup de temps entre les séances 
de travai1 

En amphi, je note ce qu'il y a au tableau, 
il m'arrive de penser à autre chose et j'oublie 
des parti es de cours 
Je trouve que les enseignants ne parle pas 
assez entre-eux des étudiants.. 

On nous donne trop de notions toutes éla
borées en cours 

Je ne sais pas ce qu'on attend de moi 

Je trouve que les professeurs ne connais
sent pas assez les étudiants....; 

Les .T.D. permettent de mieux comprendre le 
cours 

Mes activités sont moins diverses qu'au 
lycée mais ce que je fais, je le fais 
plus à fond 

Je m'absente plus souvent en cours qu'en T.D. 

Je suis très intéressé par certaines matières 
que j'étudie 

Pour travailler je refais les exercices de 
T.D. et je reviens sur le cours si je n'y 
arrive pas 

Je fais tous les problèmes qu'on me donne 
à faire 

En Faculté je suis libre de travailler ou 
de ne pas travailler 

Il m'est difficile de vivre en dehors de 
ma f ami lie 

De n'avoir que trois matières, permet de 
plus approfondir celles-ci , 

Quelquefois 
vrai 

pour moi 

Tout-à-fait 
faux 

pour moi 

.../.. 



20) J'apprends un peu tous les jours comment les 
cours et les enseignements sont organisés... 

21) Si j'aime faire les problèmes, c'est pour 
avoir la satisfaction de trouver les solutions 

22) J'aimerai pouvoir travailler en groupe. 

23) Je revois systématiquement les cours d'une 
foi s sur 1'autre 

24) J'essaie de consacrer plus de temps aux loi-
si rs qu ' en termi nal e 

25) Je préférais être contrôlé plus souvent 
parce qu'il y a des fois j'ai envie de ne rien 
fai re 

26) Ce que je fais à la Faculté ne m'intéresse 
pas beaucoup 

27) En Faculté on est obligé de travailler par 
soi -même 

28) Il y a des moments où j'ai l'impression de ne 
plus rien savoir : .... 

29) Je n'ai pas changer ma façon de travailler par 
rapport à 1 a termi nale 

30) La vie universitaire, c'est aussi le cinéma, 
le théâtre;, les sorties 

31) Les enseignants se soucient moins qu'au lycée 
de faire progresser les étudiants.... 

32) Je trouve agréable d'avoir à organiser ma vie 

33) Je ne sais pas ce qu'on attend de moi 

34) La première année de Faculté c'est la liberté 
mais c'est un piège.. 

35) Mon travail je l'étalé sur toute Tannée et 
non juste avant'les partiels. : . 

36) Je souhaiterais avoir beaucoup plus de contacts 
avec 1 es ensei gnants 

37) Je ne sais,pas si j'ai appris quelque chose 
depuis le début de Tannée. „ .. 

38) Je préfère les séances de T.D. parce-que j'y 
étais habitué au lycée 

39) Je trouve dur de faire le lien entre le cours 
et les T.D 

40) Je suis satisfait de ma façon de travailler. 

41) Je ne sais pas sur quel livre travailler 

42) Les professeurs devraient s'inquiéter de 
savoir comment on prend le cours 

43) En T.D. les enseignants s'adressent à nous 
personnellement, ça m'incite à travailler.. 

44) Pour prendre un cours il faut être en bas 
de 1'amphi 

Tout-à-fait 
vrai 
pour moi 

uelquefois 
vrai 

pour moi 

IU---2-
Tout-à-fait 

faux 
pour moi 

.../.. 



Je n'arrive pas à me faire d'amis 

Les enseignants ne se rendent pas compte des 
questions que l'on se pose.. 

Le campus est trop isolé de la ville , 

J'aime trouver la solution d'un problème, 
c'est un plaisir pour moi 

J'essaie de comprendre pourquoi le cours est 
fait de telle manière 

On arrive à bien se connaître entre étudiants, 

Dans l'amphi, je ne parviens pas à prendre 
les cours correctement 

En Faculté, j'ai pu m'ouvrir au monde exté
rieur 

Suivre les cours ça m'intéresse beaucoup 

Je passe beaucoup de temps à m'amuser 

On est vraiment mal informé de l'organisation 
des ensei gnements 

Je finis par me faire aux cours en amphi, mais 
j'ai des difficultés à suivre 

J'essaie de comprendre pourquoi tel exercice 
est fait avant tel autre 

J'essaie de comprendre le cours en le prenant 

La formation que je reçois et tout-à-fait ce 
que j'attendai s 

On est beaucoup trop nombreux en Faculté 

J'apprends à travailler par moi-même, c'est 
agréable '. 

Je suis plus tenté de sortir que Tannée 
demi ère ; 

Beaucoup de mes activités sont en liaison 
avec ce que je fais en Faculté 

Il m'est difficile de me maîtriser pour ne 
pas trop sortir 

J'ai fait très vite connaissance avec beau
coup de personnes 

Je ne reviens pas sur les exercices que j'ai 
su faire en T.D 

J'aime bien avoir le temps de chercher un 
exercice avant d'avoir la solution 

J'aimerais retrouver d'autres étudiants dans 
un autre.cadre que la Faculté 

J'ai l'impression d'avoir trop de liberté, je 
ne sais qu ' en faire.. 

Tout-à-fait 
vrai 
pour moi 

Quelquefois 
vrai 

pour moi 

111=1 
; Tout-à-fait 

faux 
pour moi 



70) Il y a en Faculté des moyens qui me poussent 
à poursuivre mes études 

71) Je ressens beaucoup de lacunes au niveau de 
ma formation secondaire 

72) J'ai du mal à revoir les cours chez moi 

73) Je n'ai pas le temps de faire certaines 
choses qui me détendrai ent 

74) On peut se faire une idée de son niveau par 
les devoirs à rendre régulièrement 

75) Les mathématiques sont indispensables partout 

76) Des contrôles plus fréquents m'aideraient à 
travailler plus régulièrement.. 

77) Je ne sais pas comment organiser mon travail 

78) On a beaucoup'trop de professeurs pour une 
même matière • 

79) J'ai l'impression que les enseignants se dé
sintéressent de ce que les étudiants compren
nent ou ne comprennent pas 

80) En Faculté on peut sortir quand on veut 

81) Je cherche dans plusieurs livres différentes 
façon de-présenter la même chose 

Tout-à-fait 
vrai 

pour moi 

uelquefois 
vrai 

pour moi 

[Tout-à-fait 
faux 

pour moi 



NOM 
ANNEXE m : A J>. II - Le questionnaire 

Prénoms : 

A.P. 
JII-5 

Après avoir lu attentivement chacune des phrases suivantes, vous vous demanderez 
si le jugement qu'elle exprime vous est personnellement tout-à-fait applicable, dans 
une certaine mesure applicable, ou pas du tout applicable. 

Mettez une croix dans la colonne correspondant à votre cas. 

M'est tout-à-fait 
applicable 

Je ne suis personne, rien 

J'ai besoin de me protéger moi-même 
en utilisant des prétextes ou en 
rationalisant 

Je suis détendu, rien ne me tourmenté 
vraiment 

Mes décisions ne m'appartiennent 
pas en propre 

J'exprime librement mes émotions. 

Mes plus durs combats sont avec 
moi -même 

Je n'ai pas- confiance en mes émo
tions 

J'ai une façade 

Je suis désorganisé... 

Je me sens souvent humilié. 

D'habitude je peux vivre à l'aise 
avec les gens qui m'entourent 

Le contrôle de soi ne me pose pas 
de problèmes 

la plupart des gens-qui-me connais
sent m'aiment"bien.... 
Je suis à l'origine de mes diffi-
cul tés ; 

Je suis ambitieux 

On ne peut pas compter sur moi 

Il suffit qu'on insiste pour que je 
cède 

J'ai horreur d'échouer dans quoi que 
de soit que je désire accomplir 

M'est dans une 
certaine mesure 

applicable 

Ne m'est pas 
du tout 
applicable 

19 J'ai peu de valeurs et d'idéaux qui 
me sont propres 



III-6 

20) On m'aime bien 

21) Je me sens peu sûr à l'intérieur 
de moi-même 

22) Je suis satisfait de moi ,... 

2.3) Dans l'ensemble j'aime bien les 
gens 

24) Je suis une personne raisonnable.. 

25) Je suis impulsif 

26) Je me sens sûr émotionnellement.-.-. 

27) Je me comprends moi-même 

28) C'est une dure expérience d'être 
ce que je suis 

19) Je suis timide 

50) J'évite d'affronter une crise ou 
une difficulté 

51) Je suis optimiste 

52) Je suis hostile 

53) Tout bonnement, je n'éprouve pas 
de respect pour moi-même 

54) J'ai une personnalité attirante... 

55) Je suis différent des autres...... 

56) Je suis sociable 

57) J'essaie de ne pas penser à mes 
problèmes 

58)'J'ai confiance en moi 

59) Je me sens en désarroi 

K3) J'ai le sentiment tout simplement 
que je ne fais pas front à la 
réalité 

Il) Ma personnalité attire le sexe 
opposé 

\Z) J'ai tendance à être sur mes gar
des avec les gens qui sont plus 
amicaux que je m'y attendais 

13) Je suis tolérant 

M'est tout-à-fait 
applicable 

M'est dans une 
certaine 

mesure applicable 

Ne m'est pas 
du tout 
applicable 



III±7-

W) J'adopte une attitude positive 
envers moi-même 

M5) J 'ai de l ' i n i t i a t ive 

\6) Je suis un raté 

\7) Je me mépri se 

18) Je suis intelligent 

19) Je suis sans valeur 

50) Souvent je me moque de moi-même, 
à propos de ce qu'il m'arrive de 
faire 

51) Je suis responsable 

52) J'ai de chaudes relations affec
tives avec d'autres personnes... 

53) Je suis sans espoir 

54) J'ai envie de renoncer à affronter 
le monde. 

55) J'ai peur d'un désaccord avec 
quelqu'un d'autre 

56) J'ai de l'équilibre 

57) Je suis satisfait 

58) En général je peux me décider et 
tenir à ma décision 

59) D'habitude je me sens mené 

50) Je suis adapté 

61) Il ne me semble pas que je puisse 
me décider 

52) J'affirme ma personnalité 

53) Je suis un grand travailleur 

54) Je demande beaucoup à moi-même.. 

65) J'ai un sentiment de désespoir.. 

66) Je suis dans la confusion 

67) J'ai de la peine à maîtriser mes 
tendances agressives 

68) Je suis vraiment troublé 

M'est tout-à-fait 
applicable 

M'est dans une 
certaine 

mesure applicable 

Ne m'est pas 
du tout 
applicable 



II1-8 

69) Je peux accepter la plupart des 
valeurs sociales 

70) 0e me sens apathique 

M'est tout-à-fait 
applicable 

M'est dans une 
certaine 

mesure applicable 

pas Ne m'est 
du tout 
applicable 



ANNEXE ffl : A J . I - Tableau 1 
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2* 

&U) 

W 

(iS) 

2, 

(W) 

• • 

e f i n 

ssage 

3* 

( j i ) 

(2U) 

(i3)-

(5i) 

h 
03.) 

4 
(M) 

' 

Echant 

d ' annë< 

r 

s 

(55) 

* 

0 
(0) 

(AS) 

(LS) 

i l l o n de f i n 

= 2emePassage 

2* | 3* 

4 
&o) 

0 
(0) 

(50) 

(M) 

(3 S) 

(éo) 
4 
( ^ ) 

(AO) 

h 

te) 

M 5). 

(a) 

(55) 

U 
& ) 

CAS) 

2, 
te) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
répa r t i t i on 

5, J 6 
S. 

s. s. 

5.S. 

S. 

(Y. S. 

5. S. 

M,sî> 

1 >ns. 
i . s o 

K- S. 

s. 

s. 
yiO, 5"0 

S- S< 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans uns certaine mesure applicable. 

3 : Ne m'est pas du tout applicable. 
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o 

E 

l-H 

A l 

A2 

rotai 

— 

- T 
o 
c 
E 
<u 
+J 

A l 

A2 
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o 
C 
E 
(U 

l-H 

A l 

A2 

Total 

r4-

o 

E 
<u 

• ( -> 

l-H 

A l 

A2 

Total 

Echani 

d'anm 

1* 

• % 

i 
^D 

\ & ) 

W4 
((,&) 

ii 
(«•») 

(M) 

8 
(M) 

(55) 

5 

0*1 

; i l l on c 

ie lerP< 

2* 

5 
(U) 

1. 
(il,) 
a 
(bS) 

5 
ÇH) 

(55) 

3 

ylA 
(S8) 

1 
(U) 

tso) 

8 
(Ai) 

V) 
Ai 
(3t) 

iedébuiJ 

issage 

3 

tt8) 

(fis) 

2) 
Ut) 

5 
(JU) 

(M) 

U i ) 

4 
( i l ) 

(UJ 

Echant 

d'anné 
* 

1 

tt) 

fs) 

W) 

3 
^8) 

4 
£5) 

i l l o n d 

e lerPa 

2* 

(M) 

h. 

A* 
(5S) 

0*) 

4 
(M) 

(ZS) 

e f i n 

ssage 

3* 

Àb 

& ) 

5 

1, 

0 
(0) 

6 
( ^ 

Echant' 

d'anné* 

1* 

À 

0 

M 
(5 s) 

1. 

S 
(*.») 

u. 

V) 
0U) 

i l lon de f i n 

5 2emePassage 

2* 3* 

£S) 

( ^ ) 

4 
G S) 

% 

M) 

(1o) 

(4QJ 

^ , 
$% 

\M) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
rëpart i t ion 

S. S. 

A * 0 

S. S. 

s.s. 

fr.s. 

S. 

M 0 

s. s. 

i -
6 
(2)0) 

fr9 

1rs. 

isr.s. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans une certaine mesura applicable. 

3 ; Ne m'est pas du tout applicable. 



ANNEXE HI : A J . I - Tableau 1 (suite^ 
III-ll 

en 
uO 
o 
C 
SS 

< 

A l 

A2 

rotai 

— 

1-4-

o 
C 

E 
eu 
+J 
I—l 

A l 

A2 

rotai 

r-P 

o -
C 

E 
eu 

•»-> 

H-1 

A l 

h 

Total 

0 3 

n -
O 

E eu 
•4-> 

A i 

A2 

Total 

Echani 

d'ann< 

1* 

s 

Ai 

(6 S) 

(61) 

1 
• ( » ) • 

1 

M 
•4L, 

(35) 

(JL8) 

(6 S) 

: i l l on c 

ïe lerPc 

2* 

6 

( ^ ) 

,s 
LU) 

h) 
A® 

40 
(Si) 

(MO 

<3 

G 
as) 

(U) 

ie début! 

issage 

3* 

V) 
5 

(33) 

-1 

( * ) 

4 

W 

( C ) " 

(XA)-

'h 
( ^ ) 

( i l ) 

a 8) 
0 

(0) 

S 
(A) 

Echant 

d'anné 

W 
4 
W 

(éSj 

1. 

1 
(U) 

4 

( ^ ) 

b 
{1% 

i l Ion d 

e 1erPa 

2* 

4 
(U) 
5 
( ^ ) 

S 

2) 

8 
(53) 

P*) 

4. 
(M) 

OU) 

e f i n 

ssage 

3* 

1 
(M) 
5 
(A-3) 

(0 
0 
(o) 

2; 
(Al) 

3 

s 
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(0 ) 
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d'anné 

1* 
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W4 
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(6S) 
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» 

t. 
(J.0) 
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(3S) 

5 
(Ai) 

1 
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3 2eniePassage 

2* 3* 
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4 

^ 0 

(50) 

4 

AA 
(55) 

(51) 
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(50) 

0L.) 

(5) 

0 

(<» 

W 
3 
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( ^ ) 

0 
( o) 

2 
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une équi-
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s, s. 
6 , U • 
s. s. 

s. s. 

s.s. 

s.s. 

s. 

(NT S. . 

S. 

s.s. 

.S. S. 

* 1 ; M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans une certaine mesure applicable» 

3 s Ne mrsst pas du tout applicable„ 
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ANNEXE III : A.P. I - Tableau 2 

** A l 

o 

e H2 
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• 

T+ A l 

o 
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o A, 
*V l 

H-1 
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W A, 

c 

Total 

Echantillon c 

d'année 1 PÔ 

1* I 2* 

(la) 

3 
(S5) 

i l . 
m) 

^ 

m 

k 
(U) 

1 
VA) 

6 
W 

2, 
feU) 

(IS) 

\ 

w 
(M 

^ 0 

m.. 

(ki) 
À 

(4) 

(a) 

8 

Ao 
(sa) 

(50) 

1 
Ù1) 

k 
(ik) 

i 4 

C5A) 

le début! 

issage 

3* 

A 
(S) 

À 

(i) 

(ic) 

2> 
Ut) 

s 
(16) 

8 
(U) 

(kl) 

(Al) 
AO 

(IS) 

(M) 

5 
(55) 

AS 

Echant 

d'anné 

1* 

Ah 
(U) 

3 
M) 

(ii) 
4 
& « 

2> 
US) 

A 
tiU) 

6 
(5S) 

i l lon d 

e le rPa 

2* 

5 
U8) 

(SI) 

1 
(U) 

0 
10) 

(Uï 

( & ) 

6 
(5 S) 

( ^ ) 

e fin 
ssage 

3* 

A 

0 

1 
Ui,) 

4 
(U) 

0 

(o) 

5 

a a) 
5 
(kl) 

Echantillon de fin 
d'année 2èmePassage 

1* 2* 3* 

S 

«S)" 

5 
(=H) 

(2>s) 

US). 

4 
U3) 

CU) 

-6 

m) 

U0 

1 

(si) 

s 

UU) 

A. 

a) 
0 

(o) 

M S)' 
A 

A 

2 
X testant 
la diffé
rence avec 
une équir 
répartition 

5. S. 

s. s. 
I0,!ol 

S. S. 

S. S. 

M*-

6,so 
1 s. s. 

! s. 

8 

(U) 

(SI) tes.' 

tes. 

* 1 s M'est tout à f a i t applicable -
2 : M'est dans une cs r ta ine mesure appl icable . 

3 ; Ne m'est pas du tout appl icable . 
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4 
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• 
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^ A 1 

c 

§ A2 
•—4 
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d'annê 

1* 
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(IU) 
AO 

[m 

i • 

(M) 

(a) 
G 
(M 

(21) 

lia) 
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(3S) 

3 
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; i l l o n c 

;e lerPc 

2* 

Jo 

M) 

(so) 

(Si) 

(3S). 

6 

(U) 

JG 

3 

(M) 
5 

as) 

ie début! Echant 

issage S d'anné 

3* 1 1 * 

s 

u) 

i 
( « ) : 

M) 

(5â) 

G 

1H) 
0 

(0) 

(ai) 

a. 4) 
•15 

L ^ 

5 

b 

b 

[AD 
b 

au) 

ua)' 

i 

m 

i l Ion d 

e l 8 r Pa 

2* 

(Si) 

5 

3 

à 
(kh) 

S 
(U) 

Isa) 

1 
lU) 
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e f i n 

ssage 

3* 

(A%) 

-

G 

b 

(1% 

5 

(3 S) 
0 

(0) 

(U) 

Echant i l lon de f i n 

d'année 2emePassage 

1* I 2* 3* 

5 

CM-

• 

S 
(1% 

b 

^ 

W 

as) 

8 
(U) 

ftb). 

CU) 

2, 

G 

Ui) 

G 
fts) 

4 

(Ai) 

(5 S) 

(SI). 

(U) 

(lï) 

1 
(U) 

f s i ) 

• 

2 1 
X tes tan t ! 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
r épa r t i t i on 

S, 8 3 
tfS.' 

5.1 

S,JG 
S. 

If. S. 

S. 

tes. 

s s. 

rr.s. 

w. s. 
2) i u 

H", s. 

tes. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 s M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 ; Ne m'est pas du tout applicable» 
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ANNEXE III : A J». I - Tableau 2 (suite) 

t 

j4- A* 
. 0 x 

o 
= A s M2 
eu 

-t-> 
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GO A l 
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c A 
e 2 
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-t-> 
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«7 A, 

1 A2 
1—l 
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_x A, 

t—1 
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Echani 

d'anné 

1* 

.A* 

(W 

(S 3) 
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(M) 

AO 

(18) 

Ut) 

6*8) 

Ao 

(S5) 

-du 
(U,) 

: i l l o n c 

ie lerPô 

2* 

CM) 

0 

b 

K) 

AO 

(as) 

(Si) 

(U) 
AI 

(UVj 
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8 
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3* 
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(0) 
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(o) 

0 
(t)) 
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(AS) 

AO 
i.8 

4 
(Si) 

1 
(U) 

Ah 

<2>W) 

4 

M 

G*) 

Echant 

d'anné 

• i * 

A\, 

1 

l 
Ub) 

5 
( ^ ) 
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(AU) 

-
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= s a a B 

i l Ion d 

e l e r Pa 

2* 

0 
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3 
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(sa) 

5 

1 
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e f i n 

ssage 

3* 
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(0) 
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(0) 
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^ 

(W 
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(U,) 

Echant-

d"anné< 
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Al 
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(H) 

tu) 
0 
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J 

WM 

5 

1 ! 
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2 2emePassage 
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,A 

[AU) 

3 

(S 5) 
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5 

3 

0 1 
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A. 
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1 

M) 

(si) 
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2 
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50,00 
S S. 

s. s. 

s. 

•> e s . 

ICS. 

5 , j l i 

i , DO 

S,Ok 
s. 

rr.s.: 

* 1 : M'est tout à f a i t applicable -
2 : M'est dans une cer ta ine mesure appl icable . 

3 : Ne ,^!psst pas du tout applicable„ 
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o 

s rt2 
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A, 
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eu 
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l 
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b 

(M) 
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(M) 

S 
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2* 

S 
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us) 

(U) 
6 
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(3>&) 

. 
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(u) 
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&$ 
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3* 
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aA 
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0 
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0 
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(U) 

Ui) 
b 
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À 
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(s;) 
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6U) 
4 
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ÀO 
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(si) 
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M) 

(là) 

Echantillon de f i n 

d'année 2èmePassage 

1* 2* 3* 1 
A 

0 

(0) 
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(U) 
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0 
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s.s. 
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-\}%b-
S.S. 

5.S. 

S.S. 

(29) 

(Ai) 

s. 
0, l& 

ÎTS. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 ; M'est dans uns certaine mesura applicable. 

3 s Ns n'est pas du tout applicable. 
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co A, 
n - •"• 

1 A 

Total 

A i 

c 
E A 
S M2 

Total 

Echani 

d'anm 

1* 
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2* 
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le début 
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3* 
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(U) 
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la d i f f é 
rence avec 
une éqyir 
r épa r t i t i on 

S, vit» 
S. 

If. S. 

J,so 

S. S. 

S, 0 4 
S. 

5. S. 

S. 

5. S. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 ; M'est dans une certaine mesure applicable» 

3 s Na m'est pas du tout applicable. 
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(U) 
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S 
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1* 
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Uy 
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X testant 
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wA!>/U 
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S. S. 
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S.S. 

S.S. 

trs. 
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s.s. 

tes. 
.AA, A l 

1 s.s. 

* 1 : M'est tout à f a i t appl icable -
2 ; M'est dans une csr ta ine mesura app l icab le . 

3 s Ne m'est pas du tout appl icab le . 
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* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : N'est dans uns certains mesure applicable. 

3 : Ne m'est pas du tout applicable-, 
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US) 

AS . 

LU) 

(5 s) 
Ai, 

le début! 

issâge 

3* j 
3 

1, 

(H) 

1, 
a A) 

(U) 
AA 

3. 
(A M 

T. 
(U) 

Ao 
M) 

CM) 
i 
U O 

1, 

(Ai) 

Echant 

d'anné 

(AD 

dk) 

A 

-

AO 
GS3) 

(M) 

i l l o n de f i n 
er 

e 1 Passage 

2* | 3* 

1 
(U) 

A 

{AU) 

(Se) 

M) 

A4 
«5) 

5 
(U) 

S 
&3) 

5 
(49 

^ 

N 

fea) 

2> 
M) 

5 
(Ai) 

(M) 
0 

(0) 

Echant 

d'anné 

1* 

0 

(0) 
l 

&3) 

(S5) 

» 

5 
CAS) 

5 

i l l o n de f i n 

s 2emePassage 

2* 3* 

Al 

(si) 

s 
R*) 

U3) 

A0 
ISS)' 

(14) 

1 
(U) 

in 
&1) 

(o 

es). 
A 

p«): 

5 

au) 

(AL,) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une éqyir 
répar t i t i on 
• A,3S 

1rs. 
o,<is 

rrs. 

f\TS. 

K".S. 

o . 
o.so 

s.s. 

a, Ai 
tes. 

| 

4 
U9 

0 
(o) 

6,u 
s. s. 

J0 ; G * 

S.S. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans une certaine mesura applicable. 

3 : Ne m'est pas du tout applicable » 
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^ A l 

o 

s M2 
eu 
+-> 

Total 

> 

vu 
o 

M 2 

Total 

K> A, 

c 

1 A 
M 

Total 

~û A, 

§ A 

Total 

Echant i l lon < 

d'année 1 Pc 

1* 1 2* 

kit, 
(ht) 

(U) 

5 

fc&)' 
0 

(G) 
5 

(4 g 

3 

(i8) 

1 
(il) 

(H) 

4 4 
(SA) 

U) 

(2>s) 

A S 

fto) 

40 
fcb) 

A & 

(So) 

42, 
(tt) 

Cas) 
48 

iedébuti 

issâge 

3* I 
5 

(U) 

5 
fc*) 

40 

L, 

fa) 

(is) 

as) 

Gtt) 
3 

(s s) 
4*> 

(5é) 

t-U) 

( ^ ) 

Echant 

d'anné 

i * ; 

1 

l 
U» 

as) 

s 
05) 

0 
(o) 

--

5-

0*&) 
3 

. i l ! o n d 

e l e r Pa 

2* 

6 
(5S) 

4 

U) 

40 

te) 

(AD 
5 
M 

40 
(S3) 

4 

e f i n i 

ssage 

3* 

du) 
3> 

(Ai) 

fci.) 
5 

te) 

A 

fty. 

(M 

(1% 

Echant 

d'annéf 

1* 

(o 

(2>s) 
U 

s 
(&) 

0-
(o) 

5 

0 
(o) 

(U 

as) 

, 

i l I o n de f i n 

= 2emePassage 

2* | 3* 

40 
(SS) 

aa) 

a )̂ 

G 
(à S): 

h 
(Ai) 

Us) 
b 
Otf>) 

4 . 

( 6 ) -
4 

(AA) 

UA) 

s 
(U) 

tes) 

(s;) 

(tu) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
r é p a r t i t i o n 

tes. 

NTS. 
<UA 

NIS. 

s.s 

ICS. 
A.fel-

I f S. 

5. S. 

s. s. 

1ua 
s.s. 0,84 

A , s * 
s. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 ; M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 : Ne m'est pas du tout applicable. 



ANNEXE m : A.P. I - Tableau 3 (suite 2) II1-21 

T4- A, 
r - l 

o 

s M2 
eu 

4-> 

Total 

»• - ' 

°0 
o 

l *2 
4-> 

Total 

A i 

c 

S A2 

Total 

A i 

o " " 
c 

eu n 2 
»—< 

Total 

Echanl 

d'anne 

1* 

h 
(M) 

s 
(m 

4 

: i l l o n c 

je lerPc 

2* 

(SO) 

fi.*)-

8 

A* 

îe début 

issage 

3* 

8 
M) 

1 
ftâ) 

5 

^ 0 

128): 

Echant 

d'anne 

1* 

J 

A 
(AU) 

k 

k 
(SI) 

-

i l l o n d 

e 1erPa 

2* 

6 
(55) 

(i y 

fi) S) 
•6 

e f i n 

ssage 

3* 

1 

M-

1-
(U) 

-1 

Echant 

d'anné< 

1* 

0 
(0) 

i 

(W 

« 

i l l o n de f i n 

2 2èmePassage 

2* 1 3* 

(sa) 
i 
UM 

1 

(U) 
S" 

lu) 

8 
(U) 

. 

2 f 
X tes tan t ! 
la d i f f é 
rence avec 
une êqui-
rêpar tnt ion 

1rs. 

s. 

irs. 

tes. 

• 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : n'est dans une certaine mesura applicable. 

3 : Ns mc3st pas du tout applicable„ 



ANNEXE ffl : A.P. I - Tableau 4 

i 

o 

e M2 
eu 

4-> 

Total 

• O 

o 
c A 
s 2 
eu 

-t-J 

Total 

^ A i 

c: 

§ A2 

Total 

^s A, 
cO X 

ci A 
4-> *" 
S — 8 

Total 

Echani 

d'anné 

1* 

2> 

U3) 

a*) 

6i) 

61) 

X 
la) 

AU 

(51) 

(53) 

: i l l on c 

je lerPé 

2* 

S 
( Vo) 

2> 
U8) 

(Si) 

• ; 

M 

(w 

M 
• & 8 ) 

u 
Uu) 

-A 5 
(U) 

5 

S 

4U 
(33) 

ie débuta Echant 

issage | d'anné 

3* 1* 

(o 

5 
&3) 

(Al) 

S 
AU 

4 
(S) 

'G 
Us) 

Ub). 

(Al) 

s 
Ci M' 

US); 

(A) 

(o 
liS) 

&â) 

1 
(U) 

&S). 

-

(o 

s 
W4) 

i l l o n d 

e lerPa 

2* 

RL) 

pu) 

(1*1-). 

(Ul) 

3 
(Si) 

A 

8 
(Si) 

e f i n -

s sage 

3* 

S 

US) 

US) 

-<L. 
. A 

U) 

(SI) 

a s) 

4k 

Echant" 

d ' annéf 

1* 

as) 

us)-

(k\) 

b 
(IS) 

10 

(kb) 

(5S) 

toi) 

i l l on de f i n 

2 2emePassage 

2* 3* 

1< 

au) 

( U ) 

4 
(5S)-

b 

S 

i 
(15) 

& 

Lkï) 

(Ub) 

•(II) 

b 

u 
au) 
^ 

us) 

z 
Ul) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équir 
répart i t ion 

J.O* 

K- S. 

sA,00 

(NTS. 

5,83 

S.S. 

8,00 
S.S. 

U 8 ) | ^ 

1 Ks-

US). 

A 
W 

(\JVS. 

s. 
6,50 
s.s. 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 : Ne .m'est pas du tout applicable. 
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1 

«0 A, 
— S i 

o 

s a2 <v 
4-> 

Total 

—S 
o 
c A 
E 2 
0) 

4-> 

Total 

f> 

_o A, 

c: 
E A 

t—^ 

Total 

o '""" "" " 

Total 

Echanl 

d'anné 

1* 

(2A) 

(o 

v(l8) 

(U) 

6n : 

(Si) 

(s) 
S 
M 

5 

s 
US) 

5 
M) 

(5 b) 

:illon < 

le lerPc 

2* 

6, 

au) 
JO 

( ^ 

(S?>) 

S 

«*>) 

ŝ 
(w 

(?S) 

S 
£3) 

10 
(Sfc) 

0.0 
(Sfc) 

AA 

(M) 

ie début 

issage 

3* 

(isr) 

(S) 

ft). 

<ÇU) 

1 
W 

Ui) 

3 
(Se) 

Echant 

d'anné 

1* 

(U) 

(L3) 

3-

(U) 

i 

\°>) 

a3) 

il!on d 

e le rPa 

2* 

au) 

(AU) 

(kl) 

Al 

A 
M 4 

Csi) 

0 
(s; 

e fin 

ssage 

3* 

3 
(S h) 

(<ay 

A.( 

0 
0 

1 
U8) 

(s;) 

W 

Echant-

d'anné) 

1* 

t, 
(Ik) 

US) 

(kl) 

« 

US) 

v4 

s 

aa) 

il!on de fin 

2 2emePassage 

2* 3* 

US): 

(5S") 

^ 0 

(s-*) 

8 

(m 
J 

{AU) 

(U) 

(5>) 

2 f 
X testant 
la diffé
rence avec 
une ëqyi-
répartition 

S.S. 

s.s. 

JZ.AA 

(z% w.s. 

S.s. j 

* 1 ; M'est tout à fait applicable -
2 ; M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 s Ne m'ast pas du tout applicable„ 



ANNEXE HI : AJ?. I - Tableau 5 

4 

<0 A l 
o 

E M2 
QJ 

+-> 

Total 

A l 

o 
c A 
s M2 
QJ 

4-> 

Total 

J -
 Ai 

c 

i A2 

1—1 

Total 

.0 A, 
"5 X 

§ A
2 

Total 

Echani 

d'anne 

1* 

A 
(S) 

A 
(6) 

i 

w 
4 

w 
&A) 

6 
(M) 

Z 
{M) 

3 
W 

( ^ ) 

5 

M 
&l) 

t i l l on < 

§e lerPc 

2* 

4 
( * * ) ' 

AÀ 
tes) 

(A4) 
^ 3 

(Si) 

AÀ 
(S8) 

é 
(35) 

U*) 

(51) 

a 
(Si) 

(A4 

ie débuta Echant 

issage S d'anné 

3* 1* 

Ah 

5 
0*a) 

(A;) 

5 
&a> 

Al 
(W) 

5 
Gk) 

8 
IW 

(H) 

(i^) 

3 

6 

^ 

((>) 

A 
ML) 

i 
W 

Sfik). 

1 
(M) 

h 
[m 

i l Ton d 

e lerPa 

2 

(5« 

a 
feb) 

A> 

tS*): 

3 
LSh) 

(Ab) 

A 
Cs*) 

e f in_ 

ssage 

3* 

(6 S) 

4, 

fca) 

ES) 
a, 
fia) 

£ 
(l&). 

b 

s 
Uay 

1 
Echantillon de f i n 

d'année 2emePassage 
1* | 2* 3* 

0 
(0) 

as. 

8 
(M) 

{«) 

i« 
4 

8 
(AI) 

5 

(5 S) 

A 
(SI-) 

6 
(5S) 

Cs?) 

CU) 

A 
(54) 

6 
lis) 

Ua) 

tes) 

uy 

(JA) 

(•IL,) 

A_ 
Ul.) 

X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
répart i tron 

9, S& 
s. s. 

8,au 
s. s. 

M> 50 

S. S. 

6, DO 
S. S. 

rf.s. 
i , 11- • 

s. s. 

1,0 0 

6,A0 
S. S. | 

0 , ./M 

M: s. 

<M1 

* 1 : M'est tout à f a i t applicable -
2 : M'est dans une cer ta ine mesure appl icable . 

3 : Ne m'est pas du tout appl icable . 
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« 

Q0 A 1 

o 
c
 A 

e 2 

Total 

o 

S A
2 

Total 

ĉ > A, 

i—« 

Total 

^ A, 
-or 1 

c 

Total 

Echanl 

d'anm 

1* 

4 
(yW) 

•6 
QU) 

b 

U 
M) 

(o 

3 
(U) 

M 

10 

(S) 
à 

w 
18) 

b i l l on c 

le lerPc 

2* 

S 

8 

da) 

us) 

8 
(U) 

(3 5) 

C5â) 

b 

w 
11 

ie début 

issage 

3* 

(SS) 

5 
y») 

toi-,) 

8 
(Ai) 

U>S) 

lu 
(5a) 

A 

0 

(0) 

X 

(9 

Cîaj 

$s) 

Echant 

d'anné 

1* 

A 
(6) 

A 

0 
(0) 

8 
(M) 

(S*) 

(6) 

(si) 

i l ! o n d 

e l e r Pa 

2* 

5 

U 

(SI) 

(4>*) 
5 

(Ab) 

i 
M 

e f i n 

ssage 

3* 

^ 0 

(AU) 

(55) 

(à S) 

0 

(0J 

AL, 

(4 

Echant 

d'annëi 

1* 

</U) 

A 
(AU) 

h 
UU) 

(15) 

* 

(U) 

S 
(14) 

-1 
16) 

0 
(0) 

i l l o n de f i n 

3 2èmePassage 

2* 3* 1 

II 

b 

US-

s 
US) 

0«b) 

-4 0 
(SS) 

as) 

0 
10) 

-u 1 
lés) 

1-
(M) 

as) 

0 
(0) 

0 
(0) 

* 
2 

X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équir 
répa r t i t i on 

6.00 
S. S. 

•2,,b8 

tes. 

0,So 

rr.s. 

6,52» 

S. S. 

5, S. 

S.S. 

4^ U M > I 
CU) S. S. 

(JW>)\ S. S. 

•4, S", 4 1 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 ; M'est dans une certaine mesura applicable. 

3 ; Ne m'est pas du tout applicable. 



ANNEXE III : A.P. I - Tableau 5 (suite) II1-25 

o A, 

o 

E
 n2 

eu 
-t-> 

To ta l 

> 

<0 A l 

o 

: A 2 
eu 

Total 

- r A, 

c 
e A„ eu "? 

»—> 

Total 

- i 

O A, 

E 

S A2 
M 

Total 

Echani 

d'anm 

1* 

(o 

M 
(h A) 

u 
(S) 

W A) 

(0 
3 
MA) 

S 
fôé>) 

LU Ion c 

je lerPc 

2* 

(SI) 

1 

Al 

1 

M: 
CS 5) 

5 

4 
&s) 

A4 

6 

1 

A3 
(34) 

îe début! Echant 

issage i d'anné 

3* 1 " 

4 

(51) 

fe V 

(33) 

(5 5} 

(53) 

.10 
(Se) 

8 
lUh) 

8 

(U) 

S 
as) 

(6) 

1* 

0 
(o) 

S 
(1% 

0 
(0) 

i l l o n d 

e l e r Pa 

2* 

S 
(Sb) 

5 

&3) 

5 
(A3) 

3 

(3 S) 

(51) 

e f i r t 

ssage 

3* 

3, 

0 
(0) 

(5S) 

5 

q 

u 

fes) 

(A3) 

Echant" 

d'annéi 

1* 

(6) 

( ^ ) 

S 

h, 

"(0) 

il 
(H) 

1 

i l l o n de f i n 

5 2emePassage 

2* 3* 

(U) 

3 

S" 
M) 
3 
(l>3) 

1 
(U) 

5 

(U) 
0 

8 
(U) 

2 
X tes tant 
la d i f f é 
rence avec 
une ëquir 
r é p a r t i t i o n 

0,8^ 

*T.S.| 

3,S8 
S.S. 

8 , A V 
s.s. 

1,11> 

( « ) S. S. 
3,So 

S.S. 

j 

Cas) yr.s. 
2>,feS 

es. 

JT. S. 

* 1 : M'est tout à f a i t applicable -
2 s M'est dans une cer ta ine mesure appl icable . 

3 s Ma m'est pas du tout appl icable . 
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* 

^ A, 
y> 1 
o 

s ft2 
O) 
4-i 

Total 

00 A i 

o 
c A 
s A2 
+-> 

Total 

C A 

i A2 
B—A 

Total 

oO l 

Total 

Echanl 

d'ann« 

i * 

8-
(W) 

1 
(2>U 

3 
(55) 

(5) 

.A 

(y 

8 

8 

(4U) 

: i l l o n c 

je lerPc 

2* 

1 

&3) 

A^ 

6 
(ÔS) 

&0): 

m-
s 
as) 

AA 
(3A) 

6 

i, 
UL») 

U8) 

le début 

issage 

3* 

U t) 

0 
(OY 

U) 

1W 

43 
te t) 

5 

Us) 
5. 

JO 
« 

Echant 

d'anné 

1 

M) 

1 
(M) 

(si) 

U) 
0 
(0) 

5 
(A?) 

4 
W) 

i l Ton d 

e l e r Pa 

2* 

(s*); 
S 
(H) 

viO 
(53) 

3 
(1.5) 

(35) 

as) 

5 

À 

e f i n _ 

ssage 

3* 

CAS) 

A 

0 
(0 

0 
(o) 

AO 

(53) 

5 
tl4) 

(U) 

^ 

M 

Echant" 

d'annét 

i * 

S 
US) 

(si} 

(5T) 

» 

A 
(0 

0 
(0) 

1 

M 

i l ! o n de f i n 

2 2emePassage 

2* 3* 

6 
(Si) 

3 

(M 
3 

^ 

W1.V 

A 
(A M 

(5S) 

3 
(W 

I S B S B m-

3 
US) 

0 

(Q) 

A 
K) 

0 
(0) 

2 
X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une équi-
r épa r t i t i on 

S. S. 

tes. 
6,3Jl 

MM' 
s. s. 

A , 3 S 

s.s. 

S5. 
M L , 

S. S. 

(M) 

-1 
(A.U) 

jr.s. 
U,S3> 

' A 
* 1 s M'est tout à fait applicable -

2 ; M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 •; Ne m'est pas du tout applicable» 



ANNEXE ÏÏI : A.P. I - Tableau 6 I I I - 2 8 

A 1 

o 
= A e M2 

Total 

o 

: A
2 

Total 

- J A, 

8 A2 

Total 

c 

1 A2 
*—4 

Total 

Echani 

d ' anné 

î * 

1 
(310 

(55) 

(Si) 

1. 
•fcA). 

5 
ft8). 

1 

(M 

Ah 

(sa) 

(u) 

LU) 

: i l l o n c 

îe lerPc 

2* 

(&l) 

(2> S). 

ftty 

L, 

(a) 

ai) 

(M) 

5 
(iÊ). 

0 
(0) 

S 
Ml) 

S 
Ut) 

1 
(M) 

Ci 5) 

le début! 

iss âge 1 

3* 

H) 
t. 
(il») 

3 
fts) 

(S8) 

fia) 

(50) 

i 

U4) ' 

lia) 

as) 

s 

(0 
& 

^ 

Echant 

d'anné 

1* 

6 
(3S) 

U4) 

J 

^ M 

(N) 

(AS 

GK) 

i l l o n d 

e I e 'Pa 

2* 

3 
(kh) 

(M) 

l 
(kl) 

0 
(o) 

A 
fa) 

k 
(SI) 

e f i n 

ssage 

3* 

5 
03) 

fts) 
2> 

(Ai) 

( * ) 

fël) 

Us) 

X 

Echant 

d'annêi 

1* 

8 

(AD 

as) 

(S5) 

5 

(A S) 

1 
(M) 

3 
(S 5) 

0 

(0) 

i l l o n de f i n 

2 2emePassage 

2* 3* 

4 
(Al) 

(AS) 

S 

UA) 

5 
fta) 

A 
RU) 

(Ab) 

1 
(U ) 

fta)' 

as) 

ft 9": 

5 

5 

(W 

U 

M' 

2 

X testant 
la d i f f é 
rence avec 
une êquir 
r épa r t i t i on 

0, kb 

/a. 
D, SO 

0, 3-A 
JCS. 

S. 

J, 88 

ri * 

S,X\ 
.S. 

S. S. 

JM1 
S.S.-

A 0 0 

s. 

es. 

* 1 : M'est tout à f a i t applicable -
2 : M'est dans une cer ta ine mesure appl icable . 

3 : Ne raFest pas du tout appl icable . 
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<° A. 
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o 
c A 
E M 2 eu 

Total 

• 

- A l - j i. 

o 
c A 

•M 

Total 

cO A, 
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A i 
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Echan 
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1* 
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(0 

(M) 

fa) 

8 

Cil) 

t i l l o n de début 

ée 1 Passage 

2* 3* 

S 
ftfc) 

1 

m 
(55) 

(51) 

(M) 

8 

(M) 
S 
H) 

(U) 

fS8), 

S 
H) 

(U) 

(H) 

fes) 

te) 

1 

Echani 

d'anm 

1* 

as) 

5 

0 
(o) 

6 

5 

-

t i l l on d 

§e lerPe 

1 2* 
(U) 

6 

fti) 

as) 

&a) 

J.0 
(sa) 

(ta)-

e f i n -

ssage 

3* 

(éS) 

4> 

( « ) 

(U) 

s 

Uu) 
4 

w 

Echantillon d 

d'année 2ëmeP 

1* 2* 

0 
(0) 

(6) 
0 

5 
(J8) 

<6 

• — 

(M) 

(M 

(> 

(5S) 

m-

e f i n 

assage 

3* 

(SS) 
1. 

JLO 
(S3) 

fti) 

Ui) 

2 
X testant 
la d i f fé 
rence avec 
une équi-
répart i t ion 

5,W 

/T. S. 

5, l i * 
/es. 

S. 

S. 

5,Jfe> 
S. 

(Si) p . : 
h,Qlo 

* 1 : M'est tout à fait applicable -

2 : M'est dans une certaine mesure applicable. 

3 : Ne mrest pas du tout applicable * 

\ 



ANNEXE IV - Analyse discriminante sur A.P. 
IV-1 

AFFECTATION ET DISTANCE DLS INDIVIDUS 
•*•*•»*#»»»*$•»*••»•***»*#**»***»#**#»#•»» 

OÉ L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 

î 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
<j 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 

n 18 
19 
20 
2Î 
22 
2 3 

24 
2S 
26 
27 
2fi 
29 
3g 
3Î 
32 
33 
34 

GROUPE 2 

ï 
2 
3 
4 
5 

AFFECTATION 

ï 
.2 

.3 

_ AFFECTATION 

2 
7 
7 
7 
7 

/GP 1 

5.62 
5.39 
4.14 
3.54 
4.92 
4.77 
5.32 
3.28 
5.35 
3.80 
4.86 
5.55 
4.99 
5.32 
4.94 
3.22 
3.92 
4.37 
3.59 
5.75 
2.99 
4.02 
5.75 
4.79 
3.10 
4.98 
4.47 
3.00 
5.58 
4.03 
4.82 
4.35 
4.53 
3.65 

/Gp 1 

9.74 
7.89 
21.2 
3.56 
10.9 

/GP 2 

16.0 
5.19 
6.88 
8.47 
9.17 
10.1 
24.4 
5.60 
76.6 
7.96 
35.1 
15.1 
49.4 
19.1 
31.1 
4.65 
10.2 
6.10 
4.35 
20.7 
5.94 
12.1 
43.4 
32.4 
7.47 
14.2 
7.47 
14.0 
9.08 
6.22 
6.39 
8.42 
5.62 
7.61 

/GP 2 

4.56 
4.17 
4.04 
2.72 
4.66 

/ 

16.8 
7.73 
5.18 
3.58 
8.22 
10.4 
14.3 
3.48 
15.0 
3.79 
8.87 
7.18 
5,02 
18.5 
9.17 
5.88 
8.50 
6.15 
5.22 
13.0 
3.26 
6.20 
13.3 
8.33 
5.41 
14.7 
5.64 
6.72 
7.96 
5.11 
8.22 
9.02 
4.53 
4.15 

/ 

16.2 
4.88 
14.7 
3.51 
12.0 

/GP 3 

/GP 3 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
>18 
19 
20 

2 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
1 

2 
2 
7 
7 
2 

6.01 
20.8 
5.03 
5.73 
4.77 
8.75 
3.41 
18.7 
14.7 
3.74 
6.68 
8.96 
6.30 
5.51 
19.1 

3.9U 
4.59 
3.49 
4.53 
3.9c 
4.5 3 
3.03 
4.53 
4.41 
3.99 
3.83 
4.33 
4.53 
4.15 
4.36 

6.97 
17.6 
5.32 
7.49 
7.45 
20.3 
3.93 
9.93 
21.9 
4.74 
b.80 
16.9 
6.00 
6.71 
13.4 



IV-2 

GROUPE 3 AFFECTATION /CP 1 /GP 2 /GP 3 

ï 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

iè 
it 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
23 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

i 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4.36 
17.2 
7.5b 
3.91 
5.07 
5.97 
18.7 
4.05 
3.55 
5.44 
13.3 
6.81 
22.2 
5.36 
15.1 
5.28 
7.09 
5.49 
8.49 
5.29 
3.41 
8.98 
5.64 
5.52 
3.55 
9.85 
18.9 
13.7 
5.28 

13.0 
28.0 
13.6 
8.31 
9.21 
14.8 
10.3 
3.26 
7.50 
9.77 
17.9 
11.0 
12.3 
8.24 
11.5 
8.52 
22.5 
5.96 
56.1 
4.9l 
2.8 8 
15.7 
11.7 
30.0 
7.50 
8.14 
18.5 
13.6 
5.57 

3.90 
6.11 
4.48 
3.81 
4.79 
4.77 
6.00 
3.77 
3.21 
4.25 
6.07 
4.43 
5.42 
4.79 
5.07 
3.71 
4.52 
5.22 
6.92 
4.40 
4.07 
5.03 
4.40 
5.18 
3.21 
6.16 
6.33 
5.80 
4.13 



IV-3 

ANNEXE IV - Analyse discriminante sur A.P. I 

AFFECTATION ET DISTANCE DES INDIVIDUS 

DE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE AFFECTATION /GP 1 /GP /GP 3 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

8.70 
8.29 
7.00 
5.85 
9.57 
7.36 
7.21 
7.93 
7.44 
8.07 
7.06 
6.68 
8.72 
8.38 
7.56 
7.61 
8.20' 
7.58 
5.99 
6.33 
5.25 
6.67 

0.190E+07 
0.679E+06 
0.271E+06 
0.187E+04 
0.102E+07 
0.260E+06 
0.849E+06 
0.118E+07 
0.381E+05 
0.343E+06 
105. 

0.188E+04 
0.286E+07 
0.244E+07 
0.576E+04 
0.135E+07 
0.169E+05 
0.330E+06 
116. 

0.409E+06 
0.343E+06 
0.260E+06 

0.373E+08 
0.373E+08 
0.336E+09 
0.149E+09 
0.149E+09 
0.373E+08 
0.373E+08 
0.373E+03 
0.373E+08 
43.7 

0.149E+09 
0.149E+09 
0.373E+08 
0.373E+08 
0.373E+08 
0.336E+09 
0.149E+09 
0.373E+08 
6.91 

0.149E+09 
0.149E+09 
0.336E+09 

GROUPE 2 AFFECTATION /GP 1 /GP 2 /GP 3 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

31.3 
14.4 
19.5 
28.2 
14.2 
60.4 
64.1 
13.4 
18.5 

1.15 
1.14 
1.08 
1.67 
1.44 
1.23 
1.81 
1.07 
1.19 

0.373E+08 
0.373E+08 
0.373E+08 
33.5 
0.149E+09 
0.336E+09 
0.149E+09 
38.7 
0.373E+08 

GROUPE 3 AFFECTATION /GP 1 /GP 2 /GP 3 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
3 
3 
3 
3 

8.93 
14.2" 
15.3 
6.52 
30.0 

0.560E+06 
0.395E+06 
0.140E+07 
471. 
0.117E+05 

8.48 
1.19 
1.54 
4.18 
1.54 



ANNEXE IV - Analyse discriminante sur A.P. II 

IV 

__AFF_LCTATIwN F.T LIoT/JCF DÛ.S IMDIVIDIJS, 
« » • » * » * • » * * * * • * * • * * • • * • * * • » * » • * • » • » • # * * » # » • * » • * 

l/E L'ECHAt'XILLOil VL bASE 

:-A.e-iF-

GF.OUPE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1" 

~ 20 
21 
22 
23 

GKOUP 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

*»***»*****•*****»*•**** 

: 1 AFFECTATION 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

ï 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

fc. 2 kFFFCTATiOt* 

2 
" 2 '" 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

Gf;0UPE 3 AFFECTATION 

l 3 

/GP 

5.13 
5.18 
5.37 
6.89 
7.20 
4.06 
5.13 
4.03 
6.58 
6.25 
4.68 
5.62 
5.00 
b.39 
9.9 4 

•" fi.M-' " 
7.14 
6.43 
7.6H 
6.23 

"" 5.50 
7.62 
6.60 

/GP 

9.H5 
6.48 
7.1C 
4,72 
44.4 

" 15.7 * 
24.6 

M-6 

/GP 

7.16 

1 /GP 2 

U.26OE+07 
«,".699E+06 
i;.223F + ii7 
L.289F+O0 
â.913F.+Oo 
•Ê.432F+G6 
1.-.321F.+37 

" i;.ilur+o7 
iî.S'.)3E+t'ô 
C.143E+07 
U.2«9f+06 
1.143F+05 
0.12SE+O6 
C.241F+07 
k).l7bP:+vo 

" i).112!' + ii3 
0.Gt:3r+i.'6 
b'.3olE+('-4 
0.14 3F+A7 
D.89 3E+05 
ià,129E+G6 
0.914F.+06 
L'.b29F+vl7 

_1__ /GP 2 

0.695 
" L-.743 
0.659 
0.663 

U.671 
~ y.741 
U.83C 
S. 783 

.1 .... ' GP 2 

0.157E+07 

/GP 3 

11.0 
12.0 
45.3 
13.6 
21.6 
25.3 
7.5k) 
4.99 
11.6 
37.8 
5.83 
8.b6 
7.20 
18.1 
143. 
93.2 
45.1 
7.02 
12.6 

"13.1 ' 
13.8 
9.60 
4b.9 

/GP 3 

15.7 
6.59 
9.58 
7.31 
65.4 
18.7 

9.13 

1".3 ... ....... 

/GP 3 

4.28 _ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

8.21-
ld.l ""' 
lii.l 
4.89 
7.64 

"b.79 
8.49 
9.f;6 
lu.9 
7.92 
15.7 

t'.51'lK+i.'6 
' i'.îl3F+v'7 
.(J.,.ô-0 3-E+06 
O.357F. + 04 
C.3lir.'E + r.7 

' 1..4 3 2E + 06 
t.321E+P5 
kï.3b4E + (44 
Q.129E+06 
i;. 9 14F +06 
C.699E+06 

2.94 
4.^6 
4.13 
3.74 
4.19 
4.t'3 
3.67 
4.25 
3.45 
4. «8 
4.18 



rv-5 
ANNEXE IV - Série êa Bac - note de Mathématiques au Bac 

Tableau général des données 

Réussite 

45,5 % 

Echec 

20,8 % 

Abandon 

33,8 % 

Série 

C 

D 

E 

C 

D 

E 

C 

D 

E 

Effectifs 

22 

(62,9) 

6 

(17,1) 
7 

(20,0) 

7 

(43,8) 

6 

(37,5) 

3 

(18,7) 

10 
(38,5) 

10 

(38,5) 

6 

(23,0) 

Note de math au 

Moyenne 

11,05 

14,58 

10,43 

9,71 

11,33 

11,00 

08,80 

11,90 

10,63 

BAC. 

Ecart type 

2,87 

2,01 

2,72 

2,25 

3,15 

2,45 

1,89 

3,56 

3,79 

Test de comparaison des moyennes des notes de mathématiques 

Couples 

étudiés 

Réussite -

Echec 

Réussite -

Abandon 

Echec -
Abandon 

"t" de Student M 

Série C 

t = 1,206 
v = 12.2 

non significative 

t = 2,536 
v = 12,1 

risque < 5 % 

t = 0,818 
v = 11,3 

non significative 

Série D 

t = 3,240 
v = 7,5 
risque < 5 % 

t = 1,800 
v = 14,0 
risque < 10% 
t = 0,473 

non significative 

Série E 

et Autres 

non 
significative 

non 
significative 

non 
significative 

(1) Le "t" de Student a été calculé par la formule de Student-Fischer modifiée 

pour le cas de variances inégales, v est le nombre de degré de liberté de la 

loi considérée calculé par la formule de Welch. 



IV-6 

ANNEXE IV - Acquis en mathématiques et performance aux tests psychométriques 

Présentation des données pour Ta comparaison des acquis en mathématiques et des performances aux tests psychomëtriques 
dans les trois groupes 

Réussite Echec Abandon 
Egalité 
des 
variances 

•Effectifs 
considérés 

•moyenne de la variante 
étudiée 

-nom de la variable 

Egalité des moyennes 

Réussite 
Echec 

Réussite 
Abandon 

Echec 
Abondon 

l"t" de Student et nombre de degré de liberté 
correspondant, quand l'égalité des moyennes 
a été rejetëe par l'analyse de la variance -
F de Snédëcor sinon 

-conclusion concernant l'hypothèse "H0" " d'égalité 
des moyennes (risque accepté de 5 %) , 

i 9 
ix calculé pour 1 application 
du test de Bartlett (1) 

-conclusion concernant l'hypothèse 
"Ho" d'égalité des variances 
(risque accepté de 5 %) 

CD DAGNELIE ( P . ) opus c i t é V o l . 2 - p . 54 
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IV-9 
ANNEXE IV - Attitude Professionnelle 

Résultats obtenus à partir de 83 questionnaires (41,0 % de réussites, 24,1 % 

d'échecs, 34,9 % d'abandons) 
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IV-10 
ANNEXE IV - Adaptation à la vie et au travail universitaire 

Résultats portant sur 36 questionnaires (61 % de réussites, 25 % d'échecs, 
14 % d'abandons) 
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ANNEXE IV - Perception de soi 
IV-

Résultats portant sur 42 questionnaires (55 % de réussites, 19 % d'échecs, 

29 % d'abandons) 
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ANNEXE IV - Evolution 

IV-12 

On trouvera ci-après les données obtenues en appliquant les 

tests de Kruskal-Wallis et de Wilcoxon^ '. 

Le risque accepté est de 5 % 

Dans chaque case on trouvera : 

- en première ligne : la somme des rangs affectés aux étudiants 

de chaque sous population considérée 

- en deuxième ligne : le x^ observé dans les cas d'application 

du test de Krukal-Wallis et dans tous 

les cas les conclusions tirées (avec la 

convention N.S. = non significatif, 

S. = significatif) 

Les effectifs sont : réussite 19 (68 % ) , échec 5 (18 % ) , abandon 4 (14 %) 

(1) Pour le test de Wilcoxon nous avons utilisées les tables extraites de 

HARTER CH.L.) QWEN CD.B.) Selected Tables in Nathematical Statistics 

Marklam Publishing Comapny Chicacogo 1970 - 405 p. 
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HomogénëTté des 
trois échantillons 

Homogénéité 

Réussite-Echec 

HomogénëTté 

Réussite-Abandon 

Homogënéîté 
Echec-Abandon 

Homogénéité des 

trois échantillons 

HomogénëTté 
Réussite-Echec 

HomogénëTté 

Réussite-Abandon 

HomogénëTté 
Echec- Abandon 

Variable n 8 J 

E\*/i -A 

%S-o,W K.S. 

)TS. 
2,3,S- SA 

fi.S. 

fis. 
Variable n° 1 

XSO.fci jCS. 

JO. 

— ,,— 

Variable n° <> 

AOS . 3,1 

5. 
^3.9 . L.7 

S. 

Variable n° *3 

ra.ci.va. -A 

X-sO,.là jCS. 

2A8 - S * 

A U - S O 

Jfo. 

fis. 

Variable n" 3 

l h\ - 6 3 

jCs. 
-20,S-U,S 

) C 1 

Variable n° â 

2 8 0 - &a. SV 

fis. 

jCs. 

Variable n" U 

2><U-fe3,S,.55;S 

i U , S - S S,S 

i U b . S . l E i S 

je s. 
4,3 - A<o 

fil. 
Variable n'JO 

i33. 40 

fiS. 

jT.S. 

fis. 

Variable n° S 

4&i,S.fcfe-Sfe,S 

jns. 
2,50 - U b 

jCS. 

jCS. 

Variable n°J>* 
LoC-i du. ifo* 

fil. 
AVfc,S-S3,S 

jCs. 

Variable n° (o 

«Ott 4 «A- . 

xS i,si fiî. 

jCS. 
• i O i - 1 3 

S. 
10- ZS 

Variable n" \à 

jtS.. 

fil. 
50.S". Hi.S" ! 

jCs. ; 

* 

HomogénëTté des 
trois échantillons 

HomogénëTté 

Réussite-Echec 

HomogénëTté 
Réussite-Abandon 

HomogénëTté 
Echec-Abandon 

HomogénëTté des 

trois échantillons 

HomogénëTté 
Réussi te-Echec 

HomogénëTté 

Réussite-Abandon 

HomogénëTté 

Echec- Abandon 

Variable n'Jh 

LtvKrtt, 

'2^,5-91,5^3 

XVU& JCS. 
e,io- «so fil. 

)Cs. 

Variable n°J3 

A.e 
48U. ^U - ^8 

^ 8 - i & 

fis. 
lié - U 

34 . X8 
jCs, 

Variable n°A£, 

4a5.S.6&-Wi,S 

^0,33 fil. 

Xs. 

Variable n° 20 

A. P. 
5tU1S-lit>-USlS 

x'sS,^ fis. 

S. 

fis. 
Z\,ts. io.s 

jCS. 

Variable n\A T 

-ft.P. 
,2,80-10 -s fe 

^L,o.feo 

jCs. 
^ o - ^ s 

je*. 
Variable n°2A 

Pi.?. 

fi.S. 
2,ht. kO 

fiS. 

jTs. 

Variable n°Jt> 

A.P. 

xt^.rt jCS. 

jCS. 
Variable n" 2*1/ 

ft.f. 
i48,S. 6i,S16S 

XL--0,!,8 JCS. 
11,1,^-55,5 

fis. 

jfiî. 

fis 

Variable n'M 

A. P. 

XM.S1 JCS. 

JCS. 

fis. 
Variable n'hh 

A. P. 

X1-. o,w )Ts. 
AU-Si -

jCS 
^ ^ o - u t 

jCS. 

fis. 

Variable n°A<§ 

A.f. 

XS-

Variable n° •iL, 
Î U »°V3 

R.e. 
^ S . M v S - t O 

XS0.54.JCS. 

JTS. 

ja. 

ra.ci.va
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HomogénéTtë des 
trois échantillons 

Homogénéité 

Réussite-Echec 

HomogénéTtë 
Réussi te-Abandon 

HomogénéTtë 
Echec-Abandon 

HomogénéTtë des 
trois échantillons 

HomogénéTtë 

Réussite-Echec 

HomogénéTtë 
Réussi te-Abandon 

HomogénéTtë 

Echec- Abandon 

Variable n°£S 

^^b-so 
JT.î. 

jCS. 

Variable n ° 3 i 

APî î 

m,1? )57S. 
44 b - S? 

U,,S_Aè,S 

Variable n'^U 

A. P. 

X1-, o AO )T S. 

p. 
Variable n°5*> 

A PI.T. 

%V^S6 .jCS. 
Z S t - 1 , 8 

jCs. 

Variable n°-l1-

ftfll 

M8-S4 

M, - SU 

JS - LU 

Variable n ° l ^ 

AP1T 

Xi o,u> JC£ 

jCs. 

JJTS. 

Variable n"l8 

u8,s.â^o,s 
TCSl.aw JT.s. 

JCS. 
5o(rJu,s 

Variable n°2>L, 

X t . ^ v . ^ 0 

APX 
50^,5-SS\S-tS: 

150.SO _ 

<U0,S.2>S,S 

Variable n°^3 

PkPX-T. 

ist.s.svwts 
ZS0.S8 •JT.S. 
2/SO-SO 

)57S. 

jus. 

Variable n°2>S 

RPT 
2U0-5b1S-5a,5 

2UpJS JCS. 

Variable n ° i O 

h?TZ. 

r*i,-»o jr.s.. 

es. 

JTS. 

JCS. 
Variable n° 34 

Pi P U 

HomogénéTtë des 
trois échantillons 

HomogénéTtë 

Réussite-Echec 

HomogénéTtë 

Réussite-Abandon 

HomogénéTtë 

Echec-Abandon 

Variable n°bZ 

ftPX 

U8,s.s^,s 
jTS. 

A-

Variable n°SS 

fcPX 

JCS. 

A I , ? , lo,r 
jCS. 

Variable n°3S 

A P X 

X1-. o,t,i, )CS. 
Mi» , S - S i , S-

ja.-
JCS. 

Variable n°^0 

APX 
503,r.*â.^s 

JC1 

S. 

in

variable x\°UA 

APX 

X*= Q33 ]TS. 

^ i 8 - i. 8 

Variable n"l,Z 
X ^ ^ ^ « 58 

i U . S 3 
^7 S. 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Septembre - 3 groupes 

Traitement sur l 'échantillon "central" 

AFFECTATION ET DISTANCE DES-INB-IYIBUS 

DE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
là 
17 
18 
19 

GROUPE 2 

1 
2 
3 
4 
5 

GROUPE 3 

1 
2 
3 
4 

AFFECTATION 

AFFECTATION 

2 
2 
2 
2 
2 

AFFECTATION 

3 
3" 
3 
3 

/GP 

60.8 
56.3 
113. 
65.5 
43.0 
39.8 
72.0 
113. 
49.3 
90.9 
39.8 
51.5 
50.0 
83.2 
72.9 
59.8 
58.1 
53.1 
48.2 

/GP 

114. 
69.7 
50.4 
105. 
97.6 

/GP 

69.0 
76.2 
84.0 
161. 

1 /GP 2 /GP 3 

0.137E+09 0.113E+09 
0.876E+07 0.266E+08 
0.648E+08 0.290E+07 
0.215E+08 0.493E+08 
0.427E+07 0.830E+07 
0.159E+08 0.169E+07 
0.593E+08 0.114E+09 
0.596E+06 0.132E+09 
0.186E+07 0.122E+08 
0.468E+08 0.413E+09 
0.282E+08 0.633E+07 
0.148E+07 0.207E+08 
0.283E+08 0.370E+08 
0.300E+06 0.480E+07 
0.860E+06 0.570E+08 
0.131E+09 0.199E+08 
0.510E+08 0.333E+07 
0.115E+09 0.337E+08 
0.110E+08 0.111E+07 

1 /GP 2 /GP 3 

1.50 0.335E+09 
1.95 0.557E+08 
1.35 0.229E+08 
1.35 0.158E+07 
1.39 0.142E+09 

1 /GP 2 /GP 3 

0.486E+08 12.0 
0.688E+08 24.1 
0.914E+08 19.1 
0.311E+08 34.0 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur des données de Septembre- 3 groupes - Moyenne 

des variables sélectionnées par groupe 

Données sur l'échantillon "central" 

Lois définies sur 

IR3 

Travail profession
nel / travail sco-
laire{Item 26 - AP) 

Test de mémoire 
(le code) 

Quotient intellec
tuel 

Notion de limite et 
de, continuité 

Réussite 1 

1,16 

1,90 

49,79 

132,3 

3,32 

Echec 2 

0,6 

1,6 

46,60 

105,6 

2,20 

Abandon 3 

0,25 

2,25 

52,25 

150,3 

. 4,00 

Classement 

1 - 2 - 3 

3 - 1 - 2 

3 - 1 - 2 

3 - 1 - 2 

3 - 1 - 2 



ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Septembre - 3 groupes 

Traitement sur 1'échantillon "total" 

AFFECTATION ET DISTANCE DES INDIVIDUS 
a****»»»**»******»*»**»**»******»»»** 

liE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 AFFECTATION /GP l /GP 2 /GP 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

7.97 
9.33 
9,26 
6,98 
11.3 
6,53 
10.3 
9,75 
8,67 
7,10 
8.52 
10.0 
5.90 
8.17 
12.2 
11.3 
14.2 
6,57 
10.8 
7.84 
8,64 
5,40 

246, 
113. 
553. 
58.0 
805. 
10.2 
190. 
11.9 
563. 
462. 
10.8 
952. 
24.9 
355. 
97.3 
957, 
16,7 
210. 
346, 
422, 
96.5 
24.9 

95.9 
38.2 
14.2 
81.4 
63.6 
20.3 
64.6 
12.3 
10.2 
17.8 
25.0 
174, 
46.1 
39.2 
56.2 
23.1 
112. 
59.6 
217. 
24.2 
118. 
44,0 

GKOUPE J AFFECTATION /GP 1 /GP 2 /GP 3 

8,30 
7,65 
6,78 
16.6 
15.1 
11.2 
9.36 
22.9 
12.5 

1.73 
1.73 
1.73 
2.04 
2.04 
2.04 
1.73 
2.04 
2.04 

6.18 
30.7 
9.83 
7.74 
56.3 
33.4 
49.9 
17.6 
13.1 

GROUPE 3 AFFECTATION /GP 1 /GP 2 /GP 3 

12.1 209, 3.74 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

25.8 
16.1 
12.0 
17.3 
12.5 
31.6 
16.5 
12.6 

297. 
54 .5 
198. 
8,87 
18.9 
292. 
54,5 
953 . 

3.74 
3.58 
3.74 
2.30 
3.74 
3.74 
3.10 
3.74 
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-ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Septembre - 3 groupes - Moyenne 

des variables retenues par groupe 

Données sur l'échantillon "total" 

Notion de liberté 
dans les espaces vec
toriels 

Notion d'ensemble 
des parties 

Notion de racine 
carré 

Penser à la profes
sion future 
(Item 23 -AP) 

Compatibilité des 
opérations avec la 
relation d'ordre 

Mémoire des chiffres 
(ordre inverse) 

Notion d'applica
tion linéaire 

Réussite 1 

4,23 

1,68 

0,73 

1,86 

1,68 

5,78 

1,77 

Echec 2 

2,44 

0,89 

0,67 

1,89 

1,44 

5,41 

1,56 

Abandon 3 

1,33 

1,78 

0,78 

1,89 

0,89 

6,44 

0,89 

Classement 

1 - 2 - 3 

3 - 1 - 2 

3 - 1 - 2 

3 - 2 - 1 

1 - 2 - 3 

3 - 1 - 2 

1 - 2 - 3 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Septembre - 3 groupes 

Traitement sur Véchantillon "total" 

1ère dichotomie 

CETTE DICHOTOMIE SE FAIT StfF LA VAKIAFLE NUMERO 16 

AVEC PCI s 3.2756 •* 

CAir DE VAFtANCE : 41.2 V 

RAI. G = DE 1 A %a 

NOUVELLE CLASSE KUtîERO 

£ 0 iv\(p*.v\<A**s} 

rimiEnos DES INDIVIDUS DF CCXE CLASSE 

3 
30 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
j 

î 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 15 16 17 2? 24 25 26 27 
32 33 31 35 36 37 38 39 4R 

3 337653533 
8 536823423 
15 629762411 
16 431113433 
17 439723133 
23 337543533 
24 333753523 
25 438953533 
26 427761211 
27 42V722323 
31' 325523512 
32 326743233 
33 41997Ï523 
34 526533533 
35 323663533 
3t. 428661333 
37 535633533 
38 416773332 
35 529953133 
4(- 424533422 

t 
1 
1 
1 
* 
2 
*> 
4m-
*» * 
2 
mm 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J. 

VALEURS QUE PREHKEfîT CCS IKPIVirL'S SUR LA VAHIAFLE 16 

1 2 3 4 0 C î) 0 ' «. '«• 

HOÏT'ntlE DE LA VAKIRBLC A EXPLICUR MUHERO 1 : 2, 2,000 

ErFECTIF DZ LA CLASSA (Çti rOur.CF::TAGE) 50.9 * 

VAKlAf-'CE DE CETTE VARIABLE SUR Lu CLASSE 

: 'MHMI 

0.6600 

DISTRIBUTION SUR LA VAr.lABLF EXPLICATIVEVHUHERC 16 

9 2 2 7 0 0 f» 0 0 
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NOUVELLE CLASSE lill/tERO 2B INDIVIDUS 

HTJMEROS DES INDIVIDUS SE CETTE CLASSE 

31 
12 

2 
2 
2 
2 
2 
4 

2 
n 
4. 2 
2 
2 
2 
2 
2-
2 
2 
2 
4. 

2 
2 

2= 
11 

31 
20 
28 
22 
21 
20 
19 
1S 
14 
13 
12 
11 
11': 
o 
7 
b 
5 
4 
2 
1 

28 22 
10 9 

525143412 
439631523 
229623323 
236662433 
337643323 
428732523 
328723133 
637673233 
426643531 
436563233 
135641323 
339B52332 
535623432 
423742133 
339511233 
438643433 
421163433 
234552133 
426762123 
536752233 

21 2? 19 
7 6 5 

2 
"*> 

1 

1S 14 13 
4 2 1 

VALEURS QUC PRENNENT CCS I I T I ' - ' i r u S SUR LA VAIUAFLE 16 

5 6 7 Ci g <z Q C T R 

HOYCl;N'C DE LA VARIABLE A EXrLlGl'EP NU/'EFO 

EFFECTIF CE LA CLASSE C"ii POuPCCtiTACE) 

VAI I à î l t E DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE 

sa . f % 

1.15P0 

0.1275 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Septembre - 3 groupes 

Traitement sur l 'échantillon "total" 

2ème dichotomie 

CETTE DICHOTOMIE SE FAIT SUf LA--VARIABLE NUMERO 8 

AVEC PGI a 0.2204 "*' 

GAIN DE VAKIAKCE : 33.4 % 

RANG s DE 1 A 2" 

NOUVELLE CLASSE NUMERO 1 

KUMER05 DES INDIVIDUS DE CE^TE CLASSE 

15 26 27 3P 32 33 34 35 36 35 
39 40 

15 
2t. 
27 
3e 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
4É! 

6297624M 
427761211 
429722323 
325523552 
326743233 
419971523 
526533533 
328663533 
428661333 
416773332 
529953133 
424533422 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

VALEURS QUE PRENNENT CES IHPlVIDUS SUR LA VARIABLE 8 

1 2 0 0 0 P O P f 0 

MOYENNE DE LA VARIABLE A EXPLIQUER NUMÉRO 1 :2.S'85& 

EFFECTIF DE LA CLASSE CEI. POURCENTAGE) 30.0 % 

VRr.IAKC-E DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE S 0.409 

DISTr.IDUTIOK SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 8 

2 10 C r C f 0 0 

*« 
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NOUVELLE CLASSE .NUMERO 2 : 8 INDIVIDUS 

KHKErvOS DES IIJDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

37 25 24 23 17 16 8 3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

37 535633533 
25 438853533 
24 338753523 
23 337543533 
17 439723133 
16 431143433 
8 536R23423 
3 337653533 

.3 
'Z 
2 
2 
1 
1 
1 
i 

VALEURS QUE PREMBEtîT CES INDIVIDUS SUR LA VARIABLE 8 

3 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 

t 

MOYENNE DE LA VARIABLE A EXPLIQUER NUMERO 1 : 1.6250 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EU POURCENTAGE? 20.0 % 

VARIANCE DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE : 0.4844 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 8 

"0 0 8 0 0 0 0 0 0 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Septembre - 3 groupes 

Traitement sur l 'échanti l lon " t o ta l " 

Sème dichotomie 

CETTE DICHOTOMIE SE FAIT SUr LA VARIABLE UUMERO 39 

AVEC PSI s P.1736 # 

SAIN DE VAr.IAIXE : 42.4 % 

RANG m DE 1 A 12 

NOUVELLE CLASSE NUMERO ' l' '.»'• 6 INDIVIDUS 

NUMEROS DES INDIVIDUS DE CE^TE CLASSE 

15 26 27 30 32 38 

1 
2. . . 
2 
2 
3" 
3 • 

VALEURS' QBE PRENNENT CES INDIVIDUS SUR LA VARIABLE 39 

1 2 0 0 0 0 4 . 0 0 0 

KOYEliHE DE LÀ VARIABLE A EXPLIQUER NUMERO 1 : 2.1667 

EFFECTIF DE LA CLASSE CEI! POuPCEKTAGE) 15.f % 

VARIAKCE DE CETTE VARIABLE Sur LA CLASSE : 0.4722 

DISTKIEUTIOH SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 39 

2 4 e P C " P 0 0 0 

1 15 629762411 
1 26 427761211 
1 27 429722323 
1 30 325523512 
1 32 326743233 
1 38 41b773332 
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NOUVELLE CLASSE liUf.ERO 2 : 6 INDIVIDUS 

KUMEROS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

40 39 36 35 34 33 

2 4P 424533422 3 
2 39 5 2 9 9 5 3 1 3 3 3 
2 36 4 2 8 6 6 1 3 3 3 3 
2 35 3 2 8 6 6 3 5 3 3 3 
2 34 5 2 6 5 3 3 5 3 3 3 
2 33 4 1 9 9 7 1 5 2 3 3 

VALEURS GUE •PREHHEt.'T CES II.'niVIPUR SUR LA VARIABLE 39 

3 4 0 P O 0 É e 0 C 

HOYEIIKE DE LA VARIABLE A EXPLIQUER NUMERO 1 : 3. .0600 

EFFECTIF DE LA CLASSE CE» POUFCEKTAGE) 1 5 . 0 % 

VARIAKCE DE CETTE VARIABLE SyP LA CLASSE ! 0 . 0 0 0 0 

DISTniBtfTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 39 

0 0 1 5 0 P 0 0 0 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Septembre - 2 groupes 

Traitement sur l 'échanti l lon "central" 

AFFECTATION ET DISTANCE DES INDIVIDUS 

DE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lé 
17 
18 
19 

GROUPE 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AFFECTATION 

AFFECTATION 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

/GP 1 

11.7 
13.7 
19.7 
21.4 
20.6 i 
22.4 
26.1 
28.5 
13.6 
23.5 
20.7 
19.1 
20.8 
14.9 
19.6 
27.0 
16.1 
19.7 
14.1 

/GP 1 

49.6 
17.3 
33.4 
36.3 
26.6 
45.8 
33.0 
28.2 
23.8 

/t 

132. 
-• 184. 

143. 
177. 
73.7 
417. 
802. 
54.8 
176. 
241. 
175. 
404. 
31.2 
93,7 
41.8 
36.2 
38.9 
616. 
37.5 

/( 

12.0 
12.0 
12.0 
11.6 
9.03 
12.0 
12.0 
8.53 
11.6 

/GP 2 

/GP 2 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Septembre avec deux groupes 

Moyenne des variables sélectionnées par groupe 

Données sur l'échantillon "central" 

Information sur orga 
nisation des ensei
gnements (item 55 API 

Notion de liberté 

Profession choisie 
à 15 ans 
(Item 21 : AP) 

Notion de limite 
et de continuité 

Test de mémoire 
(le code) 

Le choix profession
nel se résoudre de 
lui-même(item 49 AP) 

Réussite 1 

1,90 

4,32 

• 1,84 

5,11 

49,79 

1,79 

Non 
Réussite 2 

2,44 

1,89 

1,33 

5,44 

49,11 

1,78 

Classement 

2 - 1 

1 - 2 

1 - 2 

2 - 1 

1 - 2 

1 - 2 

-

/ 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Septembre - 2 groupes 

Traitement sur l'échantillon "central" 

1ère dichotomie 

CETTE PÏCHOTCMIE SE FAIT SUR LA VARIABLE KUMEKO 40 

AVEC P5I • 0,0986 

GAIN DE VARIAN'CE : 45.2 % 

T'r.VG = DE 1 A 28 

NOUVELLE CLASSE NUf'FRO i9 INDIVIDUS 

Kir EP05 DES INCIVIDU5 DE CETTE CLASSE 

2 
14 

3 
15 

4 
16 

536752233 
426767123 
337653533 
23J552133 
421163433 
438613433 
339511233 
4215742133 
535623132 
339352332 
1356»!323 
420613531 

15 62<37o2411 
16 4 3 1 1 4 3 4 3 3 
17 6 3 7 6 7 3 2 3 3 
18 3 3 7 6 4 3 3 2 3 
1«> 2 3 6 6 6 2 4 3 3 
23 3 2 5 5 2 3 5 1 2 
26 4 1 6 7 7 3 3 3 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Q 

W 
II 
12 
14 

5 
17 

6 
18 

7 
10 

9 
23 

10 
28 

11 

VALEURS QUE PRENNEKT CES INDIVIDUS Sl'P LA VARIABLE 40 

1. 2 P e O C P 0 P 0 

KOYENKE DE LA VARIABLE A EXPLIQUER NUMERO 1 : 1 . 1 0 5 3 

Eri'ECTIF DE LA CLASSE (EN rCUFCEl.'TACE) 6 7 . 9 * 

VAriAf-'CE DE CETTE VARIABLE SUR LA CLAS5F | 0 . 0 9 4 2 

DlSTr.IBUTlON SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE HUHERO 40 

1 4 5 ° 0 0 P P B P 
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NOUVELLE CLASSE NUMERO 2 S 9 XKD.IVIDL'S 

rWf'FROS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

27 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
*» ^ 
2 

26 25 24 22 21 

27 535633533 
26 526533533 
25 419971523 
24 525143412 
22 427761211 
21 338753523 
ÏV. 337543533 
13 436563233 
8 536823423 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

VALEURS Qt?E PRENNENT CES INDIVIDUS SUR LA VARIAFLE 40 

3 4 0 '0 0 0 0 . 0 0 0 

VOYEIII.'E DE LA VARIABLE A EXPLIQUER NUl'PRO I I l e 7 7 7 8 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EN POURCENTAGE) 3 2 . 1 % 

VAFIANCE DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE : 0 . 1 7 2 8 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 40 

0 0 6 3 0 0 p 0 0 0 
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groupes 

Traitement sur l'échantillon "central" 

CETTE TICHOTOMIE SE FAIT SUP LA VARIAPLE HUMERO 20 

AVEC PSI » 0.C310 

GAIt; DE VARIANTE S 32.9 % 

PAhC « DE 1 A 19 

2ème dichotomie 

NOUVELLE CLASSE HUT'Er.O 5 INMYIMJC 

NUKEPOS DES INDIVIDUS DF. CETTE CLASSE 

4 6 11 23 28 

1 4 234552133 
1 6 436643433 
1 11 339B52332 
1 23 325523512 
1 28 416773332 

1 
1 
1 
2 
2 

VALEURS CUE TRENTENT CES IKPlVIDUS SUR LA VARIAPLE 20 

1 0 C B 0 0 0 0 0 0 

KOYEJWE DE LA VARIABLE A E X P L I & I ' E P fl'IMERO 1 ! 1 . 4 0 0 » 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EN POUPCniTAGK) 1 7 . 9 % 

VAPIAKCE DE CETTE VARIABLE SuP LA CLASSE J 0 . 2 4 0 0 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE tWERO 20 

5 0 0 0 0 P P 0 
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NOUVELLE CLASSE KUJtERO 2 8 14 INDIVIDUS 

NUMEROS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

19 
S 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

18 17 16 
3 2 1 

1? 
18 
17 
16 
15 
14 
12 
if 
9 
7 
5 
3 
2 
1 

236662133 
337643323 
637673233 
431143433 
62Q762411 
420643531 
135641323 
535623432 
42S'42133 
339511233 
421163433 
337653533 
426762123 
536752233 

VALEURS QUE PRENNENT CES INDIVIDUS SUR LA VARIABLE 20 

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOYEUHE DE LA VARIABLE A EXPLlQt'EP NUMERO 1 l 1 . 0 0 0 0 

EFFECTIF DE LA CLASSE CGH POURCENTAGE) 5 0 , 0 % 

VAFIANCE DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE S 0 . 0 0 0 0 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 2P> 

0 14 e 0 0 t> P 0 o 0 
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groupes 

Traitement sur l'échantillon "central" 

3ême dichotomie 

CETTF. riCHOTOt'IE SE FAIT SUR LA VARIABLE NUMERO 

AVEC PSI a 0.0617 

GAIÏ: PF. VAF.IAKCE : *»•»»* % 

RÂî-G s DE 20 A 28 

12 

NOUVELLE CLASSE HUHEPO S INDIVIDU 

HUKEP.OS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

27 26 24 22 20 

3 
3 
3 
3 
3 

27 
26 
24 
22 
2P 

535633533 
526533533 
525143412 
427761211 
337543533 

2 
2 
2 
2 
2 

VALEURS QUE PRENNENT. CES INDIVIDUS SUR LA VAPIABLE 12 

1 2 3 4 C 0 0 0 P 0 

r-îOYEr.'NE DE LA VARIABLF A EXPLIQUF.F NUMERO 1 » 2 .O0P0 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EW pruPCF.MTAGE) 17„9 * 

VAPIANCE DE CETTE VAfclABtE Su-F LA CLASSE : 0 . 0 P 0 0 

DISTP.IEUTIOM SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 12 

I 1 2 1 0 0 0 0 
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NOUVELLE CLASSE NUMERO 4 INDIVIDU 

KlïCEROS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

8 13 21 25 

4 8 53Ô823123 
4 13 4 3 6 5 6 3 2 3 3 
4 21 3 3 8 7 5 3 5 2 3 
4 25 4 1 9 9 7 1 5 2 3 

VALEURS OUE PRENNENT CES IWPlVIDUS SUR LA .VARIABLE 12 

5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 

KOYENRE DE LA VARIABLE A EXPLIOUKR FIUMERO 1 J 1 . 5 0 0 0 

C r r r C T I F DE LA CLASSE CEH POURCENTAGE) 1 4 . 3 % 

VARIANTE DE CETTE VARIABLE SUR LA CLASSE ! 0 , 2 5 0 0 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 12 

0 0 0 0 2 0 1 1 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Juin - 3 groupes 

Traitement sur échantillon "central" 

AFFECTATION ET DISTANCE DES INDIVIDUS 

DE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

. 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 " 
19 

GROUPE 2 

AFFECTATION 

1 

AFFECTATION 

/GP 

9.22 
9.98 
8.64 
9.15 
8.33 
7.87 
11.6 
9.47 
15.4 
11.3 
8.82 
10.3 
7.87 
7.59 
13.0 
12.5 
8.03 
11.6 
8.05 

/GP 

1 /GP 2 

0.164E+08 
0.256E+06 
0.256E+08 
0.164E+08 
0.256E+06 
0.256E+06 
0.103E+07 
26.7 

0.164E+08 
0.126E+03 
0.256E+06 
0.231E+07 
0.256E+06 
0.231E+07 
0.433E+08 
0.433E+08 
0.256E+08 
0.925E+08 
0.256E+08 

1 /GP 2 

/GP 3 

0.230E+07 
0.230E+07 
0.230E+07 
11.5 

0.230E+07 
0.230E+07 
0.232E+08 
0.575E+06 
0.207E+08 
0.518E+07 
0.230E+07 
0.207E+03 
0.230E+07 
0.207E+08 
0.921E+07 
0.466E+0S 
0.92J.E+07 
0.368F.+08 
0.921E+07 

/GP 3 

3 
4 
5 

GROUPE 3 

2 
2 

2 
2 

AFFECTATION 

3 
3 
3 
3 

11.6 
25.2 
30.1 
24.5 
24.4 

/GP 

10.3 
60.7 
37.9 
11.7 

0.260 
0.308 
0.397 
-1.97 . 
0.262 

1 /GP 2 

0.164E+08 
0.410E+07 
0.369E+08 
0.256E+06 

0.575E+06 
0.282E+08 
0.466E+08 
0.147E+09 
0.282E+08 

/GP 3 

4.96 
9.20 
3.21 
6.20 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Juin - 3 groupes 

Traitement sur échantillon "central" 

Moyennes des variables sélectionnées par groupes 

Notion de sous espa
ce vectoriel 

Etre à 1'ori gi ne de 
ses difficultés 
(Item 14 : AP II) 

Notion de liberté 

Se moquer de soi 
(Item 50 : AP II) 

Réussite 1 

2,74 

2,16 

5,00 

1,90 

Echec 2 

1,60 

2,6 

3,60 

2,20 

Abandon 3 

1,5 

2,00 

3,50 

2,25 

Classement 

1 - 2 - 3 

2 - 1 - 3 

1 - 2 - 3 

3 - 2 - 1 

; 
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ANNEXE IV - Analyse discriminante sur les données de Juin - 2 groupes 

Traitement sur données "centrales" 

AFFECTATION ET DISTANCE DES INDIVIDUS 

DE L'ECHANTILLON DE BASE 

GROUPE 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

GROUPE 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AFFECTATION 

AFFECTATION 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

/GP 1 

3 .59 
2 .49 
3 .44 
5 .04 
4 .14 
3 .47 
2 .47 
2 .49 
6 .30 
2 .49 
3 .47 
2 .49 
2 .49 
1.88 
3 .77 
4 .14 
1.88 
3 .77 
2 .83 

/GP 1 

4 .60 
10 .8 
11 .8 
10 .3 
9 .56 
5 .64 
16.5 
13 .2 
4 ,84 

/( 

5 .29 
11 .3 
12 .0 
8 .28 
8 . 3 1 
8 .20 
4 . 6 0 
i l .3 
6 .82 
11 .3 
8 .20 
11 .3 
11 .3 
7 .07 
2 0 . 8 
8 . 3 1 
7 .07 
2 0 . 8 
7 .38 

/ 

4 . 5 1 
5 .12 
3 .68 
4 . 5 9 
3 .05 
4 .49 
4 . 4 3 
5 .32 
3 .55 

/GP 2 

/GP 2 

Moyennes des variables sélectionnés par groupe 

Notion de sous-espa
ces vectoriel.. 

Faire tous les pro
blèmes 

(Item 16 : A P T 
Choix professionnel 
à 15 ans 

( Item 21 : AP 1 

Réussite 1 

2,74 

1,84 

2,00 

Non 
Réussite 2 

1,56 

1,67 

1,78 -

Classement 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 2 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Juin - 2 groupes 

Traitement sur échantillon "central" 

1ère dichotomie 

XETTE-DlcnDTqRIE~SE~FAIT~5IHriia~7RRIABI,E-TrPHER0 H 

AVk.C PSI" a 0 . 0 7 1 5 

TîAItt DE VARIAWCE—t 32T3"% 

*AïIt5—»•—DE 1 A ZB 

NOUVELLE CLASSE HOHERO 1 t 6 INDIyÏDiîg 

imnEKOS DES-THpryiD0S~PE~CETïE"CCA5SE-

9 21 22 24 2b 21 

1 9 - 5 2 2 2 Z 3 1 3 3 1 
1 — 7 1 - 7 1 7 2 Ï 6 3 3 4 2 
î 22 413211133 2 
1 Z r - B 2 2 2 i e 3 3 I 2 
1 26^623222334 2 
1 27-6232-4Z134 2 

'fttoroftS-QUE-PRnNHEflT-TES-Iflri V ÏPtJS-S UR-LA VARIS H CE r7 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0— 

tlOYEKME DE LA VARIABEE~TrEXrCIOHER-n'HlERO 1 — : 1^g33J 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EH POURCENTAGE? 2 1 . 4 % 

-VARrftWCE-flE-CKTTE—VARISBEE-SUR-EA—CnASSE : 0 ; 1 3 8 9 

t>ISTRIBBTIOff-SHR-fcA-VARlAnL-E-EXPtiICATIVE-fItfHnRO—12" 



t' 

-rmtJVEKDïrcijftssir NUWPITO z -i zz—IPCIVIUTTS" 

•ntmEnos-oEs-nrcavipus-'DE CETTE CLASSE" 

78 25 23 20 19 1B TT TB 15 ï'4 
13—12—rr—i 0 s — r 5~~5 T T 
"T î 
7—28-625133234 7 
- 2 — 2 5 - 6 2 4 2 4 6 3 3 3 — 2 
7 ~ 2 3" 111145 33 3 "2 
" 2 — 2 n - 5 2 5 î 4 4 ! 33 2' 
7 — r * - 3 2 2 1 4 5 1 3 3 f 
2 — 1 8 - 6 2 4 2 3 2 1 4 4 1 
7 — 1 7 - 6 - 1 5 2 4 3 1 3 4 1 
7 1 6 - 6 2 2 T35323 r 
7 — r 5 ~ 6 1 4 2 3 3 1 3 3 1 
• 2 — 1 4 - 6 2 4 1 4 5 1 1 3 1 
7 — 1 3 - 6 2 4 23 214 4 r 
7 — r 2 ~ 6 2 573 7 r 3 ^ r 
• 2 — î t - 6 2 3 1 2 4 1 3 4 \ 
2 — 1 0 " 6 2 4 2 4 2 1 3 4 1 
7 8 - 6 2 5 2 3 4 1 3 4 I 
7 7 - 1 1 3 2 4 1 1 3 3 r 
"2 tf-524136144 1 
'2 5 - 6 1 5 2 4 4 3 3 4 r 
7 — 4 - 6 1 3 1 2 6 3 3 C r 
7 3-125235134 r 
7 2-523236134 r 
7 — 1 - 4 1 3 2 3 5 1 2 4 t 

-VSI;EtîP5-QUE-rRENt!EnT-CES-InriVI0tIG-5tm-CA-VAF.IAnLF.—12 

"3 4 0 0 0 0 0 0 0 V 

flOYErîHE-0E-ES-VAniSBEE-K-EXPEI<3UE^-NimEBO 1 ! T.IBIB 

^FfECTIF-DE-L-R-CLASSE-CEtrTOUPCntTTnGE) 78;6"% 

-VftMAHCE-BE-CETTE-VARIABEE-SUR-Dfl-cnftSSE—T 0 . 1 4 8 8 

IHSTRïBmor-SUR-CA-VsRlAHEE-EXrinCATIVE-NtmnRC!—12 

t» 0 3 IV 0 — " t r ~ p 0 TT U 
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ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Juin - 2 groupes 

Traitement sur échantillon "central" 

2ème dichotomie 

CETTrrTTICHOTOMIËSË F M T SUR LA-VARIABLE BtjMËRO 40 

AVEC PSI = tf,\bjyi 

GAIN DE VARIANCE j 2 6 . 7 % 

RANG = u t 7 A ^d 

NOUVELLE CLASSE NUMERO 

"NUMEROS DES INDIVIDUS DE CETTE CLASSE 

28 25 23 2» 19 12 11 7 6 3 

2 8 ~~W~ "lirDlvintis 

• " * 

! 
i 
i 

I 
! 

i 

"2—28G251 33233 2" 
-2 —25-623236333 2~ 
-2—23—H1135333 Z~ 
-2—20-525143133 f 
-2—19-322145133 r 
"2—12-625232133 ï~ - 2 — l t - « 2 3 r 2 4 I 3 3 -
-2 7 -U3241133-

-6-524136144 1" 
-3-125235133 r 

VALEURS OUK PREMHEHT CES INDIVIDUS SUR LA VARIAPLE 4M 

M 
1 0 0 0 0 0 1 3 K I C I 0 

-MOYEtîNE-DE-L-H-VARIAnLE-SEXrciQ"ER-tIUMERO î 5 ~ l^EFXT 

-EfFECTIF-ffE-tA-CtASSE-(EIT-POURCE«TnGE) 35;?"%-

-VARIftMCE-DTrCETTE-VARlARnE-PUr-CA-CEASSEr— î 0;23E5tT 

-DISTRinUTIOM-SUR-tjr-VflRlADEE-EXrEICATIVr NUMERO " 4 0 
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' UO'JVKIUE EUSSE NUf'ERO 3 : 12 INDIVIDUS 

-tmKEnOS-DES-WVTVlVVS- DE~CETTE CLASSE 

~ t 2 4 5 8 10 Tl T4 13 1 6 
T7 18 

3 1 4 1 3 2 3 5 r 2 T 
3 Z - 5 2 3 2 3 6 1 3 T 
3 4~6I3126334 
3 5~EI5244334 

3 — r n s n T H T 
3—10~624242I34 
3—I3-621232H4 
•3—r3~S2T145n3 
3—15 61423 J U T 
3—16-62213532T 
3~"I7~615243134 
3—18-624232144" 

VSEEtIRS-Qt.TErFREMREnT-CES-inniVIDU5-Stnr-IiR-7RP.IAni.E—4tT 

V-2 3 £ g j , j , g 0 g p 

•HOYEKfJE-UE-Ii-K-VfiRIKBtE-K-EXPninUER-nUPERO 1 — • t ; P F 0 0 

-EFFEgTîf-OE LA CLASSE CE» PgUfttEWTAGr? ^279~T 

•Vftr,IftKCFri5E-CETTÉ-VSRlRncE_S0Rïn-CEftSSE~T 0 ; 0 0 0 0 

1MSTniBBTIOH-SUR-L-]rVnRlADliE-EXrLICRTIVE-MBf1EKO—40 

t! 8 2 2 "0 S - tl 0 0 0-



IV-40 

ANNEXE IV - Segmentation sur les données de Juin - 2 groupes 

Traitement sur échantillon "central" 

3ème dichotomie 

CETTE PICHOTOMÏE SE FAIT SUR. LA VARlAuLË 'NUMERO 
' 

AVEC PSI = 0,0400 

GAIN DE' VAIUAHCE ! 16,7 1 

RANG s Dii 7 A 16 

17 
. 

•TTOUVEi;EE-CPÏ5"SE~Nt]MER<3 2" ; 5—IWBlVIPUS-

NW1EK0S DE5 INDIVIDUS 1>E CETTEr~Cinrs"Sïr 

- 2 B — 2 3 — 2 0 — r r 

"2—28 6251J3234 2~ 

-2—23-rrrr4533i r 
"2—20~525144I33 2 
"2—II~"623I24Î34 1" -6"-524T36T44~ 

VALEURS" QUE PRENNENT CES INDIVIDUS SUR LA VARIABLE 17 

1 0 0 0 0 0 0 "" 0 " 0 0 

J 

MOYENNE JJE LA VARIABLE A EXPLIQUER"NUMERO 1 { 1,6000 

EFFECTIF DE LA CLASSE (EH POURCENTAGE) 17,9 % 

VARIANCE Dt: CETTE VARIABLE SUR LA CLA5SE S 0,2400 

1 

DISTRIBUTION SUR LA VARIABLE EXPLICATIVE NUMERO 17 

5 a 0 0 0 0 0 0 0 

. 

' 0 " " 
| 
! 
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NOUVEKiECCRSSHr-RUrERa J r ~ 5~IHPIV1P0S" 

WWEROîr DES'IHDIVIDUS DET CETTE CLASSE 

T2 19 25~ 

- 3 3 125235134 1 
—3 7-113241133 r 
—3—12"625232134 1~ 
-3~ l ! r -322145133 r 
-3 — 25 624246333 2" 

••VAfEliRS-OOrTREHtiEHT-TES-tnDiVIPtIS-SOP.-CA VARIAPLE"~"17" 

-0 0 n 0 0 0 rr 

-flOÏENNE-pE-KR-VAPIAnLE A-EXPCIOI'ER "W'NERO 1 ~ I . ~ 1 ; 2000' 

ErrEcTirDE-iA-cr;AssE" (En-ronRCEnTAGE) i7;9~i 

-VAPIANCE~pC-CETTfT-7ARIABtE~SUR "GfirCMSSE—» B.ïl.600 ~" 

-niCTRIBOTIOf»-StirtA-VARIAnLE"EXrKICBTIVEMtJHEKO-"î7-

-0 •—n 1 —rr- (Î e-


