
C H A P I T R E II 

OBJECTIFS et HYPOTHESES 

1. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

Dans l ' expér ience d 'E. A k O. menée au Dépar tement d ' Informa

tique, l 'équipe d 'ense ignants . l imi tée dans son choix p a r des cont ra in tes m a t é 

r i e l l e s et pédagogiques avai t chois i d ' expér imen te r un sys tème d ' in ter rogat ion 

poly-séquent ie l le d i rec te du type suivant : 
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Dans ce ca s , il y a dialogue,puisque l 'act ion de celui qui pose l es 

quest ions v a r i e en fonction du compor tement de l ' ense igné . De su rc ro î t , il y 

a é t ab l i s sement d'une connexion en t re le p r o c e s s u s de décision et la mémorisa^-

tion des r éponses . Le choix de la p résen ta t ion d'une information peut dépendre 



non seulement de la de rn i è re réponse m a i s aus s i d'une ou p lus i eu r s réponses 

a n t é r i e u r e s . 

C ' e s t au niveau des deux pôles de l ' in tercommunica t ion établie 

pa r le cheminement poss ib le du m e s s a g e "informatif" de l 'un à l ' au t r e et p lus 

p r é c i s é m e n t au niveau de l 'enseigné que nous avons fait po r t e r no t re t ravai l . 

En effet, l e s r é s u l t a t s obtenus par l 'E . A. O. sur le plan des pe r fo rmances sont 

généra lement l i é s .dans l ' e s p r i t de la plupart des gens, avec l ' idée que l 'unifor

misa t ion de c e l l e s - l à entraîne, ipso-facto^Puniformation des e s p r i t s . On t rou 

ve p a r exemple, d a n s l e l i v r e d ' HOUZIAUX c on s a c r é à l 'E . A. o / 2 0 ^ 

c e t t e p r é o c c u p a t i o n q u e " l a t e n d a n c e à 1 ' h a m o g e n e i s a t i on 

des e s p r i t s qui appa ra i t comme un t r a i t ca rac té r i s t ique de la menta l i té a m é r i 

caine ("exportatrice" de la méthode) pour ra i t fort b ien expliquer pa r t i e l l ement le 

succès qu 'y a r encon t r é l ' ense ignement p r o g r a m m é à la méthode sk inner ien-

ne" . Ce qui sous-entend que la méthode acc ro î t une tendance - fâcheuse - à. 

la normal i sa t ion des individus. 

Ce que l 'on sai t des cheminements opé ra to i r e s qui about issent à 

une m ê m e réponse et de l eur d ivers i té (comme nous l 'avons rappelé p r é c é d e m 

ment) p e r m e t de m e t t r e en doute ce jugement absolu. Et SKINNER lu i -même 

dans son l iv re sur " la révolution scientifique de l ' ense ignement" fait al lusion à 

cet a rgument pour se défendre des c r i t iques qui lui sont a d r e s s é e s . Il souligne 

que l 'étudiantsen face d'un p r o g r a m m e di rec t i f - réagi t avec l ' ensemble de sa 

personna l i t é et en fonction d'un compor tement infra-verbal pré-existant» qui 

influe de façon p r i m o r d i a l e sur l a m a n i è r e dont l e s conna issances sont in té

g r é e s . La méthode, dans cette optique, p e r m e t t r a i t donc, pa r le jeu des r é p é 

tit ions, un vér i tab le "au to- renforcement id iosyncra t ique" about issant plutôt à 

a f f i rmer l e s individuali tés qu 'à l e s affaiblir. 

II. HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Au v ra i , nous n 'avions pas de p a r t i - p r i s pour ou contre l ' E A O . 

Sur le plan théor ique, l e s just i f icat ions de SKINNER pa ra i s sa i en t valables , 

tout comme les c r i t i ques à l ' encont re des sys t èmes d'EAO trop d i rec t i f s . 

Not re contra inte de d é p a r t é t a i t c o n s t i t u é e p a r l e 

c a r a c t è r e s emi -d i r ec t i f de la méthode en vigueur dans le Dépar tement . Nous 

nous s o m m e s donc donnée pour but de vér i f i e r l e s idées de SKINNER sur l e s 

r e t o m b é e s psychologiques d'un tel sys tème sur l e s étudiants u t i l i s a t eu r s . 



Res t a i en t - i l s des ense ignés-obje ts , pass i f s à l ' égard du p r o c e s s u s d 'ense igne

men t ou bien leur donnait-on le moyen de so r t i r de l eur pass iv i té , d ' en t r e r 

dans leur h i s to i re d'une façon act ive, au-de là des apparences . Car l ' a cqu i s i 

tion d'un savo i r - fa i re ^quelle s que soient les modal i tés qui la sous- tendent . se 

fait à l ' i n t é r i eu r d'un contexte éducatif et social . Si bien que nous cherchions 

à savoir si, au niveau de ce contexte, il y avait p r i s e de conscience de ce lu i -c i , 

et donc p r i s e de conscience de l 'é tudiant dans sa ra i son d ' ê t r e . Car mieux 

appréhendés sont l e s l iens qui unissent l ' individu à l ' inst i tut ion et à un cer ta in 

savoir , plus cr i t ique peut en ê t r e la compréhension, moins magique et d é t e r 

minée appara î t sa situation au monde. 

Cette reflexion nous conduisait donc à poser le p roblème en t e r 

m e s de matura t ion de la personnal i té au niveau de la relat ion ense ignan t -ense i 

gne. 

Et quand nous pa r lons de matura t ion , ce n ' e s t pas en r é f é r e n c e 

aux n o r m e s ̂ achevées de l ' adu l t e -é ta lon dénoncées pa r LAPASSADE parce 

qu ' idéa les , m a i s pas non plus en ré fé rence à un individu inachevé lu i - aus s i 

p a r c e que figé dans une adolescence pe rmanen te . En re la t ion avec le contex

te de no t re r eche rche , nous envisageons la ma tu r i t é comme le début de l 'auto -

éducation, pa r l 'évolution d'un vécu fantasmé à la reconna issance d'une réa l i t é , 

et donc p a r sa m i s e à dis tance, pa r l 'évolution de l ' égocen t r i sme à un mode de 

re la t ion in terhomaine social isant , pa r l 'évolution de l 'a t t i tude de soumission 

al iénante ou de révol té auto Culpabilisante inconditionnelles à l ' indépendance et 

à l 'autonomie du mouvement . 

Sur le plan de la psychologie, l 'o rganisa t ion du Moi se fait à t r a 

v e r s le m é c a n i s m e coxnplexe des identifications. L e s i m p r e s s i o n s r eçues p a r 

un individu se fixent, se m é m o r i s e n t en une organisat ion sys témat i sée dans l a 

quelle se fonde toute r ep résen ta t ion nouvelle. Lorsque le Moi es t le siège d'un 

dés i r , il invest i t le souvenir de l 'objet qui a p réa lab lement apa isé le dés i r . 

Mais l 'adaptation à l a r éa l i t é in tervient dans la m e s u r e où la représen ta t ion de 

l 'objet fantasmé s ' i n sc r i t dans l 'o rganisa t ion du Moi et où il ne subit donc qu' 

un faible inves t i s sement . Dès l o r s , le dés i r p r i s en charge p a r le Moi, impl i 

que la r e che rche de l 'objet r ée l en vue de son inves t i s sement . Le dés i r de r é a 

l i sa t ion de soi à t r a v e r s le pro je t profess ionnel implique la m ê m e démarche . 

Les identif ications mo'iques ont pour rô le , dans l 'évolution de. la 

pe rsonna l i t é , d ' i n t é r i o r i s e r le monde ex té r i eu r et in té r ieur en un sys tème de 

sous-tendent.se


r e p r é s e n t a t i o n s cohéren tes pour a s s u r e r la perpétuat ion d'un sent iment de 

toute pu i s sance , indispensable à l ' individu pour suppor ter la suppress ion de 

la re la t ion à la m è r e . 

E l l e s ont donc un double objectif adaptatif et défensif. E l l es ont 

d 'autant plus de ma l à s ' é tabl i r que l ' individu a subi des ca rences l o r s de la 

pet i te enfance et l 'on sait que celles-ci sont mul t ip les dans l e s mi l ieux défavo

r i s é s en pa r t i cu l i e r pour des r a i sons socio-économiques . 

Or d'un cer ta in nombre de t ravaux convergents , dont ceux de 

J„P. L.EYEN£> se dégage la constatat ion, d'une p a r t que l es étudiants de niveau 

modes te ont tendance à r é a g i r sur le mode de la soumission au niveau de la r e 

l a t i o n ense ignant -ense igne , d ' au t re p a r t qu ' i l s s ' identifient mieux à un proje t 

d 'ense ignement lo rsque la sécur i té es t plus grande et la gratif ication p ré sen te . 

Dans le cas de no t re r eche rche , la sécur i té était r ep ré sen t ée p a r 

l ' a spec t re la t ivement directiÉ de la méthode ut i l i sée et pa r la d ispar i t ion de la 

situation a r b i t r a i r e l iée au personnage du Maî t re . De surcro î t , l ' e s t ime de 

soi qui c ro i t au fur et à m e s u r e de l ' appren t i s sage et de l ' expér ience de la p r o 

ductivité jfut-elle intellectuelle, augmentai t cette m a r g e de sécur i t é . Les g r a 

tif ications exis ta ient dans le pr incipe m ê m e de l ' ense ignement p r o g r a m m é et 

aus s i , de m a n i è r e plus voilée, par le fait de savoir pa r t i c ipe r à une " p r e m i è 

r e " au sein de l ' Inst i tut . 

On pouvait donc supposer que.dans ces conditions, le rô le d'une 

machine-ense ignan t , s e r a i t p e u t - ê t r e de p e r m e t t r e aux étudiants d ' i n t ég re r , 

un ce r ta in nombre de connaissances et de conduites significatives, indépen

damment du préjugé du m a i t r e à l ' encont re de l 'élève, et p a r là m ê m e d ' accé 

der à mie ce r ta ine émancipat ion. 

Au niveau des sous -groupes d 'é tudiants , il nous p a r a i s s a i t aus s i 

que l e s phénomènes p r o p r e s aux pe t i t s groupes devaient rap idement émerger 

y et con t reba lancer l 'éventual i té d'une dépersonnal isa t ion de l 'é tudiant face à la 

mach ine . 


