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RESUME 

�<KK<� I<:?<I:?<�8�LE�F9A<:K@=�GI@E:@G8C�: conception d’un dispositif de la discussion à 

M@J]<� ;]DF:I8K@HL<� <K� G?@CFJFG?@HL<� <K� JFE� @DGC]D<EK8K@FE� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�
<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE
��<�
dispositif a pour but de d’améliorer la pratique didactique de l’enseignant et aussi de faciliter 

C<�;]M<CFGG<D<EK�;<s compétences philosophiques des apprenants de la classe d’initiation au 

philosopher entre autres, l’esprit critique, l’autonomie de pensée, voire la compétence 

communicative. L’hypothèse générale qui découle de cet objectif principal est la suivante 

�#+-��: Nous pensons que la mise en œuvre de la DVDP dans le processus 

enseignement/apprentissage du philosopher favorise au mieux le développement de  l’esprit 

:I@K@HL<� K8EK� JFCC@:@K]� :?<Q� C<J� 8GGI<E8EKJ� ;<� C8� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� 8L� �8D<IFLE
�
�E@D<I� LE� 8K<C@<I� ;<� �1�+� G<ID<K� 8LO� 8GGI<E8EKJ� ;<� ;]M<CFGG<I� GCLJ@<LIJ� :FDG]K<E:<J�
G?@CFJFG?@HL<J� GFLI� GIF9C]D8K@J<I	:FE:<GKL8C@J<I� <K� 8I>LD<EK<I� �/FQQ@�� ����
� +FLI� M8C@;<I�
EFKI<� ?PGFK?\J<� GI@E:@G8C<�� EFLJ� 8MFEJ� K<JK]� C<J� ?PGFK?\J<J� J<:FE;8@I<J� JL@M8EK<J��� �#.��
l’acquisition et le développement de la pensée critique passe nécessairement par 

l’implémentation de la DVDP dans le processus enseignement/apprentissage de la philosophie 

<E�J<:FE;<
��#.���C<�;]98K��<K�C<�;@8CF>L<�<EKI<�G8@IJ�<JK�LE<�K<:?E@HL<�8;]HL8K<��G<ID<KK8EK�C<�
développement de l’autonomie de pensée de l’apprenant de seconde. Nous avons opté pour 

LE<�;]D8I:?<�<OG]I@D<EK8C<�HL@�:FEJ@JK8@K�Y�:FEJK@KL<I�;<LO�>IFLG<J���C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�
�" ��<K�C<�>IFLG<�K]DF@E��"/��
'<�>IFLG<�K]DF@E�8�JL@M@�C8�GI8tique normale de l’enseignant 

8CFIJ�HL<�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�<JK�:<CL@�;8EJ�C<HL<C�EFLJ�8MFEJ�@DGC]D<EK]�EFKI<�;@JGFJ@K@=�
�8E@D<I�LE�8K<C@<I�;<��1�+�
�'<J�;@==]I<EKJ�K<JKJ�LK@C@J]J�JFEK�C<�K<JK�;<�.KL;<EK��/���<K�C<�&?@	
;<LO
�'<J� I]JLCK8KJ� ;<J� ;@==]I<EKJ� J:FI<J� JFEK� C<J� JL@M8EKJ���+FLI� �#.�� � FE� 8� 8L� GI]	K<JK� ;L�
>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�/������˂����8M<:�LE�;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@FE���.��;<�������˂�����HL@�
<JK�C<��J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE��..�
��L�GFJK	K<JK�;<�#.�EFLJ�F9K<EFEJ�/��
�������8M<:�LE��.�
;<�������������..
�+FLI��#.���EFLJ�8MFEJ�8L�GI]	K<JK�;L�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�/����������
8M<:�LE��.�;<������˂8L�..�����
��<G<E;8EK�8L�GFJK	K<JK��EFLJ�F9K<EFEJ�/����������8M<:�
un DD de 0,283 > 0,05 SS. Par conséquent la conclusion est que l’hypothèse est acceptée. La�
:FDG8I8@JFE� <EKI<� C<J� 8E8CPJ<J� 8� GI@FI@� <K� 8� GFJK]I@FI@� EFLJ� G<ID<KK<EK� ;<� GIF:];<I� Y� C8�
validation interne de notre dispositif mis en œuvre. C’est dire que le dispositif de la DVDP à 

9@<E�8D]C@FI]�C<J�J:FI<J�8L�GFJK�K<JK�;L�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C
��<C8�DFEKI<�<E�D^D<�K<DGJ�C8�
bonne implémentation du dispositif, l’acquisition de l’esprit critique et le développement des 

D@:IFJ� :FDG]K<E:<J� �GIF9C]D8K@J<I	� conceptualiser et argumenter) chez l’apprenant de 

J<:FE;<� C@KK]I8@I<
� "IZ:<� Y� :<J� :FE:CL8EKJ� I]JLCK8KJ� ;<� l’étude, nous avons émis quelques 

JL>><JK@FEJ�8LO�GFLMF@IJ�GL9C@:J��8LO�<EJ<@>E8EKJ�<K�8GGI<E8EKJ
���

(FKJ�:C]J����1�+�� JGI@K�:I@K@HL<��+I8K@HL<�;@;8:K@HL<��+I8K@HL<�I]=C<O@M<��G?@CFJFG?<I�
�
�

�

�

�
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ABSTRACT�

�

�<J@>E@E>�8E;�@DGC<D<EK@E>�8�;<DF:I8K@:�8E;�G?@CFJFG?@:�;@J:LJJ@FE�=I8D<NFIB�@EKF�

K?<�K<8:?@E>�8E;�C<8IE@E>�GIF:<JJ<J�F=�G?@CFJFG?P��N@K?�K?<�8@D�KF�;<M<CFG�K?<��I@K@:8C�(@E;�

(EC) of the students of the class of ‘‘Seconde’’, is the main objective of this research. This 

D8@E� F9A<:K@M<� N8J� ;<I@M<;� =IFD� K?<� =FCCFN@E>� D8AFI� ?PGFK?<J@J�� J<KK@E>	up the ‘‘DPDF’’ 

8GGIF8:?�@E�K?<�K<8:?@E>�GIF:<JJ�F=�+?@CFJFG?P�=8MFLIJ�K?<�8:HL@J@K@FE�8E;�K?<�;<M<CFGD<EK�F=�

the Critical Mind (CM), as well as the autonomous thinking of the students of ‘‘Seconde 

littéraire’’ in Cameroon. We made use of the various ‘‘DPDF’’ approach workshop offers 

�JK8K@E>�K?<�GIF9C<D��:FE:<GKL8C@J@E>�8E;�;@J:LJJ@E>��KF�=FIDLC8K<�<==<:K@M<�D8AFI�8E;�D@EFI�

?PGFK?<JJ<J� K?LJ�� K?<�8:HL@J@K@FE�8E;� K?<�;<M<CFGD<EK�F=� K?<��I@K@:8C�(@E;�E<:<JJ8I@CP�>F<J�

through the implementation of the ‘‘DPDF’’ approach in the teaching and learning processes 

of Philosophy in the class of ‘‘Seconde’’ (HS1). The debating and dialoguing among peers are 

8E�8GGIFGI@8K<�K<:?E@HL<�=FJK<I@E>�K?<�;<M<CFGD<EK�F=�8LKFEFDFLJ�K?@EB@E>�F=�K?<�JKL;<EKJ�F=�

the class of ‘‘Seconde’’ (HS2). We adopted the experimental approach. The findings of the 

J:FI<J�F=�K?<�GI<	K<JK�8E;�GFJK	K<JK�F=�K?<�>IFLG�F=�N@KE<JJ<J�8E;�K?<�<OG<I@D<EK8C�>IFLG��8E;�

K?<@I�8E8CPJ@J�N<I<�;FE<�9P�8� K<JK�FE� K?<�JKL;<EKJ
�*E�K?<�FE<�?8E;�� K?<J<�=@E;@E>J�I<M<8C<;�
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N<CC�9<CFN�K?<�K?I<J?FC;�F=�J@>E@=@:8K@FE���
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�/?@J�8E8CPJ@J�:FE=@ID<;�K?<�?PGFK?<J@J
�*E�K?<�

FK?<I�?8E;��N<�F9J<IM<;�K?8K�;LI@E>�<OG<I@D<EK����KNF��@E�K?<�<OG<I@D<EK8C�>IFLG�K?<I<�N8J�8�

J@>E@=@:8EK�;@==<I<E:<�9<KN<<E� K?<�GI<	K<JK� 8E;� K?<�GFJKK<JK� J:FI<J
�/?<�M8CL<�F=� K?<� C<M<C� F=�
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<E89C<;�K?<�@EK<IE8C�M8C@;8K@FE�F=�K?<�J<K	LG�D<:?8E@JD
�/?@J�D<8EK�K?8K��+�!�8GGIF8:?�?8;�
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‘‘Seconde littéraire’’. Thanks to these positive results of the study�� N<� ?8M<� D8;<� JFD<�

JL>><JK@FEJ�KF�K?<�"FM<IED<EK��K<8:?<IJ�8E;�JKL;<EKJ
����
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�

�

INTRODUCTION GENERALE 

� 

L’opinion généralement répandue dans notre milieu culturel et éducatif est 

qu’enseigner la philosophie aux jeunes, c’est une perte de temps, c’est  entreprendre une tâche 

impossible, controversée, jonchée d’embuches et de préjugés ;<� KFLK<J� JFIK<J
� '8� ;FO8�

entretient cette idée, en se fondant sur l’incompréhensible conviction selon laquelle le jeune 

J<I8@K� @E8GK<� 8L� I8@JFEE<D<EK� G?@CFJFG?@HL<� <K� 8LI8@K� LE<� JKIL:KLI<�D<EK8C<� G<L� ;]M<CFGG]<�

devant la complexité du réel et de l’existen:<�?LD8@E<
��

�Cependant, il est important de relever que toute activité ou initiative philosophique n’a pas 

pour genèse l’ascèse philosophique, encore moins un niveau élevé de conceptualisation. Ce 

qui est à la base de l’activité philosophique, c’est le souci d’étonnement, d’émerveillement 

devant le monde et ses phénomènes. Aristote confirme ce point de vue, lorsqu’il dit :  �
U�C’est, en effet, l’étonnement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers penseurs aux         

spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient 

les premières à l’esprit ; puis, s’avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration à des 

problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des étoiles. Or 

apercevoir une difficulté et s’étonner, c’est reconnaître sa propre ignorance. » 

 ��I@JKFK<��(]K8G?PJ@HL<��'@MI<�$���
���9�
�

���
Chiara Cavalli (2015)  fait une odyssée de l’étonnement en précisant que, « depuis les 

philosophes grecs et jusqu’à Jeanne Hersch, en passant par Karl Jaspers et Martin 

Heidegger entre autres, nombre de philosophes racontent en effet que leur expérience débute 

et est soutenue par l’étonnement »��G
����
��<�J<I8@K�;FE:�LE�=8LO�;]98K�;<�JFLK<E@I�HL<�J<LCJ�

C<J�?FDD<J�U�D8KLI<J�W�sont capables d’étonnement, car les jeunes s’étonnent également ; ils 

GFJ<EK�8LJJ@�;<J�HL<JK@FEJ�<O@JK<EK@<CC<J�JLI�C8�M@<��C8�DFIK��C<�9@<E��C<�D8C�<K:
��

 E�<==<K�� @C� :FEM@<EK�;<� JFLC@>E<I�HL<� C<� K<ID<�<E=8EK�;8EJ� :<KK<� I<:?<I:?<�E<� =8@K� G8J�

I]=]I<E:<� J<Llement aux tout petits, c’est	Y	;@I<� Y� :<LO� ;L� GI@D8@I<� <K� ;L� GI<D@<I� :P:C<� ;L�

collège, mais qu’il s’adresse aussi et surtout aux�8GGI<E8EKJ�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<
� E�=8@K��

CFIJ� ;<� C8� :FE=]I<E:<� K<EL<� C<� ��� D8@� ������  ;N@><� �?@IFLK<I�� �?8@I<� 0) .�*� JLI� C8�

Pratique de la philosophie avec les enfants�(PPE), a soutenu que l’enfance s’étend jusqu’à 

��8EJ
�)FLJ�LK@C@J<IFEJ�;FE:� C<J� K<ID<J� <E=8EK� <K� A<LE<�GFLI�;]J@>E<I� C<J� 8GGI<E8EKJ�;<� C8�

:C8JJ<�;<�J<:FE;<
���

La question de la possibilité d’une didactique de C8�G?@CFJFG?@<�8�]K]�]MFHL]<�;\J�CFIJ�

qu’on a fait de cette matière une discipline scolaire institutionnalisée, c’est	Y	;@I<�JLJ:<GK@9C<�
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�

d’être enseignée dans les institutions scolaires comme le lycée, le collège et l’Université. 

.<CFE�C<�J<EJ�]KPDFCF>@HL<��C<�DFK�G?@CFJFG?@<�;]I@M<�;<�;<LO�DFKJ�>I<:J���G?@C@8�HL@�J@>E@=@<�

amour et sophia qui veut dire sagesse. La philosophie est donc l’amour de la sagesse et le 

G?@CFJFG?<�� LE� 8DFLI<LO� ;L� J8MF@I�� LE� ]K<IE<C� :?<I:?<LI
� �<� ;]J@I� ;<� J8MF@I� M]?@:LC<� C8�

:LI@FJ@K]�@EK<CC<:KL<CC<�HL@�8E@D<�C<�G?@CFJFG?<
� E�FLKI<��C8�G?@CFJFG?@<�<JK�C<�M]:L�HLFK@;@<E��

<CC<�<JK�GI8K@HL<�<K�D<D<�GI8>D8K@HL<�; elle n’est  donc pas contenue  dans un livre ou rangée 

;8EJ��LE<�9@9C@FK?\HL<��:8I�« il n’y a pas de philosophie que l’on puisse apprendre par cœur ; 

on ne peut apprendre qu’à philosopher »��&8EK��G
�26). Par conséquent, il n’y a pas d’âge pour  

8GGI<E;I<��FE�8GGI<E;�Y�KFLK�Z><
�(^D<�C<J�A<LE<J�G<LM<EK�8GGI<E;I<�Y�G?@CFJFG?<I
��<GL@J�

l’Antiquité grecque�� :<K� 8GGI<EK@JJ8><�;<� C8�G?@CFJFG?@<�8�]K]� =8@K�;<�;@==]I<EK<J�D8E@\I<J�<K�

selon les écoles. À l’école sophistique par exemple, l’enseignement était basé sur la maîtrise 

de l’art oratoire, dans le but de convaincre à base d’arguments pertinents. Les sophisK<J�

comme Isocrate, maître d’éloquence et rhéteur hors norme, ont systématisé cette pratique en 

@EJ@JK8EK�JLI�C8�D8`KI@J<�;<�C8�G8IFC<��:8I�GFLI�<LO��FE�G?@CFJFG?<�Y�:FE;@K@FE�;<�J8MF@I�G8IC<I�

ou de savoir s’exprimer. Socrate encourage les jeunes à penser G8I�<LO	D^D<J�FL�Y�D<KKI<�<E�

8GGC@:8K@FE�C<J�;@8CF>L<J��HL@�:FEJ@JK<EK�<E�;<J�HL<JK@FEJ	réponses entre deux hommes. C’est 

cette méthode qu’on appelle la maïeutique socratique. Joseph Karsenti nomme la pratique de 

.F:I8K<�U�C8�;@;8:K@HL<�;<� C8� KI8EJG8I<E:<�W� �%
�&8IJ<EK@������
�+C8KFE��;8EJ�JFE��:8;]D@<��

enseigne la philosophie à une catégorie de personnes, en droite ligne de la doctrine qu’il 

prône. C’est la même méthode qu’Aristote utilise dans son école appelée le Lycée. Il convient 

d’emblée de souligner�que l’enseignement de la philosophie, en ce temps	là, était l’apanage 

d’une catégorie de personnes d’âge mur et possédant les connaissances dans les autres 

J:@<E:<J�� :FDD<� C<J� D8K?]D8K@HL<J
� �<J� G<IJFEE<J� ]K8@<EK� :FEJ@;]I]<J� :FDD<� 8GK<J� Y� C8�

I]=C<O@FE� G?@CFJFG?@HL<
� .<LCJ� C<J� JFG?@JK<J� =8@J8@<EK� ;<J� <EJ<@>E<D<EKJ� FLM<IKJ� 8L� C8I><�

GL9C@:�<K�DFP<EE8EK�8I><EK
��

�De nos jours, l’enseignement de la philosophie s’est démocratisé, de telle sorte qu’on 

G8IC<� ;<� C8� GI8K@HL<� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� 8M<:� C<J� <E=8EKJ� �++ �
� '8� ++ � <JK� @EJK8LI]<� G8I� C<J�

G<EJ<LIJ�G?@CFJFG?<J�<K�G];8>F>L<J�:FDD<�(8KK?<N�'@GD8E���EE<�(8I>8I<K�.?8IG��(@:?<C�

/FQQ@��*J:8I��I]E@=@<I� <K�  ;N@><��?@IFLK<I
� /FLJ� :<J� @EK<CC<:KL<CJ�DFEKI<EK� HL<� C<J� A<LE<J�

sont capables de s’étonner, de poser les questions� existentielles et, donc, d’apprendre à 

philosopher. Lors de la conférence tenue le 04 mai 2024, E. Chirouter affirmait qu’: « Il n’y a 

pas d’âge pour se poser des questions philosophiques… L’enfant et l’expérience 

d’étonnement devant le monde »� ��?@IFLK<I�����
G��
�(@:?<C�/FQQ@��Y�JFE� KFLI��DFEKI<�HL<�
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�

l’enfant est à une période d’initiation et que l’on doit en profiter pour l’exercer à la réflexion 

G?@CFJFG?@HL<�Y�KI8M<IJ�C8��@J:LJJ@FE�Y�M@J]<�;]DF:I8K@HL<�<K�G?@CFJFG?@HL<���1�+�
��'<�9LK�

@:@�<JK�;<�=8:@C@ter chez l’apprenant l’acquisition et le développement des compétences et des 

habiletés dignes d’un petit philosophe, à savoir l’autonomie de pensée, l’esprit réflexif et 

l’esprit critique. Ainsi il veut développer chez le jeune l’esprit critique, qu’il réJLD<�<E�KIF@J�

:FDG]K<E:<J���+IF9C]D8K@J<I	�FE:<GKL8C@J<I	Argumenter. Ce vœu est en adéquation avec les 

objectifs de l’ONU à travers le slogan : « l’éducation pour tous ». Il s’agit de mettre l’accent 

JLI�LE<�];L:8K@FE�;<�HL8C@K]
� CC<�;F@K�^KI<�8::<JJ@9C<�Y�KFLJ��JLIKFLK�8LO�A<LE<J�:8I��]K8EK�;<J�

;@I@><8EKJ�;<�;<D8@E��@CJ�;F@M<EK�^KI<�GI]G8I]J�Y�8JJLI<I�:<KK<�:?8I><�;\J�C<LI�98J�Z><
��<C8�<JK�

d’ailleurs précisé dans le quatrième objectif du développement durable (ODD4). Le constat 

part de l’idée selon laquelle la construction et le développement d’un État passent 

E]:<JJ8@I<D<EK�G8I�C<J�A<LE<J
�$C�:FEM@<EK�;<�C<LI�;FEE<I�LE<�];L:8K@FE�;<�HL8C@K]��Y�KI8M<IJ�C8�

formation à l’esprit critique. Ils seront alors à l’abri de la manipulation de la part des médias 

HL@�M]?@:LC<EK�;<J�=8B<J�E<NJ��;<J�@E=FID8K@FEJ�<IIFE]<J�;<J�I]J<8LO�JF:@8LO�<K�;<J�GFC@K@HL<J�

:FDGCFK@JK<J
� L�I<>8I;�8LO�;]=@J�GFJ]J�8LO�A<LE<J��@C�<JK�@E;@JG<EJ89C<�;<�C<J�GI]G8I<I�Y�C<J�

relever avec efficacité, à travers l’acquisition de l’esprit critique, de l’autonomie de pensée et 

des jugements logiques. K. Mahmoudi a donc raison  d’affirmer : « L’autonomie de jugement 

et l’exercice de la pensée critique sont des missions assignées à l’éducation depuis Condorcet 

»��&8CKFLD�(8?DFL;@�������
��

�L’implément8K@FE�;<�C8�++ �<JK�;]AY�<==<:K@M<�;8EJ�GCLJ@<LIJ�G8PJ�;L�DFE;<
�$CJ�JFEK����8L�

total, et parmi eux, on compte 12 États Africains dont le Nigeria, le Zimbabwe, l’Afrique du 

Sud, le Kenya, le Sénégal, le Bénin, le Mali, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, 

et l’Egypte (P.P.E., 2015). Il est évident que le Cameroun n’est pas présent dans cette liste. 

+FLI� J<� I8KKI8G<I� <K� :FD9C<I� :<� I<K8I;� HL@� <JK� 8JJ<Q� :FEJ@;]I89C<�� C<� >FLM<IE<D<EK�

:8D<IFLE8@J� 8� GIF:];]� Y� ;<J� I<=FID<J� ;<GL@J� ���� JLI� C<� GC8E� ];L:8K@=� <E� >]E]I8C�� 8M<:�

l’adoption d’un nouveau paradigme pédagogique appelé : l’Approche Par les Compétences 

(APC). Une autre nouveauté est perceptible dans ces réformes. Il s’agit de la démocratisation 

de la philosophie jusqu’en classe de seconde. En effet l’enseignement de la philosophie était 

<O:CLJ@M<D<EK� I]J<IM]� Y� C8� :C8JJ<� ;<� K<ID@E8C<
� (8@J� ;<� EFJ� AFLIJ�� <CC<� <JK� <EJ<@>E]<� <E�

seconde littéraire. Tout commence en 2018. Une année plus tard, c’est	Y	;@I<� <E� ����� :<K�

enseignement s’étend en première, toLK<J� J]I@<J� :FE=FE;L<J
� '8� MLC>8I@J8K@FE� ;<�

l’enseignement de la philosophie au second cycle du système éducatif camerounais, section 

francophone est déjà un pas vers la conformité aux vœux de l’UNESCO (2002), qui consiste à 
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amener l’enseignement de la philosophie jusqu’au primaire, voire à la maternelle. Cette 

I]MFCLK@FE�<JK�<==<:K@M<�;8EJ�C<J�G8PJ�:FDD<�C8�!I8E:<�<K�C<��8E8;8
�'<��8D<IFLE�<JK�<E:FI<�

à sa phase d’essai. Pour atteindre les buts fixés par l’ONU, les recherches sont en cours. Elles 

G<ID<KKIFEt de rendre ce projet réalisable. C’est pourquoi les spécialistes de la didactique de 

C8� G?@CFJFG?@<� <K� C<J� :?<I:?<LIJ� ;<� :<KK<� ;@J:@GC@E<� M<LC<EK� KIFLM<I� C<J� :FE;@K@FEJ� ;8EJ�

C<JHL<CC<J� C<� G?@CFJFG?<I� G<LK� ^KI<� <EJ<@>E]� 8LO� <E=8EKJ
� +I<E8EK� <E� :FDGK<� C<� :FEK<OK<�

8=I@:8@E�� @CJ� ]C89FI<EK� C<J� K<:?E@HL<J�� C<J� D]K?F;<J�� C<J� GI8K@HL<J� E]:<JJ8@I<J� Y� :<K�

apprentissage. C’est sans doute dans l’optique d’apporter une contribution significative à la 

I]8C@J8K@FE�;<�:<�GIFA<K�HL<�EFKI<�K?\D<�;<�I<:?<I:?<�<JK�@EK@KLC]���« Pratique didactique de la 

philosophie en classe de seconde et développement de l’esprit critique : une étude menée 

au Lycée Bilingue de Yaoundé ».   

�La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’ingénierie éducative. Le problème fondamental 

qu’elle soulève est celui de l’abstraction des pratiques didactiques dans le processus 

<EJ<@>E<D<EK� �8GGI<EK@JJ8><� :?<Q� C<J� 8GGI<E8EKJ� ;<� C8� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� 8L�

�8D<IFLE
�  E� HLF@� C8� ;@J:LJJ@FE� Y� M@J]<� ;]DF:I8K@HL<� <K� G?@CFJFG?@HL<� ��1�+�� G<LK	<CC<�

MI8@D<Et favoriser le développement de l’EC chez les apprenants de la classe de seconde 

C@KK]I8@I<� 8L��8D<IFLE� ���FDD<� ?PGFK?\J<� GI@E:@G8C<� ;<� I<:?<I:?<�� EFLJ� GFJKLCFEJ� HL<� C8�

mise en œuvre de la DVDP dans le processus enseignement /apprentissage de la philosophi<�

<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<� C@KK]I8@I<�;8EJ� C<� JPJK\D<�];L:8K@=�:8D<IFLE8@J�E<� =8MFI@J<I8@K	<CC<�G8J�

l’acquisition, le développement de l’EC et de l’autonomie de pensée chez les apprenants de 

:<KK<� :C8JJ<�? L’objectif général de cette recherche est formulé tel qu’il suit : concevoir le 

dispositif de la DVDP, l’adapter au système éducatif camerounais et  enfin l’implémenter 

;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;L�G?@CFJFG?<I�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<
��

L’étude de cette thématique s’articule autour d<� ;<LO�GI@E:@G8C<J�G8IK@<J�� Y� J8MF@I� C<�

cadre théorique de l’étude et le cadre méthodologique ou opératoire de l’étude. Cette étude 

:FDGFIK<� HL8KI<� :?8G@KI<J
� '8� GI<D@\I<� G8IK@<� :FEK@<EK� ;<LO� :?8G@KI<J
� � �8EJ� C<� GI<D@<I�

:?8G@KI<�� @C� <JK� HL<JK@FE� ;<� GI]J<EKer le contexte et la problématique de l’étude. Le second 

chapitre quant à lui s’articule autour de deux principales idées : la première est la clarification 

conceptuelle, car il s’agit de donner un sens précis aux termes de pratique didactique et esprit 

:I@K@HL<�<K�C<LI�?@JKFI@HL<
��'8�;<LO@\D<�@;]<�J<�JKIL:KLI<�8LKFLI�;L�E@M<8L�;<�GIF>I<JJ@FE�;<J�

KI8M8LO� JLI� C8� K?]D8K@HL<� ]KL;@]<�� <E� ]MFHL8EK� 8L� G8JJ8><� HL<CHL<J� K?]FI@<J� ;<� I]=]I<E:<�

:FEMFHL]<J� GFLI� <OGC@HL<I� EFKI<� ]KL;<
� '8� ;<LO@\D<� G8IK@<� <EI<>@JKI<� ;<LO� :?8G@KI<J
� '<�

troisième chapitre de cette recherche table sur le cadre méthodologique et opératoire. Il s’agit 
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�

;<� D<KKI<� C8� CLD@\I<� JLI� C8� D]K?F;<� ;<� C8� I<:?<I:?<
� '<� HL8KI@\D<� :?8G@KI<� GI]J<EK<� C<J�

;@==]I<EKJ� I]JLCK8KJ� F9K<ELJ�� C8� M8C@;8K@FE� ;<J� ?PGFK?\J<J� ;<� I<:?<I:?<�� � @EK<IGI\K<� C<J�

;@==]I<EKJ�I]JLCK8KJ��C8�;@J:LJJ@FE�;<J�I]JLCK8KJ�<K�=8@K�HL<CHL<J�JL>><JK@FEJ
��
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CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
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�

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET ETAT DE LA QUESTION 

�

D’entrée de jeu, notre analyse permettra d’aboutir aux conclusions premières de notre 

I<:?<I:?<
�)FLJ�GIF:];<IFEJ�Y�C8�GI]J<EK8K@FE��K?]FI@HL<�;<�EFKI<�JLA<K�Y�KI8M<IJ�C<J�]C]D<EKJ�

JL@M8EKJ� �� C8� :C8I@=@:8K@FE� :FE:<GKL<CC<�� C8� I<ML<� ;<� C@KK]I8KLI<�� C<J� K?]FI@<J� <OGC@:8K@M<J� ;<�

l’étude et la définition des variables. �

1.1. Clarification conceptuelle  

Afin de simplifier la compréhension et l’orientation que nous donnons à ce travail de 

I<:?<I:?<��EFLJ�8CCFEJ�GIF:];<I�Y�C8�;]=@E@K@FE�;<J�:FE:<GKJ�:C]J�;<�EFKI<�K?]D8K@HL<�K<CJ�HL<���

GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�� <JGI@K� :I@K@HL<
� $C� <JK� E]:<JJ8@I<�;<� I8GG<C<I�HL<� C<J� :FE:<GKJ� :C]J�;<� :<�

travail sont définis dans l’orientation du contexte que nous donnons à notre étude. Avant de 

;]=@E@I�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�(PD), il est nécessaire de savoir ce qu’on doit entendre par pratique 

<K�G8I�;@;8:K@HL<
���

1.1.1. Pratique    

'8�EFK@FE�;<�GI8K@HL<�<JK�GFCPJ]D@HL<�:8I�<CC<�GI<E;�LE<�J@>E@=@:8K@FE�GI]:@J<�J<CFE�C<J�

:FEK<OK<J
� �8EJ� C<� DFE;<� GIF=<JJ@FEE<C�� <CC<� ;]J@>E<� LE<� compétence individuelle d’une 

G<IJFEE<� ;8EJ� LE� >IFLG<� ;]K<ID@E]�� :FE=FID]D<EK� 8LO� :I@K\I<J� I<:FEELJ� G8I� C<J�

professionnels. Au plan éducatif, la pratique désigne la méthode singulière d’un individu lors 

d’une activité d’enseignement /apprentissage. Comme éléments d’une pratique nous citons 

<EKI<� 8LKI<J� �� C<� :?F@O� ;<J� 8:K@M@K]J�� :FDGFIK<D<EK�� C<J� ><JK<J�� C<J� JKI8K]>@<J�� C<J� GIF:<JJLJ�

8;FGK]J��C<J�;]:@J@FEJ��<K:
���

.<CFE� %<8E	� +@<II<� �LH�� C8� GI8K@HL<� ;]J@>E<� U� traditionnellement un ensemble 

d’activités réalisées par l’enseignant lui-même »� �G
���
�  E� JFDD<�� C8� GI8K@HL<� <JK� LE�

<EJ<D9C<� ;<� D8E@\I<J� ;<� =8@I<� GIFGI<J� Y� LE� <EJ<@>E8EK� HL@� I<JG<:K<� C8� ;]FEKFCF>@<�

professionnelle.  D’après Bru et Altet (1999), la pratique est un « faire singulier propre à 

chaque intervenanK
�W�1@CC@<IJ� ;@K� GFLI� J8� G8IK� HL<� « la pratique se traduit par l’utilisation 

originale de ses savoir-faire dans une situation particulière�W�������G
����
���

1.1.2. Didactique   
%<8E�+@<II<��LH�EFLJ�=8@K�:FDGI<E;I<�HL<�C8�;@;8:K@HL<�;]I@M<�;L�>I<:�U�;@;8JB<@E�W��

:<�HL@�M<LK�;@I<�<EJ<@>E<I
��8EJ�C<�J<EJ�>]E]I8C��C8�;@;8:K@HL<�;]J@>E<�:<�HL@�M@J<�Y�<EJ<@>E<I��

:<�HL@�<JK�GIFGI<�Y�@EJKIL@I<
��8EJ�C<�J<EJ�C8I><��C8�;@;8:K@HL<�GI<E;�<E�compte l’ensemble des 

théories d’enseignement /apprentissage.  �
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�

La confusion persiste jusqu’à ce jour quant à l’utilisation des termes didactique et 

G];8>F>@<
�)FLJ�MFLC@FEJ��8GGFIK<I�LE�]:C8@I8><�CY	;<JJLJ
� E�<==<K��C8�;@;8:K@HL<�J<�98J<�JLI�

C<J�HL<JK@FEs se posant à l’enseignement /apprentissage d’une discipline scolaire et entrevoit 

des pistes de solutions (elle s’attache aux contenus disciplinaires), alors que la pédagogie se 

fonde sur la pratique de classe, c’est	Y	;@I<�C<�=8@I<�<EJ<@>E<I��C8�KI8EJD@JJ@FE�;<J�J8MF@IJ��C<�

comment transmettre. Jean Pierre Cuq retrace l’histoire de la pédagogie en commençant par le 

J<EJ�]KPDFCF>@HL<�HL@�<JK�« le fait de conduire l’enfant à l’école ». �<� K<ID<�:?8E><I8� KI\J�

vite de sens pour prendre d’autres valeurs d’exteEJ@FE� ;FEK� HL8KI<� JFEK� I<K<EL<J� G8I� %<8E�

+@<II<� �LH� �G
���
� �L� GI<D@<I� E@M<8L� C8� G];8>F>@<� <JK� C8� :8I8:K]I@JK@HL<� ;<� :<CL@� HL@� <JK�

pédagogue, qu’il soit un enseignant institutionnel ou pas. Etre pédagogue se traduit dont ici 

G8I� C<� :FDGFIK<D<EK�� C8� =8:LCKé d’expliquer, de faire assimiler certaines connaissances ou 

contraintes. Au second niveau, la pédagogie signifie manières d’enseigner, impliquant la 

méthode et techniques d’enseignement. Au troisième niveau le terme pédagogie prend le sens 

;<� I]=C<O@FE� JLr l’école, l’enseignement, l’action éducative et esquisse les théories 

G];8>F>@HL<J
� +FLI� =@E@I� C<� K<ID<� G];8>F>@<� GI<E;� <E� :FEJ@;]I8K@FE� KFLK� :<� HL@� 8� KI8@K� Y�

l’action éducative auprès de l’enfant ou l’adulte. Afin de marteler davantage la différence 

<EKI<� C8� ;@;8:K@HL<� <K� C8� G];8>F>@<�� C<J� :?<I:?<LIJ� :FDD<� %<8E� #FLJJ8P<� :FEJKIL@J<EK� LE�

J:?]D8�8GG<C]�« Triangle didactique »�HL@�G<ID<K�;<�DF;]C@J<I�C8�J@KL8K@FE�;@;8:K@HL<�8LKFLI�

;<�KIF@J�GbC<J�D8A<LIJ�<K�C<LIJ�I<C8K@FEJ��Y�J8MF@I��� EJ<@>E8EK	.8MF@I	��GGI<E8EK
���

��
!@>LI<����/I@8E>C<�;@;8:K@HL<�;<�%
�#FLJJ8P<��

��
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��

!@>LI<�����/I@8E>C<�G];8>F>@HL<�;<�(<@I@<L��
��

1.1.3. Pratique didactique  
+FLI�(8I>L<I@K<��CK<K, (2002, p.85) la pratique didactique est tout d’abord synonyme de 

GI8K@HL<�<EJ<@>E8EK<
� CC<�<JK�U�la manière de faire singulière d’une personne, sa façon réelle, 

propre d’exécuter une activité professionnelle : l’enseignement ».� Il ne s’agit donc pas 

J<Llement des actes observables, les actions et réactions de l’enseignant, mais aussi et surtout 

des procédés de mises en œuvre dans une situation donnée par une personne : les choix et 

GI@J<J�;<�;]:@J@FEJ
���

%8:BP��<@CC<IFK�G<EJ<�;FE:�Y�ALJK<�K@KI<�HL<�C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�8�LE<�;FL9C<�;@D<EJ@FE
�

 CC<� <E>CF9<� J@DLCK8E]D<EK� C<J� ><JK<J�� C<J� :FE;L@K<J�� C<J� C8E>8><J�� Y� KI8M<IJ� C<J� I\>C<J�� C<J�

F9A<:K@=J��C<J�JKI8K]>@<J��C<J�@;]FCF>@<J
�$C�<JK�;FE:�@E;@JG<EJ89C<�;<�I<C<M<I�C<J�KIF@J�E@M<8LO�;<�

C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<����

⮚�)@M<8L�� ���<EKI]� JLI� C<J�F9A<:K@=J� <K�D]K?F;FCF>@<J� �,LF@� <EJ<@>E<I� <K� :FDD<EK�

l’enseigner) �

⮚�)@M<8L������<EKI]�JLI�C<J�GIF:];LI<J�<EJ<@>E<D<EK	8GGI<EK@JJ8><��

⮚�)@M<8L������<EKI]�JLI�C8�=FID8K@FE�;<J�=FID8K<LIJ�
�
��

 E�JFDD<��C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�J<�;]IFLC<�C<�GCLJ�JFLM<EK�;8EJ�LE<�J8CC<�;<��
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classe et implique les acteurs principaux qui sont l’enseignant et les apprenants dans la gestion 

d’une unité d’apprentissage. L’enseignant est tenu de respecter, dans l’implémentation de sa 

GI8K@HL<��C8�D]K?ode pédagogique, l’usage du matériel didactique comme le tableau, les livres 

8LO� GIF>I8DD<J�� C8� :I8@<�� GFLI� LE<� =@E� @EJKIL:K@M<� �� C8� ><JK@FE� ;<� C8� :C8JJ<� <K� C<� DF;<�

d’évaluation. �

1.1.4. La philosophie  

 CC<�<JK�:FEJ@;]I]<�:FDD<�C8�D\I<�;<J�J:@<E:<J
�'<�K<ID<�G?@CFJFG?@<�;]:FLC<�;<�;<LO�

DFKJ�>I<:J�U�G?@C@8�W�HL@�M<LK�;@I<�8DFLI�<K�U�.F=@8�W�HL@�J@>E@=@<�J8><JJ<�FL�:FEE8@JJ8E:<
�

Etymologiquement donc la philosophie est l’amour de la sagesse. Elle fut utilisée pour la 

GI<D@\I<�=F@J�G8I�+PK?8>FI<�;<�.8DFJ�HL8E;�@C� I]GFE;@K�Y� C8�HL<JK@FE�;<�']FE�;<�+?@C@EK<�Y�

J8MF@I�U�,L@�<J	KL���W�<K�@C�CL@�;<�I]GFE;�U�%<�JL@J�G?@CFJFG?<�W��;]J@>E8EK�@:@��EFE�G8J�:<CL@�HL@�

GFJJ\;<�C8�KFK8C@K]�;L�J8MF@I��D8@J�:<CL@�HL@��:FEJ:@<EK�;<�JFE�@>EFI8E:<��J<�D<K�Y�C8�I<:?<I:?<�

;<�C8�:FEE8@JJ8E:<
��<�:<�GF@EK�;<�ML<�C8�G?@CFJFG?@<�<JK�LE<�HL^K<�G<ID8E<EK<�;L�J8MF@I��:8I�

« philosopher c’est être en route »� 8==@ID<�&8IC� %8JG<IJ
� +CLJ@<LIJ� 8LK<LIJ� <K� :FLI8EKJ� FEK�

;FEE]�C<LIJ�;]=@E@K@FEJ�;<�C8�G?@CFJFG?@<��D8@J�:<CC<�HL@�EFLJ�@EK]I<JJ<�;8EJ�:<�KI8M8@C�<JK�:<CC<�

qui fait d’elle la capacité de raisonner, c’est	Y	dire la faculté ou les dispositions qu’a une 

G<IJFEE<� ;<� I]=C]:?@I� G<IJFEE<CC<D<EK� <K� CF>@HL<D<EK�� ;<� =8@I<� GI<LM<� ;<� :LI@FJ@K]�

@EK<CC<:KL<CC<� ;<M8EK� LE� =8@K� GFLI� J8@J@I� C<� =FE;�;<J� :?FJ<J�� ;<� E<� G8J� GI<E;I<� C<J� =8@KJ� GFLI�

8I><EK�:FDGK8EK
��

+CLJ@<LIJ�8LK<LIJ�FEK�GIFGFJ]�LE<�;]=@E@K@FE�;<�C8�G?@CFJFG?@<�FL�;L�G?@CFJFG?<
�+FLI�

les philosophes antiques la philosophie s’occupe des questions fondamentales, à l’origine de 

toute chose : l’archè.� Thalès pense que c’est l’eau. Pour Anaximandre, c’est l’air ; pour 

Xénophane de colophon c’est la terre et l’eau. Leucippe et Démocrite pensent que c’est 

l’Atome, etc. �

Pour les modernes, la philosophie désigne l’usage de la raison en vue de questionner 

I8;@:8C<D<EK�<K�D]K?F;@HL<D<EK�C<J�J8MF@IJ�I<[LJ
��<J:8IK<J������G
�����G8I�<O<DGC<�G<EJ<�

pour sa part qu’il aurait reçu quantité de fausses opinions pour véritables qu’il doit dès lors 

I]=LK<I�<K�I<=FE;<I�LE<�EFLM<CC<�:FEE8@JJ8E:<
��M<:�C<�« connais-toi toi-même »�;<�.F:I8K<��C8�

philosophie se recentre sur l’étude de l’homme par lui	D^D<
��

��<� D^D<�� GFLI� C<J� :FEK<DGFI8@EJ�� C8� G?@CFJFG?@<� 8GG8I8`K� :FDD<� LE<� G@IF>L<� ;<�

sauvetage dans un monde où l’opinion, les préjugés et surtout la foi s’érigent en vérité 

89JFCL<
�'8�G?@CFJFG?@<�8@;<I8�8CFIJ��8M<:�C<J�:8I8:K]I@JK@HL<J�HL@�CL@�JFEK�GIFGI<J��Y�J8MF@I�C<�

questionnement, le doute méthodique, le raisonnement, l’esprit critique et la logique entre 
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8LKI<J� Y� GI<E;I<� ;L� I<:LC� <K� 8M<:� 9<8L:FLG� ;<� GIL;<E:<� KFLK<� @E=FID8K@FE� ;FEE]<� G8I� LE<�

G<IJFEE<�� :8I� :FDD<� C<� ;@K�(8I:@<E�/FN8� �� KFLK� G8JJ<� ;]JFID8@J� « au crible de la pensée 

critique. »��������G
���
��

En somme la pratique didactique de la philosophie est la science de l’enseignement de 

C8�G?@CFJFG?@<
� E� K8EK�HL<� K<C�� <CC<� @EJ@JK<� JLI� C<J�HL<JK@FEJ�;<� K?]FI@<�<K�;<�D]K?F;<J�D8@J�

8LJJ@� ;<� K<:?E@HL<J� <DGCFP]<J� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ� ;<� KI8EJD@JJ@FE� ;<J� :FDG]K<E:<J� ;L�

philosopher. Ainsi dit, ce n'est pas la philosophie (à proprement parler) qu’on enseigne aux 

]C\M<J��D8@J�C8�GI8K@HL<�;L�G?@CFJFG?<I
�(@:?<C�/FQQ@�]ELD\I<�KIF@J�:FDG]K<E:<J�D8A<LI<J�;<�

l’esprit critique qui sont, entre autres : la conceptualisation� philosophique d’une notion, la 

problématisation philosophique d’une question, l’argumentation philosophique d’une thèse. 

'8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�HL<�EFLJ�GIFGFJFEJ�;8EJ�:<� KI8M8@C�;<� I<:?<I:?<�<JK� C8�Discussion à 

visée démocratique et philosophique���1�+��;<�(@:?<C�/FQQ@
�)FLJ�8CCFEJ�EFE��G8J�C8�:FG@<I�

<K� :FCC<I� 8M<L>C<D<EK� 8L� :FEK<OK<� ];L:8K@=� :8D<IFLE8@J�� �:C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<��D8@J�

l’adapter en fonction des objectifs définis par le Ministère des enseignements secondaires au 

�8D<IFLE��($). ��
��

1.1.5. Esprit critique  

�� La notion d’esprit critique (EC) est très ancienne. Elle est un concept multiforme et 

polysémique. L’EC change d’appellation selon qu’on est chez tel ou tel auteur. Utilisé par les 

savants et l’imagerie populaire, elle n’a pas par cFEJ]HL<EK� LE<� ;]=@E@K@FE� LE@HL<� <K�

universellement acceptée. Nous allons d’abord exposer quelques définitions proposées par 

;@==]I<EKJ�:?<I:?<LIJ��<EJL@K<�EFLJ�;FEE<IFEJ�Y�EFKI<�KFLI�C<�J<EJ�HL<�EFLJ�CL@�8JJ@>EFEJ�;8EJ�

:<KK<�I<:?<I:?<
���

�� Pour Ennis (1991) l’esprit critique ou la pensée critique est « une pensée raisonnable 

et réflexive portant sur la décision de ce qu’il faut croire ou faire ».��@<E�HL<�:<KK<�;]=@E@K@FE�

de l’EC soit critiquée, nous retenons d’elle trois variables : l’EC critique implique l’usage de 

la raison, de la pensée réflexive et de l’action ; c’est	Y	dire l’attitude de la manifester devant 

C<J�J@KL8K@FEJ�:I@K@HL<J�<K�:FDGC<O<J�;<�C8�M@<
���

�� !8:@FE<������;<�JFE�:bK]�JFLK@<EK�HL<�C8�G<EJ]<�:I@K@HL<�<JK�LE�AL><D<EK�MFCFEK8@I<�

<K�I]=C<O@=�HL@�J<�D8E@=<JK<�<E�:FEJ@;]I8EK�;<�D8E@\I<�I8@JFEE]<�C<J�GI<LM<J��C<�:FEK<OK<��C<J�

méthodes et les standards.  Ce qui est important dans cette définition de Facione c’est le fait 

;<�JFLC@>E<I�HL<�C<�;]GCF@<D<EK�;<�C8�G<EJ]<�:I@K@HL<�E<�doit pas venir de l’extérieur, elle doit 

être mue en chacun d’entre nous à travers le sens de la curiosité, de l’autonomie de pensée et 
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de la raison. L’on ne doit donc ne pas dire à quelqu’un fait usage de ton sens critique, car cela 

;F@K�J<�D8E@=<JK<I�JGFEK8E]D<EK�;<M8EK�C8�:FDGC<O@K]�HL@�J<�GI]J<EK<�Y�EFLJ
���

�Bertrand Russell (1963) résume pour sa part l’EC en trois facteurs clés : l’attitude de remise 

en question et de suspension du jugement, l’utilisation de méthodes d’analyse logique et 

l’évaluation des croyances en termes de standards, c’est	Y	dire de normes. C’est dire que l’EC 

n’est pas un être ou une entité en soi, il est composé de plusieurs micros compétences, 

attitudes qu’il faut manifester afin d’affirmer que tel a un esprit critique ou pas.  �

D’une manière générale l’exercice à l’EC imposent la possession des connaissances, attitudes 

<K�:FDG]K<E:<J
��

⮚�Les compétences de l’EC sont : �

● $EK<IGI]K<I� <K� 8E8CPJ<I� �<O� �� ;]:F;<I� C<� J<EJ� ;<� DFKJ�� @D8><J�� @;<EK@=@<I� ;<J�

GI]JLGGFJ]J�
�

● !8@I<�GI<LM<�;<�I8@JFEE<D<EK�CF>@HL<��@E=]I<E:<��;];L:K@FE��>]E]I8C@J8K@FE�
�

● Évaluer la crédibilité d’une source ou affirmation.�

● XM8CL<I�;<J�8I>LD<EKJ��8I>LD<EK8@I<J��:F?]I<E:<��G<IK@E<E:<��<O8:K@KL;<�
��

● XD<KKI<�LE�AL><D<EK�98J]�JLI�;<J�:I@K\I<J���ALJK@=@<I�;<J�:?F@O
�

● +IF;L@I<�LE<�8I>LD<EK8K@FE�M8C@;<
�

● �LKF�I]>LC<I�J8�G<EJ]<��=8@I<�GI<LM<�;<�D]K8:F>E@K@FE�
���

● +FJ<I� ;<J� HL<JK@FEJ� ;<� :C8I@=@:8K@FEJ�� I<:?<I:?<I� ;<J� @E=FJ� JLGGC]D<EK8@I<J
�

-<:?<I:?<I��]M8CL<I�<K�DF9@C@J<I�;<J�JFLI:<J�G<IK@E<EK<J��;<J�@E=FID8K@FEJ��;<J�FLK@CJ��

;<J�@EJKILD<EKJ��;<J�G<IJFEE<J��; (Education à l’esprit critique, Décembre 2020. p5). �

 ⮚�� Les dispositions à l’EC sont :��

● Curiosité, volonté de comprendre et de s’informer. �

● Ouverture d’esprit, à divers points de vue et alternatives.�

● Tendance à prendre en compte les multiples aspects d’une situation.��

● .FL:@�GFLI�C8�M]I8:@K]��I<:?<I:?<�;<�GI]:@J@FE�<K�;<�:C8IK]
���

● #FEE^K<K]�<K�?LD@C@K]�@EK<CC<:KL<CC<
�

● Propension à adopter une position ou changer d’avis en fonction des informations à 

;@JGFJ@K@FE���]:<D9I<�������G�
��
���

�'<�:FE:<GK� ��M@<EK�<E�=8@K�;L�DFE;<�8E>CF�J8OFE�<K�<JK�KI8;L@K�G8I�C<��I@K@:8C�/?@EB@E>
�$C�<JK�

porté par le pédagogue Américain Matthew Lipman qui opte pour la construction d’une 

pensée bienveillante. L’EC serait donc pour lui un élément de la pensée bien vaillante. 

Cependant dans le monde francophone c’est différent. �
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�

�'<�DFE;<� francophone s’est également approprié le concept d’EC. En effet, selon la revue 

Institution Français de l’Education (En quête d’Ecole : Episode 7,2020, p.1)  �
Dans un monde où les questions vives et les incertitudes prennent de l’expansion, le 

développement de l’EC devient un projet préoccupant pour plusieurs établissements scolaires qui 

ont pour but de former l’EC chez les apprenants à travers l’éducation aux médias, l’initiation à la 

recherche ou encore l’apprentissage du débat philosophique.  

+FLI�(@:?<C�Tozzi, l’EC est une attitude de penser qui s’appuie sur le langage critique 

mettant en œuvre l’usage de la raison. Bien que vaste, Tozzi résume  l’EC en trois 

:FDG]K<E:<J� =FE;8D<EK8C<J
� �<J� D@:IFJ� :FDG]K<E:<J� E<� JFEK� HL<� C<J� =FE;8D<EK8LO� GFLI�

;]M<CFGG<I�Ce philosopher chez les élèves. Pour Tozzi parmi les micros compétences de l’EC 

@C�:@K<����

− � La capacité à problématiser : c’est le fait de poser une question ou un ensemble 

;<�HL<JK@FEJ�G<IK@E<EK<J�JLI�LE�JLA<K�;FEE]�;<�D8E@\I<�Y�I<C<M<I�FL�;]>8><I�C<J�

JFLJ	A8:<EKJ
��

− � La capacité d’argumenter une thèse : ici il convient pour l’apprenant de défendre 

ses idées, sa pensée ou sa prise de position d’une manière raisonnable, autonome 

<K�G<IK@E<EK<�G8I�I8GGFIK�8LO�@;]<J�;<J�8LKI<J
��

− � '8�:8G8:@K]�;<�:FE:<Gtualiser : Il s’agit d’élaborer un concept à partir des �
 Représentations ou de l’expérience des autres. �� ���

1.2. Revue de la littérature sur la Notion de pratique didactique  

�)FLJ� =<IFEJ� LE<� I<ML<� ;<� C@KK]I8KLI<� :FDGC\K<� GFLI� EFKI<� I<:?<I:?<
� '8� I<ML<� ;<�

littérature a pour objectif   de développer chacun des ouvrages ou articles qu’elle mentionne 

'<K<IE��?CF]�������
�)FKI<�I<ML<�8LI8�;<LO�G8IK@<J�D8A<LI<J���;8EJ�C8�GI<D@\I<�G8IK@<��EFLJ�

ferons une historicité des pratiques didactiques en philosophie depuis l’Antiquité jusqu’à nos 

jours. Dans la seconde, nous montrerons l’état actuel de la question avec quelques auteurs de 

I]=]I<E:<
���

1.2.1. Historicité des « pratiques didactiques » en philosophie de l’Antiquité grecque à 

nos jours  

Si les sciences de l’éducation en général et la didactique des disciplines en particulier 

ne se sont véritablement émancipées qu’en 1970 avec Comenius le fondateur de la didactique 

DF;<IE<��@C�=8LK�Iappeler que la didactique de la philosophie tire ses origines dès l’Antiquité 

>I<:HL<�8M<:� C<J�G<EJ<LIJ� K<CJ�HL<� C<J� JFG?@JK<J�� $JF:I8K<��.F:I8K<��+C8KFE���I@JKFK<
��<LO	:@�

ont, chacun en ce qui le concerne, apporté un plus dans l’amélioration du philosoph<I� ;<J�

8GGI<E8EKJ�;8EJ�LE<�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<
��
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1.2.1.1. Les différentes manières du « faire apprendre » dans l’Antiquité grecque  

⮚ Les sophistes et la « rhétophilosophie »  

��'<J�JFG?@JK<J�G<LM<EK�^KI<�:FEJ@;]I]J�JFLJ�LE�8LKI<�I<>8I;�:FDD<�C<J�GI<D@<IJ�GI8K@:@<EJ�;<�

la didactique de la philosophie. Même si leur but était de se faire de l’argent il n’en demeure 

pas moins que ces derniers ont ouvert les portes de l’éducation à un grand nombre de 

personnes, idée que prône   d’ailleurs l’Organisation des Nat@FEJ�0E@<J� �*)0��Y� KI8M<IJ� C<�

JCF>8E� U� L’éducation pour tous� W
�  E� <==<K� C8� GI8K@HL<� ;L� G?@CFJFG?<I� ]K8@K� J@DGC<�� G<L�

GIF=<JJ@FEE<C� <K� ]K?@HL<�� :8I� ]K8EK� Y� C8� I<:?<I:?<� ;L� >8@E�� :<CL@� HL@� 8M8@K� ;<J�DFP<EJ� ]K8@K�

8GG<C]� Y� G8JJ<I� 8L� E@M<8L� JLG]I@<LI
� '8� JG]:@=@:@K]� ;<� C<LI� <EJ<@>E<D<EK� I<GFJ8@K� JLI� C8�

maitrise de l’art oratoire ; il fallait être bon parleur pour avoir la considération des maîtres. Le 

but de cette pratique visait à préparer les apprenants à user de leurs facultés d’éloquence lors 

;<J� ;]98KJ� GL9C@:J� GFLI� :FEM8@E:I<�� J];L@I<� C<� GL9C@:�� <K� D^D<� C<J� 8LKFI@K]J�� Y� =FI:<�

d’arguments pertinents. C’est ce que Embolo Cyril (2023) appellera « la rhétophilosophie »�

Ce qui est important à retenir ici c’est le fait que même si le discours sophistique ne 

I<:?<rchait pas la vérité, c’est	Y	dire la connaissance, il donnait tout de même de l’autonomie 

à l’apprenant, dans la mesure où lors des débats publics l’apprenant réussissait par lui	D^D<�Y�

GIF;L@I<�;<J�8I>LD<EKJ�GFLI�:FEM8@E:I<�C8�D8JJ<��>IZ:<�Y�LE�<O<I:@:<�I]=C<O@=�8LKFEFD<
���

��������������'<� « faire apprendre »� ;<J� JFG?@JK<J� 8� � =8MFI@J]� C8� ILGKLI<� ;< l’immobilisme 

intellectuel. La didactique sophistique s’articule donc autour des techniques transparentes, 

transmissibles d’acquisition d’une compétence et aussi d’une dimension émotionnelle. �

⮚�Avantages de la rhétophilosophie����

�����Maîtres d’éloquence et rhéteurs hors normes, les sophistes donnent un enseignement qui 

]K8C<�JFE�D]I@K<�JLI�;<LO�GF@EKJ�D8A<LIJ�����

D’abord les sophistes font de l’éducation une affaire de tous. C’est avec eux que tout 

le monde peut acquérir un savoir (résidant dans la maîtrise de l’art oratoire). �

Enfin ils rompent avec l’immobilisme intellectuel qui condamnait en fait l’apprenant à 

G]I<EE@J<I�C8�;F:KI@E<�;<�J<J�D8`KI<J
��M<:�C<J�JFG?@JK<J��@C�P�8�ILGKLI<�8M<:�C<�D8>@JK<I�;@O@K�

(le maître a dit) et le développement de l’autonomie de pensée de l’apprenant.   �

⮚ Cas spécifique du faire apprendre d’un sophiste : le rhéteur Isocrate �

��������������La doctrine philosophique et la pensée de ce grand maitre d’éloquence  restent encore 

G<L� :FEEL<J� ;L� >I8E;� GL9C@:�� EFE� J<LC<D<EK� ;<� JFE� K<DGJ�D8@J� 8LJJ@� GFLI� C8� GCLG8IK� ;<J�

savants aujourd’hui. Isocrate a, d’une manière significative, systématisé C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�

<E� JFE� K<DGJ
��P8EK� M]:L� G<E;8EK� C<� $1<� J@\:C<�� @C� ]K8@K� LE� I?]K<LI� <O:<GK@FEE<C�� LE�D8`KI<�
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�

d’éloquence, même s’il lui manquait la voix, sa formation est logique, rigoureuse et 

progressive. Connaître pour lui c’est montrer par une rhétorique bien maitrisée qu’on connaît. 

$C�]K89C@K�LE�]:?<CFEE8><�;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK��8GGI<EK@JJ8><�JLI�LE�:<IK8@E�EFD9I<�

d’éléments, à savoir : �

<I�degré : le Grammatik ou encore l’étude primaire ; cette étape réside dans la maîtrise 

;<� C8� C<:ture et de l’écriture, car on ne saurait discuter sans maîtriser au préalable la lecture 

des textes et l’écriture, base d’une formation réussie ;  �

�<� degré : Le grammatikos : c’est l’initiation au résumé des textes, de la lecture et 

l’appropriation des te:?E@HL<J�FI8C<J����

�<� degré : le kriticos : dernier niveau de la formation. Ici, l’apprenant est 

@EK<CC<:KL<CC<D<EK�=FID]���@C�;F@K�;FE:�GIF:];<I�D8@EK<E8EK�Y�;]>8><I�C8�DFI8C<�;<J�K<OK<J
�'8�

;@8C<:K@HL<�?<LI@JK@HL<�]K8EK�GFLI�C<J�;FL]J�FL�C<J�JLI;FL]J
��

/out compte fait la pratique didactique d’Isocrate vaut tout son présent d’or, car elle 

introduit déjà une procédure pour enseigner la philosophie. De plus un système d’évaluation  

;<J� G<I=FID8E:<J� � <JK� GI]ML� � Y� C8� =@E� ;<� :?8HL<�DF@J
� � � $C� M@J<� Y� :FEKIbC<I� C8� GIF>I<JJ@FE�

individuelle de l’apprenant par la maîtrise de la « ideal eulogia » c’est	Y	;@I<�C<�9<8L�;@J:FLIJ
���

1.2.1.2. Le faire apprendre chez les philosophes Grecs  

⮚ Socrate et la didactique de la transparence  

���������������<GL@J�JFE�« connais-toi toi-même »�et surtout la prophétie de l’oracle de Delphes, 

.F:I8K<� <JK� :FEJ@;]I]� :FDD<� C<� GCLJ� J8><� ;<� C8� :@K]� 8K?]E@<EE<� ;<� :<KK<� ]GFHL<
� $C� E<�

manquera pas, par sa manière de se conduire en société de s’attirer plusieurs disciples, surtout 

C<J�A<LE<J��D^D<�J@�;8EJ�C8�JL@K<�@C�<JK�8::LJ]�;<�C<J�:FIIFDGI<�<K�C8�JF:@]K]�KFLK<�<EK@\I<
��8EJ�

l’Apologie de Socrate� ;<� +C8KFE�� @C� J<� :FEJ@;\I<� :FDD<� LE<� JFIK<� ;<� « Don providentiel� W�

alors investi de la mission divine d’éclairer, de conscientiser et d’éduquer. C’est sans doute 

dans cette mouvance qu’il élabore un système éducatif très rigoureux basé sur la vérification. 

+FLI� CL@�� @C� =8LK� =FE;<I� J<J� :FEE8@JJ8E:<J� <K� :IFP8E:<J� JLI� LE<� 98J<� D]K?F;FCF>@HL<�

I@>FLI<LJ<�8=@E�;<�G8IM<E@I�Y�C8�M]I@K]
��<�:<�=8@K�@C�8�I<:FLIK�Y�C8�« maïeutique »�qui est l’art 

d’accoucher des idées c’est	Y	dire le fait d’amener son interlocuteur par un jeu de questions 

réponses à révéler les vérités qu’il possédait inconsciemment. C’est dire que Socrate éveille 

J<LC<D<EK�C<�GFK<EK@<l intellectuel de l’apprenant pour l’amener à produire par lui	D^D<�;<J�

compétences. Ainsi l’apprenant cherche par lui	D^D<�Y�:FEJKIL@I<�JFE�GIFGI<�J8MF@I��C<�D8`KI<�

n’étant qu’un guide vers la connaissance  et non un dictateur du savoir. La théorie du mag@JK<I�

;@O@K� �C<� D8`KI<� 8� ;@K�� <JK� 98EE@<� 8LJJ@� 9@<E� :?<Q� .F:I8K<� HL<� :?<Q� C<J� JFG?@JK<J
� .F:I8K<�
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n’ayant rien écrit, il faut plutôt voir dans cette stratégie la possibilité à tout recommencer, car 

la connaissance n’est pas statique mais dynamique et la philosopher n’est pas contenue dans 

les livres mais c’est la vie de tous les jours. Il est donc erroné de vouloir la systématiser ou 

prétendre la conserver dans un bouquain. En effet, on apprend chaque jour et apprendre c’est 

;<M<E@I�D<@CC<LI�;8EJ� C8�HL^K<�;L�1I8@� ��:8I�FE�;F@K�:FEE8@KI<�GFLI�<OGC@HL<I��8L>D<EK<I�J8�

science et non pour séduire les masses par l’empathie et le beau discours. Socrate apprend à 

apprendre chaque jour, car apprendre c’est prendre conscience de son ignorance, faire preuve 

;<�:I@K@HL<.  C’est une didactique de la transparence >IZ:<�Y�LE�:8;I<�;@8CF>@HL<�<K�I8K@FEE<C
���

1.2.1.3. Pratique didactique de Platon et Aristote  

Il convient d’abord de noter d’entrée de jeu que c’est avec l’arrivée de ces deux 

penseurs que l’on aboutit à l’institutionnalisation de la pratique de la philosophie. L’Académie 

;<�+C8KFE�;<M@<EK� C8�GI<D@\I<�]:FC<�G?@CFJFG?@HL<� �:FE=I]I@<��Fd� I\>E<� C8�?@]I8I:?@<�D8`KI<	

disciple. En effet la pratique didactique ici consiste en une sorte d’éclectisme, car l’on discute 

C<J� thèses des adversaires par rapport à la ligne idéologique de l’école. Cependant tout le 

monde n’a pas accès à cette éducation, car elle se fait dans les confréries et surtout elle repose 

JLI�LE�:<IK8@E�EFD9I<�;<�GI@E:@G<��Y�J8MF@I����

− L’âge : Platon affiID<� HL<� GFLI� G?@CFJFG?<I� @C� =8LK� 8MF@I� LE<�D8KLI@K]� @EK<CC<:KL<CC<��

c’est dire que la philosophie chez lui est réservée à une élite, aux personnes d’âge mur, aptes à 

C8�I]=C<O@FE
���

− La compétence dans les autres sciences, à savoir les mathématiques : On E<� G<LK�

prétendre philosopher que si l’on a la maîtrise des mathématiques. Platon le dit pour montrer 

HL<� C<J� D8K?]D8K@HL<J� JFEK� ;<J� U� sciences propédeutiques� », c’est	Y	;@I<� C<J� J:@<E:<J�

d’initiation à la réflexion, etc. Pour entrer dans son Académie, il =8LK�^KI<�9FE�D8K?]D8K@:@<E��

c’est à dire maîtriser les rouages du raisonnement, de la logique et du discours. Voilà pourquoi 

sur le fronton de l’Académie il était clairement écrit : « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre�W
�

�M<:�J8�MFCFEK]�;<�:FEJKIL@I<�LE<��@K]�@;]8C<��+C8KFE�@EJ@JK<�JLI�C8�HL8C@K]�;<J�8GGI<E8EKJ�<K�

veut ainsi ne prendre que ceux en qui la nature a mis les dispositions à la réflexion et à l’étude 

de la philosophie. En élaborant ces critères de choix, Platon réserve l’apprentissage de la 

G?ilosophie à une catégorie de personnes. Et l’erreur qu’il commet c’est la rupture avec le 

principe fondamental de la didactique qui est le principe d’« une didactique d’ouverture »,�

c’est	Y	;@I<�« l’éducation pour tous »,�slogan que l’Organisation des NatiFEJ�LE@<J�8�8;FGK]�

pour rendre l’éducation accessible à tous.  �

⮚ Récapitulatif Du « faire apprendre » dans la Grèce antique  
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������'<�=8@I<�8GGI<E;I<�;8EJ�C8�G]I@F;<��EK@HL<�M8I@<�J<CFE�C<J�]:FC<J�<K�C<J�9LKJ�Y�8KK<@E;I<
�$C�

convient de relever la place du maître et de l’apprenant.  Le statut ou le but de l’enseignement 

;FEE]�;8EJ�C<�;]GCF@<D<EK�;<J�;@==]I<EK<J�D8E@\I<J�;L�=8@I<�8GGI<E;I<�;<�:?8HL<�G<EJ<LI�<JK�

Y�:C8I@=@<I
���

�����������Chez les sophistes, maître de l’éloquence et de la rhétorique, l’on assiste à « une 

philosophie de la séduction »�rapporte Joseph Karsenti (1996). C’est dire que moyennant de 

l’argent l’enseignemenK�@E:LCHL8@K�Y�KFLK�8GGI<E8EK�;<J�D]K?F;<J�<K�K<:?E@HL<J�CL@�G<ID<KK8EK�

de convaincre la foule et de les séduire à force d’arguments convaincants et rusés lors des 

débats publics, et c’est là le reproche que les philosophes leur adressaient, c’est	Y	;@I<�D8EHL<�

d’objectivité et de vérité dans le discours. L’apprenant n’était qu’un réceptacle, c’est	Y	;@I<�

celui qui reçoit sans discuter l’enseignement du maître et la connaissance étant l’apanage des 

maîtres. Le mérite des sophistes réside dans l’ouverture de� l’éducation pour tous. Tout le 

DFE;<�P�8M8@K�8::\J��J<CFE�J<J�DFP<EJ�
��

$JF:I8K<�;<�JFE�:bK]�8�<L�C<�D]I@K<�;<�JPJK]D8K@J<I�C<�=8@I<�8GGI<E;I<
� E�<==<K�@C�]K89C@K�

LE� <EJ<D9C<� ;<� GIF:];LI<J� I@>FLI<LJ<J� D8@J� E]:<JJ8@I<J� GFLI� LE<� =FID8K@FE� G8I=8@K<� ;<�

l’appI<E8EK
� '8� I<C8K@FE� D8`KI<� –disciple est prédominante. Mais l’éducation n’était pas 

@EJK@KLK@FEE8C@J]<
� CC<�]K8@K�C8�GFIK<�FLM<IK<�Y�KFLJ
��

+FLI� .F:I8K<� G8I� :FEKI<� C<� 9LK� <JK� C8� I<:?<I:?<� ;<� C8� M]I@K]�� :8I� C8� :FEE8@JJ8E:<� <JK�

accessible et il met l’apprenant sur le chemin afin qu’il le découvre par lui	D^D<�Y�KI8M<IJ�J8�

D]K?F;<� G];8>F>@HL<� HL@� <JK� C8� D8a<LK@HL<� �� LE� A<L� ;<� HL<JK@FEJ	I]GFEJ<J� G<ID<KK8EK� Y�

l’apprenant à révéler les vérités qu’il possédait inconsciemment en lui. C’est donc une 

;@;8:K@HL<�;<�Ca transparence car le maître n’influe pas sur l’apprenant, il est un simple guide, 

un conducteur, un modérateur pendant le processus d’enseignement –�8GGI<EK@JJ8><
�.F:I8K<�

<JK�;FE:�C<�GI<D@<I�Y�LK@C@J<I�LE<�D]K?F;<�G];8>F>@HL<�8;]HL8K<�CFIJ�;<�C8�GI8K@HL<�;<�:C8JJ<
�

Cependant ce qu’on lui reproche et aux philosophes en général c’est d’user des discours trop 

abstraits, loin de la réalité et un pauvre souci de communication, car pour eux ce n’est pas le 

C8E>8><�HL@�<JK�GI@DFI;@8C�D8@J�C8�HL^K<�G<ID8E<EK<�;<�C8�M]I@K]
����

������������Chez Platon comme Aristote c’est le règne de l’Institution (confrérie) qui n’est 

réservée qu’à une certaine élite intellectuelle. Même si dans l’Académie de Platon la 

;@J:LJJ@FE�@EK<IM@<EK�CFIJ�;<J�<EJ<@>E<D<EKJ��C8�I<C8K@FE�D8`KI<	disciple prend de l’ampleur et 

la systématisation de la connaissance est en vigueur car l’apprenant est appelé à reproduire 

l’enseignement des maitres et se constitue ainsi comme un réceptacle de connaissance 

aboutissant ainsi à l’immobilisme intellectueC
��
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1.2.1.4. Le faire apprendre au Moyen-Age (Chrétien)  

 E:FI<�8GG<C]�« période médiévale »�G8I�C<J�?@JKFI@<EJ�;<�C8�G?@CFJFG?@<�:FDD<� D@C<�

�I]?@<I�� C<� (FP<E	�><� :?I]K@<E� <JK� C8� G]I@F;<� C8� GCLJ� ;@==@:@C<� GFLI� C<� ;]GCF@<D<EK� ;<� C8�

G?@CFJFG?@<�<E�>]E]I8C�<K�JFE�<EJ<@>E<D<EK�<E�G8IK@:LC@<I
� E�<==<K��C<�(FP<E	�><��(	���<JK�

fortement dominé par le Christianisme à travers l’expansion de l’empire catholique romain 

d’Occident. La philosophie rencontre des obstacles farouches, à savoir : le dogmatisme, la 

:FEE8@Jsance par révélation, l’interdiction expresse de la discussion et du débat, car c’est la 

période des anathèmes. Pour survivre et ne pas tomber dans l’oubli, les philosophes 

<E:FLI8><EK�� J<CFE�(8IIFL�� ������ G
����� G8I� « un discours d’exhortation »� HL@� :FEJ@JK<� Y�

I<:ILK<I� ;<J� ;@J:@GC<J�� Y� DF9@C@J<I� C8� A<LE<JJ<� GFLI� LE<� M@<� G?@CFJFG?@HL<
� �<KK<� =FID<� ;<�

GI8K@HL<�8�]K]�]C89FI]<�G8I��I@JKFK<�;8EJ�C<�+IFKI<GK@HL<�<K�<JK�I<GI@J�<E�:<KK<�G]I@F;<�GFLI�E<�

pas faire sombrer la philosophie dans l’oubli. Pendant cette G]I@F;<�� GCLJ@<LIJ� ]:FC<J�

philosophiques vont s’institutionnaliser et devenir des confréries dirigées par des maîtres. A 

côté de l’institution, l’enseignement se faisait aussi sur la place publique par quelques rares 

maîtres afin de convaincre d’autres à a;?]I<I� Y� C8� JG]:LC8K@FE� G?@CFJFG?@HL<
� +]I@F;<�

DFLM<D<EK]<�� C<� =8@I<� 8GGI<E;I<� G?@CFJFG?@HL<� G<E;8EK� C<� (FP<E	�><� <JK� LE<� JFIK<� ;<�

résurrection, de christianisation, voire d’éclectisme didactiques des pratiques didactiques de 

l’Antiquité à travers lesquell<J�GCLJ@<LIJ�8LKI<J�M<IIFEK�C<�AFLI
��

1.2.1.5. Les écoles philosophiques du Moyen-Age et leur faire Apprendre philosophique  
�

D’une manière générale, l’enseignement de la philosophie pendant le Moyen	�><�<JK�LE<�

:?I@JK@8E@J8K@FE� ;<J� ;@==]I<EK<J� D8E@\I<J� ;L� faire apprendre de l’Antiquité grecque, car il 

=8CC8@K� ALD<C<I� I?]KFI@HL<� <K� :FEE8@JJ8E:<� G?@CFJFG?@HL<� GFLI� G8IM<E@I� Y� G8JJ<I� LE�D<JJ8><�

]M8E>]C@HL<�:FEM8@EHL8EK�8LO�8L;@K<LIJ
��FDD<�C<�GI]:@J<� D@C<��LIB?<@D�« prêcher, c’est 

enseigner »� (1969, p.30). L’Eglise se sent investie d’une mission salvatrice. Pour y arriver, 

elle incorpore dans l’éducation la culture grecque. Cela donnera lieu à la patristique qui est la 

philosophie des Pères de l’Eglise. Saint Augustin, l’un des Pères de l’Eglise comme le 

I8GGFIK<�%
�&8IJ<EK@�;@J8@K���Ucrois pour connaître, connais pour croire�W������
��@EJ@�C8�=F@�

apparaît comme le moyen sans lequel aucune connaissance n’est possible. Et pour connaître il 

faut nécessairement croire. L’on assiste à une sorte d’éclectisme didact@HL<� JLI� C<� GC8E�;<J�

D]K?F;<J�<K�K<:?E@HL<J�LK@C@J]<J
�%FJ<G?�&8IJ<EK@�I8GG<CC<�Y�:<K�<==<K�:<�HL@�JL@K���« il y a dans 

cette approche un mélange de la technique des Sophistes et des procédés socratiques ».�,L<�

:<�JF@K�8M8EK�FL�G<E;8EK�C8�J:FC8JK@HL<��C<J�K<:?E@HL<J�<K�D]K?F;<J�I<JK<EK�C<J�D^D<J�;8EJ�C8�
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mesure où tout concourt au profit de l’Eglise. Il faut inculquer à l’apprenant des valeurs 

morales et intellectuelles lui permettant de défendre la doctrine de l’Eglise contre les 

?]I]K@HL<J�<K�C<J�98I98I<J
�Le statut de l’apprenant est le même que dans l’Antiquité. Il s’agit 

d’être un véritable réceptacle de connaissance. De plus l’endoctrinement et la croyance sont 

monnaie courante, car l’enseignement n’a pas pour vocation de cultiver chez l’apprenant la 

:FDG]K<E:<�;<�G<EJ<I�G8I�JF@	même, ni celle de réfléchir  d’une manière autonome, mais de 

recevoir d’une manière dogmatique tout ce qu’on lui enseigne. Telle est la méthode 

d’enseignement pendant le Moyen	�><
� '8� GFJKLI<�D8`KI<	� disciple n’est pas rompue et C8�

scolarisation devient de plus en plus institutionnalisée. C’est à partir du Moyen	�><�:?I]K@<E�

HL<� GCLJ@<LIJ� JPJK\D<J� ];L:8K@=J� MF@<EK� C<� AFLI�� :FDD<� C<� GI]:@J<�  D@C<��LIB?<@D� ������

G
���
� U�Écoles cathédrales, écoles claustrales, voilà le genre bien humble et bien modeste 

d'où est sorti tout notre système d’enseignement. ».   

⮚ Résumé des différentes manières du faire apprendre philosophique du Moyen-Age 

chrétien  

'<�(FP<E	�><�<JK�>]E]I8C<D<EK�G<I[L�:FDD<�LE<�G]I@F;<�;<�KI8EJ@K@FE�D8@J�8LJJ@�;<�

GIFCFE>8K@FE� JLI� GCLJ@<LIJ� GC8EJ
� �L� GC8E� ];L:8K@=�� FE� 8JJ@JK<� Y� LE� ]:C<:K@JD<� :FEJ@JK8EK� Y�

jumeler les méthodes sophistique et socratique. L’une permet de maitriser l’art oratoire ; 

l’autre d’aller à la recherche de la vérité. Ce mélange permettait aux prêtres (<EJ<@>E8EKJ� Y�

:<KK<�]GFHL<��;<�G8JJ<I�LE�D<JJ8><�J8M8DD<EK�]C89FI]�GFLI�:FEM8@E:I<�C<�GCLJ�>I8E;�EFD9I<�

de personnes mais également pour outiller l’apprenant par des valeurs morales et 

intellectuelles lui permettant de défendre l’idéologie de l’Eglise. L’eE;F:KI@E<D<EK� ]K8EK�

DFEE8@<� :FLI8EK<�� C<� JPJK\D<� D8`KI<	disciple est maintenu et l’apprenant ne croit qu’aux 

:FEE8@JJ8E:<J�;FEE]<J�G8I�JFE�D8`KI<�<K�;<D<LI<�8@EJ@�LE�;]GFKF@I�;<J�J8MF@IJ
����

1.2.1.6.  L’absolutisation de la raison : De la renaissance à la fin de l’âge classique  

�M8EK�;<�MF@I�;8EJ�HL<CC<�D<JLI<� C8� I<E8@JJ8E:<� 8� 8GGFIK]�LE�GCLJ� Y� C8�GI8K@HL<�;<J�

disciplines scolaires en général et de la philosophie en particulier, montrons d’abord ce qui 

=8@K� J8� JG]:@=@:@K]
� �L� D@C@<L� ;L� 3$1<� 8L� 31$<� siècle, la religion est omniprésente. C’est 

GFLIHLF@�����<E@J�.@D8I;�������G
����JFLC@>E<�HL<�U�l’homme de la renaissance est un enfant 

de Dieu »,�même s’il y a déjà une forte manifestation du renouveau. En effet, l’Eglise exerce 

KFLAFLIJ� JFE� ?]>]DFE@<� JLr tous les plans politique, économique, intellectuel, etc. D’où 

l’influence encore perceptible de sa domination à travers le monde. L’homme de la 

renaissance opère le schisme avec la tradition médiévale grâce à l’avènement de découverte 

;<J�EFLM<8LO�DFE;<J�et  cet évènement permet ainsi à l’homme de désirer un nouveau deal, 
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une nouvelle vision qui met l’homme au centre de toutes préoccupations. D’où la naissance du 

courant humaniste. La renaissance prend de plus en plus de l’ampleur et permet à l’homme de 

Mouloir opérer une critique de l’enseignement de la scolastique. Le désir d’aller aux sources 

GFLI�M]I@=@<I�J<J�@E=FID8K@FEJ��J<J�:FEE8@JJ8E:<J�8=@E�;<�E<�G8J�:IF@I<�8LO�:FDD<EK8@I<J�;<J�

8LKI<J�� C<� ;]J@I� ;<� I<EFL<I� 8M<:�« la religion de la culture� W�(8IIFL� (1968), c’est	Y	;@I<� C8�

J:@<E:<��� JFEK� C<J� :8I8:K]I@JK@HL<J� ;<� :<KK<� G]I@F;<
�  E� <==<K�� C8� I8@JFE� 8CFIJ� GI]J<EK<� ;8EJ�

l’Antiquité grecque refait surface et prend très vite l’ampleur au détriment de la foi, la 

:IFP8E:<�� C8� :FEE8@JJ8E:<� G8I� FLa	;@I<
�  K� JLI� C<� GC8E� ];L:8K@=� ];LHL<I� ;<M@<EK� U� un 

divertissement et non une peine� W� -89<C8@J� �����
� '8� GFJ@K@FE� D8@KI<	;@J:@GC<� KFD9<� <E�

désuète, comme le souligne Montaigne dans ses célèbres affirmations lorsqu’il dit : « savoir 

par cœur, n'est pas savoir�W��A<�E<�M<LO�G8J�HL<�C<�D8`KI<�« invente et parle seul ; je veux qu'il 

écoute son disciple parler à son tour », je veux un conducteur qui ait plutôt « la tête bien 

pleine mais bien faite ». Il ressort clairement de ces affirmations que l’homme de la 

I<E8@JJ8E:<� M<Lt mettre au centre l’apprenant le plaçant comme constructeur de sa propre 

:FEE8@JJ8E:<
�$C�M<LK�8LJJ@�IFDGI<�8M<:�C<�;F>D<�D8@KI<	;@J:@GC<�;FE:�C<�U�D8>@JK<I�;@O@K�W
���

1.2.2. Quelques écoles de la renaissance et leurs procédés didactiques  

1.2.2.1. La pratique didactique de la philosophie dans les collèges des Jésuites   

'<�31$�\��C<�31$$<�<K�D^D<�C<�31$$$<�siècle marquent l’expansion de la compagnie de 

Jésus. En effet, sous l’inspiration d’Ignace Loyola, plusieurs collèges sont fondés dont C<�9LK�

principal est, comme le dit Durkheim (1969), de contrer d’une manière militante la réforme 

;<J�GIFK<JK8EKJ�<K�D8@EK<E@I�C8�GI]]D@E<E:<�;L�:8K?FC@:@JD<�<E�F==I8EK�LE<�];L:8K@FE�GL9C@HL<�

;<�?8LK<�HL8C@K]
���:<K�<==<K��<E�����FE�:FDGK8@K�GCLJ�;<�����:FCC\><J�<K�<E������;8K<�;<�C<LI�

interdiction momentanée, près de 1538 selon les dires d’Anselme d’Haese (1960).  �

�������Si l’on en croit Gauthier et Tardif (1995, 1996), la pédagogie serait née au XVII
<�J@\:C<�

grâce à l’augmentation des élèves et autres facteurs sociaux, à l’instar de la réforme 

GIFK<JK8EK<�<K�;<�C8�:FEKI<	I]=FID<�:8K?FC@HL<
�'<J�<EJ<@>E8EKJ�GI<EE<EK�8L�J]I@<LO�C8�><JK@FE�

de la classe et le processus d’apprentissage. C’est donc pendant ce siècle que la pédagogie 

devient une pratique d’ordre et de contrôle. Il faut contrôler l’enfant pour le rectifier, cela 

nécessite qu’il soit placé dans un cadre hors de la famille afin de contrôler ses déplacements et 

JFE� K<DGJ
�'<J�:C8JJ<J�JFEK�:FEJK@KL]<J�� C<J�J8MF@IJ�JFEK�FI>8E@J]J�� C<J� KI8M8LO�JFEK� @DGFJ]J�

pour créer un système d’émulation, de concurrence et de renforcement positif. La ratio 

studiorum catholique, le modèle provoque l'émulation et l’activité : les élèves groupés par 

;<LO��:?8:LE��8P8EK�<E�JFE�G8IK<E8@I<�LE�I@M8C��I]:@K<EK�C8�C<[FE
�'8�:C8JJ<�<JK�;@M@J]<�<E�;<LO�
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:8DGJ� ��-FD8@EJ� <K��8IK?8>@EF@J
�(8C>I]� C<J� <==FIKJ� ;<��FD<E@LJ�� C<�'8K@E� I<JK<� C8� C8E>L<�

d’instruction. Avec sa grande didactique (didactique des langues) qui n’a pas eu un impact 

@DD];@8K� JLI� C<� GC8E� G];8>F>@HL<�� JFE� *I9@J� +@:KLI<� :FEJK@KL<� LE� C@MI<� ;<� 98J<� GFLI�

l’enseignement des langues.  �

������������<G<E;8EK�:<C8�8	K	il changé l’enseignement de la philosophie ?  En outre une nouvelle 

@EJK@KLK@FE�8GG8I8`K���C<��FCC\><�;FEK�C<J�GCLJ�:]C\9I<J�<JK�C<�'FLM8@E��C<J�« Lecteurs royaux 

de Paris »�qui est l’actuel Collège de France. Simard (1996, p.76) soutient que ces institutions 

JFEK�U�pétries de principes éducatifs nouveaux : la pratique des Anciens, le respect de l'élève, 

l'émulation, le dialogue entre le maître et l'élève ».�'<J�:FCC\><J�]K8@<EK�8L�;]G8IK�;<�J@DGC<J�

lieux d’hébergement des étudiants pauvres mais ils sont devenus des centres d’enseignement 

faisant concurrence à l’université médiévale. Martinet (1992) soutient à cet effet que « la 

philosophie n'est enseignée que dans les établissements où est organisé un cursus d'études 

complet et qu'on appelle pour cette raison « Collèges de plein exercice ».� '<� JPJK\D<� ;<�

:C8JJ<J�G<ID<KK8@K�;<�I<>IFLG<I�C<J�]C\M<J�8P8EK�C<�D^D<�E@M<8L�;<�:FEE8@JJ8E:<�<K�GI8K@HL<I�

LE<�FI>8E@J8K@FE�GIF>I<JJ@M<�;<J�D8K@\I<J
��<�HL@�]K8@K�@DGFIK8EK�;8EJ�:<J�GI8K@HL<J�;<�:C8JJ<J�

c’est, comme le souligne Martinet, le fait que les élèves « ne peuvent aborder la 

convenablement Initiés à la grammaire, aux humanités et à la rhétorique (latine, bien 

entendu) »
� Sur le plan de la didactique de la philosophie, l’on assiste à une révolution 

copernicienne�dans la mesure où l’apprenant n’est plus un simple réceptacle, dépotoir  des 

savoirs.  Il s’adonnait à un type d’enseignement mutuel et coopératif grâce à la dispuK8K@F�

(méthode d’enseignement développée pendant le Moyen	�><�;8EJ�C<J�0E@M<IJ@K]J�
�U�'<�=8@I<�

apprendre » se déroulait d’une manière pacifique. Dans la démarche pédagogique rien n’a 

:?8E>]�� G8I:<� que « l'enseignement de la philosophie telle qu'on l'a pratiquée dans les 

collèges procède sans rupture de l'enseignement médiéval ».� �<KK<� ;]:8;<E:<� :FEK@EL<�

pendant l’âge classique, car il existe déjà un savoir systématisé, structuré que l’apprenant doit 

apprendre par cœur. L’on assiste ainsi à l’immobilisation�;<�C8�:FEE8@JJ8E:<
���

A la Renaissance, la maîtrise du savoir philosophique s’impose à tous et aucun profil 

n’est exclu à cette règle. C’est elle qui donne accès à l’apprentissage des disciplines comme la 

médecine et la théologie. Il est clair que l’ensei>E<D<EK�;<� C8�G?@CFJFG?@<��D^D<�<E�GC<@E<�

Renaissance, ne diffère pas de la période médiévale ; l’influence de la foi y est encore 

G<I:<GK@9C<
�(8IK@E<K�������G
�����C<�JFLC@>E<�<E�:<J�K<ID<J�:  
« l'enseignement de la philosophie est resté marqué jusqu'à la fin du XVIIIème par des pratiques 

médiévales, alors même qu'on s'est efforcé d'en renouveler le contenu en accordant de plus en plus 

de place aux idées des Modernes ».    
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Le siècle des Lumières initié par les philosophes à l’instar de Jean	%8:HL<J�-FLJJ<8L�

M@<EK� 8M<:� LE<� EFLM<CC<� M@J@FE
� (8@J� J<J� I]G<I:LJJ@FEJ� E<� JFEK� G8J� @DD];@8K<J� ;8EJ� C<�

domaine de l’enseignement. Voilà un tableau récapitulatif de ce qui se faisait au XVIII
<�J@\:C<
�

Cela a duré jusqu’aux temps de Rousseau, lui qui était considéré comm<�C<�« Copernic de la 

pédagogie ».  Martineau (1996). Rousseau invitait à considérer l’enfant comme une fin en soi 

et à épouser son libre développement. Cette idée de Rousseau trouve d’énormes entraves, car 

C8�GI8K@HL<�G];8>F>@HL<�:FLI8EK<�<E�:<�K<DGJ�]K8@t centrée sur l’adulte, un maître et un savoir 

établi. Ce qui ne laisse pas la possibilité à l’enfant de s’exprimer, de se faire plaisir mais de 

suivre, d’écouter, d’imiter le maître. L’éducation se fait donc traditionnellement. Mais les 

G<EJ<LIJ� ;<J� 'LD@\I<J�� Y� KI8M<IJ� C<LIJ� :I@K@HL<J�� 8EEFE:<EK� LE� DFE;<� EFLM<8L� ;]GFLIML�

d’obscurantisme et de superstitions ; un monde en progression sous l’égide de la raison.  �

 E�:FE:CLJ@FE��FE�G<LK�;@I<�HL<�C<�;]9LK�;<�C8�-<E8@JJ8E:<�<JK�:8I8:K]I@J]�G8I�LE<�=FIK<�

@E=CL<E:e de l’Église manifestée par la foi. Cependant les hommes vont peu à peu, grâce à 

l’avènement de la révolution copernicienne de Rousseau, découvrir de nouveaux mondes. 

L’essor de la science et de la technique et surtout la dissolution de l’unité chrétienne�

médiévale conduit à un nouveau deal qui placera l’homme au centre de toutes préoccupations 

: c’est l’humanisme. Au plan éducatif, l’on assiste à une rupture avec le magister dixit et le 

;L8C@JD<� D8@KI<	;@J:@GC<� GFLI� C8@JJ<I� GC8:<� Y� C8� C@9<IK]� ;<� G<EJ]<�� Y� LE� ;@8CF>L<� <EKI<�

l’enseignant et l’apprenant qui permet le développement et l’autonomie de l’apprenant.  �

1.2.2.2. Pratiques didactiques de la philosophie en France et au Québec : depuis son 

institutionnalisation jusqu’à nos jours  

a)   La pratique didactique de la philosophie en France   

L’institutionnalisation de l’enseignement de la philosophie débute au XIX
<� J@\:C<� 8L�

moment de l’Empire. Contenu dans les manuels des collèges de l’Ancien régime (la logique, 

C8� D]K8G?PJ@HL<�� C8� DFI8C<�� ?@JKF@I<� ;<J� FG@E@FEJ� ;<J� G?@CFJFG?<J�� 8JJF:@]� 8LO� @;]<J� ;<J�

idéologues et de Condillac. A ce moment, la dissertation était l’exercice le plus valorisé et 

:<KK<� M8CFI@J8K@FE� 8� ;FEE]� C@<L� Y� C8� I];8:K@FE� ;<� GCLJ@<LIJ� FLMI8><J� ;<� G];8>F>@<� <K� ;<�

;@;8:K@HL<
��

–  La pratique didactique de Victor Cousin  

Victor Cousin réussi à faire de la philosophie une discipline autonome face à l’Etat. 

C’est dire que la philosophie ne reçoit plus les ordres venant de l’Etat ; elle est donc ainsi 

;]C@]<�;<�KFLK<�:FEKI8@EK<��:FDme ce fut le cas dans l’Ancien Régime. De plus il tentera   de 

renouveler son enseignement et de l’uniformiser en s’inscrivant en faux contre la tradition 
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ancienne imposée par l’Ancien régime. Son entreprise ne manquera pas de faire face à des 

<EKI8M<J��:8r s’inscrivant dans une approche historico	]:C<:K@HL<�<CC<�GI<E;�<E�:FEJ@;]I8K@FE�C8�

C@9<IK]�;<�G<EJ<I�<K�GI]J<EK<�C8�G?@CFJFG?@<�:FDD<�LE<�;@J:@GC@E<�8==I8E:?@<�;<�C8�I<C@>@FE�<K�

de l’Etat, qui ne tarderont pas d’ailleurs à s’opposer aux ambitions de ce d<IE@<I
��LJJ@KbK�D@J�

en retraite, l’enseignement de la philosophie sera réorganisé et cette réorganisation 

I]8:K@FEE8@I<� =<I8� HL<� « la philosophie prenne le nom de logique dans les lycées », J<CFE�

�FL8@CC<I�<K�1<ID<I<E�������G
���
�+8I�:FEJ]HL<EK�C8�KZ:?e de l’enseignant de philosophie 

devient celle d’exposer dans le domaine de la philosophie avec netteté et brièveté un corps 

]C]D<EK8@I<�;<�:FEE8@JJ8E:<
���

 E�FLKI<�C<J�:FLIJ�;<�1@:KFI��FLJ@E�FEK�<L�LE�@DG8:K�GFJ@K@=�JLI�C<J�]KL;@8EKJ��;<�K<CC<�

JFIK<� HL<� C8� I]LJJ@K<� ;<J� ]KL;<J� J:@<EK@=@HL<J� <K� «la limitation de l’enseignement de la 

philosophie passait par l’apprentissage des éléments de la logique et un modèle 

d’argumentation morale »,�;@J<EK��FL8@CC<I�<K�1<ID<I<E
�*E�GFLM8@K�8MF@I�JFE��8::8C8LI]8K�

>IZ:<�Y�C8�C<:KLI<�;<�HL<CHL<J�D8EL<CJ
��

De même Ravaisson en 1867 élaborera une nouvelle politique de l’enseignement de la 

philosophie. Dans lequel cette politique de la pensée aura une dimension importante et l’étude 

;<J� DFLM<D<EKJ� ;<� G<EJ]<� I]M\C<I8�� LE� C@<E� ;<� :FEM<I><E:<� ;<� :<KK<� ;@M<IJ@K]�� JFIK<� ;<�

;@M<IJ@K]�HL@�J<D9C<�<OGI@D<I�C8�JG]:@=@:@K]�;<�C8�G?@CFJFG?@<
���

	��Tentative de suppression des cours de philosophie��

'8� :C8JJ<� ;<� G?@CFJFG?@<�� @EJK@KLK@FEE8C@J]<� <E� ����� ;<M@<EK� C8� G@<II<� 8E>LC8@I<� ;<�

l’enseignement secondaire français. Selon Paul Janet, elle constituera « le couronnement des 

études�» ; c’est	Y	dire que la philosophie ne s’enseignait qu’en classe de TerD@E8C<�GFLI�:CFI<�

J<J� ]KL;<J� J<:FE;8@I<J
� �<KK<� J@KL8K@FE� ;<� D8K@\I<� ;<� U� :FLIFEE<D<EK� ;<J� ]KL;<J� W� 8� <L�

9<8L:FLG�;<�:I@K@HL<J��:8I�FE�C8�HL8C@=@8@K�;<�U�:FLIJ�?FIJ�:LIJLJ�<K�J8EJ�JL@K<�W��;@O@K��ILE<K�

(1992). C’est pour cette raison que cette situation prFMFHL<I8� C<J� DFLM<D<EKJ� ;<� I]=FID<�

GCLKbK�JFE�89FC@K@FE
���

�� �8EJ�C<�9LK�;<�:FEKI<I�:<�DFLM<D<EK�;<�I]=FID<�C<�"- +#��>IFLG<�;<�I<:?<I:?<�JLI�

l’enseignement philosophique, 1977) voit le jour. Ce dernier propose l’extension des cours de 

G?@CFJFG?@<� Y� KFLJ� Ces élèves de l’enseignement technique et général. Ces enseignements 

GFLM8EK� ;]9LK<I� ;\J� C<� ;]9LK� ;L� J<:FE;8@I<�� ;8EJ� C<� 9LK� ;<� =8@I<� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� LE<�

discipline comme les autres pouvant bénéficier d’un apprentissage progressif.  �

�� +8IC8EK� ;<� C8� D]K?Fde de l’enseignement, la philosophie reste axée sur le cours 

magistral, l’explication des textes, le commentaire et la dissertation, exercices spécifiques en 
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�

/<ID@E8C<
� '<J� 8AFLKJ� FEK� ]K]� =8@KJ� Y� :<KK<� D8KI@:<� ;<� 98J<
� �<� EFD9I<LJ<J� M8I@8EK<J� FEK�

8GG8IL���;<J�DF;<J�G];8>F>@HL<J
�0E�8G<I[L�<JK�;FEE]�G8I�%<8E�#FLJJ8P<�������<E�:<J�DFKJ�

« après une période de centration sur le savoir et le maître, certains ont fait la révolution du « 

Copernic de la pédagogie »� réactualisée à travers l’approche rogerienne. D’aLKI<J� J<�

concentrent par contre sur l’élève et l’apprentissage et confère à l’enseignant « la place du 

mort ».��<�=LK� C<�:8J�;<�(@:?<C�/FQQ@�����	�����8M<:�J8�D8KI@:<�;<�;@;8:K@HL<�:FEJK@KL]<�

G8I�KIF@J�FG]I8K@FEJ�<E�I<C8K@FE�KI@8E>LC8@I<����FE:<GKL8C@J<I	�8I>LD<EK<I	�GIF9C]D8K@J<I
���

�

!@>LI<�����-<C8K@FE�KI@8E>LC8@I<�;L�G?@CFJFG?<I�:?<Q�/FQQ@��

��

 b) Les pratiques didactiques au Québec (CANADA)    

Le mode éducatif au Québec est théocratique jusqu’au Rapport Parent, Berthelot 

(1994).  L’église s’oppose à toute initiative qui pourrait affaiblir son hégémonie sur quelques 

plans que ce soit. De ce fait elle refuse l’intervention de l’Etat et tout projet�;]DF:I8K@HL<�<K�

laïque comme celui du Parti Patriote dont l’Institut canadien reflètera alors plus tard les idées 

en 1844 (p.148). L’église règne en maitre et, même sur le plan éducatif, les manuels scolaires 

JFEK� I];@>]J� G8I� C<J� :C<I:J�� :?8:LE� GIFDFLM8EK� dans son domaine de savoir l’idéologie 

religieuse. C’est fort à propos que Berthelot (1994, p.41) écrit : « La religion pénétrait tout 

l’enseignement ». A cause de l’omniprésence de la religion, la philosophie en ce temps était 

K?FD@JK<�� :8I� ]:I@K� �<IK?<CFK� �� U� Jusqu’aux années 60 on dissertait sur les preuves de 

l’existence de Dieu ».�'<�-8GGFIK	+8I<EK�=<I8�:?8E><I�:<KK<�J@KL8K@FE�<K�G<ID<KKI8�C8�:I]8K@FE�

des « cégeps » qui donnaient une formation technique permettant d’accéder aux études 
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�

LE@M<IJ@K8@I<J
�Ainsi c’est grâce aux cégeps que la philosophie trouvera au Québec un moyen 

;<�J<�;]K8:?<I�I8G@;<D<EK�;<�C8�I<C@>@FE�<K�;<�C8�G8KI@JK@HL<
��

��M8EK� C<�DFLM<D<EK�;L�-8GGFIK� 	Parent accompagné par les cégeps, l’enseignement de la 

G?@CFJFG?@<� ]K8@K� C8� G?FKF:FG@<� ;L� DF;\C<� HL<� ;FEE8@<EK� C<J� %]JL@K<J� ;8EJ� C<J� :FCC\><J�

jusqu’au XVI
<�J@\:C<
�'8�:FEJ]HL<E:<�]K8@K�;FE:�HL<�C8�G?@CFJFG?@<�<K�C8�C@KK]I8KLI<�FEK�GI@J�C<�

;<JJLJ�EFK<��<IK?<CFK��G
���
���

�<G<E;8EK� <E� D<KK8EK� ;<� :bK]� C8� =FID8K@FE� I<C@>@<LJ<� ;FEE]<� G8I� C<J� %]JL@K<J�� C8�

I@>L<LI� ;<� C8� =FID8K@FE� @EK<CC<:KL<CC<� <JK� ;]:IF@JJ8EK<
� +]CFHL@E� <K� /FLJJ8@EK� ������ C<�

;]DFEKI<EK� <E� :<J� K<ID<J� �� U� les nouvelles institutions ont certes mis l’accent sur les 

dimensions délaissées dans les collèges classiques comme la créativité, l’expression 

personnelle mais ce, au détriment de la rigueur intellectuelle et de la qualité de la langue ».��

 E� <==<K� C<� :FLIJ� :C8JJ@HL<� J<� JL9;@M@J8@K� <E� ;<LO� :P:C<J� �� C<� GI<D@<I� :P:C<� EFDD]� C<J�

humanités d’une durée de six ans et le second appelé cycle philosophique d’une durée de deux 

ans.  Le premier cycle de formation avait pour but principal de permettre à l’apprenant d’avoir 

LE<� 9FEE<� D8`KI@J<� ;L� =I8E[8@J�� ;<� C8� JPEK8O<�� ;<� C8� >I8DD8@I<�� ;<J� >I8E;J� 8LK<LIJ� GFLI�

I];@><I� C<� ;@J:FLIJ� FI8KF@I<� HL@� était d’ailleurs le principal enjeu de la classe terminale de 

I?]KFI@HL<
��<�GCLJ� KI8M8@CC<I�JLI� C<J� K<OK<J�;<��@:]IFE� @E@K@8@K� C<J�8GGI<E8EKJ�Y� C8� I@>L<LI�;<�

l’argumentation juridique, l’apprentissage du raisonnement mathématique et géométrique. 

�<KK<�=FID8K@FE�I<E=FI[8@K�U�G<L�Y�G<L�C<�:P:C<�G?@CFJFG?@HL<�W
��

Dans un sens général, l’enseignement de la philosophie vu comme « couronnement 

des études classiques »� est encore perçu comme du dogmatisme, car la logique d’Aristote 

G<ID<K� J<LC<D<EK� ;<� :FDGI<E;I<� Ca philosophie thomiste et, d’après Péloquin et Toussaint 

:<KK<� C@D@K8K@FE�;<� C8� CF>@HL<�8I@JKFK]C@:@<EE<�« donnait dans tous les cas, l’impression d’un 

tout cohérent et clair »
�(8@J��C@D@K]<�Y�C8�J<LC<�:FDGI]?<EJ@FE�;L�K?FD@JD<��G?@CFJFG?@<�;<�

.K� /?FD8J� ;’ Aquin) l’enseignement de la philosophie rendait nulles toutes initiatives 

individuelles de l’enseignement, car l’usage du manuel et le suivi annuel engendre une 

:<IK8@E<�:FEK@EL@K]�<K�LE<�?FDF>]E]@K]�;<J�<EJ<@>E<D<EKJ
�)]8EDF@EJ�:<J�8LK<LIJ�:FEJK8K<EK�

KFLK�;<�D^D<�HL<�« grâce à son « encadrement constant » son « haut degré de cohérence « 

avait l’avantage d’être formateur ».���

�� �M<:� C8� :I]8K@FE� ;<J� :]><GJ�� :<KK<� I<C8K@FE� G];8>F>@HL<� J<� ;@JJ@G8�� :8I� ;]JFID8@J�

l’accent est mis sur l’expression de soi et de C8�C@9<IK]�;<�G<EJ]<�8L�;]KI@D<EK�;<�C8�I8K@FE8C@K]��

la rigueur, un labeur à l’image de l’ancienne structure religieuse. En outre les cégeps misent 

sur la technologie et mettent l’accent sur la technique et la science en défaveur des formations 
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�

C@KK]I8@I<J�<K�G?@CFJFG?@HL<J�GI@J<J�:FDD<�JLI8EE]<J
�"I8:<�Y�JFE�@DGFIK8E:<�;8EJ�C8�M@<��FE�

réserve toute une place à la philosophie, même si c’est à contre cœur avec un volume horaire 

FJ:@CC8EK�<EKI<����?<LI<J�<K��?<LI<J�?<9;FD8;8@I<J�;8EJ�C<J�:FCC\><J�:C8JJ@HL<J
���

���:8LJ<�;<�C8�;]=8@CC8E:<�;8EJ�C8�=FID8K@FE��C<J�]KL;@8EKJ�8II@M<EK�8L�:P:C<�G?@CFJFG?@HL<�KI\J�

A<LE<� <K�DF@EJ� GI]G8I]J� 8M<:� LE� E@M<8L� ;<� :FEE8@JJ8E:<J� G<L� JFC@;<� G8I� I8GGFIK� Y� :<LO�;L�

collège classique. De ce fait la tâche de l’enseignant devient dou9C<��;8EJ�C8�D<JLI<�Fd�@C�;F@K�

@E@K@<I�C<J�8GGI<E8EKJ�HL@�JFEK� �DF@EJ�GI]G8I]J��Y� C8�I]=C<O@FE�<K�8LO�>I8E;<J�GIF9C]D8K@HL<J�

G?@CFJFG?@HL<J
� �L� I<>8I;� ;<� C8� ;@==@:LCK]� ;<� C8� KZ:?<� ;<J� <EJ<@>E8EKJ�� LE� GIF>I8DD<�

]EFE[8EK�C<J�F9A<:K@=J�G?@CFJFG?@HL<J�<K�G];8>ogiques est élaboré en 1973 mettant l’emphase 

sur les quatre cours obligatoires de philosophie d’une manière séquentielle. Ce projet est 

annulé au profit de celui de 1977 qui n’intègre plus l’ordre séquentiel des cours obligatoires. 

!8:<�Y�J8�;]=8@CC8E:<�� il est conçu un autre programme qui ne rétablit pas l’ordre séquentiel 

D8@J�D<K�;L�GI@O�JLI�«la nécessité de former des individus intellectuellement autonomes par 

l'exercice de la rationalité »,� ]:I@M<EK� +]CFHL@E� <K� /FLJJ8@EK� ������ G
�
� �<� EFLM<8L�

GIF>Iamme tente de délimiter le champ d’investigation de la philosophie et chacun de ces 

HL8KI<� :FLIJ� <K� « innove en articulant l’apprentissage de la philosophie autour d’une 

structure à quatre dimensions : concepts, théories, références historiques et problématiques 

contemporaines »�JFLK@<EE<EK	@CJ�Y�C8�G8><��
��<G<E;8EK�:<�GIF>I8DD<�DFEKI<�C<J�=8@9C<JJ<J�

sur deux pans. D’abord il n’établit pas de cohérence séquentielle entre les quatre cours de 

G?@CFJFG?@<�<K��;8EJ�C<J�=8@KJ�Y�8L:LE<�:FE:<IK8K@FE�<EKI<�C<J�GIF=<JJ<LIJ�« pour la délimitation 

des habiletés intellectuelles à acquérir pour chacun des cours ».�En plus l’apprenant subit les 

enseignements dispensés par les différents professeurs. L’apprenant qui ne sent pas de 

GIF>I<JJ@FE�;8EJ�J<J�]KL;<J��D8E@=<JK<�LE�;]J@EK]I^K�<K�<OGI@D<�J8�I]J@>E8K@FE
���

�'<� ;FD8@E<� ];L:8K@=� GFJ<� DFLCK� GIF9C\D<J
� +FLI� ]:?8GG<I� 8LO� @E:<IK@KL;<J� <K� 8LO� D8LO�

<E><E;I]J� ;8EJ� C<J� JF:@]K]J� DF;<IE<J�� C<� (@E@JK\I<� GIFGFJ<� LE<� JFCLK@FE� D@I8:C<� 8=@E�

d’apporter un air nouveau au système éducatif. De ce fait lors du 25è anniversaire deJ�:FCC\><J�

classiques, on proposa le remède miracle qui est « l’approche par les compétences ». En effet, 

l’APC voit le jour aux Etats –Unis vers 1970 avec l’avènement du behaviorisme et de 

l’approche par objectifs. Mais critiquée et abandonnée en 80, elle�I<JJLJ:@K<�8LO�,L]9<:�M<IJ�

86 lors de la réforme de l’enseignement professionnel secondaire et transféré en 1993 à 

l’ordre collégial dit Karsenti. Elle a aussi été fortement critiquée au Canada. Pour empêcher 

JFE�89FC@K@FE��C<J�;F:LD<EKJ�<OGC@:8K@=J�M@J8Et à démystifier cette méthode d’enseignement fut 

rédigée à l’instar du texte de Gilles Tremblay (1990) dans lequel il parle de son origine et de 
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J<J�@DGC@:8K@FEJ�G];8>F>@HL<J
�$C�:FDD<E:<�G8I�:C8I@=@<I�C<�:FE:<GK�;<�:FDG]K<E:<
�+FLI�CL@��

C8�:FDG]K<E:<�<JK�JPEFEPD<�;<�J8MF@I	=8@I<�<K�EFE�;<�:8G8:@K]�Y�;]DFEKI<I�J<J�:FEE8@JJ8E:<J
�

De même elle constitue le résultat final d’un apprentissage qui nécessite « la détermination 

d’un contexte de réalisation, de critère de performance, de responsabilités (dans l’optiHL<�;<�

I]GFE;I<�Y�8LKIL@�:<�HL<�EFLJ�JFDD<J�:8G89C<�;<�=8@I<�
�"I8:<�Y�:<J�<OGC@:8K@FEJ��GCLJ@<LIJ�

articles seront publiés comme celui de Touzin (1994) avec pour objectif d’aider les 

<EJ<@>E8EKJ�Y�]C89FI<I�LE�GC8E�;8EJ�LE�:FEK<OK<�;<�:FDG]K<E:<�9@<E�GI]:@J
��

������L’approche par compétence, vue sous l’angle pédagogique et didactique laisse entrevoir 

;<J� @EJL==@J8E:<J
� �<CC<J	:@� JFEK� C@]<J� 8LO� :FEKIbC<J� <K� 8L� E@M<8L� ;<� J8MF@I�� <EKI<� 8LKI<J� C<�

:FEKIbC<� JLI� C<J� :FEK<ELJ� <K� C<J�GI8K@HL<J� <EJ<@>E8EK<J� <K� C<� :FEKIbC<�;<J� 8GGI<EK@JJ8><J�;<J�

8GGI<E8EKJ�� C<� :FEKIbC<� ;<J� :FDG]K<E:<J� F9A<:K@M89C<J� <K� D<JLI89C<J� ;FEK� ;@JGFJ<I8@K�

l’apprenant au sortir du collégial. Cependant le mythe du contrôle et de la gestion imposée à 

tout prix dans le domaine de l’éducation ne fait pas l’approbation de tous et est souvent remis 

en question par de grands spécialistes de l’éducation comme Morgan, Henry Mintzberg, et 

+@K:?<I
�  E� <==<K� GFLI� :<J� 8LK<LIJ�� C<J� GI8K@HL<J� <EJ<@>E8EK<J� E<� JFEK� G8J� JK8K@HL<J� <K� E<�

G<LM<EK�;FE:�JLI�:<�GF@EK�^KI<�systématisées.  Malgré les critiques formulées à l’encontre de 

ces théories de contrôles, le Ministère de l’éducation maintient néanmoins ces derrières dans 

l’attente des nouveaux programmes jusqu’en 2000.  �

��<G<E;8EK�@C�<JK�@DGFIK8EK�;<�EFK<I�HL<�;]AY�Mers les années 83, sous l’instigation de Schöon 

<K� 8:FCPK<J�� GCLJ@<LIJ� :?<I:?<LIJ� HL]9]:F@J� <E� ];L:8K@FE� :FDD<� �C<IDFEK� "8LK?@<I� <K�

(8LI@:<� /8I;@=� ������ JFLK@<EE<EK� =<ID<D<EK� HL<� C8� G];8>F>@<� ;F@K� E]:<JJ8@I<D<EK�

898E;FEE<I�J<J�;<LO�8E:@<EJ�DF;<J�;<�=FE;8Kion, c’est	Y	;@I<�C<�JLIE8KLI<C�<K�C<�J:@<EK@=@HL<�

afin de laisser place à l’activité professionnelle comme seul critère du champ éducatif. Ils 

rejoignent ainsi l’idée que John Dewey (1929) avait développée au sujet de la science comme 

EFID<�;<�C8�GI8K@HL<�pédagogique. Et pour ces auteurs, l’analyse de la question de l’éducation 

adoptée par le Ministère n’a pas tenu en compte les considérations pédagogiques existantes 

car l’implication des enseignants était absente dans ce projet de changement. Les 

:FEJ]HL<nces qui s’en suivent sont que les enseignants sont obligés de se conformer aux 

recommandations du Ministère. Il s’agît de les appliquer aveuglement sans tenir compte de la 

EFLM<CC<�=FIDLC<�];L:8K@M<���+���;<�C8�M8I@8K@FE�;<J�J@KL8K@FEJ�;<�:C8JJ<
���

��8EJ�C<�9LK�;<�DFEKI<I�HL<�C<�G<IJFEE<C�<EJ<@>E8EK�;<M@<EK�;<J�<O]:LK8EKJ�8M<:�C8�EFLM<CC<�

GFC@K@HL<� ];L:8K@M<� ;L�(@E@JK\I<��(<CCFLB@� ������ JFLK@<EK� HL<� « le discours sur le savoir 

enseignant a, certes, évolué au Québec mais n’a toujours pas modifié les pratiques 
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�

enseignantes ».� En effet cet écart vient de ce qu’il y a un grand fossé entre la politique 

éducative du Ministère de l’éducation et la pratique réelle des enseignants, ceci est dû au 

D8EHL<�;<�:FEJLCK8K@FE�;<J�<EJ<@>E8EKJ�8L�:FLIJ���;<�C8�I]=FID<
�$C�P�8��<E�:<C8�LE�D8EHL<�;<�

I<JGFEJ89@C@K]� ;<� C8� G8IK� ;L� G<IJFEE<C� <EJ<@>E8EK
� '8� I]=FID<� E<� C<LI� G<ID<K� G8J� <E� <==<K�

d’être praticiens réflexifs au sens de Schöon dans la mesure où cette attitude est synonyme de 

vie sur la contrainte.  L’enseignant joue docilement le rôle d’appliquant des politiques 

];L:8K@M<J�;L�>FLM<IE<D<EK
�+FLI�I<D];@<I�Y�:<KK<�J@KL8K@FE��C<J�I<:?<I:?<J�;<GL@J�;<J�8EE]<J�

JFEK� :<EKI]<J� JLI� C8� KI8EJ=FID8K@FE�;<� C8�G?@CFJFG?@<� <E�LE�;@J:FLIJ� J:@<EK@=@HL<�HL@� JF@K� <E�

pleine mutation afin d’év@K<I�C8�D<E8:<�;<�JLGGI<JJ@FE�HL@�GC8E<�JLI�C8�;@J:@GC@E<�;<GL@J�;<J�

CLJKI<J
���

�C’est dans l’optique de chercher des solutions aux problèmes posés par la pratique de la 

classe de philosophie que certains philosophes de l’éducation comme Claude Péloquin 

@Esistent sur l’idée de mettre l’accent sur les quatre cours qui composent la philosophie.  

(@:?<C� /FQQ@� I<GIF:?<� Y� :<J� ;<IE@<IJ� ;<� JFLJ	<JK@D<I� C8� :FDGC<O@K]� ;<� C8� G<EJ]<�

G?@CFJFG?@HL<��:8I�J<CFE�CL@�C8�GI8K@HL<�;L�:FLIJ�;<�G?@CFJFG?@<�E<�J8LI8@K�^KI<�JPJK]D8K@J]<��

:8K]>FI@J]<�Y�:8LJ<�;<�C8�M8I@8K@FE��FL�C8�:FDGC<O@K]�;<�C8�G<EJ]<�G?@CFJFG?@HL<
���+FLI�/FQQ@��

la pensée philosophique ne résulte pas de l’addition du simple. Une démarche analytique ne 

favorise pas forcement la synthèse dans l’apprentissage (p.2��
�1F@CY�GFLIHLF@�@C�=8LK�GCLKbK�

revoir le travail au fond. Dans l’optique d’apporter une solution concrète au problème que 

soulève le projet éducatif du Ministère de l’éducation, il pense que ce dernier s’est concentré 

GCLJ� JLI�« l’apprentissage de l’argumentation au détriment de la problématisation et de la 

conceptualisation ; ne laissant guère de libre jeu au mouvement de la pensée »�/FQQ@�������G�

215). C’est donc dire que Tozzi constate pour sa part que la pratique du philosopher telle que 

GIFGFJ]<�G8I� C<�(@E@JK\I<�;<� KLK<CC<�<JK�>]E]I@HL<�<K�;F>D8K@HL<��;8EJ� C8�D<JLI<�Fd�<CC<�E<�

prend pas en considération l’apport du personnel enseignant, connaissant les réalités du 

K<II8@E
� E=@E�<CC<�E<�K@<EK�G8J�<E�:FDGK<�C8�JG]:@=@:@K]�;<�C8�;@J:@GC@E<��:8I�C8�G?@CFJFG?@<�<JK�

LE<� ;@J:@GC@E<� :FDGC<O<�� ;<� C@9<IK]� ;<� G<EJ]<�� ;<� :I@K@HL<
� �<� GIFA<K� :FEKI8@EK� <E:FI<� C<�

GIF=<JJ<LI�;<�G?@CFJFG?@<�Y�8>@I�D]:8E@HL<D<EK�;8EJ�C<�JL@M@�8M<L>C<�;<J�GI<J:I@GK@FEJ�J8EJ�

tenir compte de sa qualité d’innovation ou de son savoir	=8@I<
���

�Conclusion sur l’histoire des pratiques didactiques de l’Antiquité jusqu’à nos jours  

« La philosophie est comparée à un champ de bataille ou il n’y a ni vainqueur ni 

vaincu », dit Emmanuel Kant. Cette bataille s’est bien illustrée dans les différenK<J�D8E@\I<J�

;<� KI8EJD<KKI<� C8� :FEE8@JJ8E:<� � <E� >]E]I8C<� <K� C8� :FEE8@JJ8E:<� G?@CFJFG?@HL<� <E� G8IK@:LC@<I�
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�

depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. De prime à bord l’on note de toute part la volonté de 

G<I=FID<I�C<�;@JGFJ@K@=�;@;8:K@HL<�;<�:<KK<�;@J:@GC@E<�HL@�s’avère être le socle de toutes. Dans 

l’Antiquité, le combat s’est accentué autour des sophistes, avec la « rhétosophistique » ou 

<E:FI<�philosophie de la séduction�qui désigne la capacité pour un apprenant d’user de ses 

=8:LCK]J�;<�I?]K<LI�GFLI�:FEM8@E:I<�C8�D8JJ<�;8EJ�LE�;]98K�GL9C@:�<K�C8�U�I?]KFG?@CFJFG?@<�W�

ou la philosophie de la transparence qui est l’usage de la raison dans un débat philosophique 

FL� Y� M@J]<
� ,L<� :<� JF@K� ;8EJ� C<J� :FE=I]I@<J� �+C8KFE� 8M<:� JFE� �:8;]D@<�� FL� ;8EJ� C<J� C@<LO�

publics, l’obje:K@=�M8I@<�<E�=FE:K@FE�;<J�D8`KI<J�<K�;<�C8�;F:KI@E<�;<�C<LI�]:FC<
�'<�(8@JKI<�<JK�

toujours à l’œuvre et la relation maitre	;@J:@GC@E<� <JK� EFKF@I<
�'<�(FP<E��><�:?I]K@<E�M@<EK�

avec sa mission salvatrice du monde et pour parvenir à leur fin, les Pères d’égl@J<�ALD\C<EK�C8�

I?]KFI@HL<�<K�C8�G?@CFJFG?@<�8=@E�;<�G8JJ<I�LE�D<JJ8><�:FEM8@EHL8EK�<K�8KK@I<I�8@EJ@�C<J�ZD<J�Y�

Dieu. Cet éclectisme didactique dure un millénaire il est christianisé (c’est	Y	;@I<� @:@� I<E;I<�

:?I]K@<E�
�'<J�GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J�;<J�JFG?@JKes et des philosophes de l’Antiquité. L’homme 

de la Modernité est un homme qui croit en Dieu. Cependant avec l’avènement de l’évolution 

technoscientifique, il comprend très vite qu’un changement de paradigmes est nécessaire. �

�Ainsi il place l’homme grâce 8L� :FLI8EK� ?LD8E@JK<� 8L	;<JJLJ� ;<� KFLK<� 8LKI<� :?FJ<��

;FE:�;<��@<L�8LJJ@
�'8�I<C@>@FE�]K8EK�8@EJ@�;]98II8JJ]<�;L�:?<D@E�;<�C8�G?@CFJFG?@<��C8�I8@JFE�

reprend les rênes et éclaire l’activité humaine. �

1.2.2.3. Généralités sur les pratiques didactiques  

D’entrée de jeu, il est nécessaire de clarifier d’avantage ce qu’on entend par pratiques 

didactiques afin d’en cerner tous les contours possibles. Comme nous l’avons déjà dit plus 

haut, la pratique didactique inclut un ensemble d’actions, de procédures donK� C<� 9LK� <JK� C8�

transmission et l’apprentissage des savoirs. De ce fait la pratique didactique pour Marguerite 

�CK<I��������G
����<JK�JPEFEPD<�;<�GI8K@HL<�<EJ<@>E8EK<�HL@�<JK�HL8E;	Y�<CC<�« la manière de 

faire, singulière d’une personne, sa façon réelle, propre d’exécuter une activité 

professionnelle : l’enseignement ». C’est dire que dans la pratique didactique, ce ne sont pas 

seulement les actes observables, les actions et réactions qui sont à l’œuvre mais aussi les 

procédés de mise en œuvre dans une situation donnée par une personne, c’est	Y	;@I<�C<J�:?F@O�

et les prises de décisions. C’est ce qui fait dire à Jacky Beillerot (1998) que la pratique 

;@;8:K@HL<� 8� LE<� ;FL9C<� ;@D<EJ@FE� �� <CC<� <E>CF9<� C<J� ><JK<J�� C<J� :FE;L@K<J�� C<J� C8E>8><J�� Y�

KI8M<IJ�C<J�I\>C<J, les objectifs, les stratégies, les idéologies. D’où l’importance de dégager les 

KIF@J�>I8E;J�E@M<8LO�;<�C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<����

⮚ '<�GI<D@<I�E@M<8L�<JK�:<EKI]�JLI�C<J�F9A<:K@=J�<K�C<J�D]K?F;FCF>@<J
��
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�

⮚ '<J�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK��8GGI<EK@JJ8><
��
⮚ '8�=FID8K@FE�;<J�=FID8K<LIJ
��

A) Eléments constitutifs de la pratique didactique en général  

La pratique didactique est un ensemble d’éléments bien ordonnés et cohérents 

facilitant son implémentation dans un processus d’enseignement/apprentissage. Nous pouvons 

:@K<I�<EKI<�8LKI<J�C<J�8:K<J�F9J<IM89C<J�����C<J�8:K@FEJ�<K�I]8:K@FEJ�����C<J�GIF:];]J�;<�D@J<�<E�

œuvre dans une situation donnée (C), les choix et prises de décisions (D) �

❖ Les actes observables :     �

Ils désignent un ensemble d’actions, de comportements règlementés et normés par une 

institution en vue de contrôler l’agir de son personnel. Dans le monde du travail en général de 

l’enseignement en particulier tout est normé et règlementé par des textes. D<�:<�=8@K�@C�P�8�LE�

ensemble d’actes ou d’action que l’enseignant peut poser devant les élèves dans une situation 

de classe et d’autres pas. Les actes qu’un enseignant peut poser dans une salle de classe sont 

définis par le code de déontologie ou d’éthique�GIF=<JJ@FEE<CC<
���

❖ Les actions et réactions :  �

'8� ;@;8:K@HL<� FL� C<� ;@;8:K@:@<E� 8� GFLI� 9LK�D8A<LI� ;<� I]JFL;I<� C<J� GIF9C\D<J� HL@� J<�

posent dans l’enseignement et aussi la transmission des savoirs en général. De ce fait le 

;@;8:K@:@<E� E<� ;F@K� G8J� G8I� <O<DGCe s’emporter devant les actions des apprenants. Puisqu’il 

vise à transmettre le savoir, ses punitions, ses faits et gestes doivent ramener l’apprenant sur le 

droit chemin afin qu’il reste autant que faire se peut dans les conditions favorables pour 

I<:<MF@I�C8�:FEE8@JJ8E:<
���

 O<DGC<�;<�I]8:K@FEJ�;L�;@;8:K@:@<E�;<M8EK�LE<�J@KL8K@FE�;FEE]<��

− Ne pas mettre l’apprenant hors de la salle, �

−   Ne pas lui infliger des punitions lui empêchant de suivre et de prendre le cours 

(même s’il est devant il doit toujours�8MF@I�JFE�:8?@<I�GFLI�GI<E;I<�EFK<J�����

− Ne pas se moquer des apprenants (même s’ils ne comprennent pas encore la notion 

<OGFJ]<�����

− Ne pas exclure l’apprenant de ses cours (autant que possible) ; �

Il n’est pas aisé de systématiser toutes les réactions�HL<� C<J�8:K<LIJ�G<LM<EK�8MF@I�;8EJ�

LE<�J@KL8K@FE�;FEE]<��D8@J�@C�<JK�@DGFIK8EK�;<�:LCK@M<I�C8�D8@KI@J<�;<�JF@��C<�GIF=<JJ@FEE8C@JD<�

<E�KFLK<�J@KL8K@FE
���

�

�
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�

❖ Les procédés de mise en œuvre�����

Ils renvoient à la manière d’agir, la démarche appliquée par l’enJ<@>E8EK� GFLI� =8@I<�

8:HL]I@I� LE<� EFK@FE�� KI8EJD<KKI<� LE� J8MF@I� 8LO� 8GGI<E8EKJ
� $C� G<LK� G8I� <O<DGC<� ;FEE<I� ;<J�

<O<I:@:<J�8L�;]9LK�;<�C8� C<[FE��;FEE<I�C<� KI8M8@C�G8I�G<K@KJ�>IFLG<J��:FII@><I�C<J�;<MF@IJ��<K:
�

�?8HL<�<EJ<@>E8EK�J<CFE�JFE�<OG]I@<E:<�;L�D]K@<I�GFJJ\;<�C<J�K<:?E@HL<J�;<�KI8EJD@JJ@FE�;<J�

J8MF@IJ�HL<�EFLJ�E<�J8LI@FEJ�KFLK<J�D<EK@FEE<I�@:@
�'<�GCLJ�@DGFIK8EK�<JK�HL<�:<J�K<:?E@HL<J�

JF@<EK�8;8GK]<J�8L�E@M<8L��8L�:FEK<OK<�;<J�8GGI<E8EKJ��J8EJ�FL9C@<I�C<�I]JLCK8K�Y�8KK<@E;I<�G8I�

l’enseignant.   �

❖ Les choix et prises de décisions����

����Importance de l’étude des pratiques enseignantes (ou didactiques)��

L’étude des pratiques enseignantes est une nécessité car elles recouvrent toutes les 

8:K@M@K]J� 8L� J<@E� ;<� C8� :C8JJ<� <K� G<ID<K� ;<� ;]:I@I<� <K� ;<� :FDGI<E;I<� C<LI� FI>8E@J8K@FE�

d’expliquer les faits et gestes de l’enseignant : son comportement devant des situations qui se 

posent à lui. Il ne s’agit pas de juger la pratique d’un enseignant mais nous étudions les 

GI8K@HL<J� <EJ<@>E8EK<J� GFLI� « agir et les transformer, pour les analyser et former les 

enseignants, pour les évaluer et répondre à la demande sociale ou pour en comprendre le 

fonctionnement et produire des connaissances et des modélisations théoriques »�(8I>L<I@K<�

�CK<K� �����
�  CC<J� G<ID<KK<EK� 8LJJ@� ;<� :omprendre objectivement l’ensemble des pratiques 

(interactions) pouvant se produire entre l’enseignant et les acteurs du système éducatif (y 

compris l’apprenant) sous l’effet d’un contexte particulier. De plus elles permettent d’établir 

C<� C@<E� <EKI<� C<J� 8:K@M@K]J� GIF=<JJ@FEE<CC<J�� J@KL]<J�� =@E8C@J]<J� <K� ;]K<ID@E]<J� G8I� C<J� =8:K<LIJ�

d’ordre psychosocial, cognitif, temporel, technique et les interactivités. Ces pratiques sont 

;FE:� :8I8:K]I@J]<J� G8I� « les gestes, conduites, langage, les actions mais également les 

activités cognitives, les idéologies, les représentations… »�Talbot, L (2008, p.11). L’arrivée 

des théories cognitives de l’apprentissage permet à l’élève d’être acteur dans le processus 

enseignement / apprentissage et le rôle de l’enseignant change, :8I� ;]JFID8@J� @C� <JK� <E�

interaction avec les élèves. Ainsi, l’objectif de la recherche sur les pratiques enseignantes 

;<M@<EK� ;<� U� ;]:I@I<� <E� GIF=FE;<LI� C�8IK@:LC8K@FE� ;<J� GIF:<JJLJ� ;�<EJ<@>E<D<EK� <K�

;�8GGI<EK@JJ8><� ;8EJ� C<� :FEK<OK<� JF:@8C� <K� :LCKLI<C� ;�LE<� :C8JJ<� GFLI� <E� I<JK@KL<I� C<�

=FE:K@FEE<D<EK�W��+FJK@:���<�&<K<C<������
��

1.2.2.4. Théories explicatives de référence  

 KPDFCF>@HL<D<EK� C<� DFK� K?]FI@<� ;]I@M<� ;L� >I<:� U� K?]FI<@E� W� HL@� J@>E@=@<� U�

:FEK<DGC<I, observer, examiner ». Elle peut donc être définie comme l’ensemble cohérent 
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�

d’explications de notions ou d’idées sur un sujet précis, pouvant inclure des hypothèses 

recueillies par l’accumulation des faits provenant de l’expérimentation ou de l’observatiFE
�

.<CFE� '<><E;I<� ������� G
����� C8� K?]FI@<� <JK� LE� <EJ<D9C<� ;<� :FE:<GKJ�� ;<� ;]=@E@K@FEJ� <K� ;<�

propositions en relation les uns les autres, qui ont pour but d’expliquer un phénomène en 

JG]:@=@8EK�C<J�I<C8K@FEJ�<EKI<�M8I@89C<J
���

�8EJ�C<�:8;I<�;<�EFKI<�]KL;<��C<J�K?]FI@<J�<OGC@:8K@M<J�;FEK�EFLJ�8MFEJ�=8@K�8GG<C�GFLI�

mettre en lumière le développement de l’esprit critique des apprenants sont entre autres le 

constructivisme, le socioconstructivisme et la théorie de l’action conjointe en didactique. �

 A)   Le constructivisme  

�Le constructivisme est une théorie de l’apprentissage développé par Jean Piaget 

����	1980) qui stipule que l’apprentissage est fondé sur le fait que la connaissance est 

élaborée par l’apprenant sur la base d’une activité mentale (du cerveau). L’apprentissage 

résulte donc des constructions mentales de l’apprenant ; ce qui implique l’idée selon laquelle 

C<J�:FEE8@JJ8E:<J�J<�:FEJKIL@J<EK�G8I�:<LO�HL@�8GGI<EE<EK�Y�J8MF@I�C<J�8GGI<E8EKJ
���

� E�=8@K� C<�:FEJKIL:K@M@JD<�<JK� C<�JF:C<�;<J�D]K?F;<J�;<� l’éducation active prenant appui sur 

l’apprenant lui	même grâce à la pédagogie de la découverte et de l’intérêt. Le constructivisme 

entend donc séparer l’apprentissage de son cadre socio culturel. C’est dire qu’il appartient à 

l’apprenant en tant qu’artisan de son propre savoir de construire les connaissances d’une 

D8E@\I<�8LKFEFD<�>IZ:<�Y�C8�I]=C<O@FE�<K�Y�;<J�GIF:<JJLJ�D<EK8LO
��8IE@<I�:FEJ@;\I<�GFLI�J8�

G8IK� HL<� C<J� :FEE8@JJ8E:<J� FL� C<J� EFLM<CC<J� :FEE8@JJ8E:<J� J<� :FEJKIL@J8EK� JLI� C8� 98J<� ;<J�

8E:@<EE<J� :Fnnaissances (pré requis, représentation, manière de faire de l’apprenant), cela 

oblige l’enseignant à partir des situations problèmes pour construire le savoir. Les éléments 

D8A<LIJ� ]EFE[8EK� :<KK<� K?]FI@<� JFEK� <EKI<� 8LKI<J� LE<� :FEJKIL:K@FE� 8LKFEFD<� ;L� J8MF@I� G8I�

l’apprenant, le processus d’apprentissage, l’émancipation d’une pédagogie active, 

l’élaboration des situations problèmes. �

��

⮚ Construction autonome du savoir par les 
apprenants  

Le constructivisme prône l’idée de la construction autonome du savoir par les 

apprenants. Il stipule que l’acquisition des connaissances se fait par l’apprenant lui	D^D<�

>IZ:<�Y�JFE�8:K@M@K]�:F>E@K@M<��C8�D8E@GLC8K@FE�;<J�@;]<J��;<J�:FEE8@JJ8E:<J��;<J�:FE:<GK@FEJ��

;<J� D8E@\I<J� ;<� =8@I<�
� �:K@M@K]J� HL@� G<IKLI9<EK� G8I=F@J� C8� D8E@\I<� ;<� :FE:<MF@I� C8�

connaissance propre de l’apprenant.  �
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+@8><K� :FEJ@;\I<� 8@EJ@�HL<� C<J� 8GGI<E8EKJ�E<� JFEK�G8J� J<LC<D<EK� <E� I<C8K@FE� 8M<:� C<J�

:FEE8@JJ8E:<J�D8@J�@C�FI>8E@J<�JFE�LE@M<rs au fur et à mesure qu’il apprend en s’adaptant. On 

parlera donc d’une intelligence adaptative, organisatrice. Cela a pour base deux processus 

d’interaction de l’apprenant avec son milieu de vie : l’assimilation et l’accommodation. �

⮚ Le processus d’apprenK@JJ8><
�$C�J<�;]IFLC<�<E�

HL8KI<�GI@E:@G8C<J�]K8G<J����

✔ La phase d’assimilation : Elle se fait par l’apprenant devant une situation problème ; il 

I]LE@K� J<J� :FEE8@JJ8E:<J� GFLI� 8GGFIK<I� LE<� JFCLK@FE� 8L� GIF9C\D<� GFJ]
� $C� G<LK� G8I�

<O<DGC<�^KI<�HL<JK@FE�;<�DFEKrer l’inutilité de la philosophie dans la société.  �

✔ Le conflit cognitif : Ce conflit s’explique par le fait que l’apprenant, malgré la 

mobilisation de ces connaissances, n’arrive pas à trouver une solution au problème 

posé, car ce problème s’avère très difficile pour lui, alors qu’il se sentait capable au 

;]G8IK
���

✔ L’accommodation : Il s’agit ici de l’endurance de l’apprenant qui, en cas d’échec, se 

retrouve dans l’obligation de revisiter ses connaissances et de construire ou acquérir 

C<J�:FEE8@JJ8E:<J�HL@� CL@�D8EHL<�8=@E�;<�I]JFL;I<� C<�GIF9C\D<�GFJ]
��<C8�G8JJ<�JF@K�

G8I�C8�JFCC@:@K8K@FE�;<J�G8@IJ�FL�JFE�<EJ<@>E8EK�8=@E�;<�:FDGC]K<I�J<J�:FEE8@JJ8E:<J
���

✔ Le processus d’équilibre : L’apprenant veut être capable de résoudre les problèmes. Et 

GFLI� :<C8�� @C� I]8ALJK<�� I<JKIL:KLI<�� I]FI>8E@J<� J<J� :FEE8@JJ8E:<J
� �P8EK� 8:HL@J� C<J�

:FEE8@JJ8E:<J�;FEK�@C�8M8@K�9<JF@E��@C�J<�KIFLM<�GI^K�Y�8==IFEK<I�C<J�EFLM<CC<J�;@==@:LCK]J�

J<�GFJ8EK�Y�CL@
���

❖ Développement d’une pédagogie active �

La pédagogie active est inévitable quand il s’agit de l’apprentissage. Elle permet de 

valider, et consolide certaines options et pratiques de cette nouvelle pédagogie. D’une part, 

:<KK<�8GGIF:?<�����

✔ �FEJ@;\I<�;8M8EK8><�C�]C\M<�:FDD<�C�8IK@J8E�;<�J<J�:FEE8@JJ8E:<J�
��
✔ +C8:<�:<LO�HL@�8GGI<EE<EK�<E�8:K@M@K]J�;<�D8E@GLC8K@FE�;�@;]<J��;<�:FEE8@JJ8E:<J��;<�

:FE:<GK@FEJ��;<�D8E@\I<J�;<�=8@I<
���

✔ Valorise les activités d’apprentissage en mettant l'élève en position centrale dans les 

;@JGFJ@K@=J�;�<EJ<@>E<D<EK	�8GGI<EK@JJ8><
���

��8LKI<� G8IK�� C<J� :FEE8@JJ8E:<J� J<� :FEJKIL@J8EK� JLI� C8� 98J<� ;<J� :FEE8@JJ8E:<J�

8EK]I@<LI<J��C<J�<EJ<@>E8EKJ�FEK�@EK]I^K�����

✔ �� J<� ;FEE<I� ;8M8EK8><� ;�FLK@CJ� G<ID<KK8EK� ;�]M8CL<I� C<J� GI]	I<HL@J� �J8MF@IJ� <K�

J8MF@I	=8@I<��;FEK�;@JGFJ<EK�C<LIJ�]C\M<J����
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✔ ��K<E@I�:FDGK<�;<J�I<GI]J<EK8K@FEJ��;<J�:FE:<GK@FEJ�;<J�]C\M<J��:8I�<CC<J�G<LM<EK��

JF@K� J<IM@I� ;<� GF@EK� ;�8GGL@�� JF@K� =8@I<� F9JK8:C<� Y� C�8:HL@J@K@FE� ;<� :FEE8@JJ8E:<J�

EFLM<CC<J
���

 Favoriser les situations-problèmes  

�������'8� J@KL8K@FE� ;�8GGI<EK@JJ8><� ;<� 98J<�� :FEJKIL:K@M@JK<� G8I� <O:<CC<E:<�� <JK� C8� J@KL8K@FE�

GIF9C\D<�G8I:<�HL�<CC<�<JK�Y�D^D<�;<�=8MFI@J<I�C<�;]M<CFGG<D<EK�;�LE�:FE=C@K�:F>E@K@=��C<HL<C�

8GG8I8`K� ;8EJ� C8� K?]FI@<� :FEJKIL:K@M@JK<� :FDD<� :8G89C<� ;<� >]E]I<I� ;<J� :?8E><D<EKJ�

:FE:<GKL<CJ��;<�=8@I<�GIF>I<JJ<I�C<J�]C\M<J
���

0E<� J@KL8K@FE�GIF9C\D<� <JK� K<CC<�HL<� :<�HL<� C�]C\M<� :FEE8`K� <K� J8@K� =8@I<� 8:KL<CC<D<EK�

E�<JK�G8J�@DD];@8K<D<EK�JL==@J8EK�GFLI�HL�@C�GL@JJ<�I]GFE;I<�:FII<:K<D<EK
�+FLI�:<KK<�I8@JFE��

Vysotsk cité par Demerval et White (1993) défini et en quatre (04) les étapes d’une situation 

GIF9C\D<
���

❖ Les 4 étapes d’une situation	GIF9C\D<���

✔ '�]C\M<� G<EJ<� HL�@C� M8� GFLMF@I� I]JFL;I<� C<� GIF9C\D<� <E� C<� I8D<E8EK� �GIF:<JJLJ�

;FD@E8EK�;�8JJ@D@C8K@FE��Y�;<J�J8MF@IJ�<K�;<J�J8MF@I	=8@I<�HL�@C�D8`KI@J<�;]AY
��

✔ .�@C� E�P� G8IM@<EK� G8J�� @C� M8� J<� I<KIFLM<I� ;]JK89@C@J]� G8I� :<K� ]:?<:� K<DGFI8@I<
� $C� G<LK�

8CFIJ� GI<E;I<� :FEJ:@<E:<� ;<J� C@D@K<J�� ;<J� @EJL==@J8E:<J� ;<� JFE� DF;<� ;<� KI8@K<D<EK�

8:KL<C�;L�GIF9C\D<�8LHL<C� @C�<JK�:FE=IFEK]
���Fd� C<�;]J]HL@C@9I<� C8�;]JK89@C@J8K@FE�� C8�

J@KL8K@FE�;<�:FE=C@K�:F>E@K@=
�

✔ $C� G<LK� G<IJ]M]I<I�� <JJ8P<I� ;<� I<M@J@K<I� :<� HL�@C� J8@K� <K� :FEJKIL@I<� :<� HL@� CL@�D8EHL<��

�GIF:<JJLJ�;FD@E8EK�;�8::FDDF;8K@FE��8=@E�;�8;8GK<I�J8�D8E@\I<�;<�J�P�GI<E;I<�<K�JFE�

JPJK\D<� ;<� J8MF@IJ� <K� ;<� J8MF@I	=8@I<� GFLI� C<J� 8ALJK<I� 8LO� <O@><E:<J� ;<� C8� J@KL8K@FE	�

GIF9C\D<
�

.@�:<�KPG<�;�<==FIK�89FLK@K��C8�I]JFCLK@FE�;L�GIF9C\D<�J�8::FDG8>E<I8�;�LE<�8D]C@FI8K@FE�

;8EJ� C8�D8E@\I<� ;FEK� C�]C\M<�DF9@C@J<� J8MF@IJ� <K� J8MF@I	=8@I<� GFLI� <E� =8@I<� ;<J� FLK@CJ� ;<�

I]JFCLK@FE�;<J�GIF9C\D<J
�'<�;]J]HL@C@9I<�JLIDFEK]�G8I�C8�I]JFCLK@FE�G<LK�GIFMFHL<I�;<J�

I]8ALJK<D<EKJ�� ;<J� I<JKIL:KLI8K@FEJ� ;<� :FEE8@JJ8E:<J�� LE<� D<@CC<LI<� @EK]>I8K@FE� ;<�

:FEE8@JJ8E:<J� EFLM<CC<J�� LE<� D<@CC<LI<� :8G8:@K]� Y� I]@EM<JK@I� :<� HL<� C�]C\M<� J8@K� GFLI�

résoudre des problèmes. C’est un moment d’équilibration majorant.  �

*E� G<LK� ;@I<� HL<� C8� :FE:<GK@FE� :FEJKIL:K@M@JK<� ;<� C�8GGI<EK@JJ8><� GI@M@C]>@<� C8�

:FE=IFEK8K@FE�;<J�8GGI<E8EKJ�Y�;<J�J@KL8K@FEJ	GIF9C\D<J
�/FLK�:<C8�G8I:<�HL<�C8�;]JK89@C@J8K@FE�

;<J�J8MF@IJ�<K�;<J�J8MF@I	=8@I<�HL<�C�8GGI<E8EK�8�;L�D8C�Y�DF9@C@J<I�<==@:8:<D<EK�GFLI�I]JFL;I<�

C<�GIF9C\D<�<K�>]E]I<I�LE<�;PE8D@HL<�;<�I<:?<I:?<�;<�JFCLK@FE�:8G89C<�����
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�

⮚ D’entraîner la restructuration de ce qu'il sait déjà ; �
⮚ �<�=8MFI@J<I�C�8:HL@J@K@FE�;<J�J8MF@IJ�<K�;<J�J8MF@I	=8@I<�EFLM<8LO
���

'8�:FE:<GK@FE�:FEJKIL:K@M@JK<�;<�C�8GGI<EK@JJ8><��;8EJ�JFE�8JG<:K�:<EKI8C��J<�98J<�JLI�C8�

GIF;L:K@FE� ;�LE� :FE=C@K� :F>E@K@=� G8I� :FE=IFEK8K@FE� ;�LE� 8GGI<E8EK� Y� LE<� J@KL8K@FE� GIF9C\D<��

;�Fd�LE�<==<K�;<�;]JK89@C@J8K@FE�JLJ:<GK@9C<�;<�GIFMFHL<I�LE<�I]FI>8E@J8K@FE�;<�:FEE8@JJ8E:<J�

FL�C�8:HL@J@K@FE�;<�EFLM<8LO�J8MF@IJ�<K�J8MF@I	=8@I<
���

Cette théorie vient compléter les limites du cognitivisme en faisant de l’élève un acteur 

actif de son apprentissage. En somme, l’apprenant est confronté à un problème à résoudre, :<�

HL@� CL@� G<ID<K� ;<�D<KKI<� ;L� J<EJ� Y� JFE� 8GGI<EK@JJ8><
� '<J� :FE:<GK@FEJ� @E@K@8C<J� @E8;]HL8K<J�

8P8EK� ]K]�;]KIL@K<J�FL� I<DF;<C]<J�� <CC<J�E<� I@JHL<EK�GCLJ�;<� I<=8@I<� JLI=8:<� <K� C<�EFLM<C� ]K8K�

d’équilibre est durable. Les enseignements sont plus durables, mieux ancrés, l’apprenant est 

autonome, plus motivé. Cette théorie permet d’emporter l’adhésion des apprenants plus 

facilement sur leur investissement dans la formation, elle s’appuie sur une plus grande 

motivation de l’apprenant car l’apprentissage est en lien direct avec ses centres d’intérêt, ses 

objectifs. L’enseignement basé sur ce modèle est coûteux en temps. Il nécessite un haut 

niveau de compétence de l’enseignant, autant pour la conception que pour la gestion des 

C<[FEJ� �@C� =8LK� :FEJKIL@I<� ;<J� J@KL8K@ons pédagogiques appropriées aux centres d’intérêt des 

apprenants ce qui n’est pas du tout facile). La phase de déstabilisation est délicate chez 

:<IK8@EJ�]C\M<J��<E�G8IK@:LC@<I�:<LO�HL@�JFEK�<E�>I8E;<�;@==@:LCK]
��

�� Le socioconstructivisme  �
 

'<� JF:@F� :FEJKructivisme est une théorie de l’apprentissage instaurée par le 

psychologue Russe Lev Vigotsky (1980). Elle stipule que les individus participent d’une 

manière active à la création de leurs propres connaissances. En d’autres termes le 

JF:@F:FEJKIL:K@M@JD<�Grône l’idée selon laquelle l’apprentissage se déroule dans le contexte 

social et culturel et non uniquement au niveau de l’individu. En effet cela revient à dire que la 

société ou le milieu dans lequel l’apprenant vit lui apprend déjà directement ou indire:K<D<EK�

LE�:<IK8@E�EFD9I<�;<�:?FJ<�<K�8LJJ@�C8�:LCKLI<�@E=CL<E:<�J8�D8E@\I<�;<�I]=C]:?@I�<K�;<�G<EJ<I
�

Contrairement au constructivisme qui sépare l’apprenant de son cadre socio culturel, le socio 

:FEJKIL:K@M@JD<�JFLK@<EK�GFLI�J8�G8IK�HL<�C<J�=FE:K@FEJ�:F>nitives de l’apprenant trouvent leur 

origine dans les interactions sociales. L’apprentissage lui	même n’est pas seulement 

l’assimilation et l’accommodation de nouvelles connaissances par l’apprenant mais c’est 

également le processus d’intégration de l’apprenant dans la communauté scientifique.  C’est 

pour cette raison que les socioconstructivistes considèrent l’apprentissage comme un 
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�

ensemble d’activités sociocognitives, car il s’agit ici d’une co	construction, d’une 

:FCC89FI8K@FE��MF@I<�;<�JPD9@FJ<�<EKI<�C’apprenant, son milieu et sa culture. �

L’approche pédagogique préconisée ici est l’approche par projets ou méthode par 

;]:FLM<IK<
�'8�G];8>F>@<�G8I�C<�GIFA<K�GIFGFJ<�LE<�8CK<IE8K@M<�Y�C8�G];8>F>@<�KI8EJD@JJ@M<�Fd�

l’élève est passif et écoute le maître. Dans la pédagogie du projet, l’objectif est la mise en 

place d’une démarche permettant à l’étudiant de se mettre en projet, de se construire un projet. 

Sortir du processus avec un nouveau projet ou un projet plus consolidé est l’objectif de cette 

G];8>F>@<� �� le projet (en tant que dynamique) est le but. L’enseignement vise à armer 

l’apprenant des outils méthodologiques pour qu’il soit capable, lui	D^D<�� ;<� J<� D<KKI<� <E�

GIFA<K��;<�J<�:FEJKIL@I<�LE�GIFA<K
��?8HL<�@E;@M@;L�:FEJKIL@K�J<J�I<GI]J<EK8K@FEJ�;L�I]<C��:<IK<J�

dans un contexte social particulier, mais aussi à partir d’un rapport au savoir qui lui est propre. 

'<J�I<GI]J<EK8K@FEJ�<K�C<J�J8MF@IJ�HLFK@;@<EJ�AFL<EK�LE�IbC<�@DGFIK8EK�;8EJ�C<J�8GGI<EK@JJ8><J�

J:FC8@I<J
�'<�JF:@F:FEJKIL:K@M@JD<�I<AF@EK�8@EJ@�C<�:FEstructivisme. Seulement, il met l’accent 

JLI�C8�:FCC89FI8K@FE�@EK<I@E;@M@;L<CC<
��8EJ�LE<�J8CC<�;<�:C8JJ<��@C�P�8LI8�:FCC89FI8K@FE�<EKI<�C<J�

élèves qui seront mis en situation d’apprentissage pendant les activités pédagogiques, entre 

l’apprenant et ses camarades ou l’enseignant. C’est en effet à partir de leur expérience sociale 

que ces apprenants donnent un sens aux activités d’apprentissage et au savoir. Les apprenants 

s’approprient mieux les savoirs, savoir	=8@I<�<K�J8MF@I	être qu’ils ont contribué eux	D^D<J�Y�

GIF;L@I<�� JLI� C<JHL<CJ� @CJ� FEK� I]=C]:?@� FL� ]D@J� C<J� @;]<J
� $CJ� G8IK@:@G<EK� Y� LE<� I<:?<I:?<�

GI]8C89C<
�'<J�:?<I:?<LIJ��F@J<�2@CC<D�<K�(L>EP�"89I@<C�������<E�;]M<CFGG8EK�C<�:FE:<GK�

JF:@F�:F>E@K@=��FEK�DFEKI]�C8�GC8:<�;L�:FE=C@K�;<J�@;]<J�;8EJ�C8�GIFgression de l’apprentissage. 

Bruner a mis en évidence l’importance de la médiation sociale. �

�
�� La théorie de l’action conjointe en didactique de Gérard Sensevy �

 
� CC<� <JK� @EJK8LI]<� G8I� "]I8I;� .<EJ<MP. Pour lui la théorie de l’action conjointe était 

initialement dédiée à l’étude des enseignants, c’est	Y	dire du travail de l’enseignant en 

situation de classe. Elle s’est peu à peu intéressée aux apprentissages des élèves avant de 

I]LE@I��<E=@E�C<J�;<LO�8ctions du professeur et de l’élève. Il montre à travers cette théorie qu’il 

<JK� @DGFIK8EK� GFLI� C<� GIF=<JJ<LI� ;<� I<EFLM<C<I� J<J� GI8K@HL<J� ;@;8:K@HL<J� <K� G];8>F>@HL<J
�

Malgré le fait que la didactique s’intéresse dès son origine aux contenus disciplinaires eCC<�

s’est étendue progressivement au travail du professeur, de l’élève et des deux à la fois des. La 

théorie de l’action conjointe renvoie à trois éléments : �
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�

	 L’action didactique du professeur implique inéluctablement l’action didactique du 

GIF=<JJ<LI�<K�;<J�]C\M<J
� CC<�<JK�:FEAF@EK<��:8I� C<J�FLK@CJ�LK@C@J]J�:FEM<I><EK�M<IJ�

:<KK<�:FEAFE:K@FE�
��

�	 �FE:<IE<�C<�JPJK\D<�K?]FI@HL<
�

�	 Développe l’idée d’Yves Chevallard�HL@�<JK�:<CC<	:@���C8�;@;8:K@HL<�8�LE<�8D9@K@FE�

anthropologique, car quelqu’un apprend un savoir que quelqu’un d’autre lui 

transmet. C’est ce qui est même, selon Sensevy, le principal élément de l’action 

:FEAF@EK<�<E�;@;8:K@HL<
��'<�J<EJ�;L�J8MF@I��� C]D<nts pour une théorie de l’action 

:FEAF@EK<�<E�;@;8:K@HL<�G
���
��

1.3. Définition des variables   

�� La variable désigne ici l’élément dont la valeur peut changer et prendre différentes 

=FID<J�J<CFE�C<J�F9J<IM8K@FEJ
��8EJ�C8�GI]J<EK<�]KL;<��FE�;@JK@E>L<�;<LO�M8I@89C<J���C8�M8I@89C<�

@E;]G<E;8EK<� �1$�� <K� C8� M8I@89C<� ;]G<E;8EK<� �1��� HL@� MFEK� Y� C<LI� KFLI� J<� ;]:C@E<I� <E�

@E;@:8K<LIJ
���

1.3.1. Variable indépendante (VI����
�

Comme son nom l’indique, la variable indépendante ne dépend d’aucune variable mais 

<CC<� <O<I:e néanmoins une influence majeure sur les autres variables. On l’appelle aussi 

variable d’expérimentation. Pour notre recherche, la variable indépendante en lien étroit avec 

l’hypothèse principale de recherche est « la pratique didactique de la philosophie ». ��

1.3.2. Variable dépendante (VD���

 E:FI<�8GG<C]<�M8I@89C<�;<�GI];@C<:K@FE��<CC<�;]K<ID@E<�C<�G?]EFD\E<�HL<�C<�:?<I:?<LI�

entend expliquer scientifiquement. C’est aussi la compétence que le chercheur veut voir se 

D8E@=<JK<I�;8EJ�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<�<E�<OG]I@D<EK8EK�JFE�;@JGFJ@K@=
�)FKI<�M8I@89C<�;]G<E;8EK<�

selon l’hypothèse de départ est « le développement de l’esprit critique en classe de seconde 

littéraire ».   

�� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

CHAPITRE II: PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

�

2.1. Contexte et justification de l’étude   
�

Dans le domaine de la recherche scientifique en sciences de l’éducation, aucune 

I<:?<I:?<�E<�E8@K�<O	nihilo. C’est à partir d’une recherche mal formulée ou inachevée que les 

EFLM<CC<J� I<:?<I:?<J� J<� =FE;<EK� 8=@E� ;<� GIF;L@I<� ;<� EFLM<CC<J� :FEE8@JJ8E:<J
� "8JKFE�

Bachelard a raison lorsqu’il affirme : « en fait, on connait contre une connaissance 

antérieure, en détruisant les connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit 

même fait obstacle à la spiritualisation »� ������ G
��
� +8I� :FEJ]HL<EK�� KFLK<� @E@K@8K@M<� Y� C8�

recherche scientifique se doit d’établir d’entrée de jeu une problématique de l’étude. Bomba et 

Al (2014, p.39) définissent la problématique de l’étude comme « Une construction 

conceptuelle et thématique qui met en lien un certain nombre de problèmes et de questions 

indépendantes, le tout dans une cohérence convaincante et des bases de la réflexion 

analytique permettant de traiter ce problème ».   

��:<K�<==<K��C8�GIF9C]D8K@HL<�;<�:<�KI8M8@C�;<�I<:?<I:?<�M@J<�Y�D<KKI<�C8�CLD@\I<�JLI�C<�

problème de l’abstraction de la pratique didactique en classe de seconde. C’est dire que le 

=8@I<�<EJ<@>E<I�89JFI9<�FL�GI@D<�JLI� C<� =8@I<�8GGI<E;I<
�+FLI�G8IM<E@I�Y�EFJ� =@EJ�� C<�GI]J<EK�

:?8G@KI<�J<�GIFGFJ<�;<�=8@I<�LE�]K8K�;<J�C@<LO�8LKFLI�;<�J@O�C@>E<J�;@I<:KI@:<J�:FEJK@KL8EK�C<�=@C�

d’ariane de notre étude. Il s’agira pour nous de donner le contexte d’émergence de notre étude 

KFLK� <E� C<� ALJK@=@8EK� �� ;]>8><I� C<� GIF9C\D<�� C<J� HL<JK@FEJ�� C<J� F9A<:K@=J� <K� C<J� @EK]I^KJ� ;<� C8�

recherche puis délimiter le champ d’application de notre étude.  �

2.1.1. Contexte de l’étude  
�

�� La présente étude est effectuée au Cameroun dans le but de développer l’esprit critique 

dans l’enseignement secondaire, plus précisément chez les apprenanKJ�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�

littéraire. Elle implique à la fois le domaine des sciences de l’éducation, de la pédagogie mais 

8LJJ@�<K�JLIKFLK�;<�C8�G?@CFJFG?@<
�'8�I<:?<I:?<�@EK<IM@<EK�;8EJ�C<�:?8DG�;<�C8�:FE:<GK@FE�<K�

l’expérimentation de l’enseignement / 8GGI<EK@JJ8><�;<� C8�G?@CFJFG?@<� <E� :C8JJ<�;<� J<:FE;<�

littéraire basée sur le développement d’une compétence : l’esprit critique vu comme 

@E>I];@<EK�@E;@JG<EJ89C<�8L�G?@CFJFG?<I
���
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�� En effet l’enseignement / apprentissage de la philosophie date depuis des CLJKI<J
�

Cependant ce n’est que vers les années 1970 que, sous l’égide de l’Américain Matthew 

'@GD8E�8M<:�J8�K?]D8K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�GFLI�C<J�<E=8EKJ��C8�GI8K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�J<�

;]DF:I8K@J<� G<L� Y� G<L
� '<J� KI8M8LO� ;<� '@GD8E� JLI� C8� GI8K@HL<� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� 8M<:� C<J�

enfants ont connu un grand succès. C’est pour cette raison que plusieurs autres travaux seront 

GL9C@]J� ;8EJ� C<� D^D<� J@CC8><� <E� ���
� +8ID@� :<LO� GL9C@]J�� EFLJ� GFLMFEJ� :@K<I� :<LO� ;<J�

:?<I:?<LIJ�:FDD<��]C<JK@E�!I<@E<K��(@:?<C�/FQQ@��*J:8I��I]E@=@<I�<K�%F?8EE8�#8NB<E�HL@�FEK�

chacun, selon sa sensibilité, apporté une pierre à l’édifice de la pratique philosophique avec 

C<J� <E=8EKJ
� �FEKI<� C<J� ;]KI8:K<LIJ�� :<J� :?<I:?<LIJ� FEK� DFEKI]� <K� ;]DFEKI]� >IZ:<� Y� C<LIJ�

travaux que l’enfant, l’adulte ou m@<LO� KFLK� C<� DFE;<� J8EJ� 8L:LE<� <O:<GK@FE� <JK� :8G89C<�

d’étonnement et d’émerveillement, deux qualités à l’origine même de toute activité 

G?@CFJFG?@HL<
���

�� (8C>I]� C<� =8@K� HL<� :<J� 8LK<LIJ� G8IK@J8EJ� ;<� C8� GI8K@HL<� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� 8M<:� C<J�

<E=8EKJ� 8@<EK� KI8M8@CC]� 8M<:� C<J� 8GGI<E8EKJ� ;L� :P:C<� GI@D8@I<�� C<LIJ� KI8M8LO� J<� GI]J<EK<EK�

:FDD<�LE<�DFK@M8K@FE�GFLI� C<� JPJK\D<�];L:8K@=�:8D<IFLE8@J�HL@� JL@K� JFE�FI@<EK8K@FE�JLI� C8�

pratique de la philosophie ; laquelle n’est enseignée, jusqu’en 2017, qu’en classe de terminaC<�

et à l’université. �

�� En effet L’enseignement / apprentissage de la philosophie dans le système éducatif 

:8D<IFLE8@J�<K�JLIKFLK�C<�JFLJ	JPJK\D<�=I8E:FG?FE<�I<JK<�<E:FI<�;@I<:K<D<EK�C@]�Y�C8�KI8;@K@FE�

GC8KFE@:@<EE<
�.FE�<EJ<@>E<D<EK�<JK� I]J<IM]�<O:CLJ@M<D<EK�8LO�8GGI<E8EKJ�;<� K<ID@E8C<
��<�

n’est que pendant la rentrée scolaire de septembre 2018 que la philosophie devrait désormais 

être enseignée en classe de seconde littéraire, selon l’arrêté N°226/18/MINSEC du 22 aout 

���
� �<� :?8E><D<EK� ;<� G8I8;@>D<� <JK� :<IK<J� LE� G8J� M<IJ� C8� ;]DF:I8K@J8K@FE� ;<�

l’enseignement de la philosophie. Cependant son enseignement reste encore interdit à une 

tranche d’âge inférieure et plus jeune, comme aux apprenants du premier cycle du secondaire, 

;L�GI@D8@I<�<K�D^D<�;<�C8�D8K<IE<CC<��:?FJ<�;]AY�=8@K<�;8EJ�GCLJ�;<�:@EHL8EK<�G8PJ��=I@:8@EJ
�

C’est donc dire que l’enseignement de la philosophie dans le sous	JPJK\D<� ];L:8K@=�

=I8E:FG?FE<�<JK� <E:FI<� JFLJ� C8�;@D<EJ@FE�]C@K@JK<
�'<�GC8KFE@JD<�<JK� G8I� :FEJ]HL<EK� <E:FI<�

perceptible dans l’eEJ<@>E<D<EK�;<�C8�G?@CFJFG?@<�8L��8D<IFLE�:8I�GFLI�+C8KFE�C8�G?@CFJFG?@<�

<JK� I]J<IM]<�8LO�?FDD<J�;<�D^D<�E8KLI<� �'8�-]GL9C@HL<��1$$�����8	535a). D’après Platon 

les apprenants de philosophie doivent avoir une maturité réflexive, faire preuve d’ouverture 

d’esprit et de rigueur dans le raisonnement mais aussi et surtout d’âge mur. Raison pour 
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�

laquelle Briba Martin est mieux placé lorsqu’il dit « la philosophie pour Platon n’est pas 

accessible à tout le monde ; elle est le fait de l’élite »��������G���
��

�� Il ressort de cette analyse que l’enseignement/apprentissage de la philosophie dans le 

système éducatif camerounais demeure encore sur une vision platonicienne, c’est	Y	;@I<�LE<�

dimension élitiste. Dans une certaine mesure, cette pratique présente plus d’uE�8M8EK8><
��

D’abord elle permet de donner une meilleure formation philosophique aux apprenants 

:FEJ@;]I]J� :FDD<�8P8EK�LE�E@M<8L�:F>E@K@=� 8::<GK89C<� <K� LE<�D8KLI@K]� I]=C<O@M<�:8G89C<�;<�

;]M<CFGG<I� C<J� :FDG]K<E:<J� G?@CFJFG?@HL<J
� �<G<E;8EK�� EFLJ� KIFLMFEJ� 8LJJ@� ;8EJ� :<KK<�

pratique une sorte d’exclusion radicale et injustifiée des couches plus jeunes qui sont aussi 

:8G89C<J�Y�9@<E�;<J�]>8I;J�;<�;]M<CFGG<I�C<J�:FDG]K<E:<J�;L�G?@CFJFG?<I
���

2.1.2. Justification du choix du thème  

Le choix d’un thème de recherche�;]G<E;�;<�GCLJ@<LIJ�DFK@M8K@FEJ���GIF=<JJ@FEE<CC<�<K�

scientifique. Ainsi dit, le choix de notre thème de recherche s’est concrétisé par notre désir 

d’améliorer sur le plan professionnel la pratique de l’enseignant en général et de l’enseignant 

;<� C8� � G?@Cosophie en particulier c’est	Y	dire son « faire enseigner » afin de l’adapter aux 

nouveaux défis curriculaires. En effet, l’enseignement est en perpétuelle mutation et les 

méthodes d’enseignement emboitent le pas. Il est aussi urgent pour les enseignants d<�

s’arrimer à la nouvelle donne en inscrivant dans leurs activités une mise à jour continuelle de 

leurs pratiques. C’est dire que l’enseignant se trouve désormais dans l’obligation de faire de sa 

GI8K@HL<� LE<�« pratique réflexive »� �%F?E��<N<P� <K��FE8C;� .:?FFE�
� '8� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<�

étant désormais au Cameroun la classe d’initiation à l’enseignement de la philosophie ou 

D@<LO� <E:FI<� ;L� G?@CFJFG?<I�� @C� <JK� ;<� C8� I<JGFEJ89@C@K]� ;<� :?8HL<� <EJ<@>E8EK� ;<� C8� :C8JJ<�

d’affiner son faire apprendre afin d’asseoir les� =FE;8D<EK8LO� ;L� U� G?@CFJFG?<I� W� :?<Q� C<J�

E]FG?PK<J
���

�� $C� <JK� :8G@K8C� ;<� ;FEE<I� LE<� :C8I@=@:8K@FE� :FE:<GKL<CC<� Y� C8� EFK@FE� ;<� « pratique 

réflexive »�<E�I<KI8[8EK�8L�G8JJ8><�JFE�?@JKF@I<
�+8I�GI8K@HL<�I]=C<O@M<�EFLJ�entendons « cette 

capacité pour un enseignant de porter un regard distant sur son activité et de la modifier en 

fonction des résultats de l’observation »��1@:KFI�)AFE9@�������G���
��<KK<�8JJ<IK@FE�:FEK@<EK�

un certain nombre d’éléments qu’il convient de relever. D’abord le recul vis	Y	M@J� ;<� J8�

propre pratique permet à l’enseignant d’interroger sa propre pratique afin d’y relever des 

8EFD8C@<J�<K�C<J�D]I@K<J�;8EJ�C<�9LK�;<�D@<LO�C<J�8;8GK<I�8LO�EFLM<CC<J�J@KL8K@FEJ�<E�:FLIJ�<K�

même à venir. La pratique réflexive commence sous l’égide des traM8LO� ;L� G];8>F>L<�

Américain John Dewey qui a consacré sa recherche sur l’agir professionnel en général mais 
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�

aussi sur l’enseignant en particulier. Il part d’un constat, celui selon lequel la pratique 

GIF=<JJ@FEE<CC<� �<EJ<@>E8EK<�� <JK� LE<� M]I@K89C<� IFLK@E<�� boucle, automatisme, alors qu’elle 

;<MI8@K� ^KI<� 8ALJK]<� Y� :?8HL<� J]HL<E:<� ;<� GI8K@HL<� ;<� :C8JJ<� GFLI� D@<LO� I]GFE;I<� 8LO�

J@KL8K@FEJ� GI]J<EK<J� <K�D^D<� =LKLI<J� ;<�D8E@\I<� F9A<:K@M<� <K� GIF=<JJ@FEE<CC<
� +FLI� G8CC@<I� Y�

cette anomalie il propose l’idée suivante�: l’enseignant doit être capable de faire de son 

intervention le fruit d’un processus de réflexion lui permettant de justifier son action et d’en 

prévoir les conséquences. De ce fait donc l’enseignant doit être capable d’expliquer �

«pourquoi il a réussi ou pourquoi il n’a pas été efficace dans ses interventions » 1@:KFI�

)AFE9@�������G���
���

�� �FE8C;�.:?FFE��������J<�J@KL8EK�;8EJ�C<�D^D<�J@CC8><��MF@K�C<�GIF9C\D<�JFLJ�LE�8LKI<�

8E>C<
� $C� DFEKI<� HL<� C<� GIF9C\D<� M@<EK� GCLKbK� ;L� :FEKI8JK<� ;8EJ� C8� I<C8K@FE� <EKI<� C<� J8MF@I�

scientifique et l’action professionnelle du praticien (formateur). Pour lui, le praticien n’est pas 

efficace à surmonter les défis s’il se focalise exclusivement sur son savoir scientifique c’est	Y�

dire en s’appuyant seulement sur les modèles appris lors de sa formation. C’est pourquoi il 

met l’accent sur l’improvisation. L’enseignant est certainement habitué aux mêmes scénarios 

;8EJ� J<J� :FLIJ� <K� HL8E;� JLIM@<EE<EK� ;<J� J@KL8K@FEJ� EFLM<CC<J� 8L� :FLIJ� ;<� JFE� 8:K@M@K]�

d’enseignement��� @C� ;F@K� GFLMF@I� les gérer de façon professionnelle en s’appuyant sur ses 

<OG]I@<E:<J�8EK]I@<LI<J��JFE�J8MF@I	faire. D. Schöon ne s’arrête pas à ce niveau. Il continue à 

I<C<M<I� C<J�;@==@:LCK]J�;<J�GI8K@:@<EJ� <K� Y� <E�GIFGFJ<I� C<J� JFCLK@FEJ
��8I�GFLI� CL@� C<�GI8K@:@<E�

G<@E<�<E:FI<�Y�ALJK@=@<I�C<�:?F@O�;<�J<J�@EK<IM<EK@FEJ�<K�Y�<OGC@HL<I�C<J�I8@JFEJ�;<�J<J�I]LJJ@K<J�

et de ses échecs. C’est pourquoi il aboutit à la conclusion selon laquelle dans�

« le domaine de l’éducation de nos jours l’on a davantage besoin des enseignants 

réflexifs, c’est-à-dire des enseignants capables d’établir la relation qui doit 

nécessairement exister entre le savoir scientifique et l’action professionnelle que 

des enseignants expérimentés (ayant plusieurs années d’activités avec une 

pratique statique).   

�La pratique réflexive est d’autant plus importante dans le domaine de l’enseignement 

que l’analyse d’un enseignant lui permet de réfléchir sur sa pratique en cours d’action et sur 

l’action, disent Boutin et Lamarre (2000). De plus, l’enseignant doit teE@I� :FDGK<� ;<� J<J�

<OG]I@<E:<J��EFE�;8EJ� C<�9LK�;<� C<J�G]I<EE@J<I��D8@J�GFLI� C<J�8D]C@FI<I��8=@E�;<�GI]M<E@I� C<J�

J@KL8K@FEJ�EFLM<CC<J
�.:?cFE�������]K89C@K�;FE:�;<LO�E@M<8LO�;8EJ�:<KK<�I]=C<O@FE�������GG�

	��
���
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�

⮚�� <I�niveau : Il s’agit de la réflexion en cours d’action : à ce niveau l’enseignant pense, 

réfléchit pendant qu’il pose l’action. Et à ce moment il est capable de modifier un 

comportement, action, intervention au moment où l’action est posée.  �

⮚�� �E;�niveau porté sur l’analyse réflexive et sur l’action : Cette analyse est de nature �
Professionnelle et permet à l’enseignant de prendre du recul, de la distance vis	Y	M@J�

de sa pratique quotidienne. Ceci implique l’interrogation sur le contenu et sur les�

I8@JFEJ�HL@�C<�GFLJJ<EK�Y�8>@I�;<�K<CC<�FL�;<�K<CC<�D8E@\I<
�� K�Y�:<�E@M<8L�C<J�]:?8E><J�

8M<:�C<J�:FCC\>L<J�JFEK�E]:<JJ8@I<J�<K�@DGFIK8EKJ
���

Ces différentes actions doivent permettre à l’enseignant, praticien réflexif de prendre 

<E�:FDGK<� C<J�J@KL8K@FEJ� imprévues qui surviennent en cours d’activité. Il peut donc grâce à 

ces réflexions modifier son action et l’adapter aux situations présentes et prévoir en même 

temps celles à venir. C’est pourquoi pour Boutin et Lamarre (2000) l’enseignant réflexif doit 

^tre à mesure de décrire d’analyser, de critiquer et innover à l’intérieur de sa propre démarche 

d’enseignement.  �

���L	;<CY�;<J�<OGC@:8K@FEJ�;]K8@CC]<J�;<J�8LK<LIJ�:FDD<�%F?E��<N<P�<K��FE8C;�.:?cFE�JLI�C8�

notion de pratique réflexive, nous retenons l’essenK@<C
� � '8� GI8K@HL<� I]=C<O@M<� G<ID<K� Y�

l’enseignant de sortir de la routine professionnelle, de la boucle, de l’automatisme, afin de 

modifier sa pratique au quotidien et l’adapter aux situations pour atteindre le résultat 

<J:FDGK]
� E�]M@K8EK� C<� I@;@:LC<�;<M8EK� C<J�]C\M<J�8M<:� C<J�<OGI<JJ@FEJ�:FDD<�« retenez ça 

comme ça » ou encore « faites comme je vous ai dit »�et j’enseigne ainsi depuis vingt ans V. 

Njonbi (2019, p48). Dans l’optique de mettre fin à ce genre de situations embarrassantes 

!I8E[F@J<� �8DG8E8C<� ������� GIFGFJ<� C8� =FID8K@FE� Y� C8� GI8K@HL<� I]=C<O@M<� :8I� <CC<� G<ID<K�

d’avoir les enseignants réflexifs plutôt que ceux expérimentés. Pour lui, « l’enseignant 

expérimenté résout les problèmes connus qu’il a enregistré dans son répertoire alors que 

l’enseignant réflexif analyse en cours d’action ou juste après pour comprendre et apporter la 

solution adéquate à des problèmes nouveaux ». $C�:FE:CLK�HL<�« pour développer la pensée 

réflexive des élèves il faut former les enseignants réflexifs »��������G��
���

2.2. Position et formulation du problème de recherche  
�

�!FIDLC<I�LE�GIF9C\D<�;<�I<:?<I:?<�G8IK�;<J�I]JLCK8KJ�JLI�C<J�I<:?<I:?<J�8EK]I@<LI<J��

<E� ;]>8><8EK� C<J� :FEJK8KJ� <DG@I@:F	J:@<EK@=@HL<J
� '<� :FEJK8K� <DG@I@HL<� @:@� <JK� C@]� Y� EFJ�

observations pendant le stage de M1(qui est un stage d’observation et de découverK<� ;<J�

réalités du terrain et M2(stage d’application permettant de mieux nous habituer aux réalités du 

terrain en prenant la place de l’enseignant) basé sur la problématique de l’acquisition et du 
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�

développement de l’esprit critique chez les néophytes de la� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� 8L�

�8D<IFLE
���

2.2.1. Constat empirico-scientifique  
�

�� Pendant nos stages d’observation depuis la première année de master, un fait a retenu 

notre attention. Il s’agit de la difficulté pour les apprenants de la classe de secoE;<�C@KK]I8@I<�;<�

D8E@=<JK<I� FL� ;<� =8@I<� GI<LM<� ;<J� :FDG]K<E:<J� ;L� G?@CFJFG?<I�� Y� J8MF@I� C<� ;]GCF@<D<EK� ;<�

l’esprit critique pour problématiser, argumenter, conceptualiser Tozzi (2010). En effet dans 

une classe de 60 élèves, 50 d’entre eux soit 90% n’arriv8@<EK�G8J�Y�GIF;L@I<�LE�I8@JFEE<D<EK�

correct dans le respect des règles logiques de la pensée et des exigences de l’esprit critique.  �

�Il est cependant important de noter d’entrée de jeu qu’il n’existe pas des recherches 

8EK]I@<LI<J� JLI� C<� GIF9C\D<� ;<J� ;@==@:LCK]J� GFLI� C<J� 8GGI<E8EKJ� ;<� C8� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<�

C@KK]I8@I<� 8L��8D<IFLE� Y� 8:HL]I@I� <K� ;]M<CFGG<I� C<J� :FDG]K<E:<J�;L�G?@CFJFG?<I� Y� J8MF@I� C8�

problématisation, l’argumentation, la conceptualisation et même l’autonomie de pensée. Les 

I<:?<I:?<J�<E�;@;8:Kique de la philosophie sur le plan national comme international n’ont pas 

<E:FI<� GI@J� C8� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� :FDD<� :C8JJ<� :@9C<� GFLI� LE<� @EM<JK@>8K@FE� J:@<EK@=@HL<
�

Cependant, le développement de l’esprit critique est un élément important dans le domaine de 

l’éducation depuis plus d’un siècle. Elle a donc été par conséquent développée par certains 

:?<I:?<LIJ�;8EJ�C<J�8LKI<J�:C8JJ<J��EFK8DD<EK�C8�:C8JJ<�;<�GI<D@\I<�<K�C8�:C8JJ<�;<�K<ID@E8C<�

8L��8D<IFLE
�$C�<JK�;FE:�E]:<JJ8@I<�GFLI�EFLJ�@:@�;<�=8@I<�LE�]K8K�;<J�C@<LO�JLI�:<J�I<:?<I:?<J�

8=@E�;<�D@<LO�=FE;<I�C<J�EbKI<J�<K�C<J�8;8GK<I�<E�=FE:K@FE�;<J�F9A<:K@=J�:C8@I<D<EK�;]=@E@J�<E�

:C8JJ<� ;<� J<:FE;<� <EKI<� 8LKI<J� « favoriser la quête de la sagesse à travers le recours à la 

réflexion et à l’esprit critique entendus comme des préalables à toute activités véritablement 

humaine »��-8GGFIK�($). ��8FLK������G
��
���

�� Sur le plan national, la didactique de la philosophie s’est plus penchée sur les classes 

;<� K<ID@E8C<� <K� ;<� GI<D@\I<
�  D9FCF�-F><I� ������ ;8EJ� J<J� KI8M8LO� ;<�D8JK<I� � 8� KI8@K]� ;<�

l’impact des pratiques didactiques sur le développement de l’esprit critique chez les 

apprenants de la classe de terminale au Cameroun. S’appuyant sur les résultats concrets, il 

DFEKI<� HL<� C<J� 8GGI<E8EKJ� ]GIFLM<EK� ;<J� ;@==@:LCK]J� ;8EJ� le déploiement de l’EC (esprit 

:I@K@HL<�� <E� G8IK@<� Y� :8LJ<� ;<J� GI8K@HL<J� <EJ<@>E8EK<J� @E8GGIFGI@]<J� <K� ;L� GIF>I8DD<� ;<� C8�

:C8JJ<� HL@� <JK� 9@<E� M8JK<� �M@E>K	?L@K� :?8G@KI<J�
� $C� 8� GIFGFJ]� LE<� =FID8K@FE� :FEK@EL<� ;<J�

<EJ<@>E8EKJ�D^D<�8GI\J�C<LIJ�=FID8K@FEJ�Y�KI8M<IJ�C<J�AFLIE]<J�G];8>F>@HL<J�<K�C<J�:8II<=FLIJ�

G];8>F>@HL<J�� D8@J� 8LJJ@� LE<� 9FEE<� =FID8K@FE� ;<J� 8GGI<E8EKJ� JLI� C<J� ;@==]I<EKJ� <O<I:@:<J�

G?@CFJFG?@HL<J�:FDD<�C8�;@JJ<IK8K@FE��<K�C<�:FDD<EK8@I<�;<�K<OK<�G?@CFJFG?@HL<
��
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�

�<J� ;<IE@\I<J� 8EE]<J�� C<J� I<:?<I:?<J� <E� ;@;8:K@HL<� ;<� G?@CFJFG?@<� J<� JFEK� GCLJ�

focalisées dans le développement d’une compétence : la pensée réflexive qui est, il faut le 

EFK<I�@:@�LE<�M8I@8E:<��LE�]C]D<EK�@DGFIK8EK�;<�C8�G<EJ]<�:I@K@HL<
�)FDF��<CC8�%FJ:<C@E��%L@E�

�������KI8M8@CC8EK�<E�:C8JJ<�;<�GI<D@\I<��JFLK@<EK�GFLI�J8�G8IK�HL<�:<KK<�G<EJ]<�I]=C<O@M<�G8JJ<�

nécessairement par l’implémentation de la discussion au sens de Michel Tozzi. Ndzana Onana 

%<8E� �%L@E� ������ KI8M8@CC8EK� <E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<�D8@J� JLI� C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<� C8� G<EJ]<�

I]=C<O@M<�G?@CFJFG?@HL<
�$C�GIFGFJ<�;<�JFE�:bK]�HL<�C<J�GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J�;<�C8�G?@CFJFG?@<�

ne sont soient pas en adéquation avec l’Approche par compétences D’où l’urgence de les 

ajuster afin qu’elles répondent aux objectifs fixés.   �

.LI� C<� GC8E� @EK<IE8K@FEal, la notion d’esprit critique a fait amplement l’objet des 

I<:?<I:?<J�<E�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<
�(@:?<C�/FQQ@��;@;8:K@:@<E�;<�C8�G?@CFJFG?@<�G<EJ<�

que l’enseignement de la philosophie devrait débuter au cycle primaire. L’un des pionniers de 

C8�G?@Cosophie avec les enfants (PPE), il estime que pour développer l’EC des enfants il faut 

G8JJ<I� G8I� C8� ;@J:LJJ@FE�� C<� ;]98K
� �LK<LI� ;<� C8� �@J:LJJ@FE� Y� 1@J]<� +?@CFJFG?@HL<� <K�

�]DF:I8K@HL<� ��1�+�� @C� ]ELD\I<�HL<CHL<J� :FDG]K<E:<J�;L�G?@CFJFG?<I� Y�;]M<CFGG<I� :?<Q�

l’apprenant, à savoir la problématisation, l’argumentation et la conceptualisation qui 

constituent pour lui les micros compétences de l’EC, Tozzi (2010). Plusieurs autres articles et 

I8GGFIKJ�FEK�]K]�GL9C@]J�G8I�;<J�:?<I:?<LIJ�FL�;<J�>IFLG<J�;<�:?<I:?<LIJ
� ��?8:LE� K<EK<�;<�

donner sa définition de l’EC tout en admettant qu’il n’y en a pas une seule   qui soit 

universelle. L’école de la médiation publie un Rapport intitulé Education à l’esprit critique�

�M<IJ@FE� ;L� �;]:<D9I<� �����
� �8EJ� :<� ;<IE@<I� @C� JFLK@<EK� HL<� « l’esprit critique est 

conditionné par certaines attitudes, certaines compétences et certaines connaissances. »�

�������G��
�+8ID@�:<J�:FDG]K<E:<J�FE�I<KIFLM<�C<�=8@K�;<�J8MF@I����

● $EK<IGI]K<I� <K� 8E8CPJ<I� �<O�� ;]:F;<I� C<� J<EJ� ;<J� DFKJ�@D8><J�� @;<EK@=@<I� ;<J�

GI]JLGGFJ]J�
��

● !8@I<�GI<LM<�;<�I8@JFEE<D<EK�CF>@HL<��@E=]I<E:<��;];L:K@FE��>]E]I8C@J8K@FE�����

● Évaluer la crédibilité d’une source ou affirmation).  �

● XM8CL<I�;<J�8I>LD<EKJ�8I>LD<EK8@I<J��:F?]I<E:<��G<IK@E<E:<��<O8:K@KL;<�
��

● XD<KKI<�LE�AL><D<EK�98J]�JLI�;<J�:I@K\I<J���ALJK@=@<I�;<J�:?F@O
���

● +IF;L@I<�LE<�8I>LD<EK8K@FE�M8C@;<
���

● �LKF�I]>LC<I�J8�G<EJ]<��=8@I<�GI<LM<�;<�D]K8:F>E@K@FE�
��

● +FJ<I�;<J�HL<JK@FEJ�;<�:C8I@=@:8K@FEJ��I<:?<I:?<I�;<J�@E=FJ�JLGGC]D<EK8@I<J�
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�

● -<:?<I:?<I�� ]M8CL<I� <K� DF9@C@J<I� ;<J� I<JJFLI:<J� G<IK@E<EK<J� �;<J� @E=FID8K@FEJ�� ;<J�

FLK@CJ��;<J�@EJKILD<EKJ��;<J�G<IJFEE<J��'8�;@D<EJ@FE�]M8CL8K@M<�<JK�@DGFIK8EK<��MF@I<�

:<EKI8C<�
�'�@;]<�D^D<�;<�AL><D<EK�I<AF@EK�;@I<:K<D<EK
��

Ce tour d’horizon nous permet non de nous faire une simple énumération de l’état 

d’avancement des travaux sur le développement de l’EC mais aussi à notre tour de formuler 

clairement notre propre problème de recherche et savoir sous quel angle l’aborder dans le 

:FEK<OK<�];L:8K@=�:8D<IFLE8@J
��

2.2.2. Problème de recherche  

�Le problème posé par cette recherche est celui de l’abstraction de la pratique 

didactique sur le développement de l’EC. En d’autres termes nous pensons que le faire 

enseigner domine le faire apprendre. C’est donc dire que la pratique enseignante noie, 

JL9merge l’action de l’apprenant qui est la construction et  l’acquisition des savoirs ou des 

compétences. Ceci d’autant plus qu’au Cameroun les enseignants sont formés pour enseigner 

;8EJ�C<�I<JG<:K�;<�C8�G];8>F>@<
��<G<E;8EK�C8�D8AFI@K]��MF@I<�C8�HL8J@	KFK8lité n’interroge pas 

leur pratique afin d’évaluer si elle est efficace ou non ; plusieurs s’adossent sur leurs 

multitudes années d’expérience dans la profession et les résultats ne sont toujours pas au 

I<E;<Q	MFLJ
���

2.3. Questions de recherche (QR)  

)FKI<� ]KL;<� :FDGI<E;� LE<� HL<JK@FE� ;<� I<:?<I:?<� GI@E:@G8C<� <K� ;<LO� HL<JK@FEJ� ;<�

I<:?<I:?<�J<:FE;8@I<J
���

2.3.1. Question de recherche principale (QRP)  
�

 E�HLF@�C8��@J:LJJ@FE�Y�M@J]<�;]DF:I8K@HL<�<K�G?@CFJFG?@HL<���1�+��G<LK	<CC<�

MI8@D<EK�=8MFI@J<I�C<�;]M<CFGG<Dent de l’EC chez les apprenants de la classe de seconde 

C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE�����

2.3.2. Questions secondaires de recherche (QSR���
�

8� Question secondaire1 (QS1) �
��

�<�HL<CC<�D8E@\I<�C8��1�+�G<LK	elle être le moyen par excellence dans l’acquisition 

<K� C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<J� :FDG]K<E:<J� ;L� G?@CFJFG?<I� �GIF9C]D8K@J<I	8I>LD<EK<I	�

:FE:<GKL8C@J<I��:?<Q�C<J�8GGI<E8EKJ�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE����
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�

9� Question secondaire 2 (QS2) �
�

Comment l’implémentation de la DVDP dans la pratique didactique en philosophie 

<JK	<CC<�LE�=8:K<LI�GFLI�C8�CLKK<�:FEKI<�C8�GIFG8>8K@FE�;<J�=8B<J	E<NJ�<K�;<�C8�;]J@E=FID8K@FE�<K�

:FDD<EK�=8:@C@K<	K	il le développement de l’EC chez les apprenants de J<:FE;<�C@KK]I8@I<����

2.4. Les hypothèses de recherche (HR)  
�� +FLI� EFKI<� ]KL;<� EFLJ� ;]>8><IFEJ� LE<� ?PGFK?\J<� GI@E:@G8C<� ;<� I<:?<I:?<� <K� ;<LO�

?PGFK?\J<J�J<:FE;8@I<J
��

2.4.1. Hypothèse de recherche principale (HRP)  

La mise en œuvre de la DVDP dans le proceJJLJ� <EJ<@>E<D<EK� �8GGI<EK@JJ8><�;<� C8�

G?@CFJFG?@<� <E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� ;8EJ� C<� JPJK\D<� ];L:8K@=� :8D<IFLE8@J� E<�

=8MFI@J<I8@K	elle pas l’acquisition et le développement de l’EC et de l’autonomie de pensée 

:?<Q�C<J�8GGI<E8EKJ�;<�:<KK<�:C8JJ<����

�
�
�
�Hypothèses de recherche secondaires (HRS)  

8� Hypothèse secondaire1 (HS1) �

L’acquisition et le développement de la pensée critique et de l’autonomie de pensée ne 

G8JJ<I8@K	elle pas nécessairement par l’implémentation de la discussion démocratique à visée 

G?@CFJFG?@HL<�;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����

9� Hypothèse secondaire 2(HS2) �
La discussion entre pairs n’est –il pas la technique adéquate pour favoriser l’autonomie 

;<�G<EJ]<�:?<Q�C<J�]C\M<J�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE����

2.5. Définition des variables de l’étude  

�� )FKI<�]KL;<�:FDGI<E;�;<LO�KPG<J�;<�M8I@89C<J���C8�M8I@89C<�@E;]G<E;8EK<�<K�C8�M8I@89C<�

;]G<E;8EK<
��

2.5.1. La variable dépendante (VD)  

La variable dépendante de notre étude est : le développement de l’esprit critique. �

2.5.2. La variable indépendante (VI)  

)FKI<�]KL;<�8�GFLI�M8I@89C<�@E;]G<E;8EK<���GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�

:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<
��

2.6. Les objectifs de recherche (OR)  

'8�GI]J<EK<�]KL;<�:FDGFIK<�LE�F9A<:K@=�>]E]I8C�<K�;<LO�F9A<:K@=J�JG]:@=@HL<J��
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�

2.6.1. Objectif général de recherche (OGR)  

Notre objectif général est formulé tel qu’il suit : conception   d’un dispositif  de la 

�1�+� 8;8GK]<� 8L� JPJK\D<� ];L:8K@=� :8D<IFLE8@J� <K� JFE� @DGC]D<EK8K@FE� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�

<EJ<@>E<D<EK��8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE
��

2.6.2. Objectif spécifique de recherche (OSR)  

8� Objectif spécifique 1 (OS1) �

�;8GK<I� C<� DF;\C<� ;<� C8� �1�+� 8L� :FEK<OK<� ];L:8K@=� :8D<IFLE8@J� <E� ML<� ;L�

développer l’EC et l’autonomie de pensée chez les élèves néophytes à la réflexion 

G?@CFJFG?@HL<�8L��8D<IFLE
��

9� Objectif spécifique 2 (OS2) �
�

�� �GGC@HL<I�C<�DF;\C<�8;8GK]�;<�C8��1�+�;8EJ�C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�

en classe de seconde littéraire au Cameroun, afin d’habituer les apprenants à la culture de 

l’EC et à son déploiement dans les siKL8K@FEJ�:FDGC<O<J�;<�C8�M@<�HLFK@;@<EE<
��

2.7. Intérêts de l’étude   

Notre étude présente plusieurs intérêts, notamment l’intérêt didactique, pédagogique, 

J:@<EK@=@HL<�<K�JF:@FGFC@K@HL<
���

2.7.1. Intérêt didactique  

Le développement de l’EC est une mission essentielle dans le domaine de l’éducation 

en général et surtout de la pratique du philosopher. Nous voulons améliorer l’apprentissage du 

philosopher en classe de seconde littéraire au Cameroun à travers l’implémentation de la 

�@J:LJJ@FE� Y� M@J]<� ;]DF:I8K@HL<� <K� G?@CFJFG?@HL<� �/FQQ@�� ����� 8;8GK]<� 8L� :FEK<OK<�

:8D<IFLE8@J
��<:@�8�GFLI�9LK�D8A<LI�;<�GIF;L@I<�:?<Q�C<J�8GGI<E8EKJ�;<�:<KK<�:C8JJ<�C8�:LCKLI<�

de l’esprit critique et de l’autonomie de pensée. Car « l’autonomie de jugement et l’exercice 

de la pensée critique sont des missions assignées à l’éducation depuis Condorcet »��

�

2.7.2. Intérêt pédagogique  

Cette valeur repose sur l’adaptation de la DVDP dans les pratiques didactiques en 

classe de seconde au Cameroun. En effet avec la DVDP, l’enseignant change de rôle ; il 

;<M@<EK�LE�8::FDG8>E8K<LI�<K�E<�J<�GI]J<EK<�GCLJ�:FDD<�LE�;@JG<EJ8K<LI�;<J�:FEE8@JJ8E:<J�

(comme nous l’avons observé lors des stages) car l’apprenant est au centre de la construction 



48 

�

des savoirs. Par conséquent, la DVDP est donc en lien étroite avec l’approche par 

:FDG]K<E:<J
��

�
�
�
�$EK]I^K�JF:@F	GFC@K@HL<��

Notre étude est un appel à l’autorité investie du pouvoir de l’Etat au Cameroun et en 

charge de l’éducation Nationale.  Notre plaidoyer est noble, à savoir militer favorablement 

pour la mise en œuvre de l’enseignement / apprentissage de la philosophie en classe de 

J<:FE;<� C@KK]I8@I<� ;<� C8� ;@J:LJJ@FE� <K� ;L� ;]98K� G?@CFJFG?@HL<
� �<:@� G<ID<KKI8� ;<� =FID<I� C<J�

jeunes Camerounais à la culture du dialogue constructif par l’application de l’esprit critique. 

�@EJ@�C8�JF:@]K]�:8D<IFLE8@J<�8LI8�C<J�A<LE<J�><EJ�FLK@CC]J�GFLI�CLKK<I�:FEKI<�C<J�D8E@GLC8K@FEJ�

;<�KFLK�><EI<��GFLI�« vaincre le suivisme, le conformisme et le dogmatisme social »��2
��]EP��

2022, p.116). La culture de l’esprit critique préservera aussi les jeunes de la désinformation et 

JLIKFLK� ;<J� =8B<	E<NJ� M]?@:LC]J� G8I� C<J� I]J<8LO� JF:@8LO�� C<J� D];@8J� <K� C<J� ?FDD<J� D8C�

@EK<EK@FEE]J
��

2.8. Délimitation de l’étude  

'8�;]C@D@K8K@FE�;<�EFKI<�I<:?<I:?<�<JK�>]F>I8G?@HL<��K<DGFI<CC<�<K�K?]D8K@HL<
��

2.8.1. Délimitation spatiale ou géographique  

�<KK<� ]KL;<� <JK� <==<:KL]<� ;8EJ� C<� JFLJ	JPJK\D<� =I8E:FG?FE<� ;L� JPJK\D<� ];L:8K@=� ;L�

�8D<IFLE
�'8�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J�J<�=8@K�;8EJ�C8�I]>@FE�;<��<EKI<���]G8IK<D<EK�;L�(=FLE;@��

plus précisément dans l’Arrondissement de Yaoundé IV ayant pour chef	C@<L�(BFCD<JJ<E>
�

L’établissement scolaire choisi pour la collecte des� ;FEE]<J� <JK� C<� 'P:]<� �@C@E>L<� ;<�

48FLE;]
��

2.8.2. Délimitation thématique    

)FKI<�]KL;<�<JK�:<IK<J�C8�GI<D@\I<�I<:?<I:?<�<EKI<GI@J<�<E�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�

au Cameroun traitant du développement de l’EC chez les apprenants de la classe de seconde 

C@KK]I8@I<
� �<G<E;8EK� GCLJ@<LIJ� 8LKI<J� KI8M8LO� FEK� ;]AY� ]K]� <==<:KL]J� ;8EJ� C<J� E@M<8LO� ;<�

GI<D@\I<� <K� ;<� K<ID@E8C<
� D9FCF�-F><I� ������ 8�G8I� <O<DGC<� KI8@K]� :<� K?\D<�<E� :C8JJ<�;<�

terminale, car la philosophie n’était jusqu’ici que le propre des élèves de t<ID@E8C<
� E�JL@K<�

avec la démocratisation de l’enseignement de la philosophie en première en septembre 2019, 

Bella Nomo Joscelin (Juin 2023) a soutenu ses travaux sur l’implémentation de la DVDP en 

classe de première dans le but de développer l’esprit réfC<O@=� ;<J� 8GGI<E8EKJ� ;<� :<� E@M<8L
�

Ndzana Onana Jean (Juin 2023) n’est pas en reste lorsqu’il milite pour mettre en œuvre l’APC 
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�

;8EJ� C<J� GI8K@HL<J� ;@;8:K@HL<J� <E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� <E� ML<� ;L� ;]M<CFGG<D<EK� ;<� C8� G<EJ]<�

I]=C<O@M<�G?@CFJFG?@HL<
���

��  E�JFDD<�:’est dans ce même sillage que nous avons entrepris de mener nos travaux 

sur la classe de seconde car elle est une classe d’initiation à l’enseignement du philosopher et 

la pratique n’a pas encore produit les fruits palpables et durables. C’est dans le souci d’être 

FI@>@E8C�;8EJ�EFJ�KI8M8LO�HL<�EFKI<�JLA<K�;<�I<:?<I:?<�<JK�@EK@KLC]���Pratiques didactiques de 

la philosophie en classe de seconde littéraire et développement de l’esprit critique : Cas 

du Lycée Bilingue De Yaoundé (LBY).  

2.8.3. Délimitation temporelle  

�<KK<� I<:?<I:?<�J<�J@KL<�;8EJ�LE<�G]I@F;<�9@<E�GI]:@J<
� CC<�>8I;<� KFLK<�JFE�8:KL8C@K]�

dans la mesure où la pratique de la philosophie est en cours de démocratisation jusqu’à l’école 

GI@D8@I<
� E�@E>]E@<I@<�];L:8K@M<��C8��1�+�<JK�LE<�GI8K@HL<�HL<�C<J�:?<I:?<LIJ�GIFGFJ<EK�:8I�

elle permet d’atteindre les objectifs visés dans l’enseignement apprentissage de la philosophie. 

Cette étude est donc d’une actualité saisissante.  �

2.9. Tableau synoptique   

$C�G<ID<K�;<�I<:<EJ<I�C<J�]C]D<EKJ�@DGFIK8EKJ�;<�EFKI<�]KL;<��

Tableau 1 : Tableau synoptique de l’étude �
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
.LA<K�;<�I<:?<I:?<�����
��
��

,L<JK@FEJ�;<�-<:?<I:?<��#PGFK?\J<J�;<�I<:?<I:?<�� Objectifs de l’étude �

,L<JK@FE�GI@E:@G8C<����
 E� HLF@� C8� �@J:LJJ@FE� Y� M@J]<�
;]DF:I8K@HL<� <K� G?@CFJFG?@HL<�
��1�+�� G<LK	<CC<� MI8@D<EK�
=8MFI@J<I� C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<�
l’EC chez les apprenants de la 

:C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� 8L�
�8D<IFLE����

#PGFK?\J<�GI@E:@G8C<��
���
La mise en œuvre de la DVDP 
;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�
�8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�
G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<�
J<:FE;<�C@KK]I8@I<��;8EJ�C<�
JPJK\D<�];L:8K@=�:8D<IFLE8@J��
E<�=8MFI@J<	K	<CC<�G8J��
l’acquisition et le �
développement de l’EC et de 

l’autonomie de pensé<�:?<Q�
C<J�8GGI<E8EKJ�;<�:<KK<�:C8JJ<�
���

*9A<:K@=�>]E]I8C����
)FKI<�� F9A<:K@=�

>]E]I8C�<JK�=FIDLC]�K<C�HL@�
JL@K���:FE:<GK@FE�;<�C8�
�1�+�8;8GK]<�8L�JPJK\D<�
� ];L:8K@=�
:8D<IFLE8@J�� <K�
� JFE�
@DGC]D<EK8K@FE�;8EJ�C<�
GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�
�8GGI<EK@JJ8><�� ;<�� C8�
G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<�
J<:FE;<�� C@KK]I8@I<�
� 8L��
�8D<IFLE��
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�

��
+I8K@HL<�;@;8:K@HL<�
;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�

:C8JJ<�;<��
J<:FE;<�<K��

;]M<CFGG<D<EK�;<�
l’esprit critique : �

�8J�;L�CP:]<��@C@E>L<�
;<��

)BFCD<JJ<E>��

,L<JK@FE� J<:FE;8@I<� )V� ��
�<�HL<CC<�D8E@\I<�C8��1�+�G<LK	
<CC<� <KI<� C<�DFP<E� G8I� <O:<CC<E:<�
dans l’acquisition et le 
;]M<CFGG<D<EK� ;<J� :FDG]K<E:<J�
;L�G?@CFJFG?<I��
�GIF9C]D8K@J<I	8I>LD<EK<I	��
:FE:<GKL8C@J<I�� :?<Q� C<J�
8GGI<E8EKJ� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<�
8L��8D<IFLE����

��

#PGFK?\J<�J<:FE;8@I<�)V�����
L’acquisition et le 
;]M<CFGG<D<EK� ;<� C8� G<EJ]<�
critique et de l’autonomie de 
G<EJ]<� E<� G8JJ<	K	<CC<� G8J�
E]:<JJ8@I<D<EK� G8I�
l’implémentation de la 
;@J:LJJ@FE� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�
<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����

��

*9A<:K@=�JG]:@=@HL<�)V��
���

��
�;8GK<I�C<�DF;\C<�;<�C8��
�1�+� 8L� :FEK<OK<�
];L:8K@=� :8D<IFLE8@J� <E�
vue de développer l’EC et 
l’autonomie de pensée 
:?<Q� C<J�]C\M<J�E]FG?PK<J�
Y� C8� I]=C<O@FE�
G?@CFJFG?@HL<�8L��
�8D<IFLE
��

,L<JK@FE�J<:FE;8@I<�EV���
��

Comment l’implémentation de la �
�1�+�;8EJ�C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�
<E� G?@CFJFG?@<� <JK<CC<� LE� =8:K<LI�
GFLI� C8� CLKK<� :FEKI<� C8� GIFG?PJ@<��
FL�C8��

#PGFK?\J<�J<:FE;8@I<�)V������
 '<�� ;]98K�� <K�� C<��
dialogue entre pairs n’est –@C�
G8J�C8�K<:?E@HL<�8;]HL8K<�GFLI�
favoriser l’autonomie de 

G<EJ]<� :?<Q� C<J� ]C\M<J� ;<� C8�
:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��

*9A<:K@=�JG]:@=@HL<�)V���
���

�GGC@HL<I�C<�
DF;\C<�8;8GK]�;<�C8��
�1�+�;8EJ�C8�GI8K@HL<�

;@;8:K@HL<�;<�C8��
G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<��

� GIFG8>8K@FE� ;<J� =8B<J	E<NJ� <K� ;<�
C8�;]J@E=FID8K@FE����

��

�8D<IFLE����
��

J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��
Cameroun afin d’habituer 
C<J�8GGI<E8EKJ�Y�C8�:LCKLI<�

de l’EC et �
JFE�;]GCF@<D<EK�;8EJ�C<J��
J@KL8K@FEJ�:FDGC<O<J�;<�C8�

M@<�HLFK@;@<EE<��
��

�� �� �
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CHAPITRE III : METHODE DE LA RECHERCHE 

   

Cette partie de l’étude a pour but de   définir le type de notre recherche, la population 

de l’étude et la conception de l’échantillon. Elle permet également de délimiter l’étude et 

d’énumérer les outils et procédures de traitement des données. �

3.1. Type de recherche et site de l’étude  
3.1.1. Recherche de type mixte  
�

+FLI� M]I@=@<I� C8� M8C@;@K]� ;<� EFJ� ?PGFK?\J<J� ;<� � � I<:?<I:?<�� EFLJ� FGKFEJ� GFLI� LE<�

I<:?<I:?<� D@OK<
� '8� I<:?<I:?<� D@OK<� EFLJ� G<ID<K� ;8EJ� :<� KI8M8@C� ;<� D@<LO� <OGCF@K<I� C<J�

;FEE]<J� HL8EK@K8K@M<J� F9K<EL<J� 8LGI\J� ;<J� ]C\M<J� G8I� C<� HL<JK@FEE8@I<� <K� C<J� ;FEE]<J�

qualitatives recueillies par le guide d’entretien auprès des enseignants. Afin de parvenir à la 

conception d’un dispositif de l’enseignement du philosopher, nous avons besoin de mettre sur 

G@<;�une démarche expérimentale. L’usage de cette méthode dans notre étude nous permettra 

d’effectuer les expérimentations de nos variables afin de dénicher la faisabilité de nos 

?PGFK?\J<J�;<�I<:?<I:?<�>IZ:<�8LO�I]JLCK8KJ�F9K<ELJ
���

3.1.2. Description du site de recherche   

Il convient de relever d’entrée de jeu que les listes de sélection en Master2 publiées 

par l’Ecole Doctorale de l’Université de Yaoundé I, font état de ce que notre étude doit être 

I]8C@J]<�8L�'4�  ��$'$)"0 �� �)&*'( .. )"
��<G<E;8EK�I<E;L�JLI�C<�K<II8@E�;8EJ�C<�

cadre de notre stage de master2, il s’est avéré que cet établissement scolaire porte plutôt le 

EFD�;<�'4�  ��$'$)"0 �� �4�*0)� 
�1L�:<K�]K8K�;<�:?FJ<��EFLJ�8MFEJ�GIF:];]�Y�LE<�

I<:K@=@:8K@FE� FIK?F>I8G?@HL<� <K� EFLJ� 8MFEJ� ;FE:� ;]:@;]� 8M<:� C<J� <E:8;I<LIJ� JLI� GC8:<� ;<�

collecter les données au LYCEE BILINGUE DE YAOUNDE car c’est aussi dans cet 

établissement que nous avons effectué notre stage d’application. De ce fait il était beaucoup 

GCLJ� 8M8EK8><LO�;<� :FCC<:K<I� C<J�;FEE]<J� JLI�GC8:<� :8I�EFLJ� 8M@FEJ�;]AY� l’autorisation de la 

hiérarchie de l’établissement �

Ainsi dit la collecte des données de notre étude s’est effectuée au LYCEE BILINGUE 

� � 4�*0)� � �'�4�
� �<K� ]K89C@JJ<D<EK� J:FC8@I<� <JK� J@KL]� ;8EJ� C8� I]>@FE� ;L� �<EKI<��

;]G8IK<D<EK�;L�(=FLE;@�� 8IIFE;@JJ<D<EK� ;<�48FLE;]�1� �:?<=	C@<L�(BFCD<JJ<E>�
�'<�'�4�

<JK�J@KL]�<EKI<�C<��V���’ )FI;�<K�V����
���’  JK
��I]<�<E������C<�'�4�<JK�8L�HL8IK@<I� JJFJ�8L�

C@<L	;@K��8II<=FLI� JJFJ
�+I<D@<I�CP:]<�9@C@E>L<�;<�48FLE;]��@C�8�]K]�:I]]�GFLI�C8�GIFDFK@FE�

;L� 9@C@E>L@JD<� <K� <JK� GI]J<EK<D<EK� JFLJ� C8� ;@I<:K@FE� ;<� (I� /�(� �"�*-� / ��4�
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�

TABEKWERE proviseur.  C’est donc au sein de cet établissement que nous avons effectué les 

<OG]I@D<EK8K@FEJ� ;<� EFKI<� ]KL;<� >IZ:<� 8LO� HL<JK@FEE8@I<J
� '<� '�4� <JK� LE� ]K89C@JJ<D<EK�

J:FC8@I<� 9@C@E>L<�� EFLJ� <EI<>@JKIFEJ� HL8KI<� :C8JJ<J� ;<� J<:FE;<J� C@KK]I8@I<J� ;FEK� KIF@J� :C8JJ<J�

J]I@<� JG8>EFC<�<K�LE<�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�J:@<E:<�?LD8@E<�<K�LE<�:C8JJ<�J]I@<�D@OK<��D]C8E><�

;<J� J]I@<J� 8CC<D8E;<� <K� :?@EF@J<�
� )FLJ� 8MFEJ� <EI<>@JKI]� HL8KI<� <EJ<@>E8EKJ� ;FE:� ;<LO�

<EJ<@>Eants formés à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), et deux enseignants vacataires. �

3.2. Population de l’étude  

Notre recherche prend comme population d’étude non seulement les élèves des classes 

de secondes littéraires mais aussi les enseignants de ces classes. Cette population d’étude nous 

G<ID<K� ;<� I<JJFIK@I� C8� GFGLC8K@FE� :@9C<� <K� C8� GFGLC8K@FE� 8::<JJ@9C<� GI]J<EK8EK� ;<J�

:8I8:K]I@JK@HL<J�<K�;<J�:I@K\I<J�;<�J]C<:K@FE�M8I@]J
��

3.2.1. La population cible  

La population cible est l’ensemble des membres d’un groupe spécifique sur lequel les 

I]JLCK8KJ�J<IFEK�8GGC@:89C<J
�'<J�]C\M<J�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�I]>LC@\I<D<EK�@EJ:I@KJ�

et les enseignants de ces niveaux constituent l’ensemble des personnes devant répondre aux 

F9A<:K@=J�;<�EFKI<�]KL;<
��)FLJ�EFLJ�J<IMFEJ�:FDD<�98J<�;<�EFKI<�JFE;8><�C8�C@JK<�;<J�]C\M<J�

et enseignants de l’année scolaire 2023	�����;L�'�4
���

3.2.2. La population accessible   

La population accessible quant à elle, est une partie de la population cible qu’on peut 

=8:@C<D<EK�8KK<@E;I<�FL�8GGIF:?<I
�'8�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J�GFLI�EFKI<�]KL;<�<JK�GFIK]<�JLI�LE<�

G8IK@<� ;<� EFKI<� GFGLC8K@FE� :@9C<
�  E� <==<K� EFLJ� 8MFEJ� D<E]� EFKI<� <OG]I@D<EK8K@FE� JLI� C<J�

]C\M<J� GI]J<EKJ� <K� ;@JGFE@9C<J
� $C� <E� <JK� ;<� D^D<� GFLI� C<� HL<JK@FEE8@I<� 8;D@E@JKI]� 8LO�

<EJ<@>E8EKJ
��

3.2.3. Caractéristiques de la population cible   

'<J�]C\M<J� <K� <EJ<@>E8EKJ�;<� C8� :C8JJ<�;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<� =FID<EK�EFKI<�GFGLC8K@FE�

cible. Ils ont été sélectionnés selon les caractéristiques variées entre autres l’âge, le sexe, et le 

JK8KLK�GFLI� C<J� ]C\M<J
� E�:<�HL@� :FE:<IE<� C<J� <EJ<@>E8EKJ�� EFLJ� 8MFEJ� J]C<:K@FEE]�:<LO�HL@�

<EJ<@>E<EK� C<J� :C8JJ<J� ;<� J<:FE;<� 8L� DF@EJ� ;<GL@J� ;<LO� 8EE]<J� 8M<:� C8� D]K?F;<� ;<�

l’Approche par Compétences (APC).  La tranche d’âge moyenne des élèves de cette classe 

oscille entre 14 et 19 ans. Pour les enseignants il s’agit de ceux qui enseignent la philosophie 

<E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� et ont au moins deux années d’expériences avec la méthode de 

l’approche par compétences en classe de seconde. Leur âge oscille entre 30 et 50 ans. Notre 
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�

choix s’est porté sur les élèves de la classe de seconde car ils sont en classe d’initiation à 

l’apprentissage du philosopher dans le système éducatif camerounais. A ce niveau d’étude, 

l’élève est déjà à même de « se poser les questions existentielles, de la finalité de nos 

connaissances »��Rapport Minsec 2018). C’est pourquoi il est aussi important d’aiguiJ<I�<K�;<�

développer son sens critique afin qu’il puisse en connaitre l’importance et d’en user 

GC<@E<D<EK�8L�HLFK@;@<E�;<M8EK�C<J�J@KL8K@FEJ�:FDGC<O<J�J<�GI]J<EK8EK�Y�CL@
�1@M8EK�;8EJ�LE<�

société qui connait des progrès technologiques majeurs, l’abondance� ;<J� =8B<J� E<NJ� JLI� C8�

toile, la manipulation politicienne et idéologique, etc. La culture de l’EC est d’une importance 

capitale dans l’enseignement en général et l’enseignement de la philosophie en particulier. 

C’est pourquoi dans le but de former le citoyen de demain qu’est l’élève et le préserver de la 

manipulation de tout ordre, le Gouvernement Camerounais par l’entremise du Minsec 

inculque déjà à l’élève des valeurs morales et la culture de l’EC.  Cependant l’esprit critique 

<JK� C8� ;<IE@\I<� :FDG]K<E:<� ;L� G?@CFJFG?<I� <K� GFJJ\;<� 8@EJ@� C<J� D@:IF	� :FDG]K<E:<J�

�GIF9C]D8K@J<I	:FE:<GKL8C@J<I	8I>LD<EK<I� �� /FQQ@�� ����� <K:
� �<J� :FDG]K<E:<J� ;F@M<EK� ^KI<�

manifestées chez un apprenant ayant déjà acquis l’EC et l’autonomie de la pensée.  Ainsi donc 

EFLJ�MFLCFEJ�Y� KIavers nos travaux concevoir un dispositif d’enseignement/apprentissage du 

philosopher pouvant aider l’apprenant de la classe de seconde littéraire à accroitre d’une 

D8E@\I<�8LKFEFD<�JFE�J<EJ�:I@K@HL<�<K�J8�G<EJ]<�I]=C<O@M<
��

/89C<8L������8I8:K]I@JK@HL<J�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<��C<J�8GGI<E8EKJ���

�
'<�K89C<8L�:@	;<JJLJ�GI]J<EK]�I<:<EJ<�C<J�:8I8:K]I@JK@HL<J�;<J�8GGI<E8EKJ�8L�ML<�;<�C<LI�

âge, sexe, série et leur statut. Le sexe ici désigne les deux genres c’est	Y	;@I<�D8J:LC@E� <K�

féminin ; la série indique ici la spécialité disciplinaire de l’apprenant�c’est	Y	;@I<�J<J�D8K@\I<J�

de base et la langue étudiée ; le statut ici fait référence à la situation de l’apprenant dans la 

:C8JJ<��I<;FL9C8EK�FL�EFE�I<;FL9C8EK�
�*E�;@JK@E>L<I8�8CFIJ�C8�J]I@<���� JG8>EFC��D@OK<�<K�C8�

J]I@<�J:@<E:<�?LD8@E<
��

��

/89C<8L������I@K\I<J�;<�J]C<:K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<���C<J�<EJ<@>E8EKJ��

�

�

�

�

�

��
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��-��/ -$./$,0 .�� �'��+*+0'�/$*)��$�' ��

�><���
�.<O<��

�@GCbD<��
.K8KLK�GIF=<JJ@FEE<C���

L’expérience  �
L’ancienneté au métier �

L’ancienneté en classe de seconde  �
��

�<� K89C<8L� ;FEE<� C<J� :I@K\I<J� ;<� J]C<:K@FE� ;<� C8� GFGLC8K@FE� :@9C<� �C<J� <EJ<@>E8EKJ�� <E�

fonction de leur âge, sexe (masculin ou féminin), leur niveau d’étude, statut professionnel, 

C<LI�<OG]I@<E:<�<K�8E:@<EE<K]�8L�D]K@<I�D8@J�8LJJ@�C<LI�8E:@<EE<K]�<E�K8EK�Hu’enseignant de la 

classe de seconde littéraire. Nous retrouvons deux catégories d’enseignants : ceux qui sont 

formés (à l’école normale supérieure) et ceux qui ne sont pas formés (vacataires ou 

bénévoles). Leur tranche d’âge varie entre 30 et 50 ans et sont tous titulaire d’une Licence 

diplôme de base pour enseigner la philosophie. L’ancienneté au métier d’enseignant de ces 

derniers varie entre 03 ans et 25 ans de service et l’ancienneté en tant qu’enseignant de la 

:C8JJ<�;<�J<:FE;<�FJ:@CC<�<EKI<����8EJ�<K����8EJ
���

/89C<8L�����GI]J<EK8K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<��J]I@<�D@OK<���
.]I@<�D@OK<��  ==<:K@=J�� � /FK8C���

�><��� 5��8EJ	����5�� � ��

�.<O<�� "8I[FEJ��� !@CC<J��� ��

 ==<:K@=�EFID8C�� ���� ���� ����

-<;FL9C8EKJ��� ���� ���� ����

/FK8C��� ���� ���� ����

+FLI:<EK8><�� ��������� �������� ������

��

�/89C<8L�I<GI]J<EK8K@=�;<J�]C\M<J�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�D@OK<
��FDGFJ]�;<����>8I[FEJ�<K����

=@CC<J
�*E�<EI<>@JKI<�:@EH�I<;FL9C8EKJ�;FE:�;<LO�>8I[FEJ�<K�KIF@J�=@CC<J�:<�HL@�;FEE<�<E�KFLK����

]C\M<J
� �'<�GFLI:<EK8><�;<J� =@CC<J�;<� :<KK<�:C8JJ<�<JK�;<��������<K�:<CC<�;<J�>8I[FEJ�<JK�;<�

�������
��<�HL@�=8@K�LE�KFK8C�;<�����
��

�

�
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��

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

/89C<8L�����+I]J<EK8K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<�;<J�8GGI<E8EKJ��J]I@<� JG���
.]I@<� JG8>EFC���  ==<:K@=J�� � /FK8C���

�><��� 5��8EJ	���8EJ�5�� � ��

�.<O<�� "8I[FEJ��� !@CC<J��� ��

 ==<:K@=�EFID8C�� ��� ���� ���

-<;FL9C8EKJ��� ��� ��� ���

/FK8C��� ��� ���� ���

+FLI:<EK8><�� ������� �������� �����

��

-<GI]J<EK8K@FE� ;<� C8� GFGLC8K@FE� :@9C<� J]I@<�  JG8>EFC
��FDGFJ]� ;<� �� >8I[FEJ� <K� ���

=@CC<J
��L:LE�E<�I<;FL9C8EK�:<�HL@�=8@K�LE�KFK8C�;<���]C\M<J
�'<�GFLI:<EK8><�;<J�=@CC<J�;<�:<KK<�

:C8JJ<�<JK�;<��������<K�:<CL@�;<J�>8I[FEJ�<JK�;<�������
��<�HL@�=8@K�LE�KFK8C�;<����
��

��

/89C<8L�����+I]J<EK8K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<�;<J�8GGI<E8EKJ��J]I@<� JG�����
.]I@<���<JG����  ==<:K@=J�� � /FK8C���

�><��� 5�8EJ	���8EJ�5�� � ��

�.<O<�� "8I[FEJ��� !@CC<J��� ��

Effectif normal 
47% 

Redoublants  
4% 

Total  
48% 

Pourcentage 
1% 

Effectifs [14 ans- 20 [ Garçons  
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 ==<:K@=�EFID8C�� ��� ���� ����

-<;FL9C8EKJ��� ��� ��� ���

/FK8C��� ��� ���� ����

+FLI:<EK8><�� ��������� ������� �����

��

�'<� K89C<8L� :@	dessus représente l’effectif des apprenants de la classe de seconde A esp 2. 

�<KK<�:C8JJ<�:FDGK<���>8I[FEJ�<K����=@CC<J�GFLI�LE�<==<:K@=�KFK8C�;<����]C\M<J
�'<�GFLI:<EK8><�

;<J�=@CC<J�;<�C8�:C8JJ<�<JK�;<�������<K�:<CL@�;<J�>8I[FEJ�<JK�;<�������
��<�HL@�=8@K�LE�KFK8C�;<�

���
��

/89C<8L�����+I]J<EK8K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<�;<J�]C\M<J�;<�J<:FE;<�.#��
.]I@<�.:@<E:<�#LD8@E<��  ==<:K@=J�� � /FK8C���

�><��� 5�8EJ	���8EJ�5�� � ��

�.<O<�� "8I[FEJ��� !@CC<J��� ��
 ==<:K@=�EFID8C�� ���� ���� ����
-<;FL9C8EKJ��� ��� ��� ���
/FK8C��� ���� ���� ����
+FLI:<EK8><��� �������� ������� �����

��

�<� K89C<8L� I<GI]J<EK<� C<J� ]C\M<J� ;<� C8� J<:FE;<� J:@<E:<� ?LD8@E<
� *E� <EI<>@JKI<� ���

>8I[FEJ�<K����=@CC<J
��<�HL@�=8@K�LE�KFK8C�;<����]C\M<J
�'<�GFLI:<EK8><�;<J�=@CC<J�;<�C8�:C8JJ<�<JK�

;<�������<K�:<CL@�;<J�>8I[FEJ�<JK�;<��������
��<�HL@�;FEE<�8L�KFK8C�����
��

Tableau 8 : Répartition générale de l’effectif des élèves en classe de seconde littéraire��
�C8JJ<��J]I@<�� "8I[FEJ��� !@CC<J��  ==<:K@=J��
�E;<���D@OK<�� ���� ���� ����
�E;<��� JG�� ��� ���� ���
�E;<� JG���� ��� ���� ����
�E;<�J:@<E:<�?LD8@E<�� ���� ���� ����
/FK8C�� ���� ��� ���

��

Récapitulatif sur l’effectif des élèves : Ce tableau montre que l’établissement compte 

quatre classe de seconde littéraires. L’effectif total des élèves de ces est de 119 apprenants 

;FEK����>8I[FEJ�<K���=@CC<J
���

/89C<8L�����+I]J<EK8K@FE�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<��C<J�<EJ<@>E8EKJ���
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.<O<��� (8J:LC@E�� !]D@E@E���
 ==<:K@=��� ���� ���

�><��� 5���8EJ	���8EJ�5��
�@GCbD<�� �����'$� )� �(�./ -���*�/*-�/��

.K8KLK�GIF=<JJ@FEE<C��� )FE�=FID]�=FID]��

L’expérience  � .<:FE;8@I<��

L’ancienneté au métier � 6���8EJ������8EJ�5��
L’ancienneté en classe de seconde � 5���8EJ�����6��
 ==<:K@=�KFK8C��� ����

�� ��

�<� K89C<8L� I<GI]J<EK<� C8� GFGLC8K@FE� :@9C<� C<J� <EJ<@>E8EKJ
� $CJ� JFEK� 8L� EFD9I<� ;<� ���

<EJ<@>E8EKJ� ;FEK� ��� <EJ<@>E8EKJ� +' "� <K� ��� <EJ<@>E8EKJ� M8:8K8@I<J�� KFLJ� D8J:LC@EJ
� '8�

tranche d’âge oscille entre 30 et 50 ans. Le niveau d’étude ici va de la licence au do:KFI8K
�

Cependant on retrouve aussi les enseignants non formés (vacataires) qui enseignent jusqu’en 

Terminale. L’ancienneté varie de 03 à 50 ans. Et l’expérience en classe de seconde oscillant 

<EKI<����Y���8EJ
��

3.3. Technique d’échantillonnage et échantillon  

Notre population d’étude étant restreinte à la classe de seconde et uniquement les 

séries littéraires, nous nous servirons d’un échantillonnage qui permettra de choisir un sous 

<EJ<D9C<� ;<� C8� GFGLC8K@FE� <E� ML<� ;<� :FEJK@KL<I� LE� ]:?8EK@CCFE
� +FLI� ;]C@D@K<I� C8� K8@CC<� ;<�

l’échantillon en sciences de l’éducation comme en sciences sociales, l’enquêteur exploite un 

:<IK8@E� EFD9I<� ;<� :I@K\I<J� :FDD<� C<� EFD9I<� ;<� HL<JK@FEJ� ;<� I<:?<I:?<�� C<J� M8I@89C<J� Y�

<O8D@E<I�8@EJ@�HL<�C<�MFCLD<�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<
���

3.3.1. Technique d’échantillonnage  
�

On entend par technique ou méthode d’échantillonnage une technique qui permet 

d’extraire de la population cible les individus devant faire partie de l’échantillon de l’étude. 

C’est dans la même logique qu’Engers (1992) pense� que l’échantillonnage consiste en un 

ensemble d’opérations de sélections destiné à constituer un échantillon représentatif de la 

population étudiée. Nous distinguons dans cette optique deux types d’échantillonnage à savoir 

C8�D]K?F;<�EFE�GIF989@C@JK<�FL�EFE�8C]8KF@I<�<K�C8�D]K?F;<�GIF989@C@JK<�FL�8C]8KF@I<
���8EJ�C<�

cadre de la présente étude la méthode d’échantillonnage choisie est la méthode probabiliste ou 
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�

aléatoire. Le choix de cette méthode n’est pas anodin car elle permet à chaque unité d’avoir la 

D^me chance d’être sélectionnée.  �

La technique utilisée dans cette recherche est l’échantillonnage stratifié dans la mesure 

il existe déjà une base de données c’est	Y	;@I<�C<J�C@JK<J�;<J�]C\M<J�@EJ:I@KJ�<E�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�

au LBY pendant l’année scolaire ����	2024. C’est précisément ce point qui vient à coup sûr 

transformé l’unique désavantage de cette méthode (qui suppose l’existence d’une liste de la 

population) en atout significatif pour l’atteinte des objectifs visés. �

3.3.2. Echantillon de l’étude  �

'’échantillon implique généralement l’ensemble des individus sélectionné dans la 

GFGLC8K@FE� 8::<JJ@9C<� GFLI� ^KI<� <EHL^K]
� � .<CFE� #89<ID8J� <K� (@C<J� ������� G
����� U�

l’échantillon de recherche est un sous ensemble de la population de recherche ». D’une 

D8E@\I<�particulière, l’échantillon de notre recherche est constitué des élèves des classes de 

secondes littéraires (vue que la philosophie n’est enseignée en seconde que dans les classes 

littéraires présentement au Cameroun) pour le compte de l’année scolaire 20��	�����8L�'�4
�

Ainsi que des enseignants des dites classes. En plus les sujets de l’échantillon seront 

sélectionnés au moyen de la technique d’échantillonnage stratifié avec une proportion de 30% 

;FE:� ��� ]C\M<J� I]GFE;IFEK� Y� EFKI<� <EHL^K<� ;<� C8� GFGLC8K@FE� 8::<JJ@9C<� ;<� K<CC<� JFIK<� HL<�

:?8HL<� 8GGI<E8EK� 8GG8IK<E8EK� 8LO� KIF@J� J]I@<J� � JG8>EFC�� .:@<E:<J� ?LD8@E<J��(@OK<�� GL@JJ<�

avoir la même chance sur quatre d’être choisi. En ce qui concerne les enseignants, il s’agira 

KFLK�J@DGC<D<EK�;<�=8@I<�LE�I<:<EJ<D<EK�;<�KFLJ�:<LO�<E�:?8I><�;<J�:C8JJ<J�JLJ:@K]<J�JF@K�LE�

KFK8C�;<����<EJ<@>E8EKJ
��

�+FLI�8MF@I�C<�GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�J]C<:K@FEE]J�;8EJ�:?8HL<�:C8JJ<�EFLJ�8MFEJ�8GGC@HL]�C8�

formule suivante : n*N (n= pourcentage de la classe ; N= effectif total de l’échantillFE�FL�

taille de l’&échantillon donc 30). Ainsi le pourcentage de chaque classe dans l’effectif total de 

l ‘échantillon est réparti de la manière suivante : �

�/89C<8L�����-]G8IK@K@FE�;<J�<==<:K@=J�]:?8EK@CCFEE]J�G8I�:C8JJ<��
�C8JJ<��J]I@<�� "8I[FEJ��� !@CC<J�� � ==<:K@=�� +FLI:<EK8><��

.]I@<�(@OK<�� ���� ���� ���� �������

 JG��� ��� ���� ��� �������

 JG���� ��� ���� ���� �������

.:@<E:<J�?LD8@E<J�� ���� ���� ���� �������

/FK8C�� ���� ��� ��� ����
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��

�Comme nous avons utilisé un échantillon de 30 individus, le nombre d’élèves à enquêter par 

classe est reparti ainsi qu’il suit selon la formule n*N. �

.<:FE;<� ����������������

.<:FE;<� �����������������

.<:FE;<�.#���������������

.<:FE;<�(@OK<�����������������

�<� GCLJ� C<� :?F@O� J<� =<I8� 8LJJ@� <E� =FE:K@FE� ;L� ><EI<� �� ;<� C8�D8E@\I<� JL@M8EK<� ��  ==<:K@=� ;<�

l’échantillon*% des filles/ garçon de la classe. On pourra donc choisir dans chaque classe  

.<:FE;<� �����=@CC<J�<K���>8I[FEJ
���

.<:FE;<� ������=@CC<J�<K��>8I[FEJ��

.<:FE;<�.#�����=@CC<J�<K��>8I[FEJ��

.<:FE;<�(@OK<�����=@CC<J�<K���>8I[FEJ��

'<J� ]C\M<J� JFEK� K@I]J� 8C]8KF@I<D<EK�G8I� C8� =FE:K@FE� 3� '��C]8
���:?8HL<�]C\M<� J<CFE� JFE�

genre sera associé un rang en fonction de sa position dans la liste d’appel. �

'<�K@I8><�EFLJ�;FEE<�C<J�I8E>J�JL@M8EKJ�<K�ELD]IFJ�JL@M8EKJ����

.<:FE;<� ���=@CC<J���<K��
�"8I[FEJ�����<K�����

.<:FE;<� ����=@CC<J�����������������
�"8I[FEJ�����<K����

.<:FE;<�.#���=@CC<J���������������
�"8I[FEJ����������<K����

.<:FE;<�(@OK<���=@CC<J���������<K��
�"8I[FEJ�����������<K�����

/89C<8L����-]G8IK@K@FE�;<J�<==<:K@=J�]:?8EK@CCFEE]J�G8I�:C8JJ<�<K�G8I�J<O<��
�C8JJ<��J]I@<�� "8I[FEJ�� !@CC<J�� Nombre d’élèves échantillonnés  �

.<:�(@OK<�� ��� ��� ���

.<:FE;<� �� ��� ��� ���

.<:FE;<� ��� ��� ��� ���

.<:FE;<�.#�� ��� ��� ���

/FK8C�� ��� ��� ����

��

3.4. Technique et instrument de collecte des données  
�

�� �8EJ� C<J� J:@<E:<J� JF:@8C<J� <K� ];L:8K@M<J�� FE� ;@JK@E>L<�DFLCK� @EJKILD<EKJ� ;<� :FCC<:K<�

des données parmi lesquels le questionnaire, le guide d’entretien, la grille d’observation. Bien 
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�

que l’usage de tous ces instruments ne soit pas obligatoire dans une recheI:?<�� C<� :?F@O�;<�

:<LO�HL@�JFEK�8;]HL8KJ�GFLI�8KK<@E;I<�C<J�F9A<:K@=J�M@J]J�<JK�@DGFIK8EK
� E�:FEJ]HL<E:<�;8EJ�C<�

:8;I<�;<�:<KK<�I<:?<I:?<��EFLJ�LK@C@J<IFEJ�:FDD<�@EJKILD<EK�GFLI�C8�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J�C<�

HL<JK@FEE8@I<
� '<� HL<JK@FEE8@I<� <JK� JG]:@=@HL<� 8LO� <EHL^K<J� HL8EK@K8K@M<J� <K� EFLJ� G<ID<KKI8�

d’avoir des résultats chiffrés, mesurés sur le niveau de conceptualisation, de problématisation 

et d’argumentation des élèves, et les procédés didactiques des enseignants. �

3.4.1. Instruments de collectes des données  
��

Dans le but de tester l’impact des pratiques didactiques sur l’apprentissage du 

philosopher (acquisition et déploiement de l’esprit critique) chez les élèves de la classe de 

J<:FE;<� C@KK]I8@I<� 8L� 'P:]<� �@C@E>L<� ;<� 48FLE;]�� EFLJ� 8MFEJ� ;I<JJ]� LE� HL<JK@FEE8@I<� Y�

l’attention des élèves des classes de secondes littéraire de cet établissement et aussi pour les 

<EJ<@>E8EKJ� ;<J� :C8JJ<J� :FE:<IE]<J
� �<KK<� JFLJ� G8IK@<� ;<� C8� I<:?<I:?<� J<� :?8I><� ;FE:� ;<�

GI]J<EK<I�:<J�@EJKILD<EKJ�;<�:FCC<:K<�;<�;FEE]<J
���

3.4.1.1. Le questionnaire  

Le questionnaire est l’outil de collecte de données que nous avons choisi de soumettre 

à l’attention des élèves. Existant sous forme de support papier, il compte vingt (21) sous 

M8I@89C<J� HL<JK@FEJ� FL� @K<DJ� <K� HL8KI<� ����� M8I@89C<� FL� K?\Des. Il s’agit entre autres le 

l’identification de l’enquêté, de l’évaluation du niveau de connaissance de l’EC par 

l’apprenant, de l’évaluation du niveau de problématisation, de conceptualisation, 

d’argumentation de l’apprenant ainsi que son niveau de vérification autonome d’une 

information.  L’implémentation des pratiques didactiques en philosophie dans le processus 

enseignement/ apprentissage de l’esprit critique. Les questions formulées dans chaque sous 

M8I@89C<�FEK�GFLI�9LK�;<�I]GFE;I<�Y�C8�HL<JK@FE�GI@E:@G8C<�;<�I<:?<I:?<�Y�J8MF@I��� E�HLF@�C8�

�1�+�G<LK	elle vraiment favoriser le développement de l’EC des apprenants de la classe de 

J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE�����

�8EJ� C<� JFL:@� ;L� I<JG<:K� ;<J� EFID<J� ;<� C8� I<:?<I:?<� EFLJ� 8MFEJ� @EJ]I]� LE<� G<K@K<�

@EKIF;L:K@FE� HL@� ;]:C@E<� EFKI<� @;<EK@K]�� C<� 9LK� ;<� EFKI<� <EHL^K<� <E� 8JJLI8EK� 8L� G8JJ8><� C8�

confidentialité des données personnelles des enquêtés lorsqu’elles sont transmises. Cette petite 

introduction s’achève par les remerciements envers les enquêtés pour leur cFEKI@9LK@FE� Y�

l’avancement de ces travaux. Voici de façon détaillée la structure du questionnaire : �

$	Première partie : Identification de l’enquêté �
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�

Elle contient quatre sous variables constituées ainsi qu’il suit : Nom de l’apprenant, sexe, âge, 

J]I@<�<K�JK8KLK
��<J�@K<DJ�=FID<EK�C<J�,��,���,���,��<K�,�
���

$$	�<LO@\D<� G8IK@<� �� /<JK� ;L� ;<>I]� ;<� :FE:<GKL8C@J8K@FE�� ;<� GIF9C]D8K@J8K@FE� <K�

d’argumentation des apprenants. �

Elle est formée de quatre (04) items. Le premier item est la connaissance de l’esprit 

:Iitique ; il s’agit de connaitre d’abord si l’apprenant à une pleine maitrise de la notion d’EC 

c’est	Y	;@I<� J8� ;]=@E@K@FE� <K� J<J� 8DGC@=@:8K@FEJ
� '<� ;<LO@\D<� @K<D� <JK� C<� K<JK� ;L� E@M<8L�

d’argumentation de l’apprenant ; il est question de voir si l’apprenant <JK�:8G89C<�;<�GIF;L@I<�

les arguments solides et pertinents pour défendre sa position. En troisième item il s’agit de 

tester le niveau de problématisation de l’apprenant, est	@C� :8G89C<�;<�JFLC<M<I� C8�:FDGC<O@K]�

d’une question, d’examiner les implications <K� C<J� :FEJ]HL<E:<J
� +FLI� :<� HL@� :FE:<IE<� C<�

quatrième item il s’agit du niveau de conceptualisation de l’apprenant, ici il faut voir si 

l’apprenant est capable de définir un concept et ses attributions. Ce sont ces trois micros 

:FDG]K<E:<J�HL@�:FEJK@KL<EK� la notion d’esprit critique chez Michel Tozzi. C’est ce que vise 

C<J�,���,���,����,���,���,��,���,���,���,�
���

$$$	�Troisième Partie : Le type de dispositif facilitant au mieux le déploiement de l’EC �

�Nous relevons trois dispositifs pouvant permettre le déploiement de l’EC chez les élèves. 

Nous avons retenu trois, à savoir : la discussion à visée démocratique et philosophique (c’est	

Y	dire le débat avec les pairs). En outre nous demandons à l’apprenant�C<HL<C�;<�:<J�;@JGFJ@K@=J�

lui permet de mieux développer sa pensée critique. C’est ce qui constitue les Q16.  �

3.4.1.2 Le guide d’entretien  

�� Pour ce qui concerne les enseignants, nous avons élaboré un guide d’entretien 

:FDGFJ]�;<�HL8KI<�M8I@89C<J
�$C�<Jt conçu pour orienter l’entretien avec les enseignants afin de 

connaitre les techniques qu’ils mettent en œuvre dans leur pratique afin de développer le sens 

:I@K@HL<�;<J�8GGI<E8EKJ� CFIJ�;L�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK��8GGI<EK@JJ8><
�'8�GI<D@\I<�M8I@89C<�

GFIK<� JLI� C8� ;]D8I:?<� D]K?F;FCF>@HL<� <K� M@J<� Y� I]GFE;I<� Y� C8� HL<JK@FE� ;<� U� :FDD<EK�

enseigner ou faire acquérir l’esprit critique aux apprenants ». La seconde variable est du 

;FD8@E<�;@;8:K@HL<�<K�8�GFLI�9LK�;<�I]GFE;I<�Y�C8�HL<JK@FE�;<J�:FEK<ELJ�;@J:@GC@E8@I<J���,LF@�

<EJ<@>E<I� FL� HLF@� =8@I<� 8GGI<E;I<
� '8� KIF@J@\D<� M8I@89C<� HL8EK� Y� <CC<� :?<I:?<� Y� J:ILK<I� C<J�

GI8K@HL<J� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� �JFEK	<CC<J� JK8K@HL<J� FL� ;PE8D@HL<J� 9I<=� I]=C<O@M<J�� 
� .FEK	@CJ�

capables de produire d’une manière autonome un raisonnement logique ��+<LM<EK	@CJ�;]K<:K<I�

les absurdités dans le discours ? En plus la question des difficultés d’apprentissage est abordée 

<K� D@J<� <E� I<C@<=� Y� C8� HL8KI@\D<� M8I@89C<
� '<J� ;<LO� ;<IE@\I<J� HL<JK@FEJ� M@J<EK� Y� D<KKI<� C8�
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�

lumière sur les techniques que l’enseignant convoque pour renforcer l’autonomie de pensée de 

l’apprenant et les stratégies d’accompagnement à l’éveil de l’émancipation de l’esprit critique.  �

3.4.1.3. Validation du questionnaire :  
�

�18C@;<I� C<� HL<JK@FEE8@I<� :FEJ@JK<� Y� =8@I<� ;<J� GI]	K<JKJ� 8LGI\J� ;<J� ]C\M<J� 8=@E� ;<�

s’assurer de la validité et la fiabilité de l’outil conçu. En fait, il s’agit d’examiner si le 

questionnaire est pertinent et en adéquation avec les objectifs poursuivis. C’est pour cette 

raison qu’une pré	<EHL^K<� <JK� <==<:KL]<� ;8EJ� C<� 9LK� d’évaluer la validité externe du 

HL<JK@FEE8@I<
���

�Le 10 novembre 2023, 50 élèves de la classe de seconde A soit 25% de l’échantillon de cette 

]KL;<��FEK�]K]�JFLD@J�Y�C8�GI]	<EHL^K<
��GI\J�]M8CL8K@FE��@C�EFLJ�8�]K]�;FEE]�;<�:FEJK8K<I�HL<�

C<�HL<JK@FEE8@I<�<JK�:FDGI@J�G8I�C8�HL8J@	KFK8C@K]�;<J�]C\M<J
��<G<E;8EK�EFLJ�8MFEJ�8LJJ@�EFK]�

HL<CHL<�@E:FDGI]?<EJ@FE�;<�:<IK8@E<J�:FEJ@>E<J�HL@�E<�=8:@C@K8@<EK�G8J�C8�:FDGI]?<EJ@FE�8LO�

8GGI<E8EKJ
��<J�I<D8IHL<J�EFLJ�FEK�G<ID@J�;<�G8I=8@I<�EFKI<�HL<JK@FEE8@I<�<E�=FIDLC8EK�;<J�

HL<JK@FEJ�J<D@	�=<ID]<J�8=@E�;<�I<E;I<�C8�:FDGI]?<EJ@FE�8@J]<�<K�;<�=8@I<�;<�:<�HL<JK@FEE8@I<�

LE�M]I@K89C<�FLK@C�;<�:FCC<:K<�;<�;FEE]<J�;8EJ�C8�GI]J<EK<�]KL;<
���

3.4.2 Phase de collecte des données  
�

)FLJ�:FDGKFEJ�GIF:];<I�Y�C8�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J�;8EJ�C8�G]I@F;<�8CC8EK�;L���8L����

février 2024, soit une période d’une semaine. Cette phase nous a permis de rencontrer les 

I<E:FEKI<I�;8EJ�C<J�]K89C@JJ<D<EKJ�J:FC8@I<J�<K�GI]:@J]D<EK�;8EJ�C<J�:C8JJ<J�I<JG<:K@M<J
���

�En amont, nous avons reçu l’autorisation auprès de l’administration du Lycée. Cette 

opération s’est déroulée pendant la période du 30 au 05 novembre. L’obtention de cette 

autorisation nous a permis d’avoir l’accès dans les salles de classe et d’y être présenté comme 

]KL;@8EK�:?<I:?<LI�<==<:KL8EK�LE<�<EHL^K<�JLI� C<J�GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J�<K� C<LI� @DG8:K� JLI� C<�

développement de l’esprit critique chez les apprenants des classes de seconde littéraire. Après 

C<J�DF;8C@K]J�;<�GI]J<EK8K@FE�EFLJ�8MFEJ�Y�EFKI<�KFLI�GI]J<EK<I�C<J�F9A<:K@=J�;<�EFKI<�I<:?<I:?<�

après quoi la sélection et le conditionnement s’est effectué afin de rendre le remplissage du 

questionnaire aisé et autonome car c’est le but visé « l’autonomie de pensée » sous notre 

JLG<IM@J@FE
���

�'<�HL<JK@FEE8@I<� ]K8EK� I<DGC@� <K� I]:LG]I]�� EFLJ� 8MFEJ� <u un entretien avec l’enseignant de 

:?8HL<� :C8JJ<
� '<J� @E=FID8K@FEJ� ]K8@<EK� :FEJ@>E]<J� ;8EJ� EFJ� :8?@<IJ� �� C8� =@E� ;<� :?8HL<�
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�

échéance était précédée d’un bref débriefing. C’est dans ce processus et cette ambiance que 

EFLJ�8MFEJ�:FCC<:K]�C<J�;FEE]<J�HL@�J<IFEK�8E8CPJ]<J�;8EJ�:<KK<�I<:?<I:?<
��

3.4.3. Méthode d’analyse des données   
��

�La fiabilité des résultats d’une recherche scientifique réside non seulement sur la 

=8[FE�;FEK� <CC<J� FEK� ]K]� 8E8CPJ]<J�D8@J� 8LJJ@� Y� C8� =@89@C@K]� FL� C8� G<IK@E<E:<� ;<J� @EJKILD<EKJ�

LK@C@J]J�GFLI�C<J�8E8CPJ<I
��8EJ�C8�GI]J<EK<�]KL;<��C<J�;FEE]<J�Y�8E8CPJ<I�JFEK�HL8EK@K8K@M<�;8EJ�

C<LI�HL8J@	KFK8C@K]
�)FLJ� C<J�8E8CPJ<IFEJ�8M<:�C<J�FLK@CJ�JK8K@JK@HL<J�� C<J�D<JLI<J�;<�K<E;8E:<�

centrale et de dispersion c’est	Y	dire les fréquences, les pourcentages, la moyenne, l’écart type 

��C<�B?@	;<LO�;<�+<8IJFE�<K�C8�JK8K@JK@HL<�;<J:I@GK@M<
���

3.4.3.1. Le dépouillement  

�GI\J�C8�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J�M@<EK�C<�;]GFL@CC<D<EK
�$C�:FEJ@JK<�Y�I<:<EJ<I�C<�EFD9I<�

d’item pour chaque question le nombre d’occurrence donné par les apprenants soit en les 

relevant sur un support papier ou en les faisant traiter par l’ordinateur. Il exiJK<� ;FE:� ;<LO�

KPG<J�;<�;]GFL@CC<D<EK���C<�;]GFL@CC<D<EK�D8EL<C��HL@�:FEJ@JK<�Y�I<C<M<I�Y�C8�D8@E�C<J�I]JLCK8KJ�

F9K<ELJ�G8I�:?8HL<�HL<JK@FE��<K�C<�;]GFL@CC<D<EK�8JJ@JK]�G8I�FI;@E8K<LI�HL@�J<�=8@K�Y�KI8M<IJ�LE�

CF>@:@<C�;<�KI8@K<D<EK�;<J�;FEE]<J
��

��<�:<J�;<LO�KPG<J�;<�;]GFL@CC<D<EK��C<�;]GFL@CC<D<EK�8JJ@JK]�G8I�FI;@E8K<LI�<JK�:<CL@�8LHL<C�

EFKI<�:?F@O�J<�GFIK<�;8EJ�C<�J<EJ�Fd�@C�G<ID<K�;<�>8>E<I�<E�K<DGJ��<E�]E<I>@<�<K�JLIKFLK�<JK�Y�

l’abri des erreurs humaines assurant de ce fait la fiabilité des résultats. AiEJ@�;@K�C<J�;FEE]<J�

I<:L<@CC@J� JFEK� ;]GFL@CC]<J� <K� 8E8CPJ]<J� G8I� C<� CF>@:@<C� .+..� �JK8K@JK@HL<� G8:B8><� =FI� JF:@8C�

J:@<E:<��M<IJ@FE��
�
��+<E;8EK�C8�M]I@=@:8K@FE�;<J�?PGFK?\J<J�;<�I<:?<I:?<�:<�CF>@:@<C�GFJJ\;<�

LE�8KFLK�D8A<LI�;8EJ� C8�D<JLI<�Fd� @C�;FEE<� C<� ;<>I]�;<� I<C8K@FE� <O@JK8EK�<EKI<� C<J�M8I@89C<J�

;]=@E@<J
�'<�K<JK�;<�;]G<E;8E:<�&?@	:8II]��O���<JK�LK@C@J]�@:@�:8I�EFLJ�JFDD<J�;8EJ�LE<�]KL;<�

de corrélation ; cette corrélation s’évalue sur la base d’une hypothèse nulle ou zéro notée (HF�
�

'8�GI]J<EK8K@FE�;<J�I]JLCK8KJ�<JK�=8@K<�>IZ:<�Y�C8�JK8K@JK@HL<�;<J:I@GK@M<
���

3.4.3.2. Analyse statistique   

Elle s’effectue par la présentation des résultats à travers les tableaux de distributions 

descriptive par chacune des échelles d’analyse statistique concernées. Les�;@==]I<EKJ�K89C<8LO�

JFEK�JL@M@J�G8I�LE<�C<:KLI<�;]:I@M8EK�C<J�I]JLCK8KJ�F9K<ELJ�C<J�:IF@JJ<D<EKJ�FL�I<>IFLG<D<EKJ�

;<J� M8I@89C<J
� '<� 9LK� ;<� :<KK<� 8E8CPJ<� <JK� ;<� ;FEE<I� LE<� I]GFEJ<� F9A<:K@M<� Y� C8� HL<JK@FE�

GI@E:@G8C<�;<�I<:?<I:?<��,+-��HL@�<JK���,L<CC<�<JK�C’influence des pratiques didactiques sur le 



65 

�

développement de l’esprit critique chez les apprenants de la classe de seconde littéraire au 

�8D<IFLE����

● Le test de Khi	;<LO�;<�+<8IJFE��

Le test nous permet de savoir à un seuil de risque α s’il existe une liaiJFE�<EKI<�;<LO�

M8I@89C<J�HL8C@K8K@M<J
����

+I@E:@G<�;L�K<JK����

.F@K�LE<�;@JKI@9LK@FE�:IF@J]<�;<�;<LO�M8I@89C<J�HL8C@K8K@M<J�3�<K�4�JL@M8EK<������
/89C<8L������<J:I@GK@FE�;L�K<JK�;L�B?@	;<LO��

��� ��
#����C<J�:8I8:K\I<J�3�<K�4�JFEK�@E;]G<E;8EKJ����

H1 : les caractères X et Y sont dépendants, c’est	Y	dire qu’il existe une liaison entre eux.   �

L’hypothèse nulle revient statistiquement à dire : fij=fi.*f.j  Soit  nij=(ni.*n.j)/n  Le test du 

&?@	;<LO� :FDG8I<� C8� ;@==]I<E:<� <EKI<� C<J� <==<:K@=J� F9J<IM]J� E@A� 8M<:� C<J� <==<:K@=J� K?]FI@HL<J�

(ni.*n.j)/n. si la différence est significative, on rejette l’hypothèse nulle sinon, on l’accepte.   

'8�I]>@FE�:I@K@HL<�;L�K<JK���HL@�<JK�LE<�I]>@FE�;<�I<A<K�;<�K<JK�<JK���2��R3�
:8C:LC]<�≥ X

�
	α 5�G	��

�H	�6T��M<:�3�
:8C:LC]<�C8�M8C<LI�;L�&?@	deux observée sur l’échantillon et X

�
	α 5�G	���H	�6�C<�

=I8:K@C<�	α de la loi du khi	;<LO�Y��G	���H	��;<>I]�;<�C@9<IK]
����

-\>C<�;<�;]:@J@FE�JLI�C<�K<JK�����

• .@�3�
:8C:LC]<�≥ X

�
	α 5�G	���H	1)] on rejette l’hypothèse H0 au risque α  �

• .@�3�
:8C:LC]<���3�

	α 5�G	���H	1)] on accepte l’hypothèse H0 au risque α. �

�� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

CHAPITRE IV : 
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

��
'<�GI]J<EK�:?8G@KI<�:FEJK@KL<�C<�;<IE@<I�:?8G@KI<�;<�C8�;<LO@\D<�G8IK@<
�$C�D8IHL<�8LJJ@�

G8I� C8�D^D<�F::8J@FE� C8� =@E�;<�EFKI<� KI8M8@C�;<� I<:?<I:?<
� $C� <JK�HL<JK@FE�GFLI�EFLJ�;8EJ� C<�

présent chapitre de procéder à la présentation et à l’analyse des différenKJ� I]JLCK8KJ
� � '8�

présentation des résultats s’est fait de deux ordres afin d’aboutir à la validation des hypothèses 

de recherche préalablement établies. D’une part nous présenterons les données qualitatives sur 

C<J�GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J�;<J�<EJ<@>E8EKJ�;<�C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�JFLJ�C<�GI@JD<�;<�C8�

méthode de l’APC. Ceci nous amènera à décrire la pratique de chaque enseignant afin de 

AL><I�J@�:<CC<	ci favorise ou pas le développement de l’EC des élèves. Dans un second plan, 

EFLJ� GI]J<EK<IFEJ� C<J� Iésultats sur le niveau de déploiement de l’EC chez les élèves de 

J<:FE;<� C@KK]I8@I<� Y� KI8M<IJ� C<J� KIF@J� GI@E:@G8C<J� :FDG]K<E:<J� JL@M8EK<J� �� 8I>LD<EK<I��

GIF9C]D8K@J<I�� :FE:<GKL8C@J<I� �(@:?<C� /FQQ@�
� 0E<� 8E8CPJ<� <K� LE<� @EK<IGI]K8K@FE� J<I8� =8@K<�

8GI\J�:?8HL<�FI;I<�;<�GI]J<EK8K@FE�;<J�;FEE]<J
���

4.1 Présentation analytique des résultats qualitatifs des enseignants  
�

Nous présenterons les données des enseignants en deux phases. D’abord nous allons 

GIF:];<I�Y�C8�;<J:I@GK@FE�;<�C<LI�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�8=@E�;<�;@I<�J@�:<CC<J	:@�=8MFI@J<�FL�G8J�C<�

développement de l’EC des élèves de la classe de seconde littéraire.  De plus nous 

présenterons les résultats du guide d’entretien de chaque enseignant. �

�


� �<J:I@GK@FE� ;<J� GI8K@HL<J� ;@;8:K@HL<J� ;<� HL8KI<� <EJ<@>E8EKJ� ;L� '�4� <E� :C8JJ<� ;<�
J<:FE;<��

)FLJ�8MFEJ�F9J<IM]�C8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<�HL8KI<�<EJ<@>E8EKJ�;L�CP:]<�;FE:�;<LO�

enseignants formés à l’Ecole normale Supérieure (ENS) et deux enseignants vacataires. 



����
��

4.1.1.1. Pratique pédagogique et didactique des enseignants vacataires��
�

⮚� EJ<@>E8EK�EV����

 OG]I@<E:<���;<LO�������8EJ���������������������������������)@M<8L���'@:<E:<��
Tableau 13 : Grille d’observation enseignant vacataire 1��

/@D@E>��
 K8G<�;<�C8�C<[FE�� � -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � �

 O@JK<E:<�� *L@�� EFE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
��D@E�� .@KL8K@FE�GIF9C\D<�� �� ��� +FJ<	K	@C� <K� :FEJKIL@K	@C� C8�

J@KL8K@FE�GIF9C\D<��
U�;]:C<E:?8EK�W�8L�K89C<8L����

�� ��� *9J<IM<	K	@C� 8M<:� @EK]I^K� C8�
J@KL8K@FE�GIF9C\D<���'8� I<GFIK<K	
@C� 8E8CPJ<�� :FEMFHL<� J<J�
GI]8:HL@J
��

�� ���

��D@E�� ;]:FLM<IK<�� �� ��� .FCC@:@K<	K	@C� C8� :LI@FJ@K]� ;<J�
]C\M<J� ��  E:8;I<	K	@C� :<KK<�
]K8G<�8M<:�;<J�HL<JK@FEJ�9@<E�
GI]:@J<J� <K� GFLI� MF@K	@C� ;<J�
� JLGGFIKJ�
d’apprentissages adéquats �
�K<OK<J�����

�� ��� L’apprenant � ]:FLK<	K	@C�� 8M<:�
@EK]I^K��l’activité � ;<�
l’enseignant ? �
L’apprenant possède –K	@C� C<J�
supports d’apprentissage ?  En 

=8@K	@C�9FE�LJ8><�G<E;8EK�C<�:FLIJ�
���

�� ���

��D@E�� :FE=IFEK8K@FE�� �� ��� +IF:\;<	K	@C� G8I� C8� D@J<� <E�
:FDDLE� ;<J� KI8M8LO� ;<�
I<:?<I:?<�;<J�]C\M<J����
)FLII@K	@C�� >L@;<	K	@C� <K� C<�
I<C8E:<	K	il le débat à l’aide 

;<�HL<JK@FEJ����

�� ���  OGFJ<	K	@C� :C8@I<D<EK� J<J�
I]GFEJ<J� �� '<J� 8JJLD<	K	@C� ��
�FE=IFEK<	K	@C� J<J� EFLM<8LO�
8:HL@J� 8M<:� J<J� G<I:<GK@FEJ�
@E@K@8C<J����
 JK	@C�I]:<GK@=�Y�C8�:I@K@HL<�����
-<JG<:K<	K	il les principes d’un 

;]98K����

�� ���

���D@E�� !FIDLC8K@FE�;<�C8�
I\>C<��

�� ��� +I<E;J� –K	@C� <E� :FDGK<� C<J�
I]8:K@FEJ�;<J�]C\M<J����

�� ��� L’apprenant exprime	K	@CC<� ;]J@I�
de construire son savoir d’une �

�� ���



����
��

� � � � ���� � � D8E@\I<�@E;]G<E;8EK<���� � �

��D@E�� �FEJFC@;8K@FE�� �� ��� L’enseignant laisse –K	@C�
;FEE<� –K	il à l’apprenant la 

GFJJ@9@C@K]� ;<� :FEJKIL@I<� JFE�
savoir d’une manière 

8LKFEFD<����

��
��

��� L’apprenant fait	il preuve d’esprit 

:I@K@HL<� ;8EJ� C8� =FIDLC8K@FE� ;<J�
8I>LD<EKJ��
ALJK@=@8EK�JFE�FG@E@FE��

�� ���

��

⮚�Observation de la pratique de l’enseignant n°2. �

 OG]I@<E:<������8EJ�������������������������������������������������������������)@M<8L���'@:<E:<��

Tableau 14 : Grille d’observation enseignant vacataire 2��
/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � � � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
��D@E�� .@KL8K@FE�GIF9C\D<�� �� ���  EFE:<� –K	@C� C8� J@KL8K@FE� GIF9C\D<�

;<M8EK� JLJ:@K<I� C8� :LI@FJ@K]� ;<J�
8GGI<E8EKJ����

�� ��� *9J<IM<	K	@C�8M<:�@EK]I^K�C8�J@KL8K@FE�
GIF9C\D<� �� '8� I<GFIK<	K	@C� 8E8CPJ<��
:FEMFHL<�J<J�GI]	8:HL@J
��

�� ���

��D@E�� �]:FLM<IK<�� �� ��� .FCC@:@K<	K	@C� C8�:LI@FJ@K]�;<J�]C\M<J���
 E:8;I<	K	@C� :<KK<� ]K8G<� 8M<:� ;<J�
HL<JK@FEJ�9@<E�GI]:@J<J�<K�GFLI�MF@K@C�
des supports d’apprentissages 

8;]HL8KJ��K<OK<J�����

�� ��� L’apprenant � ]:FLK<	K	@C�� �
� avec intérêt l’activité de 

l’enseignant ? L’apprenant 

� GFJJ\;<�� –K	@C�� C<J�
supports d’apprentissage ?  En fait	
@C�9FE�LJ8><�G<E;8EK�C<�:FLIJ����

�� ���



����
��

��D@E�� �FE=IFEK8K@FE�� �� ��� +IF:\;<	K	@C� G8I� C8�D@J<� <E� :FDDLE�
;<J�KI8M8LO�;<�I<:?<I:?<�;<J�]C\M<J���
)FLII@K	@C��>L@;<	K	@C�<K� C<�I<C8E:<	K	@C�
le débat à l’aide de questions ? �

�� ���  OGFJ<	K	@C� :C8@I<D<EK� J<J� I]GFEJ<J�
�� '<J� 8JJLD<	K	@C� �� �FE=IFEK<	K	@C�
J<J� EFLM<8LO� 8:HL@J� 8M<:� J<J�
G<I:<GK@FEJ�@E@K@8C<J����
 JK	@C�I]:<GK@=�Y�C8�:I@K@HL<�����
-<JG<:K<	K	il les principes d’un débat 

���

�� ���

/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� � � -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � � � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
���D@E�� !FIDLC8K@FE�;<�C8�

I\>C<��
�� ���  E:8;I<	K	@C�� <K�� 8==@E<	K	@C�

� C<J�I]GFEJ<J�;<J�8GGI<E8EKJ����
'8� KI8:<� ]:I@K<� :FEJK@KL<	K	<CC<�
l’ensemble des compétences 

<O@>@9C<J����

�� ��� �FCC89FI<	K	@C��;8EJ�� C8�
JPEK?]K@J8K@FE�;L�:FLIJ�<E�;FEE8EK�
;L�J<EJ�8LO�EFLM<8LO�J8MF@IJ��<K:
����

�� ���

��D@E�� �FEJFC@;8K@FE�� �� ��� +IFGFJ<	K	@C�� LE<�� 8:K@M@K]�
� ;<�:FEJFC@;8K@FE�;<J�8:HL@J����

�� ��� (F9@C@J<	K	@C� 8;]HL8K<D<EK� C<J�
I<JJFLI:<J� 8GGIFGI@]<J� GFLI� C8�
résolution de l’activité de 

:FEJFC@;8K@FE����

�� ���

��

-]:8G@KLC8K@=�;<�C8�GI8K@HL<�G];8>F>@:F	;@;8:K@HL<�;<J�M8:8K8@I<J��

�La grille d’observation de la pratique pédagogique et didactique des enseignants vacataires ci	;<JJLJ�DFEKI<�:C8@I<D<EK�HL<�:<LO	:@��<E�I8@JFE�

du manque de formation dans une école normale ne parviennent pas à suivre les canevas d’une leçon. De ce fait ilJ�E<�D8@KI@J<EK�G8J�C8�:C8JJ<��E<�

canalisent pas les apprenants en les rappelant à l’ordre de temps à autre pour atteindre l’objectif du cours. Il convient ausJ@�;<�EFK<I�HL<�:<J�

<EJ<@>E8EKJ�LK@C@J<EK�<E:FI<�C<J�9FI;J��8E:@<EJ�C@MI<�<K�=8J:@:LC<J��<K�;<�GCLJ�@CJ�;@:K<EK�C<�:FLIJ�8L�C@<L�;<�C<�:FEJKIL@I<�8M<:�C<J�8GGI<E8EKJ�J<CFE�

les recommandations de l’APC.  �

��



����
��

4.1.1.2. Pratique didactique des enseignants formés à l’ENS �

⮚�Observation de la pratique de l’enseignant n° 3. �

 OG]I@<E:<������8EJ�������������������������������������������������������������)@M<8L����F:KFI8K��

Tableau 15 : Grille d’observation enseignant titulaire 1��
/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
��D@E�� .@KL8K@FE�GIF9C\D<�� ��� ��  EFE:<� –K	@C� C8� J@KL8K@FE�

GIF9C\D<� ;<M8EK� JLJ:@K<I� C8�
:LI@FJ@K]�;<J�8GGI<E8EKJ����

��� �� *9J<IM<	K	@C� 8M<:� @EK]I^K�
C8� J@KL8K@FE� GIF9C\D<� ��
'8�I<GFIK<	K	@C�8E8CPJ<���
:FEMFHL<�� J<J�
� GI]8:HL@J
��

��� ��

��D@E�� �]:FLM<IK<�� ��� �� .FCC@:@K<	K	@C� C8� :LI@FJ@K]� ;<J�
]C\M<J��� E:8;I<	K	@C�:<KK<�]K8G<�
8M<:�;<J�HL<JK@FEJ�9@<E�GI]:@J<J�
<K� GFLI� MF@K	@C� ;<J� JLGGFIKJ�
d’apprentissages adéquats 

�K<OK<J�����

��� �� L’apprenant écoute	K	@C��
avec intérêt l’activité de 

l’enseignant ? �
L’apprenant possède –K	�
@C�� C<J�� JLGGFIKJ�
d’apprentissage ?  �
 E�=8@K	@C�9FE�LJ8><�
G<E;8EK�C<�:FLIJ����

��� ��



����
��

��D@E�� �FE=IFEK8K@FE�� �� ��� +IF:\;<	K	@C� G8I� C8� D@J<� <E�
:FDDLE� ;<J� KI8M8LO� ;<�
I<:?<I:?<�;<J�]C\M<J���)FLII@K@C��
>L@;<	K	@C� <K� C<� I<C8E:<	K	@C� C<�
débat à l’aide de questions ? �

��� ��  OGFJ<	K	@C� :C8@I<D<EK�
J<J� I]GFEJ<J� �� '<J�
8JJLD<	K	@C� ���FE=IFEK<K	
@C� J<J� EFLM<8LO� 8:HL@J�
8M<:� J<J� G<I:<GK@FEJ�
@E@K@8C<J����
 JK	@C�I]:<GK@=�Y�C8�:I@K@HL<�
����
-<JG<:K<	K	@C�� C<J�
principes d’un débat ? �

��� ��

/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� � � -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
���D@E�� !FIDLC8K@FE�;<�C8�

I\>C<��
��� ��  E:8;I<	K	@C�<K�8==@E<	K	@C�C<J�

I]GFEJ<J�;<J�8GGI<E8EKJ����
'8� KI8:<� ]:I@K<� :FEJK@KL<	K	<CC<�
l’ensemble des compétences 

<O@>@9C<J����

��� �� �FCC89FI<	K	@C� ;8EJ� C8�
JPEK?]K@J8K@FE�;L�:FLIJ�<E�
;FEE8EK� ;L� J<EJ� 8LO�
EFLM<8LO�J8MF@IJ��<K:
����

��� ��

��D@E�� �FEJFC@;8K@FE�� ��� �� +IFGFJ<	K	@C� LE<� 8:K@M@K]� ;<�
:FEJFC@;8K@FE�;<J�8:HL@J����

��� �� (F9@C@J<	K	@C��
8;]HL8K<D<EK��C<J�
I<JJFLI:<J�� 8GGIFGI@]<J�
GFLI�C8�I]JFCLK@FE�;<�
l’activité � ;<�
:FEJFC@;8K@FE����

��� ��

��

⮚�+I8K@HL<�G];8>F>@:F	didactique de l’enseignants n°4 �

 OG]I@<E:<����8EJ�������������������������������������������������������������)@M<8L����F:KFI8K�<K��$+ .�$$��

Tableau 16 : Grille d’observation enseignant titulaire 2 �



���
��

/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��
��D@E�� .@KL8K@FE�GIF9C\D<�� ��� ��  EFE:<�–K	@C�C8�J@KL8K@FE�

GIF9C\D<�;<M8EK�JLJ:@K<I�C8�
� :LI@FJ@K]�� ;<J�
8GGI<E8EKJ����

��� �� *9J<IM<	K	@C� 8M<:�
@EK]I^K� C8� J@KL8K@FE�
GIF9C\D<���'8�I<GFIK<	
K	@C� 8E8CPJ<�� :FEMFHL<�
J<J�GI]8:HL@J
��

��� ��

��D@E�� �]:FLM<IK<�� ��� �� .FCC@:@K<	K	@C� C8� :LI@FJ@K]�
;<J� ]C\M<J� ��  E:8;I<	K	@C�
:<KK<�]K8G<�8M<:�;<J��

��� �� L’apprenant écoute	K	�
il  avec intérêt l’activité 

;<��

��� ��

�
/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� � -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<��

 O@JK<E:<�� � FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� FL@�� EFE��

� � � � � HL<JK@FEJ�9@<E�GI]:@J<J�<K�
GFLI� MF@K	@C� ;<J� JLGGFIKJ�
d’apprentissages adéquats 

�K<OK<J�����

� � l’enseignant ? �
L’apprenant possède 

–K	@C�� C<J�
� JLGGFIKJ�
d’apprentissage ?  En 

=8@K	@C�9FE�LJ8><�
G<E;8EK�C<�:FLIJ����

� �



����
��

��D@E�� �FE=IFEK8K@FE�� � �� ��� +IF:\;<	K	@C� G8I� C8� D@J<�
<E� :FDDLE� ;<J� KI8M8LO�
;<�I<:?<I:?<�;<J�]C\M<J���
)FLII@K	@C�� >L@;<	K	@C� <K� C<�
I<C8E:<	K	@C� C<� ;]98K� Y�
l’aide de questions ? �

��� ��  OGFJ<	K	@C��
:C8@I<D<EK�� J<J�
I]GFEJ<J���� '<J�
8JJLD<	K	@C����
�FE=IFEK<	K	@C�
� J<J�EFLM<8LO�
8:HL@J�8M<:�J<J�
� G<I:<GK@FEJ�
@E@K@8C<J����
 JK	@C� I]:<GK@=� Y� C8�
:I@K@HL<�����
-<JG<:K<	K	@C��C<J�
GI@E:@G<J�� d’un 

;]98K����

��� ��

���D@E�� !FIDLC8K@FE��;<�
I\>C<��

C8�� �� ���  E:8;I<	K	@C� <K� 8==@E<	K	@C�
C<J� I]GFEJ<J� ;<J�
8GGI<E8EKJ����
'8�KI8:<�]:I@K<�:FEJK@KL<K	
elle l’ensemble des 

:FDG]K<E:<J�<O@>@9C<J����

��� �� �FCC89FI<	K	@C� ;8EJ� C8�
JPEK?]K@J8K@FE� ;L�
:FLIJ� <E� ;FEE8EK� ;L�
J<EJ� 8LO� EFLM<8LO�
J8MF@IJ��<K:
����

��� ��

��D@E�� �FEJFC@;8K@FE�� � �� ��� +IFGFJ<	K	@C� LE<� 8:K@M@K]�
;<� :FEJFC@;8K@FE� ;<J�
8:HL@J����

��� �� (F9@C@J<	K	@C��
 8;]HL8K<D<EK�� C<J��
I<JJFLI:<J�8GGIFGI@]<J�
GFLI�C8�I]JFCLK@FE�
� ;<��

��� ��

/@D@E>��  K8G<�;<�C8�C<[FE�� � � -bC<�;<J�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<�� � � �

 O@JK<E:<�� FL@�� )FE��  EJ<@>E8EK�� FL@�� EFE��  C\M<J�� � FL@�� EFE��

� � � � � � � l’activité 

:FEJFC@;8K@FE����
;<��� �



����
��

��

Récapitulatif de la pratique didactique des enseignants formés à l’ENS  

La pratique didactique des enseignants formés à l’ENS est différente de celle des enseignants vacataires. Cette différence se� J@KL<� 8L�

E@M<8L�;<�C8�D8@KI@J<�;<�C8�J8CC<�<K�C<�I<JG<:K�;<�C8�G];8>F>@<
��<G<E;8EK�C<�D8>@JK<I�;@O@K�;FD@E<�8LJJ@�C<LI�GI8K@HL<�;onc l’apprenant est encore 

JG<:K8K<LI�;8EJ�C8�:FEJKIL:K@FE�;L�J8MF@I�<K�E<�G<LK�;FE:�G8I�:FEJ]HL<EK�;]M<CFGG<I�C<J�8GK@KL;<J�G?@CFJFG?@HL<J
���

4.2. Présentation des résultats du guide d’entretien des quatre enseignants  
�

Notre guide d’entretien passé auprès des enseignants est constitué de quatre (04) parties. En premier lieu l’identification de l’enquêté, 

;8EJ� LE� J<:FE;� C@<L� C<J� :8I8:K]I@JK@HL<J� JF:@F	� ;]DF>I8G?@HL<J�� <E� KIF@J@\D<� C@<L� C8� :FEE8@JJ8E:<� ;<� C8� EFK@FE� ;<� GI8K@HL<� I]=C<O@M<� ;8EJ�

l’enseignement de la philosophie et en quatrième lieu les conditions de possibilités de l’enseignement de la philosophie p8I�C<�;]98K�:<�HL<�EFLJ�

nommons DVDP. Ce guide d’entretien est présenté sous forme de question	réponse. Nous présenterons d’abord le guide d’entretien des 

enseignants vacataires puis celui des enseignants formés à l’ENS.�

��

4.2.1. Présentation du guide d’entretien des enseignants vacataires  

Tableau 17 : Entretien avec l’enseignant vacataire 1��
�

l’enseignant vacataire 1 � réflexive dans l’enseignement du philosopher � G8I�GI8K@HL<�I]=C<O@M<���� qu’on aurait dû dire  ou faire pendant 

LE�:FLIJ��

,L<JK@FEJ	I]GFEJ<J�� 8M<:�� /?<D<��FEE8@JJ8E:<�;<�C8�EFK@FE�;<�GI8K@HL<�� ,L<JK@FE�	�Qu’entendez	MFLJ�� -]GFEJ<�	�c’est le fait de voir ce �



����
��

,L<JK@FE��	�,L<CC<�;@==]I<E:<�
]K89C@JJ<Q	MFLJ�<EKI<�C8�
;@;8:K@HL<�<K�C8�G];8>F>@<����

-]GFEJ<��	��Je pense que la pédagogie s’occupe du 

:FDD<EK�<EJ<@>E<I�FL�KI8EJD<KKI<�C<�J8MF@I�Y�
l’apprenant pour la didactique je n’ai pas de notion  �

,L<JK@FE�	�+8IC8EK�;<��C8�GI8K@HL<�
I]=C<O@M<��G<EJ<Q	MFLJ�HL<�C8�
MbKI<��JF@K�MI8@D<EK�I]=C<O@M<���
)FDD<I�C8����

-]GFEJ<�–��Je crois qu’elle l’est. Ma 

pratique est l’inter	]:?8E><�:<�HL@�M<LK�
;@I<�HL<�A<�:FEJKIL@J�C<�:FLIJ�8M<:�C<J�
]C\M<J
��

,L<JK@FE��	�+<EJ<Q	MFLJ�HL<�
MFKI<�GI8K@HL<�;]M<CFGG<�
l’esprit critique des  élèves ? �

-]GFEJ<��	�+CLJ�FL�DF@EJ�� ,L<JK@FE� �	� ,L<CJ� D8K]I@<CJ�
LK@C@J<Q	MFLJ� CFIJ� ;<� C8�
GI]G8I8K@FE�;<�MFKI<�:FLIJ����

-]GFEJ<�	� J’utilise le manuel au 

GIF>I8DD<�� C<J� ;@:K@FEE8@I<J�� C<J�
9FI;J�<K�8E:@<EJ�:8?@<IJ
��

,L<JK@FE� �� –� 1FKI<� GI8K@HL<�
<JK	<CC<� JK8K@HL<�� FL�
;PE8D@HL<� ��  K� :FD9@<E� ;<�
K<DGJ� =8LK	@C� GFLI� HL<� MFLJ�
puissiez l’ajuster ? �

-]GFEJ<��	�Ma pratique est statique, car je l’ajuste 

8L�9FLK�;<�KIF@J�DF@J��;FE:�8GI\J�LE�KI@D<JKI<
��
,L<JK@FE� �	�Qu’est	:<� HL@� MFLJ�
GFLJJ<�Y�8ALJK<I�MFKI<�GI8K@HL<����

-]GFEJ<� �	� � la raison principale c’est 

C<J�I]JLCK8KJ�;<J�8GGI<E8EKJ��

/?\D<���–�'<J�:FE;@K@FEJ�;<�
possibilités d’une DVDP en 

:C8JJ<�;<�J<:FE;<��

,L<JK@FE� �	� �M<Q	� MFLJ� ;]AY� <EJ<@>E]� >IZ:<� 8L�
;]98K�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<����

-]GFEJ<��	�)FE�� ,����� +<EJ<Q	MFLJ�� HL<�
l’enseignement par le débat peut 

;]M<CFGG<I�� l’esprit � :I@K@HL<�
� ;<J�8GGI<E8EKJ����

-<GFEJ<�� �� '<� ;]98K�
développe effectivement l’EC 

des apprenants car c’est un 

:8;I<� FL� @C� P� 8� MI8@D<EK�
]:?8E><� <K� :?8:LE�;FEE<� JFE�
8M@J� <E� I<JG<:K8EK� :<CL@� ;<J�
8LKI<J
� 1F@CY� GFLIHLF@� C<J�
<OGFJ]J�JFEK�@EK]I<JJ8EKJ��

,L<JK@FE� �� ��M<Q	MFLJ� ;]AY� FI>8E@J]� LE� 8K<C@<I�
;]98K�<EKI<�]C\M<J����

-]GFEJ<� � �� *L@
� 'FIJ� ;<� C8�
AFLIE]<� DFE;@8C<� ;<� C8�
G?@CFJFG?@<� ;FEK� C<� K?\D<� ]K8@K�
+?@CFJFG?@<� <K� ;@>@K8C@J8K@FE� ;L�
J8MF@I
��

,L<JK@FE� �� �� +<EJ<Q	MFLJ� HL<� C8�
formation de l’enseignant eJK�
@DGFIK8EK� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�
<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����



����
��

-]GFEJ<� ��  O8:K<D<EK�� :8I��
c’est pendant la formation 

qu’on apprend les �
K<:?E@HL<J� ;<� KI8EJD@JJ@FE��
;L� J8MF@I� 8LO� 8GGI<E8EKJ� � <K�
FE� J8@K� HLF@� =8@I<� ;<M8EK�
n’importe quelle situation. �

,L<JK@FE� �� �� +8IK@:@G<Q	MFLJ� JFLM<EK� 8LO�
AFLIE]<J�G];8>F>@HL<J�GFLI�C8�=FID8K@FE�:FEK@EL<�
;<J�<EJ<@>E8EKJ����

�� ��

�� �� �� �� �� ,L<JK@FE��	�,L<CC<�;@==]I<E:<�
]K89C@JJ<Q	MFLJ�<EKI<�C8�;@;8:K@HL<�<K�C8�
G];8>F>@<����

�� �� �� �� �� -]GFEJ<��	�Oui puisqu’elle est 

@EK<I8:K@M<��
�� �� �� �� �� � ,L<JK@FE��	�Qu’est	:<�HL@�MFLJ�GFLJJ<�

Y�8ALJK<I�MFKI<�GI8K@HL<����
�� �� �� �� �� � ,����� +<EJ<Q	MFLJ�� HL<�

l’enseignement par le débat peut 

;]M<CFGG<I�� l’esprit � :I@K@HL<�
� ;<J�8GGI<E8EKJ����

�� �� �� �� �� � -]GFEJ<���*L@�:<KK<�=FID8K@FE�AFL<�LE�
grand rôle car il revient à l’enseignant 

;<� D<KKI<� KFLK� JFE� J8MF@I� <K� J8MF@I	
=8@I<� Y� :FEKI@9LK@FE� GFLI� <EJ<@>E<I
�
'<J�]C\M<J�8KK<E;<EK��
souvent tout de l’enseignant �

��

��

�

�
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Tableau 18 : Entretien avec l’enseignant vacataire 2 �
l’enseignant vacataire 2 � ;<�� GI8K@HL<�� I]=C<O@M<�� ;8EJ��

l’enseignement du philosopher  �
GI8K@HL<�I]=C<O@M<���� GI8K@HL<� I]=C<O@M<�<JK� C<� =8@K�;<�

GFIK<I� LE� AL><D<EK� JLI� J8�
manière d’enseigner �

-]GFEJ<��	�%<�G<EJ<�HL<�C8�G];8>F>@<�
s’interesse de la manière d’enseigner 

8LJJ@�9@<E�HL<�C8�;@;8:K@HL<
���

,L<JK@FE�	�+8IC8EK�;<�GI8K@HL<�I]=C<O@M<�
G<EJ<Q	MFLJ�HL<�C8�MbKI<�JF@K�MI8@D<EK�
I]=C<O@M<�<K�EFDD<I�C8����

-]GFEJ<�–�(8�GI8K@HL<�<JK�I]=C<O@M<�
puisqu’elle est basée sur l’APC �

,L<JK@FE��	�+<EJ<Q	MFLJ�HL<�
votre pratique développe l’esprit 

:I@K@HL<�;<J��]C\M<J����

,L<JK@FE��	�,L<CJ�D8K]I@<CJ�LK@C@J<Q	
MFLJ� CFIJ� ;<� C8� GI]G8I8K@FE� ;<� MFKI<�
:FLIJ����

-]GFEJ<�	� J’utilise le manuel au 

GIF>I8DD<�� C<J� 9FI;J� <K� 8E:@<EJ�
:8?@<IJ
��

,L<JK@FE� �� –� 1FKI<� GI8K@HL<� <JK	<CC<�
JK8K@HL<� FL� ;PE8D@HL<� ��  K� :FD9@<E� ;<�
K<DGJ� =8LK	@C� GFLI� HL<� MFLJ� GL@JJ@<Q�
l’ajuster ? �

-]GFEJ<� �	� (8� GI8K@HL<� <JK�
dynamique mais je l’ajuste au 

9FLK�;<�KIF@J�DF@J�;FE:�8GI\J�LE�
KI@D<JKI<��

-]GFEJ<� �	� C’est lorsque je juge 

qu’elle ne me m’a pas aidé à �
8KK<@E;I<�C<J�F9A<:K@=J�M@J]J��

/?\D<� �� –� '<J� :FE;@K@FEJ� ;<�
possibilités d’une DVDP en classe de 

J<:FE;<�C@KK]I8@I<��

,L<JK@FE� �	� �M<Q	� MFLJ� ;]AY� <EJ<@>E]�
>IZ:<�8L�;]98K�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<����

-]GFEJ<��	�)FE��

-<GFEJ<�� �� *L@� @C� =8LK� ALJK<� 9@<E�
<OGC@HL<I�8LO�8GGI<E8EKJ�C<�9LK�M@J]���

,L<JK@FE� �� �� �M<Q	MFLJ� ;]AY� FI>8E@J]�
LE�8K<C@<I�;]98K�<EKI<�]C\M<J����

-]GFEJ<����)FE�A<�=8@J�ALJK<�C<J�<OGFJ]J��,L<JK@FE� �� �� +<EJ<Q	MFLJ� HL<�
la formation de l’enseignant est 

@DGFIK8EK� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�
<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����

,L<JK@FE�����+8IK@:@G<Q	MFLJ�
JFLM<EK�8LO�AFLIE]<J�G];8>F>@HL<J�
GFLI�C8�=FID8K@FE�:FEK@EL<�;<J�
<EJ<@>E8EKJ����

�� �� ��

��

�

,L<JK@FEJ	I]GFEJ<J�� 8M<:�� /?<D<����FEE8@JJ8E:<�;<�C8�EFK@FE�� ����,L<JK@FE�	�Qu’entendez	MFLJ�G8I�� -]GFEJ<�	�+FLI�DF@��C8��



����
��

Récapitulatif du guide d’entretien avec les enseignants vacataires  

Les points essentiels à relever de ce guide d’entretien avec les enseignants vacataires sont les suivants : �

Dans un premier temps il est avéré que ces derniers n’ont pas une connaissance claire de la notion de pratique réflexive ni d<�;@;8:K@HL<
�

+8I� :FEJéquent même s’ils déclarent leur pratique réflexive, elle ne l’est pas au fond, car ils n’ajustent et ne modifient pas de man@\I<�

significative leur façon d’enseigner. �

�8EJ� LE� J<:FE;� C@<L� LE� ]C]D<EK� <JJ<EK@<C� 8� I<K<EL� EFKI<� 8KK<EK@FE
�  E� <==<K�� C<J� <EJ<@>E8EKJ� JFEK� LE8E@D<J� HL<� C8� ;@J:LJJ@FE� <JK� LE�

dispositif efficace pour développer l’esprit critique des apprenants. Même s’ils n’ont pas encore enseigné avec cette méthode�� @CJ� G<EJ<EK�

néanmoins qu’il serait efficace pour le déploiement de l’EC chez les apprenants, car c’est un cadre par excellence pour l’inter échange des idées 

<K�;L�;]M<CFGG<D<EK�;<J�:FDG]K<E:<J�;L�G?@CFJFG?<I��GIF9C]D8K@J<I	:FE:<GKL8C@J<I	argumenter). C’est un pan de ce qui se fait déjà avec les 

<OGFJ]J�<E�:C8JJ<
���



����
��

4.2.2. Présentation du guide d’entretien des enseignants titulaires  
��

/89C<8L����� EKI<K@<E�8M<:�<EJ<@>E8EK�K@KLC8@I<���
,L<JK@FE	�réponse avec l’enseignant 

K@KLC8@I<���
/?<D<��FEE8@JJ8E:<��
;<�C8�EFK@FE�;<�GI8K@HL<�
I]=C<O@M<�;8EJ�
l’enseignement du 

G?@CFJFG?<I���

,L<JK@FE�	��
Qu’entendez	MFLJ� G8I�
GI8K@HL<�I]=C<O@M<����

-]GFEJ<�	� CC<�:FEJ@JK<�Y�GFIK<I�LE�AL><D<EK�:I@K@HL<��Y�
GI<E;I<�;<�C8�;@JK8E:<�JLI�J8�GIFGI<�D8E@\I<�;<�
KI8EJD<KKI<�C<�J8MF@I�8LO�8GGI<E8EKJ��

,L<JK@FE��	�,L<CC<�;@==]I<E:<�]K89C@JJ<Q	
MFLJ�<EKI<�C8�;@;8:K@HL<�<K�C8�G];8>F>@<����

-]GFEJ<� �	� � '8�
pédagogie s’occupe du 

:FDD<EK� <EJ<@>E<I� FL�
KI8EJD<KKI<� C<� J8MF@I�
8CFIJ� HL<� C8� ;@;8:K@HL<�
@EJ@JK<� JLI� C<� :FEK<EL�
;FEK� HLF@� <EJ<@>E<I��
J<CFE�DF@���

,L<JK@FE�	� +8IC8EK� ;<�
GI8K@HL<� I]=C<O@M<�
G<EJ<Q	MFLJ� HL<� C8�
MbKI<� � JF@K� MI8@D<EK�
I]=C<O@M<�<K�EFDD<I�C8�
���

-]GFEJ<��–��Je crois qu’elle l’est. Ma pratique est 

l’inter	]:?8E><�:<�HL@�M<LK�;@I<�HL<�A<�:FEJKIL@J�C<�:FLIJ�
8M<:�C<J�]C\M<J
��M<:�DF@�:<�JFEK�C<J�8GGI<E8EKJ�HL@�
KI8M8@CC<EK�GCLJ��

,L<JK@FE��	�+<EJ<Q	MFLJ�HL<�MFKI<�
pratique développe l’esprit critique des  

]C\M<J����

-]GFEJ<��	�/FLK� Y� =8@K
�
"I8:<� 8LO� ;<MF@IJ��
<OGFJ]J�@CJ�KI8M8@CC<EK�<K�
C<J�I]JLCK8KJ�JFEK��
J8K@J=8@J8EKJ��

,L<JK@FE� �	� ,L<CJ�
D8K]I@<CJ� LK@C@J<Q	MFLJ�
CFIJ�;<�C8�GI]G8I8K@FE�;<�
MFKI<�:FLIJ����

-]GFEJ<�	� J’utilise le manuel au programme, les 

;@:K@FEE8@I<J��C<�)<K
��

,L<JK@FE� �� –� 1FKI<� GI8K@HL<� <JK	<CC<�
JK8K@HL<� FL� ;PE8D@HL<� ��  K� :FD9@<E� ;<�
K<DGJ� =8LK	@C� GFLI� HL<� MFLJ� GL@JJ@<Q�
l’ajuster ? �

-]GFEJ<��	�(8�GI8K@HL<�
<JK� ;PE8D@HL<� <K� A<�
l’ajuste à chaque �
:FLIJ��

,L<JK@FE��	�Qu’est	:<�
HL@�MFLJ�GFLJJ<�Y�
8ALJK<I��MFKI<�GI8K@HL<����

-]GFEJ<��	� �Ce qui me pousse à le faire c’est l’objectif 

M@J]�G8I�C<�:FLIJ�:<�AFLI�<K�A<�MF@J�HL<�A<�;F@J�:?8E><I��
J@EFE�C<�I]JLCK8K�E<�J<I8�G8J�8KK<@EK��



����
��

/?\D<���–�'<J�:FE;@K@FEJ�;<�GFJJ@9@C@K]J�
d’une DVDP en classe de �

,L<JK@FE� �	��M<Q	� MFLJ�
;]AY�<EJ<@>E]��

-]GFEJ<��	�)FE�� ,�� ��+<EJ<Q	vous que l’enseignement par le débat peut 

développer l’esprit critique des apprenants ? �
J<:FE;<�� >IZ:<�8L�;]98K�<E�:C8JJ<�

;<�J<:FE;<����
� �

-<GFEJ<�� �� '<� ;]98K� ;]M<CFGG<�
<==<:K@M<D<EK� C<� J<EJ� :I@K@HL<� ;<J�
8GGI<E8EKJ�:8I�@CJ�:FE=IFEK<EK�C<LIJ�@;]<J�
Y�:<CC<J�;<J�8LKI<J�<K�C<J�=8[FEE<EK���

,L<JK@FE� �� �� �M<Q	
MFLJ� ;]AY� FI>8E@J]� LE�
8K<C@<I� ;]98K� <EKI<�
]C\M<J����

-]GFEJ<����*L@
�'FIJ�
;<� C8� AFLIE]<� DFE;@8C<�
;<� C8� G?@CFJFG?@<� ;FEK�
C<�K?\D<�]K8@K��

,L<JK@FE� �� �� +<EJ<Q	MFLJ� HL<� C8� =FID8K@FE� ;<�
l’enseignant est important dans le processus 

<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����

Réponse : Exactement, car c’est pendant 

la formation qu’on apprend les 

K<:?E@HL<J�;<�KI8EJD@JJ@FE�;L�J8MF@I�8LO�
apprenants. L’enseignant doit être formé 

GFLI� J8MF@I� @EK<IM<E@I� ;<M8EK� K<CC<� FL�
K<CC<�J@KL8K@FE�;8EJ�J8�:C8JJ<��

,L<JK@FE�� �����
+8IK@:@G<Q	MFLJ�JFLM<EK�
8LO� AFLIE]<J�
G];8>F>@HL<J� GFLI� C8�
=FID8K@FE� :FEK@EL<� ;<J�
<EJ<@>E8EKJ����

-]GFEJ<� �� *L@� :FDD<�
A<� JL@J� 8E@D8K<LI� A<�
;F@J� D<� =FID<I�
:FEK@EL<CC<D<EK� GFLI�
E<� G8J� ^KI<� Y� C8� KI8@E<�
:8I�KFLK�]MFCL<��

��

��

/89C<8L������ EKI<K@<E�8M<:�<EJ<@>E8EK�K@KLC8@I<����
,L<JK@FEJ�� –-]GFEJ<J�� 8M<:��
l’enseignant titulaire 2 �

/?<D<����FEE8@JJ8E:<�;<�C8�
EFK@FE�;<�GI8K@HL<�I]=C<O@M<�
dans l’enseignement du 

G?@CFJFG?<I���

,L<JK@FE�	��
Qu’entendez	MFLJ�G8I�
GI8K@HL<�I]=C<O@M<����

-]GFEJ<�	�'8�GI8K@HL<�I]=C<O@M<�<JK�C<�=8@K�
d’interroger sans cesse sa manière d’enseigner 

dans le but de l’améliorer pour atteindre les 

F9A<:K@=J�=@O]J��
,L<JK@FE��	�,L<CC<�;@==]I<E:<�]K89C@JJ<Q	
MFLJ�<EKI<�C8�;@;8:K@HL<�<K�C8�G];8>F>@<����

-]GFEJ<��	�'8�G];8>F>@<�K89C<�
JLI�C<�:FDGFIK<D<EK�;<J�
<EJ<@>E8EKJ�<K�]C\M<J�<E�:FLIJ�
et  la manière d’enseignée en 

:C8JJ<���C8�;@;8:K@HL<�@EJ@JK<�JLI�
C<�:FEK<EL�;L�:FLIJ���

,L<JK@FE�	�+8IC8EK�;<�
GI8K@HL<� I]=C<O@M<�
G<EJ<Q	MFLJ� HL<� C8�
MbKI<� � JF@K� MI8@D<EK�
I]=C<O@M<� <K� EFDD<I�
C8����

-]GFEJ<�–� � Je crois qu’elle l’est. Ma pratique est 

l’inter	]:?8E><
��M<:�DF@�:<�JFEK�C<J�8GGI<E8EKJ��
HL@�KI8M8@CC<EK�GCLJ�A<�C<�>L@;<�;8EJ�:<K�
8GGI<EK@JJ8><��
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��

,L<JJK@FE��	�+<EJ<Q	MFLJ�HL<�MFKI<�
pratique développe l’esprit critique des  

]C\M<J����

-]GFEJ<� �	� *L@� :8I� CFIJ� ;<J�
exposés je vois qu’ils ne se 

:FEKI<;@J<EK� G8J� �� @CJ� D<� JFEK�
G8J�:8K]>FI@HL<J�<K�@CJ�FEK��
l’esprit ouvert �

,L<JK@FE� �	� ,L<CJ�
D8K]I@<CJ� LK@C@J<QMFLJ�
CFIJ� ;<� C8� GI]G8I8K@FE�
;<�MFKI<�:FLIJ����

-]GFEJ<�	� J’utilise le manuel au programme, les 

;@:K@FEE8@I<J��C<�)<K��D<J�:FEE8@JJ8E:<J��

�
,L<JK@FE� �� –� 1FKI<� GI8K@HL<� <JK	<CC<�
JK8K@HL<� FL� ;PE8D@HL<� �� K� :FD9@<E� ;<�
K<DGJ� =8LK	@C� GFLI� HL<� MFLJ� GL@JJ@<Q�
l’ajuster ? �

-]GFEJ<��	�(8�GI8K@HL<�<JK�
dynamique et je l’ajuste après 

:?8HL<�� ]M8CL8K@FE�
J]HL<EK@<CC<
��

,L<JK@FE��	�Qu’estce 

HL@�MFLJ�GFLJJ<�Y�
8ALJK<I��MFKI<�GI8K@HL<����

-]GFEJ<� �	� � Ce qui me pousse à le faire c’est 

l’objectif visé par le programme  et je vois que je 

;F@J�:?8E><I�GFLI�8KK<@E;I<�C<�I]JLCK8K
��

/?\D<���–�'<J�:FE;@K@FEJ�;<�GFJJ@9@C@K]J�
d’une DVDP en classe de �

J<:FE;<��

,L<JK@FE� �	� �M<Q	� MFLJ� ;]AY�
<EJ<@>E]� >IZ:<� 8L� ;]98K� <E�
:C8JJ<�;<�J<:FE;<����

-]GFEJ<��	�)FE
�� ,����+<EJ<Q	vous que l’enseignement par le débat 

peut développer l’esprit critique des apprenants ? �

-<GFEJ<�� �� '<� ;]98K� ;]M<CFGG<�
<==<:K@M<D<EK� C<� J<EJ� :I@K@HL<� ;<J�
8GGI<E8EKJ� :8I� @CJ� :FE=IFEK<EK� <K� C<J�
8ALJK<EK
����

,L<JK@FE� �� ��M<Q	MFLJ� ;]AY�
FI>8E@J]� LE� 8K<C@<I� ;]98K� <EKI<�
]C\M<J����

-]GFEJ<� � �� *L@
�
'FIJ� ;<� C8� AFLIE]<�
DFE;@8C<� ;<� C8�
G?@CFJFG?@<� ;FEK� C<�
K?\D<�]K8@K��

,L<JK@FE� �� �� +<EJ<Q	MFLJ� HL<� C8� =FID8K@FE� ;<�
l’enseignant est important dans le processus 

<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><����

Réponse : Exactement, car  c’est pendant 

la formation qu’on apprend les 

K<:?E@HL<J� ;<� KI8EJD@JJ@FE� � ;L� J8MF@I�
aux apprenants. L’enseignant doit être 

=FID]�GFLI�J8MF@I�@EK<IM<E@I�;<M8EK�K<CC<�
FL�K<CC<�J@KL8K@FE�;8EJ�J8�:C8JJ<
��

,L<JK@FE� �� �� +8IK@:@G<Q	MFLJ�
JFLM<EK� 8LO� AFLIE]<J�
G];8>F>@HL<J� GFLI� C8�
=FID8K@FE� :FEK@EL<� ;<J�
<EJ<@>E8EKJ����

-]GFEJ<���*L@��A<�;F@J�
D<� =FID<I�
:FEK@EL<CC<D<EK� GFLI�
E<� G8J� ^KI<� Y� C8� KI8@E<�
:8I� KFLK� :?8E><� <K� Y�
KFLK�DFD<EK
��

��



���
��

Récapitulatif du guide d’entretien avec les enseignants titulaires :  

Les guides d’entretien avec les enseignants formés à des particularités. En effet, en 

raison d’une part de leur formation professionnelle, ils sont tous deux titulaires d’un Doctorat 

<E� philosophie. Cela change la donne, d’autant plus qu’ils mettent leur savoir	=8@I<� Y�

contribution pour mieux initier    l’apprenant au sens critique. Nous pouvons donc dire ici que 

C<� E@M<8L� ;<� =FID8K@FE� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� AFL<� LE� IbC<� GI]GFE;]I8EK� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�

<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;L�G?@CFJFG?<I�:?<Q�C<J�8GGI<E8EKJ�;<�J<:FE;<
��<J�<EJ<@>E8EKJ�

FEK�LE<�GI8K@HL<�I]=C<O@M<�<K�FEK�LE<�9FEE<�:FEE8@JJ8E:<�;<�C8�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<
�

�<� GCLJ� @CJ� :FEJ@;\I<EK� HL<� C8� �1�+� <JK� LE� ;@JGFJ@K@=� <==@:8:<� GFLI� C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<�

l’esprit critique et des compétences du philosopher. �

4.2.3. Les causes du non développement de l’esprit critique chez les apprenants de 

seconde littéraire  

�8EJ� :<KK<� JFLJ� –� J<:K@FE�� @C� J<I8� HL<JK@FE� ;<� ;FEE<I� C<J� :8LJ<J� ;<� C8� D8LM8@J<�

performance des apprenants sur l’esprit critique. Nous allons classer ces causes en deux 

catégories : d’un côté nous ferons une analyse critique des pratiques enseignantes et 

C’immaturité des élèves au philosopher de l’autre. �

4.2.3.1. Analyse critique et interprétation des pratiques des enseignants de la classe de 
seconde littéraire  

Il est judicieux de rappeler ici ce qu’on entend par pratique didactique. En effet, pour 

(8I>L<rite Altet, (2002, p.85) la pratique didactique est tout d’abord synonyme de pratique 

<EJ<@>E8EK<
�'8�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<�<JK�8CFIJ�« la manière de faire singulière d’une personne, 

sa façon réelle, propre d’exécuter une activité professionnelle : l’enseignement ».�'8�GI8K@HL<�

;@;8:K@HL<�E<�G<LK�;FE:�G8J�^KI<�JPJK]D8K@J]<��:8I�:?8HL<�<EJ<@>E8EK�8�LE<�D8E@\I<�;<�=8@I<�

qui lui est propre. Cependant puisque l’enseignant doit atteindre les objectifs prévus par le 

:LII@:LCLD� ;<� C8� :C8JJ<�� @C� <JK� E]:<JJ8@I<� HL<� :<� ;<IE@<I� GL@JJ<� 8MF@I� LE<� GI8K@HL<� CL@�

permettant d’arriver à ses fins, à savoir atteindre convenablement et véritablement les 

objectifs.  La présentation des données de la grille d’observation et du guide d’entretien des 

<EJ<@>E8EKJ� �MF@I� K89C<8LO� :@	;<JJLJ�� EFLJ� G<ID<K� ;<� I<C<M<I� GCLJ@<LIJ� ;]=8@CC8E:<J� ;8EJ� C8�

GI8K@HL<�;<J�<EJ<@>E8EKJ
��

D’abord la qualité de la formation des enseignants de philosophie.  Les tableaux nous 

montrent clairement que l’enseignant formé à l’ENS s’en sort mieux que l’enseignant 

Macataire qui n’a suivi aucune formation de base. Les résultats soutiennent ce point de vue car 

lors de l’analyse des données, nous avons constaté que les classes à fort pourcentage 



����
��

d’acquisition de l’EC sont celles dirigées par les deux enseignants formés à l’ENS. Cela nous 

:FE;L@K� @E]CL:K89C<D<EK� Y� :FE:CLI<� HL<� C8� HL8C@K]� ;<� C8� =FID8K@FE� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� <JK� LE�

facteur majeur pour le développement de l’EC.  �

De plus l’une des causes de la non acquisition de l’EC chez les apprenants est le 

manque d’une pratique réflexive et adaptée de l’enseignant. En fait le guide d’entretien 

montre que les enseignants s’appuient plus sur les expériences (nombre d’années dans 

l’enseignement). Ils cultivent ainsi la routine, répétant les mêmes habitudes lors des pratiques 

;<� :C8JJ<
� �<G<E;8EK� :?8HL<� :C8JJ<� 8� LE<� G8IK@:LC8I@K]�� <K� :<C8� :?8E><� J<CFE� C<J� AFLIJ
��

L’enseignant habitué à la routine ne pourra pas atteindre les objectifs, car la classe est en 

perpétuelle mutation et il devrait aussi adapter sa pratique et l’ajuster peE;8EK�<K�8GI\J�:?8HL<�

GI8K@HL<
���

4.2.3.2. Origine de la non acquisition de l’EC chez les apprenants  
�

)FLJ�E<�GFLMFEJ� A<K<I�<EK@\I<D<EK� C8� =8LK<�JLI� C<J�<EJ<@>E8EKJ
� �'<J�8GGI<E8EKJ�FEK�

aussi une part de responsabilité sur le fait que l’esprit critique et� KFLK<J� C<J�:FDG]K<E:<J�;L�

philosopher ne se manifestent pas chez lui. Les résultats obtenus de l’évaluation des quatre 

micros compétences de l’EC ont montré moult problèmes chez l’apprenant.  �

�8EJ� LE� GI<D@<I� GC8E� @C� :FEM@<EK� ;<� JFLC@>E<I� C<� ;]J@EK]I^K� ;<J� 8GGI<E8EKJ� CFIJ� ;<J�

cours de philosophie. L’apprenant est désinvolte pendant le cours de philosophie ; cela le 

pousse à ne pas se mobiliser pour construire son savoir avec l’enseignant. Le trouble et le 

;]JFI;I<� G<E;8EK� C<J� :FLIJ� @EJK8CC<EK� LE<� 8KDFJG?\I<� G8J� ;L� KFLK� GIFG@:<� GFLI�

l’enseignement. �

�Dans un second plan l’apprenant n’est pas initié aux méthodes actives. Nous notons le 

manque, voire l’inexistence  d’inter action, dialogue entre l’enseignant et l’apprenant. Ceci 

G8I:<	que l’apprenant n’est pas� habitué dès le bas âge à l’inter	]:?8E><�� C8� G8IK@:@G8K@FE�

G<E;8EK�C<�:FLIJ
�

)FLJ�8MFEJ�8E8CPJ]�;8EJ�:<KK<�JFLJ	�G8IK@<�C<�:8LJ<J�;L�EFE�;]GCF@<D<EK�;<J�8GK@KL;<J�

;L� G?@CFJFG?<I� :?<Q� C<J� 8GGI<E8EKJ� <K� JFDD<J� 8II@M]J� Y� C8� :FE:CLJ@FE� J<CFE� C8HL<CC<� C8�

GI8K@que didactique de l’enseignant et sa formation sont aussi bien à l’origine de ce 

manquement que le désintéressement de l’apprenant, puisqu’il n’est pas initié aux méthodes 

8:K@M<J
�$C�<JK�@E;@JG<EJ89C<�GFLI�EFLJ�;<�KIFLM<I�LE�;@JGFJ@K@=�<==@:8:<�<K�8;8GK]�8L�:FEK<OK<�
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];L:8K@=� :8D<IFLE8@J�� 8=@E� ;<� I<D];@<I� Y� :<KK<� =8@CC<� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ�

<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�J<:FE;<�C@KK]I8@I<
��

��
4.2.3.3. Apports de la Discussion à visée démocratique et Philosophique (DVDP) dans le 

développement des compétences philosophiques : problématisation- argumentation et 

conceptualisation chez les élèves de seconde littéraire  

⮚ Définition, historique et buts de la DVDP  

'8�;@J:LJJ@FE�Y�M@J]<�;]DF:I8K@HL<�<K�G?@CFJFG?@HL<���1�+��<JK�LE<�GI8K@HL<��

;@;8:K@HL<�@EJK8LI]<�G8I�(@:?<C�/FQQ@��G?@CFJFG?<�=I8E[8@J�<K�;@;8:K@:@<E�;<�C8�G?@CFJFG?@<
��$C�

est également expert en sciences de l’éducation. Il travaille sur la pratique de la philosophie 

8M<:� C<J� <E=8EKJ
��@<E�HL<� C8��1�+� JF@K� LE<� GI8K@HL<� � G?@CFJFG?@HL<� 8M<:� C<J� <E=8EKJ� �;L�

primaire) son implémentation, ses buts et sa valeur nous ont poussé à l’adopter et l’adapter au 

:FEK<OK<� ];L:8K@=� :8D<IFLE8@J
� �<KK<� GI8K@HL<� <JK� @EK<I8:K@M<�� I]=C<O@M<
� �  CC<� GIFD<LK�

l’autonomie de pensée chez les élèves dans la mesure où @CJ�JFEK�8L�:<EKI<�;L�GIF:<JJLJ�;<�

construction du savoir. D’emblée la DVDP a deux objectifs majeurs : objectif de 

;]DF:I8K@J8K@FE�;L�J8MF@I�<K�F9A<:K@=�Y�M@J]<�G?@CFJFG?@HL<
��

L’objectif démocratique de la DVDP se matérialise, il permet de rendre la philoJFG?@<�

8::<JJ@9C<�Y�KFLJ��:<�HL@�<EKI8@E<�LE<�;]DF:I8K@J8K@FE�;L�J8MF@I
��8EJ�:<�:FEK<OK<��C8��1�+�

;]M<CFGG<�LE<� G];8>F>@<� ;<� C8� :FFG]I8K@FE� FL� LE<� G];8>F>@<� :FFG]I8K@M<
� CC<�D<K� =@E� 8L�

magister dixit car l’enseignant ici n’est qu’un animateur�<K�EFE�LE�D8@KI<
�'8��1�+�8�GFLI�

but majeur non seulement de mettre fin à l’enseignement vertical (qui met  l’enseignant  en 

haut de l’échelle et le considère comme unique détenteur du savoir et les élèves en bas de 

l’échelle avec pour objectif de recevoir la doctrin<�;L�D8@KI<��D8@J�8LJJ@�<K�JLIKFLK�;<�=8@I<�;<�

l’apprenant non plus un réceptacle de connaissance, mais comme  acteur majeur dans la 

construction de son savoir grâce à l’enseignement horizontal. Il répartit les   fonctions entre 

C<J�]C\M<J
�'<J�;@==]I<EKJ�rôles lors d’un atelier de DVDP sont : �

Le rôle de l’animateur :  

	 $C�8::L<@CC<�<K�<E:FLI8><�C<J�@EK<IM<EK@FEJ
�

	 Il facilite les échanges. Il veille à susciter le conflit des idées, (qui n’est pas d’accord), 

mais en insistant sur le fait que c’est un conflit�d’idées, pas de personnes. Qui n’est 

pas d’accord avec cette idée (et pas avec la personne qui énonce l’idée). �

	 Il ne préjuge pas du hors sujet d’une intervention, mais demande le lien                          

;L�GIFGFJ�8M<:�C<�JLA<K�KI8@K]
�$C�E<�;@K�G8J�JFE�GF@EK�;<�ML<�G<IJFEE<C
��
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��

	 $C�<JK� CY�GFLI�HL<JK@FEE<I�<K�D<KKI<�C<J�<E=8EKJ� �8GGI<E8EKJ��<E�GFJKLI<�;<�I<:?<I:?<
�

.<J� @EK<IM<EK@FEJ�FEK�GFLI�F9A<:K@=�;�8@;<I� C<�>IFLG<�Y�D@<LO�G<EJ<I�G8I� JF@	�D^D<��

G8J�;<�G<EJ<I�Y�J8�GC8:<
��

	 $C� J<� =8@K� 8KK<EK@=� Y� :<� HL@�DFK@M<� C<J� G8IK@:@G8EKJ� <K� ]M@K<� ;<�D<E<I� C<� >IFLG<� Fd� @C�

voudrait qu’il aille. (Philo cité) �

Le président de séance :�$C�<JK�C<�>8I;@<E�;L�K<DGJ��;<J�I\>C<J�<K�;@JKI@9L<�C8�G8IFC<
��

Le Reformulateur���!F:8C@J]�JLI�C<J�@;]<J�<OGI@D]<J�<K�EFE�JLI�C8�G<IJFEE<�FL�JFE�@EK<EK@FE��

J8�=FE:K@FE�E]:<JJ@K<�;�]:FLK<I��;<�:FDGI<E;I<�<K�;<�I<;@I<��KIF@J�:FDG]K<E:<J�;@JK@E:K<J��J8EJ�

AL><I�<K�J8EJ�I@<E�8AFLK<I
�$C�=8LK�I<;@I<�:C8@I<D<EK�<K�JPEK?]K@HL<D<EK�:<�HL@�M@<EK�;�^KI<�;@K��<E�

préservant l’essentiel. �

Le synthétiseur���$C�<JK�C8�D]DF@I<�;L�>IFLG<�:8I�@C�GI<E;�C<J�EFK<J�G8I�FI;I<�:?IFEFCF>@HL<
��

Les observateurs :� $C� I<C\M<� C<J� @E=FID8K@FEJ� LK@C<J� GFLI� GI<E;I<� :FEJ:@<E:<� ;<� :<� HL@� J<�

G8JJ<
� $C� GIFGFJ<� ;<J� ;@8>EFstiques pour l’amélioration des failles constatées. Il est un 

F9J<IM8K<LI� ;PE8D@HL<� ;L� >IFLG<� <K� 8LJJ@� LE� F9J<IM8K<LI� ;<J� GIF:<JJLJ� ;<� G<EJ]<J�

�GIF9C]D8K@J8K@FE�� �I>LD<EK8K@FE� <K� :FE:<GKL8C@J8K@FE�
� )FLJ� MFPFEJ� ;FE:� :C8@I<D<EK� HL<�

c’est l’apprenant qui est� 8L� :<EKI<� ;<� C8� :FEJKIL:K@FE� ;<� JFE� J8MF@I�� :8I� @C� ;F@K� I<DGC@I� J8�

D@JJ@FE�<K�:<C8�G<ID<K�;<�;]M<CFGG<I�C<J�8GK@KL;<J�G?@CFJFG?@HL<J
��

⮚ L’objectif à visée philosophique :� La DVDP permet d’acquérir les compétences 

G?@CFJFG?@HL<J��� FE� KI8M8@CC<� JLI� C<J� GIF:<JJLJ� ;<� G<EJ]<J� HL@� ;FEE<EK� LE<� M@J]<�

G?@CFJFG?@HL<�8LO�]:?8E><J�<EKI<�8LKI<J����

	 La problématisation�: la philosophie est d’abord l’art de  poser les questions. Car les 

questions sont plus importantes. La problématisation suscite chez l’apprenant la 

:LCKure de la question c’est	Y	;@I<� J<� GFJ<I� JF@	D^D<� C<J� HL<JK@FEJ� ;<M8EK� LE<�

J@KL8K@FE�<K�8LJJ@�GFJ<I�C<J�HL<JK@FEJ�8LO�8LKI<J�<K�]M@K<I�8@EJ@�C<�;F>D8K@JD<
���

	 La conceptualisation :� la philosophie est aussi l’art de la conceptualisation et la 

:FE:<GKL8C@J8Kion permet à l’apprenant de veiller à définir les termes, donner un sens 

exact aux mots qu’ils utilisent pour éviter d’être mal compris. �

	 L’argumentation :�Ceci permet à l’élève de savoir fonder ses arguments pertinents et 

MI8@J�JLI�C8�98J<�;<�C8�I8@JFE�<K�EFE�;<J�FEK�;@K�FL�;<J�:IFP8E:<J
���

Philosopher c’est savoir ce que parler veut dire, L’atelier de Discussion permet à l’apprenant 

;<�J8MF@I�GI<E;I<�C8�G8IFC<�<E�GL9C@:��;<�K<E@I�LE�;@J:FLIJ�;8EJ�C<�JKI@:K�I<JG<:K�;<J�I\>C<J�;<�

la logique et penser d’une D8E@\I<�8LKFEFD<
��



����
��

La DVDP développe plusieurs autres qualités chez l’apprenant. Fais dans un contexte 

;<�:FFG]I8K@FE�FL�C<J�8GGI<E8EKJ�JFEK�:F	I<JGFEJ89C<J�:8I�@CJ�8JJLI<EK�C<J�=FE:K@FEJ�<EJ<D9C<�

:<C8�;]M<CFGG<�C8�:LCKLI<�;<�C8�G8@O�<K�;L�G8IK8><
�.LI�C<�GC8E�JF:@8C�<CC<�G<ID<K�C8�CLKK<�:FEKI<�

l’instrumentalisation et l’égoïsme. L’existence des règles lors de l’atelier de discussion n’a 

pas pour but de faire de l’apprenant un citoyen soumis, un citoyen dompté mais développe en 

lui le sens d’une citoyenneté� :I@K@HL<
�  CC<� ;]M<CFGG<� 8LJJ@� C<J� M8C<LIJ� I]GL9C@:8@E<J� ;<�

liberté, de paix du vivre ensemble, de liberté d’expression (exprimer son point de vue en 

respectant celui de l’autre) ; l’égalité car chacun à une part égale dans la prise de parole, la 

;]:<EKI8C@J8K@FE�:8I�@CJ�8JJLI<EK�;<J�=FE:K@FEJ�<K�;F@M<EK�I<E;I<�:FDGK<
��

⮚ Déroulement  d’un atelier de DVDP  
	 La disposition de l’espace :� Il est important de noter que lors d’un atelier de 

discussion à visée démocratique et philosophique, la classe est disposée d’une 

manière particulière. Les bancs sont disposés d’une manière ronde pour faciliter la 

:F?]J@FE�;L�>IFLG<�<K�C8�M@J@9@C@K]�:8I�Fn ne peut débattre que l’on se voit face à face. �

	 L’existence d’un support didactique :� Il est nécessaire d’avoir des supports qui 

>L@;<IFEK�C<J�]:?8E><J
��8EJ�C<J�D8EL<CJ�;<�G?@CFJFG?@<�8LO�GIF>I8DD<J�@C�P�8�:<IK<J�

;<J�J@KL8K@FEJ�GIF9C\D<J�D8@J�:<CC<J	:@�ne sont pas toujours utilisées or c’est elles qui 

déclenchent chez l’apprenant la curiosité et le pousse à la réflexion. �

4.2.4- Conception d’un dispositif de DVDP, son adaptation et  son implémentation dans 

le processus enseignement/apprentissage de la philosophie en classe de seconde littéraire  

Il convient de rappeler que l’objectif principal de la présente étude est de concevoir un 

dispositif philosophique, adapter au contexte éducatif camerounais et l’implémenté en classe 

;<�J<:FE;<� C@KK]I8@I<
��<KK<�Iecherche s’inscrit dans le domaine de l’ingénierie didactique et 

KFLK<�@E>]E@<I@<�M@J<�8L�GI<D@<I�GC8E�LE<�8D]C@FI8K@FE��LE<�@EEFM8K@FE
��

4.2.4.1�	� Cas pratique de l’animation d’un atelier de DVDP  en classe de seconde 

littéraire au LBY 

/?\D<�;<�C8�;@J:LJJ@FE���C<J�K?\J<J�<K?EF�:<EKI@JK<J�;<J�I8:@JK<J�@DG]I@8C@JK<J�<K�EFLJ���

�LI]<������D@ELK<J�

+8E]C@JK<J����

	'<J�F9J<IM8K<LIJ�: constitués de l’enseignant de la classe et des stagiaires.�

	�L’animateur de l’atelier �



����
��

	�'<�JPEK?]K@J<LI���LE�]C\M<�;<�C8�:C8JJ<��

	�'<J�]C\M<J�;<�C8�:C8JJ<��

Déroulement : l’animateur commence à donner les précisions sur les objectifs visés 

par l’atelier et distribue les rôles (étant donné que le dispositif est à sa phase 

d’expérimentation, nous avons donné quelque rôles��� GI]J@;<EK� ;<� J]8E:<�� JPEK?]K@J<LI� � <K�

G8IK@:@G8EKJ�
���

Objectifs visés :��

Il s’agissait pour nous de vérifier���

✔ Le niveau d’autonomie de pensée de l’apprenant�

✔ Sa capacité de problématiser, de conceptualiser et d’argumenter�

✔ La qualité d’expression�

�FE:CLJ@FE�;<�l’atelier�: il s’agissait pour nous dans cet atelier d’évaluer le niveau de 

performances des apprenants sur le déploiement de l’EC. Il ressort que la discussion 

est un dispositif efficace pour l’enseignement apprentissage du philosopher en seconde 

comme l’@CCLJKI<� C<J� K89C<8LO� ;L� GFJK� K<JK� � ;L� >IFLG<� <OG]I@D<EK8C� �:FE=\I<� K89C<8L�

������<K���������

4.4. Présentation analytique des données quantitatives de la démarche expérimentale : 
vérification des hypothèses  

)FLJ� 8MFEJ� <EI<>@JKI]� C<J� HL8KI<� :C8JJ<J� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<J� HL<� :FDGK<� C<�'�4
�

L’effectif total des élèves de ces classes est de 191 donc 75 garçons et 116 filles (voir le 

tableau 8). La taille de l’échantillon est de 30 élèves répartis ainsi qu’il suit selon la formule 

E�)�;FEE]<�GCLJ�?8LK
���

/89C<8L�����<==<:K@=�]:?8EK@CCFEE]�G8I�:C8JJ<�<K�G8I�J<O<��
. -$ �� "�-�*).�� !$'' .�� /*/�'��
($3/ �� ���� ���� ���
 .+��� ���� ���� ���
 .+���� ���� ���� ���
.#�� ���� ���� ���
/*/�'�� ��� ��� ����

��
��La taille de notre échantillon est de 30 élèves. Ils représentent l’ensemble de la population 

:@9C<
�'<LI�Z><�M8I@<�<EKI<���<K���8EJ
�'<�K89C<8L�:@	;<JJFLJ�����



����
��

Tableau 22 : répartition sur l’âge des enquêtés �
�" �� )FD9I<��
/FK8C�� ����
��� ��
��� ���
��� ���
��� ���
��� ���
��� ���
��� ��

�����������������������������������.FLI:<���<EHL^K<�;<�K<II8@E�8MI@C������
��
��

�
��

Parmi les 30 élèves constituants l’échantillon nous enregistrons deux (02) redoublants 

et 28 non redoublants d’après le tableau ci	;<JJFLJ����
��

/89C<8L������-]G8IK@K@FE�;L�JK8KLK�;<J�8GGI<E8EKJ��
��

./��/0/�� )FD9I<��
/FK8C�� ���� �

�- �*0�'�)/�� ���
��)*)�- �*0�'�)/�� ����

��
��

�

�
� � �

� �

�
� �

�
� ��

� �
�
� �

�
� �

�
� �

�



����
��

!@>LI<�����I]G8IK@K@FE�JLI�C<�JK8KLK�;<J�<EHL^K]J��

�
��
.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

4.3.1 Analyse des performances des élèves sur l’acquisition de l’EC grâce à 

l’implémentation de la DVDP dans le processus enseignement/apprentissage de la 

philosophie. (HS1)  

4.3.1.1 Distribution des scores des élèves au pré-test de l’expérience 1 dans le groupe  

témoin 

/89C<8L�������@JKI@9LK@FE�;<J�J:FI<J�;<J�]C\M<J�8L�GI]	test de l’expérience 1 dans le groupe 

K]DF@E��
+I]	K<JK	#.�� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� ��� �������

(FP<EE<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� �� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<��5�����5�� ��� ������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�CP:]<�9@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

�<�K89C<8L�GI]J<EK<�C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�;L�>IFLG<�K]DF@E�8L�GI]	K<JK�

de l’expérience 1. D’après ce K89C<8L�� C<J� EFK<J� JFEK� :FDGI@J<J� <EKI<� �� <K� �� 8M<:� LE<�

GI];FD@E8E:<� ;8EJ� C8� :C8JJ<� ;<� EFK<J6�� �� �6� JF@K� ������
� �<� E@M<8L� ;<� G<I=FID8E:<�

s’explique par le fait que les élèves du groupe témoin n’avait pas encore reçu l’enseignement 

EFID8C
��



����
��

4.3.1.2 Distribution des scores des élèves au pré-test de l’expérience 1 dans le groupe 

expérimental  
Tableau 25 : Distribution des scores de l’expérience 1 au pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<��
 OG]I@D<EK8C��

+I]	K<JK	#.�� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� ��� �������

(FP<EE<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� ��� ��������

�FEE<�G<I=FID8E:<��5�����5�� �� �������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

�<�K89C<8L�GI]J<EK<�C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�8L�GI]	test de l’expérience 1 

;8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C
�.<CFE�:<�K89C<8L��C8�D8AFI@K]�;<J�]C\M<J�FEK�;<J�EFK<J�HL@�M8I@<EK�

<EKI<���<K���JF@K�������
�)FLJ�8MFEJ�]>8C<D<EK�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<���Y���

����������<K�LE�J<LC�]C\M<�8P8EK�LE<�EFK<�;<�����������
��

4.3.1.3. Analyse des scores du pré-test à partir des indicateurs statistiques  

/89C<8L������;<J�J:FI<J�;L�GI]�K<JK�Y�G8IK@I�;<J�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J��
$E;@:8K<LIJ�� "IFLG<�K]DF@E�� "IFLG<�<OG]I@D<EK8C��

(FP<EE<�� ����� �����

 :8IK�KPG<�� ��������� ���������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

.<CFE� C<J� @E;@:8K<LIJ� JK8K@JK@HL<J�� C<J� J:FI<J� ;<J� ]C\M<J� ;8EJ� C<J� >IFLG<J� K]DF@E�

GI]J<EK<EK� LE<� DFP<EE<� ;<� ���� <K� LE� ]:8IK	KPG<� ;<� �������
� +8I� :FEKI<� ;8EJ� C<� >IFLG<�

<OG]I@D<EK8C�� C8� DFP<EE<� ;<J� J:FI<J� <JK� ;<� ����� GFLI� LE<� ]:8IK	KPG<� ;<� �������
� �<J�

JK8K@JK@HL<J�DFEKI<EK�:C8@I<D<EK�HL<�C<J�EFK<J�8L�GI]	K<JK�JFEK�=8@9C<J
�

4.3.1.4. Analyse des scores du groupe témoin et expérimental au post-test dans 
l’expérience 1 

Tableau 27 : Distribution des scores de l’expérience 1 au post	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@E��
+FJK	K<JK	#.�� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��



����
��

(8LM8@J<�
G<I=FID8E:<��

6�����6�� ��� �������

(FP<EE<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� ��� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<��5�����5�� ��� ������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

������������<� K89C<8L�GI]J<EK<� C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J� 8L�GFJK	test à l’expérience 1 

;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@EJ
��FDG8I8K@M<D<EK�8LO�JK8K@JK@HL<J�;L�GI]	K<JK��FE�EFK<�LE<�?8LJJ<�;L�

GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<���Y���JF@K�;]JFID8@J�Y��������<K�;<�:<LO�

8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<���Y����JF@K������
� E�FLKI<��C<�GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�8P8EK�LE<�

EFK<�;<���Y���8�:?LK]�Y�����������

4.3.1.5. Analyse des scores de l’expérience 1 au post-test dans le groupe expérimental  

/89C<8L� ��� �� �@stribution des scores de l’expérience 1 au post	K<JK� ;8EJ� C<� >IFLG<�
<OG]I@D<EK8C��
+FJK	K<JK	#.�� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� ������

(FP<EE<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<�� 5�����5�� ��� �������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

�<� K89C<8L� DFEKI<� HL<� C<� ;@JGFJ@K@=� ;@;8:K@HL<� <OG]I@D<EK]� ;8EJ� C<� >IFLG<�

<OG]I@D<EK8C�8�<L�LE�<==<K�GFJ@K@=�JLI�C<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�8L�GFJK	test de l’expérience 1. Les 

EFK<J�;<J�]C\M<J�M8I@<EK�;]JFID8@J�<EKI<���<K���8M<:�LE<� =FIK<�GIFGFIK@FE�;<J�]C\M<J� 8P8EK�

LE<�EFK<�<EKI<���<K���JF@K����������GL@J�:<CC<�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�M8I@8EK<J�<EKI<���

<K����JF@K�������
�'<�GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�:FDGI@J<J�<EKI<���<K���8�HL8EK�Y�

CL@�:FEJ@;]I89C<�:?LK]�Y������
��

4.3.1.6 Analyse des scores du post-test à partir des indicateurs statistiques  

/89C<8L������.:FI<J�GFJK�K<JK�8M<:�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J��
$E;@:8K<LIJ�� "IFLG<�K]DF@E�� "IFLG<�<OG]I@D<EK8C��

(FP<EE<�� ����� �����



���
��

 :8IK�KPG<��  ����������� �� ���������������������������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

Ce tableau présente quelques indicateurs statistiques permettant d’apprécier les notes 

;<J�]C\M<J�8L�GFJK	test. Dans le groupe témoin, la moyenne est de 8,7 et l’écart type est de �

��16227766. Dans le groupe expérimental la moyenne est de 12,2 et l’écart	KPG<� ;<�����������������

���������
� �<J� ;FEE]<J� DFEKI<EK� :C8@I<D<EK� HL<� C<� ;@JGFJ@K@=� ;@;8:K@HL<� GIFGFJ]<� Y�

8D]C@FI<I� C<J� G<I=FID8E:<J� ;<J� ]C\M<J� ;8EJ� C<� >IFLG<� <OG]I@D<EK8C� G8I� I8GGFIK� Y�

l’enseignement normal proposé dans le groupe témoins. �

4.3.2. Analyse des performances des élèves sur le débat et le dialogue entre pairs comme 
technique favorisant l’EC des apprenants   

4.3.2.1. Distribution des scores de l’expérience 2 au pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@E��

Tableau 30 : Distribution des scores de l’expérience 2 au pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@E��
+I]	K<JK	#.��� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�G<I=FID8E:<�� 5����6�� ��� �������

(FP<EE<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<�� 5�����5�� �� ������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�CP:]<�9@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������
��

�<�K89C<8L�GI]J<EK<�C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�;L�>IFLG<� K]DF@E�8L�GI]	K<JK�

de l’expérience 2. D’après ce tableau, les notes sont comprises entre 1
� <K� �� 8M<:� LE<�

prédominance dans la classe [1 ; 4] soit 66,34%. Ce niveau de performance s’explique par le 

fait que les élèves du groupe témoin n’avait pas encore reçu l’enseignement normal. �

4.3.2.2. Distribution des scores de l’expérience 2 pré-test dans le groupe expérimental  

Tableau 31 : Distribution des scores de l’expérience 2 pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<��
+I]	K<JK	#.��� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�
G<I=FID8E:<��

5����6�� ���� �������

(FP<EE<�
G<I=FID8E:<��

5�����6�� ��� �������



����
��

�FEE<�G<I=FID8E:<��5�����5�� ��� ������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

�<�K89C<8L�GI]J<EK<�C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�8L�GI]	test de l’expérience 2 

;8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C
�.<CFE�:<�K89C<8L��C8�D8AFI@K]�;<J�]C\M<J�FEK�;<J�EFK<J�HL@�M8I@<EK�

<EKI<�� <K��� JF@K�������
�)FLJ�8MFEJ�]>8C<D<EK�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<��� Y���

(33,33%), et aucun élève n’aura dépassé la note de 7. �

4.3.2.3. Analyse des scores au pré-test de l’expérience 2 à partir des indicateurs 

statistiques 

/89C<8L������;<J�J:FI<J�;L�GI]�K<JK�Y�G8IK@I�;<J�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J��
$E;@:8K<LIJ�� "IFLG<�K]DF@E�� "IFLG<�<OG]I@D<EK8C��

(FP<EE<�� ������ ������

 :8IK�KPG<�� ������������ ������������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

.<CFE� C<J� @E;@:8K<LIJ� JK8K@JK@HL<J�� C<J� J:FI<J� ;<J� ]C\M<J� ;8EJ� C<J� >IFLG<J� K]DF@E�

GI]J<EK<EK�LE<�DFP<EE<�;<������<K�LE�]:8IK	KPG<�;<����������
�+8I�:FEKI<�;8EJ�C<�>IFLG<�

<OG]I@D<EK8C�� C8�DFP<EE<� ;<J� J:FI<J� <JK� ;<� ����� GFLI� LE<� ]:8IK	KPG<� ;<� ����������
��<J�

JK8K@JK@HL<J�DFEKI<EK�:C8@I<D<EK�HL<�C<J�EFK<J�8L�GI]	K<JK�JFEK�=8@9C<J
�

4.3.2.4. Analyse des scores de l’expérience 2 du groupe témoin au post-test  

Tableau 33 : Distribution des scores de l’expérience 2 au post	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@E��
+FJK	K<JK	#.�� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� �������

(FP<EE<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<�� 5�����5�� ��� ������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

������������<� K89C<8L�GI]J<EK<� C8�;@JKI@9LK@FE�;<J�EFK<J�;<J�]C\M<J� 8L�GFJK	test à l’expérience 2 

;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@EJ
��FDG8I8K@M<D<EK�8LO�JK8K@JK@HL<J�;L�GI]	K<JK��FE�EFK<�LE<�?8LJJ<�;L�



����
��

GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<���Y���JF@K�;]JFID8@J�Y��������<K�LE<�C]>\I<�

8L>D<EK8K@FE�;<�:<LO�8P8EK�;<J�EFK<J�8CC8EK�;<���Y����JF@K������
� E�FLKI<��C<�GFLI:<EK8><�

;<J�]C\M<J�8P8EK�LE<�EFK<�;<���Y���8�:?LK]�Y�����������

4.3.2.5. Analyse des scores de l’expérience 2 au post-test dans le groupe expérimental  

Tableau 34 : Distribution des scores de l’expérience 2 au post	K<JK� ;8EJ� C<� >IFLG<�
<OG]I@D<EK8C��

+FJK	K<JK	#.��� )FK<���� !I]HL<E:<�� +FLI:<EK8><��

(8LM8@J<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� ������

(FP<EE<�G<I=FID8E:<�� 5�����6�� ��� �������

�FEE<�G<I=FID8E:<�� 5�����5�� �� �������

�� /FK8C�� ���� �������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

�<� K89C<8L� DFEKI<� HL<� C<� ;@JGFJ@K@=� ;@;8:K@HL<� <OG]I@D<EK]� ;8EJ� C<� >IFLG<�

<OG]I@D<EK8C�8�<L�LE�<==<K�GFJ@K@=�JLI�C<J�EFK<J�;<J�]C\M<J�8L�GFJK	test de l’expérience 2. Les 

EFK<J�;<J�]C\M<J�M8I@<EK�;]JFID8@J�<EKI<���<K���8M<:�LE<� =FIK<�GIFGFIK@FE�;<J�]C\M<J� 8P8EK�

LE<�EFK<�<EKI<���<K���JF@K����������GL@J�:<CC<�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�M8I@8EK<J�<EKI<���<K�

���JF@K�������
�'<�GFLI:<EK8><�;<J�]C\M<J�8P8EK�;<J�EFK<J�:FDGI@J<J�<EKI<���<K���8�HL8EK�Y�

CL@�:FEJ@;]I89C<�:?LK]�Y������
��

4.3.2.6. Analyse des scores du post-test à partir des indicateurs statistiques  

Tableau 35 : analyse des scores de l’expérience 2 au post	K<JK� Y� G8IK@I� ;<J� @E;@:8K<LIJ�
JK8K@JK@HL<J��

$E;@:8K<LIJ�� "IFLG<�K]DF@E�� "IFLG<�<OG]I@D<EK8C��

(FP<EE<�� ����� ������

 :8IK�KPG<��  �� ������������� ���������������������������

.FLI:<��� EHL^K<J�;<�K<II8@E�8L�'P:]<��@C@E>L<�;<�48FLE;]��8MI@C�������

��

Ce tableau présente quelques indicateurs statistiques permettant d’apprécier les notes 

;<J�]C\M<J�8L�GFJK	test. Dans le groupe témoin, la moyenne est de 4,9 et l’écart type est de1, 

662995958. Dans le groupe expérimental la moyenne est de 6,68 et l’écart	KPG<� ;<�

����������
� �<J� ;FEE]<J� DFEKI<EK� :C8@I<D<EK� HL<� C<� ;@JGFJ@K@=� ;@;8:K@HL<� GIFGFJ]<� Y�



����
��

8D]C@FI<I� C<J� G<I=FID8E:<J� ;<J� ]C\M<J� ;8EJ� C<� >IFLG<� <OG]I@D<EK8C� G8I� I8GGFIK� Y�

l’enseignement normal proposé dans le groupe témoins.  �

4.3.3 -Vérification des hypothèses  

)FLJ�8MFEJ�FGK]�GFLI�;<J�K<JKJ�;<�:FDG8I8@JFE�;<J�DFP<EE<J�;<J�J:FI<J�F9K<ELJ�8L�GI]�

K<JK�<K�8L�GFJK	K<JK
�'<J�GI@E:@G8LO�K<JKJ�DF9@C@J]J�JFEK�C<�K<JK�;<�.KL;<EK�<K�C<�K<JK�;L�B?@�;<LO
��

'<�K<JK�;<�.KL;<EK�G<ID<K�;<�K<JK<I�C<J�?PGFK?\J<J�JK8K@JK@HL<J�JL@M8EK<J����

● L’hypothèse nulle H0 est l’hypothèse que l’on souhaite tester : pas de changement 

J@>E@=@:8K@=�<EKI<�C<�GI]�K<JK�<K�C<�GFJK�K<JK
��

● L’hypothèse alternative H1 : Evolution entre le pré test et le post test ; est l’hypothèse 

HL@�J<I8�I<K<EL<�8u cas où le test statistique rejette l’hypothèse nulle H0. L’hypothèse 

que l’on souhaite valider dans ces cas, est H1 �

Comme pour tout test, la conclusion qui sera déduite des résultats de l’analyse aura un 

:8I8:K\I<�GIF989@C@JK<� ��*E�E<�GFLII8�GI<E;I<�LE<�décision qu’en ayant conscience qu’il y a 

LE�:<IK8@E�I@JHL<�;<�J<�KIFDG<I
��<�I@JHL<�EFLJ�<JK�;FEE]�G8I�C<�J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE�;L�K<JK�

(α). �

�8EJ� C<�:8;I<�;<�EFKI<� ]KL;<��EFLJ�<==<:KL<IFEJ�;<J� K<JKJ�8L�J<L@C�;<����
�'8� K89C<�;<J�

M8C<LIJ�LJL<CC<J�;<�C8�loi de Student nous donne la valeur q du quantile d’ordre 1	�α/2 de la 

CF@�;<�.KL;<EK�Y�E	�;<>I]�;<�C@9<IK]�]>8C�Y������

-\>C<�;<�;]:@J@FE�� ��

'8�I\>C<�;<�;]:@J@FE�GFLI�C<�K<JK�/�;<�.KL;<EK�8L�J<L@C�;<�����<JK�C8�JL@M8EK<����

● .@�SK	JK8K@JK@:S��q ou seuil de significativité >0,05 on accepte l’hypothèse H0.  �

● .@�K	statistic|> q ou seuil de significativité <0,05 on rejette l’hypothèse H0.  �

Dans notre étude, l’hypothèse principale de recherche (HPR) est confirmée à la 

validation de l’hypothèse secondaire 1 (HS1) et de l’hypothèse secondaire 2 (HS2). 

1]I@=@:8K@FE�;<�#.��



����
��

�
��

�8EJ� C<�>IFLG<� K]DF@E�� C8�M8C<LI�;L�;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@M@K]�<JK�;<�������� C8I><D<EK�

JLG]I@<LI� 8L� J<L@C� ;<� J@>E@=@:8K@FE� HL@� <JK� ;<� ����
� �LJJ@�� FE� 8� SKS���������� �@EJ@�

l’enseignement normal n’a pas apporté une amélioration significative au niveau des 

G<I=FID8E:<J�;<J�]C\M<J�<EKI<�C<�GI]	K<JK�<K�C<�GFJK	K<JK
��8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C��FE�EFK<�

LE<� ;@==]I<E:<� J@>E@=@:8K@M<� <EKI<� C<J� J:FI<J� 8L� GI]	K<JK� <K� 8L� GFJK	K<JK
� �@EJ@� C8� M8C<LI� ;L�

;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@M@K]�<JK�;<��������@E=]I@<LI�8L�J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE�HL@�<JK�;<������<K�FE�8�

SKS����������
� �L� K<ID<� ;<� :<KK<� 8E8CPJ<� EFLJ� GFLMFEJ� :FE:CLI<� HL<� EFKI<� ?PGFK?\J<�

J<:FE;8@I<�EV�<JK�8::<GK]<
���

Application du test du khi-deux à l’HS1  

L’hypothèse à tester est la suivante : Il existe un lien entre les scores des apprenants 

au post test de vérification de l’HS1 et le Type d’enseignement reçu. Elle sera retenue si 

F9K@<EK�LE<�M8C<LI�&?@	;<LO�������C<�J<L@C�=@O]
��

Afin d’établir le lien qui existe entre le type d’enseignement administré et le 

développement de l’Esprit Critique chez l’apprenant, nous avons appliqué un test du Khi	

:8II]�8LO�J:FI<J�F9K<ELJ�8L�GFJK	K<JK
�*E�F9K@<EK�C<�I]JLCK8K�JL@M8EK����

�
L’analyse des résultats du test du Khi	;<LO�<EKI<�C<J�J:FI<J�F9K<ELJ�G8I�C<J�8GGI<E8EKJ�

et le type d’enseignement reçu montre qu’il existe effectivement un lien entre ces deux 

M8I@89C<J��:8I�FE�8�F9K<EL�LE<�G	value = 0,023 < 0.05.  L’hypothèse nulle étant :C8@I<D<EK�

I<K<EL<��8@EJ@�FE�G<LK�8==@ID<I�:C8@I<D<EK�HL<� C<J�]C\M<J�;<�J<:FE;<�;]M<CFGG<D<EK�D@<LO�



����
��

l’Esprit critique en recevant un enseignement implémentant la discussion dans le processus 

d’apprentissage. �

�
Vérification de l’HS2  

�8EJ� C<�>IFLG<� K]DF@E�� C8�M8C<LI�;L�;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@M@K]�<JK�;<������� C8I><D<EK�

JLG]I@<LI� 8L� J<L@C� ;<� J@>E@=@:8K@FE� HL@� <JK� ;<� ����
� �LJJ@�� FE� 8� SKS��������� �@EJ@�

l’enseignement normal n’a pas apporté une amélioration significative au niveau des 

G<I=FID8E:<J�;<J�]C\M<J�<EKI<�C<�GI]	K<JK�<K�C<�GFJK�K<JK
��8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C��FE�EFK<�

LE<� ;@==]I<E:<� J@>E@=@:8K@M<� <EKI<� C<J� J:FI<J� 8L� GI]	K<JK� <K� 8L� GFJK� K<JK
� �@EJ@� C8� M8C<LI� ;L�

;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@M@K]�<JK�;<���������@E=]I@<LI�8L�J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE�HL@�<JK�;<������<K�FE�

8� SKS���������
� �L� K<ID<� ;<� :<KK<� 8E8CPJ<� EFLJ� GFLMFEJ� :FE:CLI<� HL<� EFKI<� ?PGFK?\J<�

J<:FE;8@I<�EV��<JK�8::<GK]<
���

Application du test du khi-deux à l’HS2  

L’hypothèse à tester est la suivante : Il existe un lien entre les scores des apprenants 

8L�post test de vérification de l’HS2 et le Type d’enseignement reçu. Elle sera retenue si 

F9K@<EK�LE<�M8C<LI�&?@	;<LO�������C<�J<L@C�=@O]
��

Afin d’établir le lien qui existe entre le type d’enseignement administré et le 

développement de l’Esprit Critique chez l’apprenant, nous avons appliqué un test du Khi	�

�



����
��

:8II]�8LO�J:FI<J�F9K<ELJ�8L�GFJK	K<JK
�*E�F9K@<EK�C<�I]JLCK8K�JL@M8EK����

��

L’analyse des résultats du test du Khi	;<LO�<EKI<�C<J�J:FI<J�F9K<ELJ�G8I�C<J�8GGI<E8EKJ�

et le type d’enseignement reçu montre qu’il existe effectivement un lien entre ces deux 

M8I@89C<J��:8I�FE�8�F9K<EL�LE<�G	value = 0,0312 < 0.05.  L’hypothèse nulle étant�:C8@I<D<EK�

I<K<EL<�� 8@EJ@� FE� G<LK� 8==@ID<I� :C8@I<D<EK� HL<� C<J� ]C\M<J� ;<� J<:FE;� ;]M<CFGG<D<EK�D@<LO�

l’Esprit critique en recevant un enseignement incluant le débat et le dialogue. �

4.4. Analyse à priori avec validation interne   
,L<CHL<J�HL<JK@FEJ�EFLJ�J<Iviront de fil d’ariane pour l’élaboration de notre analyse a �

GI@FI@
���

⮚�'<J�GI]I<HL@J�FEK	@CJ�]K]�G8I=8@K<D<EK�D8@KI@J]<J����

Au début de l’expérience, les prérequis qui devaient être maitrisées par l’apprenant 

]K8@<EK� C<J� JL@M8EK<J
� �� '<J� I\>C<J� ;L� ;]98K�� C8� D8@KI@J<� ;<J� I\>C<J� ;<� C8� CF>@HL<�� C<J� IbC<J�

pendant un atelier de DVDP. Cela à faciliter l’implémentation de notre dispositif discusionnel 

dans la mesure ou l’apprenant avait déjà une connaissance approximative de la discussion à 

KI8M<IJ�C<J�<OGFJ]J�qu’il fait en classe. Le sens de la curiosité de l’apprenant et sa maitrise des 

D];@8J�]K8@<EK�8LJJ@�LE�8KFLK�D8A<LI
��

⮚�'<J�F9A<:K@=J�;<�C8�J]8E:<�JFEK	@CJ�8KK<@EKJ����

'8�J]8E:<�8M8@K�GFLI�F9A<:K@=�GI@E:@G8C�;<�DFEKI<I�HL<�C<�;@JGFJ@K@=�;@J:LJ@FEE<C�;<�C8�

DVDP est efficace pour développer l’EC des apprenants et aussi leur autonomie de pensée. 

'<J� :FDG]K<E:<J� I]=]I<EK@<CC<J� ]K8@<EK� ;FEE]<J� :FDD<� JL@K� �� �� C8� =@E� ;<� :<K� 8K<C@<I��

l’apprenant sera capable de manifester les compétences du philosopher suivantes :�

GIF9C]D8K@J<I�–�:FE:<GKL8C@J<I�<K�8I>LD<EK<I
�'<�GFJK�8�DFEKI]�HL<�:<J�G<I=FID8E:<J�FEK�]K]�

8KK<@EK<J
���

⮚ Quelles sont les réussites lors de la mise en œuvre du dispositif de la DVDP ?  

● Les objectifs de l’atelier étant atteints, nous déduisons que l’implémentation de la 

�1�+� <JK� LE� JL::\J� <E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� C@KK]I8@I<
� )FLJ� EFKFEJ� C<J� GF@EKJ� ;<�

réussite suivants : l’amélioration du niveau de conceptualisation dans la mesure où 

C<J� 8GGI<E8EKJ� J8M<EK� ;]AY�� >IZ:<� 8L� ;@JGFJ@K@=� ;FEE<I� LE<� ;]=@E@K@FE� :C8@I<� 8LO�

:FE:<GKJ�� :8I� C8� G?@CFJFG?@<� <JK� U�l’art de la définition ».Avant d’engager une 



����
��

discussion, l’apprenant sait qu’il faut d’abord donner une signification, un sens 

aux termes clés de la discussion pour être sur une même longueur d’onde que ses 

G8@IJ
��

● L’amélioration du niveau d’argumentation, car l’apprenant est désormais capable 

;<�GI<E;I<�C8�G8IFC<�<E�GL9C@:�<K�;<�GIF;L@I<�LE�I8@JFEE<D<EK�CF>@HL<�<K�G<IK@E<EK
�

En effet, l’apprenant à travers la DVDP exprime sa pensée, en considérant aussi 

:<CC<� ;<J� 8LKI<J��� :<C8� =8MFI@J<� C8� KFC]I8E:<� <K� C8� :LCKLI<� ;<� C8� G8@O� <K� C8� EFE	

violence, choses qui sont contraire à l’esprit d’équipe et la construction de savoir. 

L’amélioration du niveau de problématisation, l’atelier a permis à l’apprenant de 

J8MF@I�;@JK@E>Ler une simple question et une problématique. L’apprenant maitrise 

]>8C<D<EK� C<J� IbC<J� ;8EJ� LE� 8K<C@<I� ;<� �1�+� <K� :<C8� =8:@C@K<� C<� G8IK8><� ;<J�

responsabilités et l’élève revient au centre de la construction du savoir. Le 

;@JGFJ@K@=� 8� 8LJJ@� G<ID@J� ;<� ;]M<CFGper chez l’élève la courtoisie, la résolution 

pacifique des différends, l’esprit d’équipe et le sens de la responsabilité.  �

⮚ Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du dispositif de la 

DVDP et quels ajustement apportés ?  

Les difficultés sont de plusieurs ordres. L’organisation de l’espace pendant un atelier de 

discussion est en table ronde. Cependant, l’espace de la classe n’était pas en notre faveur vue 

HL<�;8EJ� J8�;@JGFJ@K@FE�EFID8C<�� C<J� ]C\M<J� JFEK� =8:<� 8L� K89C<8L
��<G<E;8EK�� GFLI�;@J:LK<I��

l’on a besoin de se voir en face.  La DVDP est une nouvelle pratique et un dispositif 

;@;8:K@HL<�<K�G];8>F>@HL<�HL<�EFLJ�GIFGFJFEJ�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<���;<�:<�=8@K�C<J�8GGI<E8EKJ�

ont eu  du mal à s’arrimer vue qu’ils sont habitués à�prendre les notes dictées de l’enseignant 

or ici c’est eux	D^D<J�HL@�I]=C]:?@JJ8@<EK��HL@�]K8@<EK�8L�:<EKI<�;<�C8�:FEJKIL:K@FE�;L�J8MF@I
�

L’existence de plusieurs rôles étaient aussi un désavantage car ils ne sont pas habitués à avoir 

C<J�IbC<J�:FDD<�C<�GI]J@;<EK�;<�J]8E:<��C<�-<=FIDLC8K<LI��C<�JPEK?]K@J<LI�<K:
���

4.4.1. Validation interne du dispositif de la DVDP dans l’enseignement/apprentissage du 

philosopher en classe de seconde littéraire 
Il s’agit ici de procéder à une comparaison de l’analyse à prioI@� HL@� ;FEE<� C@<L� Y� C8�

M8C@;8K@FE�@EK<IE<�;L�;@JGFJ@K@=�D@J�<E�GC8:<���IK@>L<������
�'8�GI]J<EK<�]KL;<�D<K�<E�GC8:<�

une nouvelle pratique de l’enseignement de la philosophie (DVDP) en classe de seconde 

littéraire. L’analyse a priori nous a laissé voir que� C<J�8GGI<E8EKJ�FEK�;<J�;@==@:LCK]J�Y� =8@I<�

preuve d’esprit critique et de l’autonomie de pensée qui sont pourtant les notions phares au 



����
��

programme. Avec la mise en œuvre d’un atelier de discussion, les résultats du post test 

DFEKI<EK�HL<�:<J�;@==@:LCK]J�JFEK�I]JFCL<J
��<�:<�=8@K�<E�:FE=IFEK8EK�C<J�8E8CPJ<J�;L�GI]�K<JK�<K�

;L�GFJK�K<JK��EFLJ�GFLMFEJ�:FE:CLI<�J8EJ�EFLJ�KIFDG<I�HL<�C<J�F9A<:K@=J�M@J]J�JFEK�8KK<@EKJ�Y�

savoir développer l’EC chez les élèves de seconde littéraire à travers les micros compétences 

:FE:<GKL8C@J<I	�8I>LD<EK<I	�GIF9C]D8K@J<I
���

4.4.2. Synthèse des résultats   
�

Dans la présente étude, nous avons mené trois analyses de résultats. D’abord, nous 

avons mené une analyse des résultats des guides d’entretien administrés aux enseignants, 

<EJL@K<��EFLJ�8MFEJ�D<E]�LE<�8E8CPJ<�;<J�;FEE]<J�:FCC<:K]<J�CFIJ�;L�GI]	K<JK�<K�GFJK	K<JK�;8EJ�

C<�>IFLG<�K]DF@E�<K�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�<K�<E=@E�EFLJ�8MFEJ�D<E]�LE<�8E8CPJ<�8�GFJK<I@FI@�

8M<:� M8C@;8K@FE� @EK<IE<
� '<J� ;@==]I<EK<J� 8E8CPJ<J� ;<J� I]JLCK8KJ� M@<EE<EK� :FE=@ID<I� EFJ�

hypothèses de l’étude.  �

)FLJ� 8MFEJ� =FIDLC]� LE<� ?PGFK?\J<� GI@E:@G8C<� <K� ;<LO� ?PGFK?\J<J� J<:FE;8@I<J
�

L’hypothèse principale est formulée comme suit : la mise en œuvre de la DVDP dans le 

GIF:<JJLJ� <EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� <E� :C8JJ<� ;<� J<:FE;<� =8MFI@J<�

l’acquisition et le développement de l’EC et l’autonomie de pensée  chez l’apprenant de la 

classe de seconde littéraire. L’HS1 est la suivante : l’acquisition et le développement de la 

pensée critique et l’autonomie de pensée passe nécessairement par l’implémentation de la 

;@J:LJJ@FE� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ� <EJ<@>E<D<EK� �� 8GGI<EK@JJ8><� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� �Y� KI8M<IJ� C8�

D8@KI@J<�;<J�KIF@J�D@:IFJ�:FDG]K<E:<J�Y�J8MF@I�:FE:<GKL8C@J<I	�8I>LD<EK<I�<K�GIF9C]D8K@J<I�
�

'8�;<LO@\D<�?PGFK?\J<�<JK�=FIDLC]<�:FDD<�JL@K���C<�;]98K�<K�C<�;@8CF>L<�<EKI<�G8@IJ�<JK�LE<�

K<:?E@HL<�8;]quate facilitant l’autonomie de pensée chez de seconde.  �

+FLI� M]I@=@<I� EFKI<� #+-�� EFLJ� 8MFEJ� GIF:];]� Y� LE<� M]I@=@:8K@FE� ;<� :?8:LE<� ;<J�

hypothèses secondaires. Le guide d’entretien que nous avons eu avec les enseignants 

:?<I:?8@K�Y�MF@I�J@�C8��1�+�GFLM8@K�développer l’EC des apprenants et avoir un avis sur les 

hypothèses secondaires. Les tests d’épreuves (pré test et post test) ont confirmé l’hypothèse 

GI@E:@G8C<� ;<� I<:?<I:?<� G8I� C8� M]I@=@:8K@FE� ;<J� ?PGFK?\J<J� J<:FE;8@I<J� <K� G8I� :FEJ]HL<EK� C<�

;@JGFJ@K@=� 8LJsi. Le guide d’entretien (tableau 17, 18, 19 et 20) montre que les enseignants 

sont d’accord que la DVDP développe l’EC des apprenants de seconde littéraire.  �

En mettant en œuvre notre dispositif, les résultats obtenus ont permis de valider les 

?PGFK?\J<J� J<:FE;8@I<J
� '<J� I]JLCK8KJ� ;L� GI]� K<JK� <K� ;L� GFJK� K<JK� ;8EJ� C<� >IFLG<� K]DF@E� <K�
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expérimental et leurs analyses par le test de Student laissent voir que l’expérience 1 dans le 

>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�FE�EFK<�LE�;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@FE��LE<�;@==]I<E:<�J@>E@=@:8K@M<�<EKI<�C<J�

I]JLCK8KJ�;L�GI]�K<JK�<K�;L�GFJK�K<JK
��@EJ@�C8�M8C<LI�;L�;<>I]�;<�J@>E@=@:8K@FE�HL@�<JK�;<������

����� J<L@C� ;<� J@>E@=@:8K@FE
� �CFIJ� HL<� ;8EJ� C<� >IFLG<� <OG]I@D<EK8C� C8� M8C<LI� ;L� ;<>I]� ;<�

J@>E@=@:8K@FE� <JK� ;<� ������ @E=]I@<LI� 8L� J<L@C� ;<� J@>E@=@:8K@FE� ����
� �L� I<>8I;� ;<� :<C8�� EFLJ�

pouvons donc dire que l’hypothèse 1 est acceptée c’est dire que la discussion développe l’EC 

des apprenants de seconde. D’autre part, l’expérience 2 dans le groupe expérimental montre 

qu’il y a une différence signific8K@M<�<EKI<�C<J�EFK<J�;L�GI]�K<JK�<K�;L�GFJK� K<JK
�'<�;<>I]�;<�

signification avec l’expérience 2 est de 0,039 inférieur au seuil de signification qui est 0,05. 

Nous pouvons donc dire que l’hypothèse secondaire 2 est acceptée.  �

 E� KIF@J@\D<� 8E8CPJ<� EFLJ� 8MFEJ� :FDG8I]� C<J� 8E8CPJ<J� 8� GI@FI@� <K� 8� GFJK<I@FI@� EFLJ�

permet de faire une validation interne de notre dispositif mis en œuvre. Les résultats des post 

K<JK�G<ID<KK<EK�;<�:FE:CLI<�HL<�EFKI<�;@JGFJ@K@=�8�9@<E�]K]�@DGC]D<EK]�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<��

:8I� @C� P� 8� LE<� 8GGIFGI@8K@FE� ;<J� D@:IFJ� :FDG]K<E:<J� �:FE:<GKL8C@J<I	� GIF9C]D8K@J<I� <K�

argumenter) par conséquent l’EC est aussi développé chez les apprenants. �

4.2. Interprétation des résultats et suggestions  

�

Après la présentation et l’analyse des données recueillieJ� ;8EJ� C<J� JLJ� G8IK@<J�� EFLJ�

allons procéder à l’interprétation des résultats obtenus, et par la suite faire quelques 

JL>><JK@FEJ
���

4.2.1. Interprétation des résultats en fonction des hypothèses de l’étude  

�<KK<� I<:?<I:?<� 8� GFLI� F9A<:K@=� GI@E:@G8C� ;<� :FEcevoir et d’adapter le dispositif de 

�1�+� ;8EJ� C<� GIF:<JJLJ� <EJ<@>E<D<EK� �� 8GGI<EK@JJ8><� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� <E� ML<� ;L�

développement de l’EC des apprenants de seconde littéraire. A partir de l’analyse des 

résultats des guides d’entretien avec les enseignants��EFLJ�8MFEJ�GL�:FE:<MF@I�:<�;@JGFJ@K@=�<K�

donner son fonctionnement. Nous l’avons expérimental avec les apprenants de seconde lors 

d’un atelier de DVDP. Le test de Student appliqué aux différents scores nous a permis de 

vérifier que l’acquisition et le développement de l’EC chez les élèves de seconde passe 

obligatoirement par l’implémentation de ce dispositif d’une part, et d’autre part nous avons 

DFEKI]�HL<�C<�;]98K�<K�C<�;@8CF>L<�<EKI<�G8@IJ�<JK�LE<�K<:?E@HL<�=8MFI@J8EK�C<�;]M<CFGG<D<EK�

de l’autonomie de�pensée. De ce fait, le dispositif de discussion et d’inter échange (DVDP) 

K<C� HL<� ;]:I@K� GCLJ� ?8LK� �GG� ��	��� 8� ;]M<CFGG]� C<J� :FDG]K<E:<J� G?@CFJFG?@HL<J� :?<Q� C<J�
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��

apprenants comparativement à l’enseignement normal donné par les enseignants. L’analyse a 

GFJK]I@FI@� C<� ;]DFEKI<� ;8EJ� C8� D<JLI<� Fd� C<J� I]JLCK8KJ� F9K<ELJ� EFLJ� EFLJ� FEK� G<ID@J� ;<�

GIF:];<I�Y�C8�M8C@;8K@FE�@EK<IE<�;<�EFKI<�;@JGFJ@K@=�<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><
���

Au regard de l’amélioration du niveau de développement de l’EC chez les apprenants, 

EFLJ�sommes amenés à tirer la conclusion selon laquelle l’enseignement classique donné par 

les enseignants n’assure pas l’atteinte des objectifs curriculaires attendus chez un élève en 

philosophie en classe de seconde. Le pré test nous montre clairement que l’8GGI<E8EK�8P8EK�

reçu un enseignement normal n’a pas amélioré son niveau de conceptualisation	�

problématisation ni d’argumentation. Il demeure ainsi un réceptacle de connaissance à cause 

de la domination du magister dixit dans le processus d’enseignement. D<�:<�=8@K�@C�D]DFI@J<�

et restitue uniquement les savoirs donnés par l’enseignant. Il est donc judicieux pour les 

enseignants d’adopter le modèle réflexif de la pratique de la DVDP pour être en congruence 

8M<:�C<J�F9A<:K@=J�:LII@:LC8@I<J�<E�M@>L<LI�<E�J<:FE;<
���

4.2.1.1. Interprétation de l’hypothèse secondaire 1 (HS1���
�

Notre première hypothèse secondaire a pour but d’implémenter la discussion dans le 

processus d’enseignement de la philosophie en seconde en vue du développement de l’esprit 

:I@K@HL<�;<J�8GGI<E8EKJ
�)FLJ�8MFEJ�LK@C@J]� C<� K<JK�;<�.KL;<EK�GFLI�M]I@=@<I�:<KK<� ?PGFK?\J<
�

Après l’analyse des résultats du post test, nous notons la valeur du degré de signification qui 

est 0,038 largement inférieur au seuil de signification 0,05. Dans ce cas l’hypothèse est donc 

8::<GK]<
���

En effet l’entretien avec les enseignants montrait déjà l’unanimité des enseignants sur 

le fait que la Discussion à visée démocratique et philosophique développe l’EC des 

8GGI<E8EKJ
��'<�HL<JK@FEE8@I<�;FEE]�8LO�]C\M<J�<K�JFE�8E8CPJ<�EFLJ�FEK�G<ID@J�;<�:FE=@ID<I�

:<� GF@EK� ;<� ML<
� E� <==<K�� C<J� I]JLCK8KJ� ;L� GFJK� K<JK�DFEKI<EK� LE<� 8D]C@FI8K@FE� J@>E@=@:8K@M<�

après l’implémentation d’un atelier de la DVDP. On note par exemple une forte proportion 

;<J� ]C\M<J� 8P8EK� LE<� EFK<� :FDGI@J<� <EKI<� �� <K� JF@K� ��� JF@K� ����� �� <K� �� �DFP<EE<�

G<I=FID8E:<J�<K�9FEE<�G<I=FID8E:<�
�'8�D8LM8@J<�G<I=FID8E:<��EFK<J�:FDGI@J<J�<EKI<���<K�

��� FEK� I<D8IHL89C<D<EK� :?LK]� JF@K�� �����
� '<J� I]JLCK8KJ� GIFLM<EK� HL<� C8� �1�+� <JK� LE�

dispositif efficace pour l’enseignement de la philosophie en classe de seconde, car il 

;]M<CFGG<�G8I=8@K<D<EK�l’EC.  ��
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4.2.1.2. Interprétation de l’hypothèse secondaire 2 (HS2)  

�<KK<�?PGFK?\J<�M@J<�GI@E:@G8C<D<EK� Y� =8@I<�;L�;]98K� <K� ;L�;@8CF>L<� <EKI<�G8@IJ�LE<�

technique pour développer l’autonomie de pensée des apprenants. Les résultats du   post test 

de l’expér@<E:<� �� DFEKI<EK� LE<� 8D]C@FI8K@FE� KI\J� J@>E@=@:8K@M<� ;<J� :FDG]K<E:<J�

G?@CFJFG?@HL<J� :?<Q� C<J� 8GGI<E8EKJ
� .<CFE� C<J� I]JLCK8KJ� F9K<ELJ�� EFLJ� GFLMFEJ� MF@I� HL<� C8�

GIFGFIK@FE�;<� KI\J�9FEE<�DFP<EE<�HL@�]K8@K�8CFIJ�;<��������;8EJ� C<�GI]� K<JK�<JK�D8@EK<E8EK�

G8JJ]<� à 33, 66% dans le groupe expérimental ayant participé à l’atelier. La mauvaise 

G<I=FID8E:<�:?LK<�Y������
�'<J�I]JLCK8KJ�Y�GFJK]I@FI@�K]DF@>E<EK�;<�C8�9FEE<�8GGC@:8K@FE�<K�

implémentation du débat et du dialogue comme technique capable de développer l’autoEFD@<�

;<�G<EJ]<�;<J�8GGI<E8EKJ�>IZ:<�Y�C8�GIF9C]D8K@J8K@FE	�C8�:FE:<GKL8C@J8K@FE�<K�8I>LD<EK8K@FE
���

En résumé, l’analyse des données recueillies sur le terrain nous a permis de confirmer 

C<�:8;I<�K?]FI@HL<�;<�EFKI<�]KL;<�<K�;<�M8C@;<I�EFKI<�?PGFK?\J<�GI@E:@G8C<�;<�I<:?<I:?<��#+-��

>IZ:<�Y�C8�M]I@=@:8K@FE�;<J�#.�<K�#.�
�� E�FLKI<�C<�K<JK�;<�B?@	;<LO�EFLJ�8�G<ID@J�;<�M]I@=@<I�

qu’il existe un lien entre la pratique de l’enseignant et les performances de l’apprenant (esprit 

critique). L’analyse à posteriori a =8:@C@K]� C8� M8C@;8K@FE� ;L� ;@JGFJ@K@=� ;<� ;@J:LJJ@FE� <K�

d’échange dans l’enseignement de la philosophie en seconde et de confirmer sa mise en 

œuvre dans le processus d’acquisition et le développement de l’EC chez les apprenants de la 

J<:FE;<�C@KK]I8@I<�8L��8D<IFLE
���

4.2.2. Suggestions   

)FKI<� I<:?<I:?<� 8�DFEKI]� KFLK<� JFE� @DGFIK8E:<� <K� J8� G<IK@E<E:<� >IZ:<� 8LO� I]JLCK8KJ�

obtenus lors de   l’implémentation d’un atelier de la DVDP. Elle est une pratique qui a suscité 

le développement de l’esprit critique et de l’autonomie de pensée de l’apprenant de seconde 

;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�G?@CFJFG?@<
��<C8�EFLJ�GFLJJ<�Y�]D<KKI<�

HL<CHL<J� JL>><JK@FEJ� 8LO�GFLMF@IJ�GL9C@:J�� 8LO�<EJ<@>E8EKJ� <K� 8LO�8GGI<E8EKJ�� HL@� JFEK� C<J�

GI@E:@G8LO�8:K<LIJ�;<�C8�J@KL8K@FE�;<�:C8JJ<
���

�4.2.2.1. Aux pouvoirs publics  
�

Le monde est devenu de nos jours un « village planétaire ». Le Cameroun étant l’un 

pays de cette planète est dans l’obligation de s’ajuster face aux progrès que connait le monde. 

(<D9I<�;<�GCLJ@<LIJ�FI>8E@J8K@FEJ�>FLM<IE<D<EK8C<J��*"��<K�EFE�>FLM<IE<D<EK8C<J��*)"���

le Cameroun suit le cours de l’application des lois de ces Organisations Internationales sur 

son territoire et sur plusieurs plans. Sur le plan de l’éducation par exemple, il suit le slogan de 

l’ONU « L’éducation pour tous ». Au Cameroun tous ont accès à l’éducation et cela s’étend 



����
��

jusqu’aux enfants. En effet le quatrième objectif de développement durable met l’accent sur 

la formation de l’enfant car, il est un acteur du développement et respons89C<�;L�DFE;<�;<�

;<D8@E
�+FLI�^KI<�D@<LO�GI]G8I]�Y�8JJLD<I�:<KK<� CFLI;<�I<JGFEJ89@C@K]�� @C�;F@K�8MF@I�8::\J�Y�

LE<�];L:8K@FE�;<�HL8C@K]
��<KK<�];L:8K@FE�;<�HL8C@K]�G8JJ<�E]:<JJ8@I<D<EK�G8I�LE<�:LCKLI<�Y�

l’esprit critique afin de lutter contre les manipulatiFEJ�;<�KFLK<J�JFIK<J�GFC@K@HL<J��I<C@>@<LJ<�<K�

KFLK<J� C<J� K?]FI@<J�;L�:FDGCFK� ��8MF@I�LE<�:FEE8@JJ8E:<�:C8@I<�;<J�D];@8J�GFLI�]I8;@HL<I� C<�

G?]EFD\E<�;<� C8�;]J@E=FID8K@FE�<K� C<J�!8B<J	news qui inondent la toile. Enseigner l’EC et 

l’autonomie de pensée dès le bas âge permettra à l’enfant de juger par lui	même ce qu’il doit 

faire face aux situations qui se présentent quotidiennement à lui. C’est pour assurer la culture 

de ces compétences philosophiques que l’UNESCO crée en 2016 Une Chaire sur la Pratique 

;<�C8�G?@CFJFG?@<�8M<:�C<J�<E=8EKJ��++ ��;@I@>]�G8I� �2$" ��#$-*0/ -
�+CLJ@<LIJ�G8PJ�

;8EJ�C<�DFE;<�<K�<E��=I@HL<�FEK�;]AY�8;?]I]�Y�:<�DFLM<D<EK�HL@�M@J<�C8�;]DF:I8K@J8K@FE�;<�

l’enseignement de la philosophie dans les pays membres. 12 pays Africains ont déjà acc\J�Y�

ce programme et bénéficient de tous les avantages à l’instar du Nigeria, le Zimbabwe, 

l’Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Bénin, le Mali, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la 

Côte d’Ivoire, et l’Egypte (P.P.E., 2015).  Il est évident que le CameIFLE�<JK�<E:FI<�89J<EK�

dans cette liste même s’il est sur la voie de démocratisation de l’enseignement. La 

G?@CFJFG?@<�HL@�]K8@K�;<GL@J�;<J�CLJKI<J�<EJ<@>E]<�J<LC<D<EK�<E�:C8JJ<�;<�K<ID@E8C<�<JK�8LJJ@�

<EJ<@>E]<�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�;<GL@J�C8�I<EKI]<�J:FC8@I<����
�'<�GI]J@;<EK�;<�C8�-]GL9C@HL<�

;L��8D<IFLE� K@<EK� 9<8L:FLG�Y� C8� :LCKLI<�;<� C8�G8@O��LE<� JF:@]K]�;<�G8@O
�'8��1�+�<JK� LE�

;@JGFJ@K@=� HL@� <EJ<@>E<�:<J�M8C<LIJ�G8I� :FEJ]HL<EK�� C<J� JL>><JK@FEJ�HL<� EFLJ� 8;I<JJFEJ� 8LO�

GFLMF@IJ�GL9C@:J�JFEK�C<J�JL@M8EK<J�����

	 �;FGK<I�� C8�� �1�+��:FDD<�� GI8K@HL<�� ;@;8:K@HL<� �<K�;@JGFJ@K@=�;@;8:K@HL<
� ;8EJ�� C<�� GIF:<JJLJ� <EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� <E� :C8JJ<� ;<�
J<:FE;<������

/FLK� 8L� CFE>� ;<� :<KK<� ]KL;<�� EFLJ� 8MFEJ� DFEKI]� C<J� 9@<E=8@KJ� ;<� C8� �1�+� <K� C<J�

compétences qu’elle produit chez les apprenants.  Cette pratique permet à l’apprenant de 

GIFDFLMF@I�C<�M@MI<�<EJ<D9C<�G8:@=@HL<��C<�G8IK8><�;<J�I<JGFEJ89@C@K]J�G<E;8EK�LE�8K<C@<I��LE<�

attitude de coopération et d’écoute des autres.  Elle apprend également à l’apprenant la non	

violence car pendant l’atelier on débat, on ne se bat pas et la solution d’un problème passe 

toujours par un dialogue pacifique. L’Etat du Cameroun à traverJ� JFE� GI]J@;<EK� 8@D<� C8�

culture de la paix, la DVDP est une pratique qui accompagnerait l’Etat dans cette tache dans 

C8�:C8JJ<�;<�J<:FE;<
���
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	 Intégrer la démocratisation de la philosophie jusqu’aux primaire : Nous pouvons dire 

d’emblée que le Cameroun est déjà sur la voie de rendre l’enseignement de la philosophie 

accessible à une population plus jeune. Pour donner un coup d’accélérateur à ce projet, 

nous proposons que la philosophie soit accessible aux enfants de l’école primaire. Le 

GI]J@;<EK� ;<� C8� -]GL9C@HL<� .
 � +�0'� �$4�� 8� JFLM<EK� ;<� ;@I<� « les jeunes sont le 

Cameroun de demain ».���:<�JLA<K�:<KK<�A<LE<JJ<�;F@K�^KI<�9@<E�];LHL]<�GFLI�I<GI]J<EK<I�

valablement le Cameroun partout dans le monde et dans tous les domaines. L’esprit 

critique et l’autonomie dans la réflexion sont des qualités qu’il faut inculquer à l’enfant 

;\J�C<�GI@D8@I<
���

⮚�Formation d’une commission pour la formation des enseignants de qualité :  �

Cette étude nous montre que la formation de l’enseignant est capitale dans la 

=FID8K@FE� ;<J� 8GGIenants. Cependant, nous notons qu’au Cameroun, il y a un manque 

:FEJ@;]I89C<� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� ;<� G?@CFJFG?@<� <E� >]E]I8C� <K� C<J� <EJ<@>E8EKJ� ;<� HL8C@K]� <E�

particulier. L’Etat doit mettre de l’accent sur une formation de qualité des enseignants, car 

c’est eux HL@�];LHL<EK�C<J�A<LE<J�HL@�JFEK�C<��8D<IFLE�;<�;<D8@E
���

4.2.2.2. Aux enseignants  

L’enseignant est l’un des acteurs majeurs de l’éducation, car il est sur le terrain et 

:FEE8@K� C<J� I]8C@K]J�;L�D]K@<I
� $C� ;F@K� GIF;L@I<� C<J� :FE;@K@FEJ� @;F@E<J�GFLI�LE�8GGI<EK@JJ8><�

8@J]�;<�C8�D8K@\I<�;FE:�@C�8�C8�I<JGFEJ89@C@K]
�+FLI�:<C8��@C�;F@K�8;FGK<I�LE<�GI8K@HL<�I]=C<O@M<��

:8I� GFLI� 8MF@I� C<J� ]C\M<J� 8M<:� LE� <JGI@K� :I@K@HL<�� @C� =8LK� 8LJJ@� C<J� <EJ<@>E8EKJ� I]=C<O@=J
� '8�

GI8K@HL<�I]=C<O@M<�M8�]:8IK<I�C8�IFLK@E<��C<�D@D]K@JDe et surtout la domination de l’apprenant. 

Avec l’APC l’apprenant est au centre de la construction de son savoir, cependant à cause de 

C8� IFLK@E<�<K�;<J�?89@KLJ�;]AY� @EJK8CC]J� JLI� C<J�<EJ<@>E8EKJ�� :<LO	:@�E<� J<� I<E;<EK�D^D<�G8J�

:FDGK<�;L�:?8E><D<EK�;<�:<�Garadigme pédagogique qui est passé de l’Approche par objectif 

(APO) ou l’enseignant imposait sa manière de voir, sa réflexion à l’apprenant. Aujourd’hui il 

=8LK� HL<� C<J� <EJ<@>E8EKJ� 8GGC@HL<EK� Y� C8� C<KKI<� C<� :8E<M8J� GI]ML� G8I� C8� EFLM<CC<� 8GGIF:?<�

G];8>F>@HLe APC. Ils doivent aussi initier les élèves aux méthodes actives, l’apprenant est 

passif, désintéressé parce qu’il ne se sent pas impliqué dans l’élaboration du cours. Il faut que 

C<J�<EJ<@>E8EKJ�GL@JJ<EK�8D<E<I�C<J�8GGI<E8EKJ�Y�@EK<I�8>@I�G<E;8EK�C<�:FLIJ�GFLI�HL<�C<�:FLIJ�

JF@K�LE<��F	construction d’où l’importance de la théorie de l’action conjointe en didactique.  �

�

�
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��

CONCLUSION GENERALE  

�

�
�
�

Cette recherche a un objectif principal : concevoir un dispositif de la DVDP, l’adapté 

et l’implémenté dans le processus enseignement /apprentissage de la philosophie en classe de 

seconde littéraire au Cameroun ; dans le but de développer l’esprit critique�;<J�8GGI<E8EKJ
�

�<LO�HL<JK@FEJ�J<:FE;8@I<J�;]:FLC<EK�;<�:<K�F9A<:K@=��,.���<�HL<CC<�D8E@\I<�C8��@J:LJJ@FE�

Y�M@J]<�;]DF:I8K@HL<�<K�G?@CFJFG?@HL<�<JK	elle un moyen par excellence dans l’acquisition et 

C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<J� :FDG]K<E:<J� ;L� G?@CFJFG?<I� �� GIF9C]D8K@J<I	� :FE:<GKL8C@J<I� <K�

argumenter (QS2) comment l’implémenter dans la pratique didactique en seconde pour lutter 

:FEKI<�C8�;]J@E=FID8K@FE��C8�GIFG8>8K@FE�;<J�=8B<J�E<NJ���)FLJ�EFLJ�JFDD<J�8KK<C]J�KFLK�8L�

CFE>�;<�:<KK<�]KL;<�Y�;FEE<I�C<J�]C]D<EKJ�;<�I]ponses à ces questions. L’hypothèse principale 

(HPR) était la suivante : la mise en œuvre de la DVDP dans le processus 

enseignement/apprentissage de la philosophie favorise le développement et l’acquisition de 

l’autonomie de pensée chez les apprenants de s<:FE;<
� CC<�<JK�I<GI@J<�G8I�;<LO�?PGFK?\J<J�

secondaires : (HS1) l’acquisition et le développement de l’EC et l’autonomie de pensée passe 

par l’implémentation de la discussion dans le processus enseignement / apprentissage. (HS2) 

C<�;]98K�<K�C<�;@8CF>L<�JFnt des techniques efficaces pour booster l’autonomie de pensée des 

8GGI<E8EKJ
� '<J� ;@==]I<EKJ� K<JKJ� LK@C@J]J� ;8EJ� :<KK<� ]KL;<� JFEK� C<� K<JK� ;<� .KL;<EK� HL@� EFLJ� 8�

G<ID@J� ;<� M]I@=@<I� C<J� ?PGFK?\J<J� ;<� I<:?<I:?<� <K� C<� K<JK� ;L� &?@	;<LO� HL@� 8M8@K� GFLI� 9LK�

d’étabC@I� C8� I<C8K@FE�� C<� C@<E� <EKI<� C8� GI8K@HL<� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� <K� ;L� ;@JGFJ@K@=� <K� C<J�

G<I=FID8E:<J�;L�G?@CFJFG?<I�;<J�8GGI<E8EKJ
�'<J�I]JLCK8KJ�F9K<ELJ�<EKI<�C<�GI]�K<JK�<K�C<�GFJK�

test de l’hypothèse sont :  �

�#.��FE�8�8L�GI]�K<JK�;L�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�/�������@E=]I@<LI�Y�����8M<:�LE�;<>I]�

;<�J@>E@=@:8K@FE���.��;<�������@E=]I@<LI�8L�J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE��..������
��L�GFJK�K<JK�EFLJ�

F9K<EFEJ�/��������������8M<:�LE��.�;<��������@E=]I@<LI�8L�J<L@C�;<�J@>E@=@:8K@FE������
�)FLJ�

voyons clairement qu’au post K<JK�C<J�J:FI<J�;L�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�J<�JFEK�8D]C@FI]J
��<�HL@�

nous amène à conclure que l’enseignement reçu après le pré test (DVDP) développe 

parfaitement l’EC et l’autonomie de pensée de l’apprenant plus que l’enseignement normal 

;<J� <EJ<@>E8EKJ
�  E� 8GGC@HL8EK� C<� K<JK� ;L� &?@	;<LO� Y� :<J� I]JLCK8KJ�� EFLJ� KIFLMFEJ�

pvalue=0,023 inférieur au seuil de signification 0,05. Cela implique qu’il existe effectivement 

un lien entre le type d’enseignement reçu et les performances de l’apprenant. �

��



����
��

#.����*E�8�8L�GI]�K<JK�;L�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C�/������@E=]I@<LI�Y�����8M<:�LE��.�

;<������@E=<I@<LI�8L�..�����
��L�GFJK�K<JK�G8I�:FEKI<��EFLJ�8MFEJ�/�������������8M<:�LE��.�

;<�������� @E=<I@<LI�8L�..�HL@�<JK�����
��<J�I]JLCK8KJ� @DGC@HL<EK�HL<� C<�;@8CF>L<�<K� C<�;]98K�

JFEK� des méthodes efficaces qui permettent de développer l’EC (problématiser	�

conceptualiser et argumenter) des apprenants de seconde. Avec l’application du test de Khi	

;<LO�JLI�:<J� I]JLCK8KJ�EFLJ�F9K<EFEJ�G	M8CL<��������� @E=<I@<LI������J<L@C�;]=@E@
�"I8:<�8L�

&?@	deux nous pouvons encore affirmer qu’il existe un lien entre le type d’enseignement 

;@JG<EJ]�<K�C<J�G<I=FID8E:<J�;<J�8GGI<E8EKJ
���

�<J�I]JLCK8KJ�G<IK@E<EKJ�<K�:FE:CL8EKJ�:FE=@ID<EK�C<�:8;I<�K?]FI@HL<�;<�EFKI<�]KL;<�<K�

C<J�K?]FI@<J�P�8==]I<EK<J
�'8�K?]Frie de l’action conjointe en didactique de SENSEVY (2011) 

est confirmée ici dans la mesure ou la recherche montre que pour qu’il y ait développement 

de l’EC, il faut une combinaison ou conjugaison d’effort de l’enseignant et de l’apprenant. 

L’enseignant ici n’est plus un « maitre » qui possèderait unilatéralement le savoir que 

l’apprenant doit seulement recevoir comme un véritable réceptacle de connaissance. 

L’apprenant avec la théorie conjointe opère la « révolution copernicienne de Kant », car il 

I<M@<EK�au centre du processus enseignement /apprentissage faisant ainsi de l’enseignant un 

M]I@K89C<�U�8::FDG8>E8K<LI�W
���<�GCLJ�C8�K?]FI@<�JF:@F�:FEJKIL:K@M@JK<�<JK�9@<E�8GGC@HL]<���<E�

<==<K� G<E;8EK� LE� 8K<C@<I� ;<� �1�+� C8� :FEE8@JJ8E:<� J<� :FEJKIL@K� :FCC<:K@M<D<EK
� �?8HL<�

participant intervient ; cet interactionnisme fait qu’on apprend les uns des autres.  �

En somme, cette recherche s’est avérée fructueuse. Le dispositif conçu et implémenté 

��1�+��8�8GGFIK]�C<J�I]JLCK8KJ�:FE:CL8EKJ��I<GIF;L:K@9C<J�K8EK�JLI�C<�GC8E�de l’acquisition et 

du développement de l’esprit critique, l’autonomie de pensée des apprenants que sur la 

culture des médias et l’utilisation des réseaux sociaux inondés par les fausses informations, le 

vol d’identité etc. L’apprenant ayant participé à l’8K<C@<I�FI>8E@J]�<JK�;FE:�;]JFID8@J�D@<LO�

FLK@CC]J� GFLI� CLKK<I� :FEKI<� C8� GIFG8>8K@FE� ;<J� =8B<J	E<NJ�� C8� D8E@GLC8K@FE� ;<J� D];@8J�� C<J�

théories complotistes et les doctrines dogmatiques en faisant preuve d’EC.  �

Au regard du fait que l’enseignement normal donné par les enseignants n’a pas facilité 

le développement des compétences philosophiques attendues d’un élève de la classe de 

seconde littéraire, il est judicieux d’adopter les suggestions faites à tous les niveaux pour 

G8CC@<I� Y� :<J� G?]EFD\E<J� ;<� JFLJ� G<I=FID8E:<J� ;<J� 8GGI<E8EKJ� Y� ;]M<CFGG<I� <K� D<KKI<� <E�

valeur l’esprit critique et l’autonomie de pensée.�
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' ��*4 )��
/# �� �)��
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��
��
)�� ��04$�!. ��$��� �� �� �� Yaoundé, le…………………  �

��

�0/*-$.�/$*)�� �- �# -�# ��

��
%<� JFLJJ@>E]�� � '�� �PI@CC<� �@<EM<EL�� �FP<E� ;<� C8� !8:LCK]� ;<J� .:@<E:<J� ;<�

l’Éducation de l’Université de Yaoundé I, autorise matricule 21V3745 inscrit(e) en Master 2 

;8EJ�C<��]G8IK<D<EK�;<��@;8:K@HL<�;<J��@J:@GC@E<J��*GK@FE���+?@CFJFG?@<�;FEK�C<�JLA<K�KI8@K<��

�<���U�+I8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<�C8�G?@CFJFG?@<�<E�:C8JJ<�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<�<K�;]M<CFGG<D<EK�

de l’esprit critique : Cas du Lycée bilingue de Mkolmesseng ». �

L’intéressée, dans le cadre de ses travaux de recherche, a besoin d’une bonne connaissance du 
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LITTERAIRE ET DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT CRITIQUE : �
��.��0�'4�  ��$'$)"0 �� �4�*0)� ��

��
,0 ./$*))�$- �$)�$1$�0 '��

(*�0' �$���$� )/$!$��/$*)��0�,0 ./$*))�$- ��

,��
�)��;L�HL<JK@FEE8@I<����–––�–––�––––�––––��� Q 103. Nom de l’établissement : �
77777777777777777777777777777777777�––––�––––���

Q 102. Ordre d’enseignement secondaire �


�+L9C@:�����������
�+I@M]�����������––––�––––���

,���
�)@M<8L�;L�:P:C<���7777�E;77777777777777��

77777777777777�––––�––––���

,���
��C8JJ<����E;<����

�" )/� ),0 / 0-��

,���
�)FD�<K�D8KI@:LC<���'$#�)�'$�)� �$��0"0./$)	+ /$/�����
Q 107. Date de l’entretien : /–––��–�–––��–�––––�������
�����������������������������������������––�–�–––�–1––�–––�–�––�–�–––��––�––���

,���
�.@>E8KLI<���77777777777777777777777��

,���
��LI]<�;L�HL<JK@FEE8@I<�����#<LI<�;<�;]9LK���7�7�#7�7�(@E���������������#<LI<�;<�=@E���7�7�#7�7��

(@E�����

Q 110. Résultat de l’interview   1. Rempli                                2. Partiellement rempli   (encercler) �

-<D8IHL<J���777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��

��
�������������������������������������������������
��<KK<�I<:?<I:?<�<JK�D<E]<�JFLJ�C8�;@I<:K@FE�;<J��F:K<LIJ�<�J�(
�%*.0 �� '�(*0-��
FOUMANE FOUMANE et Mme TOUA LEONIE en vue de l’obtention du diplôme de �
(8JK<I
���
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�FEAFLI�D8;8D<��9FEAFLI�DFEJ@<LI����

Je m’appelle LIHAN LI NDEBI AUGUSTIN	+ /$/� %<� JL@J� ]KL;@8EK� :?<I:?<LI� Y�
l’université de Yaoundé 1. Dans le cadre d’une recherche sur Les pratiques didactiques de la 

philosophie en classe de seconde littéraire et le développement de l’esprit critique, nous 

voudrions sous soumettre ce questionnaire d’1/4 heure sur ce sujet. Je vous rassure que toutes 

C<J�@E=FID8K@FEJ�I<:L<@CC@<J�J<IFEK�>8I;]<J�:FE=@;<EK@<CC<J
��
��
�<�DF;LC<���I<:?<I:?<�Y�I<:L<@CC@I�HL<CHL<J�@E=FID8K@FEJ�:FE:<IE8EK�MFJ�:8I8:K]I@JK@HL<J�
JF:@F;]DF>I8G?@HL<J
��

(*�0' �$$�����-��/ -$./$,0 .�.*�$*	� (*"-�+#$,0 .��
,����� .<O<�� 
�� (8J:LC@E��––––��� �

� � �
�� !]D@E@E�––––��� �

,������ Statut de l’enquêté � 
��  KL;@8EK�<���––––���� �

� � �
�� EJ<@>E8EK�<���–––��� �

� � �
�� Personnel administratif ou d’appui /––––���� �

,������ Quel est votre niveau d’étude ? � ��

�� '@:<E:<��––––���

�

� � �
�� (8JK<I�$��––––��� �

� � �
�� (8JK<I�$$��––––��� �

� � �
�� �F:KFI8K��–––��� �

,������ .@� <EJ<@>E8EK�� HL<C� <JK� MFKI<�
>I8;<����
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.K8>@8@I<��––––���

�

� � �
��  EJ<@>E8EK�K@KLC8@I<��––––��� �

,������ .@�G<IJFEE<C�
administratif/d’appui �


�
�
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�@I<:K<LI��––––���
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�

� � �
�� .LIM<@CC8EK��––––��� �

� � �
�� �LKI<��Y�GI]:@J<I���––––�777777777777�� �

,������,L<C�� <JK��� MFKI<�� ;@GCbD<��

� 8:8;]D@HL<��77777777�F:KFI8K�777�7777777777777777777777777777777��

,������,L<C�� <JK�� MFKI<���  ;@GCbD<�� +IF=<JJ@FEE<C��77777777777�$+ .��

� $$777777777777777777777777�7777�777��

,������ ,L<CC<�<JK�MFKI<�<OG]I@<E:<�GIF=�<JJ@
F�

EE<CC<��<EJ<D9C<�;<J�:C8JJ<J�HL<�MFLJ�8M<Q�;]AY�<EJ<@>E]��

� ;8EJ�MFKI<�:8II@\I<���7777�\D��� �\
D��

���\D���E;<��\I<���

� /C<77777777777777777777777�777 77777���
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,������ ,L<C�<JK�MFKI<�8E:@<EE<K]�;8EJ�
l’enseignement (nombre 

d’année) ? �
��

�––�8EJ––�––––�8EJ��

,����� ,L<C� <JK� MFKI<� 8E:@<EE<K]�
dans l’enseignement en classe 

de seconde (nombre d’année) 

���

� �–––�8EJ–�––––�8EJ��
��

��
MODULE III : La notion de la pratique réflexive dans l’enseignement de la philosophie �

,��
���

�M<Q	MFLJ�;<J�:FEE8@JJ8E:<J�:C8@I<J�FL�
�*L@��–––���8GGIFO@D8K@M<J�
� JLI�� C<�� :FE:<GK�� ;<��
�)FE��––––��� �
;@;8:K@HL<�� J<J� 9LKJ� <K� JFE� IbC<� ;8EJ� C<� M8JK<�
champ de l’éducation ?  �
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Dans l’élaboration de votre fiche 

;@;8:K@HL<�FL��;<�GI]G8I8K@FE�;<�C8�C<[FE�
HL<C��J��;F:LD<EK�J��LK@C@J<Q	MFLJ����


�
�
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(8EL<C�8L�GIF>I8DD<�––––���
�@:K@FEE8@I<J��G?@CFJFG?@HL<J�––––���
'<J�8E:@<EJ�:8?@<IJ�––––���

� �� �
�� '<J�KIF@J��8��9�<K�:���––––���

� � �
�� �LKI<J�Y�GI]:@J<I77+IF>I8DD<�;<�
G?@CFJFG?@<77��

,��
����

�FEE8@JJ<Q	vous ce qu’on entend par « 
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� MODULE IV: Implémentation d’une p�I8K@HL<�;@;8:K@HL<���'8��1� �+�� �
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�M<Q	MFLJ�;]AY�<EJ<@>E]�>IZ:<�8L�;]98K��
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+<EJ<Q	vous que l’enseignement par le 

débat donne plus d’autonomie à 

l’apprenant? �
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'<� ;@8CF>L<� <K� C<� ;]98K� <EKI<� G8@IJ�
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l’esprit critique d’un élève? �
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.@� FL@� G<ID<K	<CC<� C<� ;]M<CFGG<D<EK� ;<�
l’esprit critique de l’apprenant ? �
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Annexe 3 : Epreuve du pré-test   
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�.*�$�' .� /� �0��/$1 .��
�� ��
��

/# �0)$1 -.$/4�*!�4�*0)� �$��������
!��0'/4�*!�.�$ )� .�*!�� �0��/$*)�

���������
+*./�"-��0�/ �.�#**'�!*-�.*�$�'��
�)�� �0��/$*)�'�.�$ )� .��������

� +�-/ ( )/�� ��$���/$,0 �� .��$.�$+'$) .���$����
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�

(�./ -�- �# -�# ��.0-�' �/# ( ����
+-�/$,0 ��$���/$,0 �� �'��+#$'*.*+#$ � )��'�.. �� �. �*)� ��

LITTERAIRE ET DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT CRITIQUE : CAS DU LYCEE BILINGUE 

� �4�*0)� 
��
$	IDENTIFICATION DE L’ENQUETE �
Nom de l’apprenant : �
�><��������������������������������������������������������������������������������������������������������.K8KLK���
�C8JJ<�����������������������������������������������������������������������������������������������������.<O<����
��
$$	 CONNAISSANCE DE L’ESPRIT  CRITIQUE �

	�L’esprit critique est : �
8� '8�:8G8:@K]�;<�E<�:IF@I<�<E�I@<E��
9� '8�:8G8:@K]�;<�AL><I�JLI�C8�98J<�;<�=8@KJ�<K�CF>@HL<��
:� '8� :8G8:@K]� ;<� JL@MI<� 8M<L>C<D<EK� C<J� FG@E@FEJ� � GFGLC8@I<J� �	�

L’autonomie de pensée est : �
8� L’action de croire aux affirmations des autres �
9� '<�=8@K�;<�G<EJ<I��;<�I]=C]:?@I�G8I�JF@	D^D<��
:� '<�=8@K�;<�G<EJ<I�:FDD<�C<J�8LKI<J��

�	'FIJHL<�A<�I<[F@J�LE<�EFLM<CC<��@E=FID8K@FE��D8�GI<D@\I<�I]8:K@FE�<JK����
8� Je l’accepte sans questionnement �
9� %<�C8�I<D<KJ�<E�HL<JK@FE�<K�:?<I:?<�C<J�8I>LD<EKJ�<K�JFLI:<J�=@89C<J��
:� Je demande l’avis de mes parents ou amis �

�	�FDD<EK�;@JK@E>L<Q	MFLJ�LE<�FG@E@FE�<K�LE�=8@K����
8� '<J�FG@E@FEJ�JFEK�KFLAFLIJ�=8LJJ<J��
9� '<J�FG@E@FEJ�JFEK�GCLJ�@DGFIK8EK<J�HL<�C<J�=8@KJ��
:� '<J�=8@KJ�JFEK�M]I@=@89C<J�<K�@E;]G<E;8EK<J�;<J�:IFP8E:<J��

$$$	 TEST DU NIVEAU D’ARGUMENTATION  �
��
�	Quelle est votre approche lorsque vous débattez d’un sujet controversé : �

8� J’écoute uniquement les points de vue qui confirment mes croyances �
9� Je m’entiens à ce que disent les autorités à ce sujet �
:� J’explore les différents points de vue et j’utilise les données pour produire mes arguments �

�������������������������������������������������
���<KK<�I<:?<I:?<�<JK�D<E]<�JFLJ�C8��F;@I<:K@FE�;<J��F:K<LIJ��%*.0 �� '�(*0-�!*0(�) ��!*0(�) �<K�
TOUA LEONIE ……….. En vue de l’obtention du diplôme de Master.  �
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�	 :FDD<EK�I]8>@JJ<Q	MFLJ�CFIJHL<�MFJ�:IFP8E:<J�JFEK�I<D@J<J�<E�:8LJ<����
8� J’examine les arguments présentés et je réajuste mes croyances �

9� %<�;]=<E;J�D<J�:IFP8E:<J�J8EJ�:FEJ@;]I<I�C<J�8I>LD<EKJ�;<J�8LKI<J��
:� Je change immédiatement d’opinion pour éviter le conflit �

�	 HL<C�<JK�C<�IbC<�;<�C8�CF>@HL<�;8EJ�C8�:FEJKIL:K@FE�;<�MFJ�8I>LD<EKJ����
8� Un rôle central, je construis mes opinions sur la base d’un raisonnement logique �
9� Un rôle mineur, je le fie davantage à mon expérience qu’à la logique �
:� �L:LE�IbC<��A<�D<�98J<�JLI�D<J�J<EK@D<EKJ��

�	 HL<CC<�D]K?F;<�LK@C@J<Q	vous pour évaluer la crédibilité d’une source : �
8� %<�:IF@J�HL<�KFLK<J�C<J�@E=FID8K@FEJ�JFEK�]HL@M8C<EK<J��
9� %<�D<�=@<�LE@HL<D<EK�8LO�JFLI:<J�HL@�:FII<JGFE;<EK�Y�D<J�FG@E@FEJ��
:� J’évalue l’expertise de l’auteur, la qualité de l8�GI<LM<�<K�C8�I]GLK8K@FE�;<�C8�JFLI:<��

�	 JF@J�C<�I8@JFEE<D<EK�JL@M8EK�����
�����������������������������������/FLJ�C<J�?FDD<J�JFEK�;<J�G]:?<LIJ��
�����������������������������������*I�DFE�G\I<�<JK�LE�?FDD<��
�����������������������������������Donc mon père adoré n’est pas pécheur �

8� �<�I8@JFEE<D<EK�<JK�9@Q8II<��
9� �<�I8@JFEE<D<EK�<JK�CF>@HL<��
:� Ce raisonnement n’est pas du tout logique �

�	 C<�(@E=FGI8� 8� ;]:C8I]� ;8EJ� LE� :FDDLE@HL]� I8;@F� GI<JJ<� <K� JLI� JFE� J@K<� F==@:@<C� HL<� C<�
J<IM@:<�GL9C@:�<JK�>I8KL@K�8L��8D<IFLE��
8� �<KK<�@E=FID8K@FE�<JK�MI8@<�:8I�C8�JFLI:<�<JK�JLI<���
9� �<KK<�@E=FID8K@FE�<JK�MI8@<�<K�=8LJJ<��
:� C’est une fake	E<NJ��

	 le MINSANTE a écrit sur sa page Facebook qu’il va désormais commencer à goudronner 

C<J�IFLK<J��
8� �<KK<�@E=FID8K@FE�<JK�MI8@<�:8I�C8�JFLI:<�<JK�=@89C<��
9� C’est une fausse information �
:� Je n’en sais rien ; c’est le Cameroun tout est possible �
�	quel est le type d’exercice qui développe au mieux votre sens critique �

8� '<J�;]98KJ�GL9C@:J��
9� '<J�;<MF@IJ�<K�<OGFJ]J�<E�>IFLG<��
:� �<J�;@JJ<IK8K@FEJ���

�	 JF@J�C<�I8@JFEE<D<EK�JL@M8EK����
/FLJ�C<J�?FDD<J�JFEK�9<8LO��
*I�"L@CC8LD<�<JK�LE�?FDD<���
�FE:�"L@CC8LD<�<JK�9<8L��

8� C’est un raisonnement déductif �
9� C’est un raisonnement syllogistique �
:� C’est un raisonnement inductif �

�	 Quel principe logique n’est pas respecté dans cette phrase : mon grand	G\I<�<JK�MI8@D<EK�
;8EJ� J8� :?8D9I<
��<G<E;8EK� <E�D^D<� K<DGJ� @C� <JK� <E� 9IFLJJ<� I8M8><8EK� C<J� :?8DGJ� 8��
+I@E:@G<�;<�M]I@K]��
9� Principe d’identité �
:� +I@E:@G<�;<�EFE�:FEKI8;@:K@FE��
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�	 ,L<C�GI@E:@G<� CF>@HL<�<JK� IFDGL�;8EJ� :<K� ]EFE:]� ��'��+� ��+��-�;FE:�+�*�8	�C’est un 

I8@JFEE<D<EK�MI8@�9	�C’est un faux raisonnement �
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�EE<O<����� GI<LM<�;L�GFJK	K<JK��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0)$1 -.$/ �� �4�*0)� �$������������/# � 0)$1 -.$/4�*!�4�*0)� �$��
 �� ���������������
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��
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� )/- �� �- �# -�# � )�.�$ )� .��+*./�"-��0�/ �.�#**'�!*-�.*�$�'�.*�$�' .� /� �0��/$1 .�� �
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DIDATICS’ DISCIPLINES DEPARTMENT  �
�

(�./ -�- �# -�# ��.0-�' �/# ( ����
+-�/$,0 ��$���/$,0 �� �'��+#$'*.*+#$ � )��'�.. �� �. �*)� �

LITTERAIRE ET DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT CRITIQUE : CAS DU LYCEE 

�$'$)"0 �� �4�*0)� 
��
$	IDENTIFICATION DE L’ENQUETE �
Nom de l’apprenant : �
�><��������������������������������������������������������������������������������������������������������.K8KLK����
�C8JJ<�����������������������������������������������������������������������������������������������������.<O<����
$$	 �FEE8@JJ8E:<�;<��C8�EFK@on d’esprit critique   /3pts 1) Qu’est	:<�HL<�

l’esprit critique ? �

�� Qu’attendez	MFLJ�G8I�8LKFEFD@<�;<�G<EJ<I����

�� �]=@E@I�<JGI@K�;<�:I@K@HL<���

$$$	 Test du niveau de problématisation de l’apprenant / 4pts 4	Qu’est	

:<�HL<�C8�GIF9C]D8K@HL<����

�	,L<CC<�;@==]I<E:<�=8@K<J�–�MFLJ�<EKI<�LE<�GIF9C]D8K@HL<�<K�LE<�HL<JK@FE����

�	.F@K�C8�G?I8J<���U��@<L�8	K	@C�I]<CC<D<EK�;@K���KL�E<�D8E><I8J�G8J�;<�KFLJ�C<J�8I9I<J�;L�A8I;@E�W����

8	�<KK<�G?I8J<�<JK�LE<�GIF9C]D8K@HL<�

9	C ‘est une simple question c	-@<E�

;<J�;<LO��

��

�	��C8�GIF9C]D8K@HL<����

8	�Jette le doute sur la thèse de l’auteur  

9	�Confirme la thèse de l’auteur c	�

C’est un argument �
�������������������������������������������������

���<KK<�I<:?<I:?<�<JK�D<E]<�JFLJ�C8��F;@I<:K@FE�;<J��F:K<LIJ��%*.0 �� '�(*0-�!*0(�) ��!*0(�) �<K�
TOUA LEONIE ……….. En vue de l’obtention du diplôme de Master.  �



����
��

$1	�/<JK�;L�E@M<8L�;<�:FE:<GKL8C@J8K@FE����������GKJ��

Il s’agit ici d’évaluer la capacité de l’apprenant à définir quelques termes cl]J�<E�G?@CFJFG?@<
���

�	 �]=@E@I�G?@CFJFG?@<������

�	 :PE@JD<���������������������

�	JPCCF>@JD<��

1	�Test du niveau d’argumentation des apprenants    / 5pts �

A ce niveau nous évaluons la capacité de l’apprenant à produire des raisonnements logiques et 

valides d’une�part et son niveau d’identifier ceux qui le sont d’autre part.  �

	 MFKI<�8D@�GIF;L@K�C<�I8@JFEE<D<EK�JL@M8EK�G<E;8EK�MFKI<�:8LJ<I@<���U��FEJ@;]IFEJ�HL<��

����<K�����;FE:�����W�8	��<�

I8@JFEE<D<EK�<JK�CF>@HL<�9	�C’est 

LE�I8@JFEE<D<EK�@CCF>@HL<��

�	 1F@:@�C<�I8@JFEE<D<EK�;<�KFE�G<K@K�=I\I<�8GI\J�LE<�=Z:?<I@<�:FEKI<�KF@��

U�/FLK<J�C<J�=@CC<J�JFEK�9<CC<J��

*I�KF@�8LJJ@�KL�<J�LE<�=@CC<��

Mais comme tu n’énerves trop tu n’es pas belle » a	�$C�8�

raison car c’est un raisonnement logique et valide b	�$C�

n’a pas�I8@JFE�:8I�:FEKI<;@K�C8�:FE:CLJ@FE�MI8@<��

�	 Sois la phrase suivante : « la culture c’est ce qui nous reste quand on a tout perdu » a	�C’est un 

=8LO�I8@JFEE<D<EK�:8I�J<�:FEKI<;@K�9	�C’est un raisonnement valide car ça sonne bien �

(<I:@�GFLI�MFKI<�:FEKI@9LK@FE�����

��������������������������������������������������������������
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PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE� � 

�#�+$/- �$��� � 

- 10 �� �'��'$// -�/0- � /� /�/�� �'��,0 ./$*)� � 



�C8I@=@:8K@FE�:FE:<GKL<CC<� � 




�+I8K@HL<� � 



�
��@;8:K@HL<� � 



�
�+I8K@HL<�;@;8:K@HL<� � 



�
�'8�G?@CFJFG?@<� � 



�
� JGI@K�:I@K@HL<�  


�
-<ML<�;<�C8�C@KK]I8KLI<�JL�C8�)FK@FE�;<�GI8K@HL<�;@;8:K@HL<� � 


�

�#@JKFI@:@K]�;<J� U� GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J� W� en philosophie de l’Antiquité grecque à nos 

AFLIJ� � 

1.2.1.1.Les différentes manières du « faire apprendre » dans l’Antiquité grecque� � 


�

�
'<�=8@I<�8GGI<E;I<�:?<Q�C<J�G?@CFJFG?<J�"I<:J� � 


�

�
+I8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<�+C8KFE�<K��I@JKFK<� � 


�

�
'<�=8@I<�8GGI<E;I<�8L�(FP<E	�><���?I]K@<E�� � 


�

�
'<J�]:FC<J�G?@CFJFG?@HL<J�;L�(FP<E	�><�<K�C<LI�=8@I<��GGI<E;I<�G?@CFJFG?@HL<� � 

1.2.1.6.L’absolutisation de la raison : De la renaissance à la fin de l’âge classique� �� 
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�
�,L<CHL<J�]:FC<J�;<�C8�I<E8@JJ8E:<�<K�C<LIJ�GIF:];]J�;@;8:K@HL<J� �� 


�
�

'8�;@;8:K@HL<�;8EJ�C<J�:FCC\><J�;<J�%]JL@K<J� �� 


�
�
�
+I8K@HL<J� ;@;8:K@HL<J� ;<� C8� G?@CFJFG?@<� <E� !I8E:<� <K� 8L� ,L]9<:� �� ;<GL@J� JFE�
institutionnalisation jusqu’à nos jours� �� 


�
�
�
"]E]I8C@K]J�JLI�C<J�GI8K@HL<J�;@;8:K@HL<J� �� 


�
�
�
/?]FI@<�<OGC@:8K@M<�;<�I]=]I<E:<� �� 


�
�]=@E@K@FE�;<J�M8I@89C<J� �� 


�

�18I@89C<�@E;]G<E;8EK<��1$�� �� 


�
�
�18I@89C<�;]G<E;8EK<��1��� �� 

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE� �� 

2.1. Contexte et justification de l’étude� �� 

2.1.1. Contexte de l’étude� �� 

�

�
�%LJK@=@:8K@FE�;L�:?F@O�;L�K?\D<� � 

�
�
�+FJ@K@FE�<K�=FIDLC8K@FE�;L�GIF9C\D<�;<�I<:?<I:?<� �� 

�
�

��FEJK8K�<DG@I@:F	J:@<EK@=@HL<� �� 

�
�
�
�+IF9C\D<�;<�I<:?<I:?<� �� 

�
�
�,L<JK@FEJ�;<�I<:?<I:?<��,-�� �� 

�
�

�,L<JK@FE�;<�I<:?<I:?<�GI@E:@G8C<��,-+�� �� 

�
�
�
�,L<JK@FEJ�J<:FE;8@I<J�;<�I<:?<I:?<��,.-�� �� 

�
�
�'<J�?PGFK?\J<J�;<�I<:?<I:?<��#-�� �� 

�
�

�#PGFK?\J<�;<�I<:?<I:?<�GI@E:@G8C<��#-+�� �� 

�
�
�
�#PGFK?\J<J�;<�I<:?<I:?<�J<:FE;8@I<J��#-.�� �� 

2.5. Définition des variables de l’étude� �� 

�
�

�'8�M8I@89C<�;]G<E;8EK<��1��� �� 

�
�
�
�'8�M8I@89C<�@E;]G<E;8EK<��1$�� �� 

�
�
�'<J�F9A<:K@=J�;<�I<:?<I:?<��*-�� �� 

�
�

�*9A<:K@=�>]E]I8C�;<�I<:?<I:?<��*"-�� �� 

�
�
�
�*9A<:K@=�JG]:@=@HL<�;<�I<:?<I:?<��*.-�� �� 
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2.7. Intérêts de l’étude� �� 

�
�

�$EK]I^K�;@;8:K@HL<� �� 

�
�
�
�$EK]I^K�G];8>F>@HL<� �� 

�
�
�
�$EK]I^K�JF:@F	GFC@K@HL<� �� 

2.8. Délimitation de l’étude� �� 

�
�

��]C@D@K8K@FE�JG8K@8C<�FL�>]F>I8G?@HL<� �� 

�
�
�
��]C@D@K8K@FE�K?]D8K@HL<� �� 

�
�
�
��]C@D@K8K@FE�K<DGFI<CC<� �� 

�
�
�/89C<8L�JPEFGK@HL<� �� 

DEUXIEME PARTIE : CADRE METHODOLOGIQUE ET OPERATOIRE DE L’ETUDE� �� 

CHAPITRE III :� �� 

METHODE DE LA RECHERCHE� �� 

3.1. Type de recherche et site de l’étude� �� 

�


�-<:?<I:?<�;<�KPG<�D@OK<� �� 

�

�
��<J:I@GK@FE�;L�J@K<�;<�I<:?<I:?<� �� 

3.2. Population de l’étude� �� 

�
�

�'8�GFGLC8K@FE�:@9C<� �� 

�
�
�
�'8�GFGLC8K@FE�8::<JJ@9C<� �� 

�
�
�
��8I8:K]I@JK@HL<J�;<�C8�GFGLC8K@FE�:@9C<� �� 

3.3. Technique d’échantillonnage et échantillon� �� 

3.3.1. Technique d’échantillonnage� �� 

3.3.2. Echantillon de l’étude� �� 

�
�
�/<:?E@HL<�<K�@EJKILD<EK�;<�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J� �� 

�
�

�$EJKILD<EKJ�;<�:FCC<:K<J�;<J�;FEE]<J� �� 

�
�


�'<�HL<JK@FEE8@I<� �� 

3.4.1.2 Le guide d’entretien� �� 

�
�

�
�18C@;8K@FE�;L�HL<JK@FEE8@I<��� �� 
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��

�
�
��+?8J<�;<�:FCC<:K<�;<J�;FEE]<J� �� 

3.4.3. Méthode d’analyse des données� �� 

�
�
�

�'<�;]GFL@CC<D<EK� �� 

�
�
�
�
��E8CPJ<�JK8K@JK@HL<� �� 

CHAPITRE IV :� �� 

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS� �� 

�
�+I]J<EK8K@FE�8E8CPK@HL<�;<J�I]JLCK8KJ�HL8C@K8K@=J�;<J�<EJ<@>E8EKJ� �� 

�


� �<J:I@GK@FE� ;<J� GI8K@HL<J� ;@;8:K@HL<J� ;<� HL8KI<� <EJ<@>E8EKJ� ;L� '�4� <E� :C8JJ<� ;<�
J<:FE;<� �� 

�



�+I8K@HL<�G];8>F>@HL<�<K�;@;8:K@HL<�;<J�<EJ<@>E8EKJ�M8:8K8@I<J� �� 

�


�
�+I8K@HL<�;@;8:K@HL<�;<J�enseignants formés à l’ENS� �� 

4.2. Présentation des résultats du guide d’entretien des quatre enseignants� �� 

4.2.1. Présentation du guide d’entretien des enseignants vacataires� �� 

4.2.2. Présentation du guide d’entretien des enseignants titulaires� �� 

4.2.3. Les causes du non développement de l’esprit critique chez les apprenants de seconde 

C@KK]I8@I<� �� 

�
�
�

� �E8CPJ<� :I@K@HL<� <K� @EK<IGI]K8K@FE� ;<J� GI8K@HL<J� ;<J� <EJ<@>E8EKJ� ;<� C8� :C8JJ<� ;<�
J<:FE;<�C@KK]I8@I<� �� 

4.2.3.2. Origine de la non acquisition de l’EC chez les apprenants� �� 

�
�
�
�
� �GGFIKJ� ;<� C8� �@J:LJJ@FE� Y� M@J]<� ;]DF:I8K@HL<� <K� +?@CFJFG?@<� ��1�+�� ;8EJ� C<�
;]M<CFGG<D<EK� ;<J� :FDG]K<E:<J� G?@CFJFG?@HL<J� �� GIF9C]D8K@J8K@FE	� 8I>LD<EK8K@FE� <K�
:FE:<GKL8C@J8K@FE�:?<Q�C<J�]C\M<J�;<�J<:FE;<�C@KK]I8@I<� �� 

�
�
� +I]J<EK8K@FE� 8E8CPK@HL<� ;<J� ;FEE]<J� HL8EK@K8K@M<J� ;<� C8� ;]D8I:?<� <OG]I@D<EK8C<� ��
M]I@=@:8K@FE�;<J�?PGFK?\J<J� �� 

4.3.1 Analyse des performances des élèves sur l’acquisition de l’EC grâce à l’implémentation 

;<�C8��1�+�;8EJ�C<�GIF:<JJLJ�<EJ<@>E<D<EK�8GGI<EK@JJ8><�;<�C8�G?@CFJFG?@<
��#.�� �� 

�
�

��@JKI@9LK@FE�;<J�J:FI<J�;<J�]C\M<J�8L�GI]	test de l’expérience 1 dans le groupe� �� 

�
�

�� �@JKI@9LK@FE� ;<J� J:FI<J� ;<J� ]C\M<J� 8L� GI]	test de l’expérience 1 dans le groupe 

<OG]I@D<EK8C� �� 

�
�

�
��E8CPJ<�;<J�J:FI<J�;L�GI]	K<JK�Y�G8IK@I�;<J�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J� �� 



����
��

�
�

�
��E8CPJ<�;<J�J:FI<J�;L�>IFLG<�K]DF@E�<K�<OG]I@D<EK8C�8L�GFJK	test dans l’expérience 

� � 

4.3.1.5. Analyse des scores de l’expérience 1 au post	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C� � 

�
�

���E8CPJ<�;<J�J:FI<J�;L�GFJK	K<JK�Y�G8IK@I�;<J�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J� �� 

/89C<8L������.:FI<J�GFJK�K<JK�8M<:�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J� �� 

�
�
�
� �E8CPJ<� ;<J� G<I=FID8E:<J� ;<J� ]C\M<J� JLI� C<� ;]98K� <K� C<� ;@8CF>L<� <EKI<� G8@IJ� :FDD<�
technique favorisant l’ ��;<J�8GGI<E8EKJ� �� 

4.3.2.1. Distribution des scores de l’expérience 2 au pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�K]DF@E� �� 

4.3.2.2. Distribution des scores de l’expérience 2 pré	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C� �� 

�
�
�
�
��E8CPJ<�;<J�J:FI<J�8L�GI]	test de l’expérience 2 à partir des indicateurs statistiques�� 

4.3.2.4. Analyse des scores de l’expérience 2 du groupe témoin au post	K<JK� �� 

4.3.2.5. Analyse des scores de l’expérience 2 au post	K<JK�;8EJ�C<�>IFLG<�<OG]I@D<EK8C� �� 

�
�
�
�
��E8CPJ<�;<J�J:FI<J�;L�GFJK	K<JK�Y�G8IK@I�;<J�@E;@:8K<LIJ�JK8K@JK@HL<J� �� 

�
�
��E8CPJ<�Y�GI@FI@�8M<:�M8C@;8K@FE�@EK<IE<� �� 

4.4.1. Validation interne du dispositif de la DVDP dans l’enseignement/apprentissage de la 

G?@CFJFG?@<� �� 

�
�
�
�.PEK?\J<�;<J�I]JLCK8KJ� �� 

�
�
�$EK<IGI]K8K@FE�;<J�I]JLCK8KJ�<K�JL>><JK@FEJ� � 

4.2.1. Interprétation des résultats en fonction des hypothèses de l’étude� � 

�
�


�Interprétation de l’hypothèse secondaire 1 (HS1)� �� 

4.2.1.2. Interprétation de l’hypothèse secondaire 2 (HS2)� �� 

�
�
�
�.L>><JK@FEJ� �� 

�
�
�

��LO�GFLMF@IJ�GL9C@:J� �� 

�
�
�
�
��LO�<EJ<@>E8EKJ� �� 

�*)�'0.$*)�" ) -�' � ���

�$�'$*"-�+#$ � ���

�)) 3 .�  

�

��
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