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es caractéristiques de l'enseig ne
ment de Mathématiques en Se-
conde (peu de notions sont entià

rement nouvelles; I'accent est mis sur
I'entraînement à la réflerion et à I'initia-
tive personnelle) nécessitent peut4tre
plus encore qu'à un autre niveau de cla-
rifier le contrat avec les élèves, d'erpli-
citer ce que I'on attend d'eux et de les
aiderà faire un repérage précis de leurs
progrès.

La lorme d'évaluation que i'ai mise en
place pendant deur années successi-
ves en classe de Seconde se rapproche
par bien des aspects de celle qui est
décrite dans les précédents articles,
sans toutefois atteindre la même préci-
sion (Plot 46 et 50).

LES OUTILS

- Tout devoir est accompagné de la for-
mulation précise de ce qui sera évalué :

pour un devoir en classe, les objectifs sont
annoncés à I'avance, pour un devoir à la
maison, unê . liche d'évaluation " est
jointe au texte du devoir.

- Les élèves tiennent, au fur et à mesure
deleurtravail, la" feuillederoute »,êo
indiquant, pour chaque savoir-faire ren-
contré, des exercices pour s'y entraîner,
des situations dans lesquelles ce savoir-
faire est mis en æuvre et des éléments
d'auto-évaluation (objectif atteint ou non,
diff icu ttés rencontrées, erreurs à éviter... )

- Les liches bilan (environ 3 par an)
permettent de faire le constat, en fin de
période d'apprentissage, des savoir{aire
acquis.

Ces différents outils concrétisent la volon-
té de distinguer évaluation formative et
évaluation sommative : l'évaluation lor-
mative a pourprincipal support la feuillede
route, renseignée par l'élève lui-même (sur
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incitatbn du prolesseur en début d'an-
née), à partir d'exercices autocorrectif s ou
de contrôles rapides ne portant que sur
des savoir-faire isolés, chacun donnant
lieu à une évaluation binaire à partir d'un
critère précis. D'aulres éléments l'aide à
l'auto-évaluation sont fournis par les ren-
seignements ligurant sur les devoirs corri-
gés : liche d'évaluation pour les devoirs à
la maison, repérage d'atteinte d'objectifs
s'ajoutant, pour les devoirs en classe à la
note établie traditionnellement.

L'EVALUATION

L'évaluation sommative se traduit par la
fiche-bilan quipermet deconfronter la liste
des objectifs que l'élève au rait dû atteindre
pendanl une période à la liste des objectifs
pour lesquels, au cours de cette période,
le professeur a observé des indicateurs
de réussite; cela se traduit par une note

" bilan " entrant dans la moyenne au
même titre que les noies de devoirs sur-
veillés.

Cette note. bilan » nêcoffêspond cepen-
dant pas à des activités du même niveau
taronomique que celles des devoirs sur-
veillés; c'est pourquoi, sur le bullelin, en
plus de la moyenne, figurent deux notes :

la moyenne des devoirs (codées D) et la
note.bilan" (codéeE)." E " signifie
« exercices " et renvoie au niveau taxo-
nomique n'1 proposé dans l'article précé-
dent pour les lycées : les exercices d'en-
traînement comme les exercices figurant
dans les contrôles rapides sont, en effet,
des exercices d'application directe dans
une situation très proche de celle de I'ap-
prentissage;tous les objecti{s figurant sur
la fiche-bilan sont de ce niveau. Les de-
voirs, par contre, demandent toujours
d'analyser une situation afin d'en décou-
vrir les relations et les principes (niveau 4
de Bloom, proposé en niveau 2 pour les
lycées). Quelques questions même attei-
gnent les niveaux 5 et 6 de Bloom, et les
liches d'évaluation des devoirs à la mai-
son attirent parlois l'attention sur ces ob-
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jectifs plus complexes. Les niveaux 7,8 et
9 sont mis en æuvre lors des activités en
classe mais sont rarement évalués.

L'ELEVE S'EVALUE

Ces activités menées en classe doivent
apparaître comme l'occasion de transfé-
rer les savoir-faire et leur donner un sens.
ll est indispensable de leur donner toute
leur importance auprès des élèves, faute
de quoi on risquerait de transformer l'ap-
prentissage en l'acquisition de micro-ob-
jectifs : il ne s'agit pas de mettre en place
une pédagogie par objectifs; les obiec-
tils ne sont qu'une façon rationnelle de
réguler I'apprentissage, mais ne peuvent
en aucune façon générer de méthode
pâlagogique.

La part prise par l'élève dans l'évaluation
témoigne de la volonté de développer l'au-
tonomie en Seconde :la leuillede route est
là pour aider l'élève à choisir les points sur
lesquels travailler, pour I'inciter à deman-
der les aides à sa disposition. En fin de
période d'apprentissage, le professeur ne
communique son bilan qu'après s'être
assuré que l'élève a fait le sien, et il y a
conlrontation entre les deux. Mais cette
participation de l'élève à l'évaluation ne
trouve tout son intérêt que s'il peut réelle-
ment agir sur les résultats, en améliorant
certaines de ses performances : des occa-
sions de . ratlrapagê " soflt donc pro-
posées chaque fois que possible, sur des
savoir{aire répertoriés dans la fiche et
pour lesquels chaque élève s'est inscrit ou
non quelques jours auparavant, suivant
les progrès qu'il pense avoir fait.

Cette démarche atout naturellement trou-
vé son prolongement cette année dans
I'utilisation des référentiels diffusés par la
Direction des lycées et collègues, et il est
intéressant, après 2 mois de cette nou-
velle pratique d'examiner si les questions
restées en suspens trouvent leur réponse,
si les insatisfactions sont dépassées :

Dans la pratique d'évaluation précédem-
ment décrite, l'évaluation formative n'est
pas totalement séparée de l'évaluation
sommative : la liche-bilan donne un réca-
pitulatil des objectils dont I'atteinte a été
constatée en cours d'apprentissage. Mais
qu'en reste-t-il en lin de trimestre ou d'an-
née? Je crains que I'utilisation des réfé-
rentiels ne règle en rien ce risque de con-

tamination du sommatif par le formatif :la
liste des savoir-faire minimum à acquérir
en Seconde est renseignée par l'élève, au
lur et à mesure de l'apprentissage; il lau-
drait veiller à ce que, plusieurs semaines
après, il ait l'occasion de vérif ier à nouveau
ses acquis. ll reste sur le bulletin une note,
moyenne des devoirs. Or, chaque devoir
donne lieu certes à une note, mais surtout
permet de remplir une colonne de la fiche
d'évaluation, dont le but est surtout forma-
tif (renseignerl'élève surses points lorts et
ses points laibles af in de guider son travail
dans la période à venir).

LES REFERENTIELS

L'utilisation des référentiels aide beau-
coup par conlre à ditférencier, avec les
élèves, les différents niveaux taxonomi-
ques. Dans ce qui a été précédemment
décrit, la note E n'était pas forcément
estiméedifférente par élèves et parents de
la note D, et dans la moyenne, la pondéra-
tion de ces deux notes pouvait paraître
arbitraire. Dorénavant, chaque devoir
comporte des questions aux différents
niveaux laxonomiques, et ces niveaux sont
annoncés aux élèves en mêmetemps que
le texte du devoir. La fiche d'évaluation
rend compte, non pas du degré de maî-
trise de chaque objectif, mais globalise,
pour chaque niveau taxonomique, le ni-
veau de satisfaction. Mais la proportion de
questions correspondant à chaque niveau
taxonomique reste arbitraire dans un
devoir, et bien sûr, la note dépend de cette
répartition :deux devoirs comportant, l'une
75"/ode questions du niveau 1 e|25"/ode
questions du niveau 2, et l'autre 25%de
questions du niveau 1 et 75 % de ques-
tions du niveau 2 pourront avoir, pour un
même élève, des notes très différentes,
bien que l'évaluation pourra être pour les
deux devoirs très satislaisant au niveau 1

et insuffisant au niveau 2.

Ladistinction " Situationsde rélérence »

- (( savoir-faire " est assez subtile pour
les élèves comme pour les enseignants,
mais renforce bien I'idée que faire des
Maths ne consiste pas à aligner des sa-
voir-laire isolés.

Enfin, le dernier point, rendre l'élève ac-
teur dans sa lormation, ne découle pas
automatiquement de l'utilisation des réfé-
rentiels;aucun outil, même le plus sophis-
tiqué, n'amènera l'enseignant à pratiquer
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une pédagogie de contrat s'il n'est pas
d'avance acquis à I'idée que les élèves ont
un rôle à jouerdans leu r propre évaluation,
et que, savoirtout taire est impossible pour
la plupart des élèves, mais qu'il est tout
aussi important que chacun sache sur
quoi il peut s'appuyer, quelles sont ses
ressources, alin de les utiliser au mieux.

BILANN"l: BARYCENTRE

Ce qu'il faut savoir faire Dans quelle situation? Activités - Exercices

Calculer une moyenne pondérée En stalistiques in livre Dimathème 2&

Ecrire une relation vectorielle
traduisant qu'un point est ba-

rycentre de plusieurs points
pondérés

pour construire un point
pour déterminer les coordonnées
d'un point"
pour établir u ne propriété géométri-
que

Les étudiants. Devoirs avec
coelficients

Le chocolat n" 1 0 p. 232
n'12p.232
n' 19 p. 233

lnterpréter une relation vectorielle
en terme de barycentre

pour recÆnnaître qu'un point est un
barycentre
pour laire intervenir un barycenire
partiel dans une construction de
barycentre

no 7-8-1 1 p.232
n" 15 et 16 p. 233
n' 29 p.234
Soit ABCD un rectangle
Construire le barycentre de
(A,1) (8,1) (C,2) (D,4) puis
celuide(A,1) (8,1) (C,2) (D,B)
n" 38 p. 234

Savoir que I'isobarycentre de 2
points est leur milieu
que l'isobarycentrede3 points est
le centre de gravité du triangle
qu'ils forment

Savoir que le barycentre de 2
points pondérés appartient à la
droite qui les joint

pour résoudre un problème d'ali-
gnement
pour construire le centre d'iner-
tie d'un corps réunion de 2 au-
tres
pour montrer que des droits sont
concourrantes

(A,1), (8,-2), (C,5)ont pourba-

rycentre G soit G0 le barycentre
de (B,-2)et (C,5)
PourquoiG appartient-il à (AGo)?
Soit D le symétrique de A par
rapport à B
Pourquoi G appartient-il à (CD)?

BILAN N" 2: FONCTIONS AFFINES

1 - Réallser avec soln et exactitude un gra-
phique à partir de données.

2 - ïrerd'un graphique les renseignements
perrnettant de répondre à un problème posé.

3 - Dans une situaüon géométrique, erpri-
mer une grandeur gn fonctlon d'une autre.

4. Dans une sltuatlon où lntervlent la pro-
portionalité, écrire l'erpression mathémati-
que d'unefonctlon (afiineou afline parinter.
Yalles).

5 . Reconnaltre une tonction croissante,
décrolssante, non momtoneen observant la

courbe qui la représente ou en faisant
appel à son bon sens.

6 - Reconnaltre une fonction affine à
partir de son expression mathématique.

7 - Pour une lonction affine donnée par
son expression mathématique, indiquer
le sens de variation.

8 - Représenter une fonction affine.
9 - Représenter une tonction aff ine par

intenralles.
10 - Résoudre des équations du premier
degré par le calcul et graphiquement


