
La frontière rrr n'est pas nouvelle !

e franchissement bac -
post bac n'est pas sans

problèmes pour les jeunes,
pour le système... éducatif,
scientifique, social,... etc. ll y a
là une frontière... pas nouvelle,
nous avons été 25 pour exami'
ner les contours, les obstacles,
les ouvertures.

D'abord la pression des
attentes supposées

de l'économie

Un document d'information sur l'orienta-
tion de I'académie de Toulouse citant une
source D.E.P. (au Ministère, Direction de
I'Evaluation et de la Prospective) rappelle
que l'évolution des emplois dans l'indus-
trie est appelée, selon les prévisions, à un
profond bouleversement que résume le
schéma ci-dessous :

Mathématiques publié en septembre 1989
par le Ministère de I'Education Nationale a
publié les pyramides des âges des profes-
seurs de Mathématiques et celle des ma-
thématiciens de l'enseignement supérieur.
Elles indiquent les besoins très importants
pourfaire face à l'évolutionde ladémogra-
phie des lycéens et des étudiants et pour
remplacer les enseignants retraités. Ainsi
en 2000, il faudrait recruter 2 500 profes-
seurs de Mathématiques et 5 000 en 2005.
La situation est semblable pour les autres
disciplines scientif iques.

La marche accélérée
des eflectifs de lycéens

L'accès au niveau lV (c'est-à-dire le ni-
veau des terminales Bac, 8.T., B.Tn.) était
de 20 o/" en 1966, en 1986 il a été de 45"/o,
l'évolution se poursuit... dans le cadre des
objectifs lixés par la loi d'Orientation pour
l'Education : atteindre 65 % d'ici 1994.
Dans l'académie de TOULOUSE de 1985
à 1990:

I ngénieurs et Techniciens

Contremaîtres et Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

2000

Cette prévision engage une exigence
d'amélioration de la qualité des formations
pour un nombre plus important de jeunes.

Par exemple, ilfaut probablement au moins
doubler le nombre d'ingénieurs et surtout
considérablement le nombre de jeunes
qui n'atteignent pas le niveau des termina-
les.
On connaît bien le manque d'ingénieurs,
de professeurs, de chercheurs des disci-
plines scientifiques. Audi-math no 1, lelrop
éphémère dossier des enseignants de

- les entrées en seconde IES aug-
mentent de 27,1 o/"

- les entrées en première S augmen-
tent de 46,2o/o

- les entrées en terminale C augmen-
tent de 37,8 o/"

- le nombre de bacheliers C aug-
mente de 58,9 %.
Cette situation est semblable dans le pays,
les graphiques cidessous des ellectifs de
bacheliers en témoignent.
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L'enseigneme nt secondaire scie ntif iqu e est
doncrésolument rnoins élitiste depuis quel-
ques années : il y a d'avantage de bache-
liers scientifiques, un équilibre entre le

nombre de bacheliers C et le nombre de
bacheliers D est en train de s'établir.

Quelques exemples de llux d'entrées dans
les lilières post bac pour I'académie de
TOULOUSE (c{. page 36)

L'entrée en Math Sup évolue par sauts au
gré de créations de divisions qui sont com-
plètes dès leur ouverlure.
A cela s'ajoute depuis ces deux dernières
années une lorte tendance à l'augmenta-
tion des recrutements d'élèves hors aca-
démie : d'une part du fait de stratégies de
choix des élèves candidats qui hésitent de
moins en moins à envisager de grands
déplacements au prolit supposé d'un ly-
cée «plus perlormant,,, d'autre part du fait
de l'étargissement de l'impact géographi-
que des lycées par exemple du fait des
elfets de la publication de leurs résultats
par la presse à grand tirage. Est-ce sans
dommage pour tous ?

EIle aussi est fonction des créations de
classes : la dotation en moyens précède
l'affectation ; le nombre d'entrées est di-
rectement lié au nombre de places offer-
tes.
Ceci souligne une question d'adéquation
avec les objectifs de formation d'un plus
grand nombre de scientifiques.
Les carrières du commerce ont visible-
ment plus d'attraits auprès de jeunes que
les carrières scientifiques proprement di-
tes, en particulier les carrières de I'ensei-
gnement et de la recherche : il ne s'agit pas
là que de simples considérations intellec-
tuelles !

Staps désigne la lilière de formation aux
métiers de I'Education Physique et Spor-
live.
Les statistiques ne sont pas encore com-
plètes pour les deux dernières années.

L'évolution des eflectifs est ici beaucoup
moins rationalisée que dans les classes
préparatoires. Ceci esl susceptible d'in-
duire, àterme, quelques dillicultés dans le
recrutement des enseignants. On atteint à

l'université Paul
Sabatierdes eflec-
tifs peu conformes
aux possibilités
d'accueil (en lo-
caux parexemple).

Mals les lycées
sont tous
dilférents

L'article premierde
la loid'Orientation

indique que : "L'éducation est la première
priorité nationale. Le service public de

C'est la croissance des effectils d'entrants
en Hec qui est la plus lorte sur la période.

Hec El Hec

90 rentrées

9 I ren trées

Entrants à l'Université Paul Sabatier



l'éducation est conçu et organisé en fonc-
tion des élèves et des étudiants. llcontri-
bue à l'égalité des chances". Simple rap-
pel !

Une brochure du rectorat de TOULOUSE
diffusée dans chacun des lycées de Midi
Pyrénées présente le résultat d'une étude
statistique du suivide la cohorte des élè-
ves entrés en seconde en 84-85 : ils sont
suivis nominativement, ce qui permet de
mieux percevoir leurs trajectoires scolai-
res et le fonctionnement de I'ensemble du
système ainsique de chaque lycée.
Présentons ici quelques données, sous
des noms de créaleurs illustres (ce ne sont
pas des noms de lycées de l'académie) on
voit se dessiner des prolils de lycées as-
sez différenciés.

Lyée Efleaifv Math
Brevet

Term C
en 3 ans

Bac C
en 3 ans

Prépa

Vincent
Van Gogh

Charles
Baudelaire

Augu§e
Comtê

Evariste
Galois

Blaise
Pascal

René
Descartes

Académie

lï
t,

348

471

't1377

11,2

1 1,1

1'.t,2

12,8

14,0

12,6

11,4

38

90

89

1 158

37

20

17 '14

34

87

79

1 008

34

17

4

4

I

6

31

31

266

ll y a des dilférences dues à la carte
scolaire spécifique de chaque établisse-
ment : il peut être en lait plus ou moins
ouvert aux diverses possibilités d'entrée
en classe préparatoire.
Mais y-a-t-il des stratégies implicites ou
conscientes de prises en charge différen-
tes d'un lycée à un autre selon les carac-
téristiques de sa population d'élèves ?

Au !ycée, une formatlon dirrérente,
des élèves différents

Les programmes d'enseignement des
Mathématiques sont rénovés :en seconde
en 1990, en première en 1991, en termi-
nale en 1992.

ll s'agil d'un point de vue diltérent sur
l'enseignement des Mathématiques :

La spécialisation est retardée par le main-

tien de la première S débouchant sur ter-
minale C ou terminale D ;c'est une confir-
mation de la réforme du début des années
80 et le projet de rénovalion des lycées à
venir tend vers une unification des séries
scientifiques y compris en terminale ;

La méthode axiomatique est abandonnée
: la tendance amorcée en 82-83 est à cet
égard confirmée ;

Mais on tente de renlorcer I'activité scien-
tifique des élèves en insistant sur un état
d'esprit et des objectifs longuement dé-
crits en préambule aux textes des diffé-
renls programmes. En particulier les prin-
cipaux moments d'une activité scientifique
sont rappelés :lormulerun problème, con-
jecturer un résultat, expérimenter sur des
exemples, bâtir une démonstration, met-
tre en æuvre des outils théoriques, mettre
en forme une solution, contrôler les résul-
tats obtenus, évaluer leur pertinence en
lonction du problème posé ;

Le formalisme mathématique est affaibli :

le langage des ensembles est réduit au
minimum, la notion de limite n'est pas
formalisée;
L'algèbre moderne (structures, linéarité),
I'arithmétique, la construction des nom-
bres réels ou complexes, la théorie des
applications affines du plan ou de l'es-
pace, les espaces probabilisés ne sont
pas enseignés ;

La résolution des systèmes linéaires par la
méthode du pivot de GAUSS ne tait que
manifester un point de we algorithmique
qui ne se prolonge par aucun développe-
ment d'algèbre linéaire ;

La convergence des suites monotones
bornées introduite en 82-83 est confirmée.
Ceci manifeste un certain essorde I'ensei-
gnement de l'analyse des suites aux ly-
céens.

Une évolution corrélée des épreuves du
baccalau réat procure des sujels beaucoup
moins lormels depuis quelques années.

Avec des élèves plus nombreux à tous les
niveaux, en particulier dans la réussite au
bac C ; avec les exigences qui évoluent au
lycée ; avec une concurrence plus grande
entre établissements dotés de classes pré-
paratoires ;avec un plus grand nombre de
bacheliers D entrant à l'université ; avec
des grandes disparités dans la perception
de cette situation de la part des ensei-
gnants en post bac (la connaissent-ils as-
sez ?), on retrouve une situation qui ren-
lorce semble-t-il les difficultés d'insertion
des jeunesdans les études post bac. Aprèsspécialisation par
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la terminale C, c'est peut-être d'autant
plus vraique les études choisies sont plus

scientif iques ce quiest presque un comble
! En tout cas un bachelier C qui fait du Droit
réussit généralement très bien. Après la

terminale D l'insertion dans les études
scientiliques de I'université est-elle une
gageure?

Et les lycéens... qu'en disent-lls ?

Nous avons conduit une petite enquête
auprès d'anciens élèves : loin d'avoir une
valeur scientifique, elle peut simplement
servir de révélateur... pourcernerou con-
lirmerquelques caractéristiques de la ques-
tion. Ce n'est pas la stricte objectivité qui
est ici rendue... on se contente d'une
certaine écoute.

Voyons quelques questions :

- Qu'est ce qui vous a le plus dérouté
cette année ?

"Tout le travail à fournir sans relâche, pas
le temps de penser à soi ; la chute vertigi-
neuse des notes (on travaille mais pour
quels résultats !!!?) " 

y616nique (Math sup).

"L'organisation du travail à l'université"
Jean-Pierre (Deug A).
.Finalement c'est la similitude avec le

lycée qui m'a le plus suprise" Pascale
(Math sup).

"D'être seul à Rouen !" Patrick (lnsa).

Donc les formes du travail, pour des rai-
sons distindes en prépa., à la fac. (avec
l'importance du suivi pour les prépas), puis
le changement de situation relationnelle
ou sociale.

Véronique, Pascale sont en Math Sup ;

sait-on assez combien le pourcentage de
jeunes lilles faisant des études est com-
primé au lur et à mesure du déroulement
du cursus ? Dans l'académie de TOU-
LOUSE, il y a plus de 60 % de filles en
seconde lES, puis 47 ÿ" en Première S,
moins de 40 o/" en terminale C, une nou-
velle réduction se produit encore dans le
post bac. ll n'y a aucun progrès récent
pu isque I'ouve rture de la lilière scientif ique
semble beaucoup plus profiter aux gar-

ç0ns.

- Qu'est-ce quivous a le plus surpris ?

.Le niveau de l'évaluation" Jean-

Christophe (Hec), Véronique (Math sup).
.Beaucoup trop haut à rnon avis (si les
notes ne sont pas remontées d'ici la lin de
I'année, 20Toserontadmis !)" Marie(Deug
Mass).
Avec les professeurs, "le dialogue est
assez restreint après le cours" Sandrine
(Deug A).

"Les méthodes pédagogiques sont ditfé-
rentes de celles du lycée. Souvent le pro-
lesseur arrive dans l'amphi, "récite" son
cours sans se soucier d'avoir été compris,
et s'en va. De plus certains cours sont peu
clairs, sans plan, sans lien entre les idées.

"Cependant, il y a aussides prolesseurs
quifont un cours très clair et expliquent en
détail ce qui peut paraître abstrait, qui
cherchent vraiment à "faire passer" leur
cout's» Jean-Pierre (Deug A).

"On passe parfois 2 h à copierdes choses
qu'on ne comprend pas ; ne pas s'imagi-
ner que le contact est impossible avec les
profs. ll est vrai qu'il est un peu plus diffi-
cile." Karine (Deug A).
.La plupart sont chercheurs et maîtrisent
leur science, d'où dénigrement systémati-
que des ignorants que nous sofiltTlês"
Patrick (lnsa).

lci la question de l'évaluation : à vrai dire
un point sensible de la difliculté d'insertion
en classe préparatoire ;or l'évolution même
de l'évaluation au lycée qui prend une
autre direction pourrait bien, si rien n'est
envisagé, aggraver le problème. Comment
gérer trois facteurs contradictoires : une
évaluation continue en terminale dont le
but est de produire des dossiers de candi-
datures, une évaluation sommative au
baccalauréat donnant des notes avanta-
geuses pour un nombre important de jeu-
nes (voir les moyennes académiques au
bac C) et une évaluation en post-bac qui
repose sur des critères tout à lait dilférents
? L'article de Claude PARISELLE dans le
bulletin APMEP no 379 apporte d'intéres-
santes suggestions.

La remarque de Marie vaut par ce qu'elle
souligne comme capacité à prendre de la
distance : elle prend conscience d'un cer-
tain changement dans le contrat d'évalua-
tion avant et après le bac. Comment ac-
compagner les jeunes étudiants dans ce
cheminement, pour prévenir des aban-
dons en début d'année ?

La forme des cours est souvent signalée :

les jeunes étudiants regrettent parlois la



Plot N" 60

froideur dans la communication des con-
naissances, or le savoir lui-même est très
désincamé par rapport à ce qu'on a dit des
contenus enseignés au lycée. lln'y a pas
de transition pédagogique assez assurée
entre le lycée et le post bac.

- Avez-vous trouvé une différence entre
les méthodes pédagogiques au lycée et
dans les études que vous suivez ?

"Grande, au lycée on nous aide davan-
tage, on nous soutient" Sandrine (Deug
A).
.Grande, les profs ne sont plus là pour
nous faire comprendre leur cours mais
pour le transmettre,, Nicolas (Deug A).

"Les méthodes sont peu différentes de
celles utilisées au lycée ; il faut dire que
nous sommes toujours dans un lycée,
encadrés par des profs qui en lait s'occu-
pent beaucoup de nous ; le conlenu des
cours est assez différent ; par exemple en
math, nous dérnontrons toutes les formu-
les que nous utilisons, ainsi nous laisons
beaucoup de théorique, ce qui est très
abstrait et donc gênant (conclusion tout à
lait subjective !)" 5y1r;r (Hec).

Là aussi la différence entre prépa et f ac est
sensible : la relation pédagogique en prépa
est plus proche du style lycée. Mais la
tra nspos it ion du savoir f ait d iff icu lté. L'évo-
lution des enseignements au lycée va à
contre sens, I'abandon de la méthode
axiomatique et la réduction du formalisme
mathématique ne garantissent plus des
formes suff isantes de préparation à ce qui
va veniraprès le bac. C'est un point impor-
tantdu passage de lafrontière... comment
aider les jeunes à lranchir l'accès aux
mathématiques plus formelles ? il ne faut
plus éluder cette question.

- Estimez-vous que l'enseignement se-
condaire (collège et lycée) vous a préparé
aux études ?

.Un pêu" Jean-Christophe (Hec),
Véronique (Math sup).

"Beaucoup, pour les méthodes de travail"
Sandrine (Deug A).
.A peu près, sur le plan des connaissan-
ces ; sur le plan des méthodes de travail,
je crois que I'on n'insiste pas assez sur leur
importance,, Jean-Pierre (Deug A).

"A peu près, ilfaudrait peut-être éveiller
plus l'esprit critique des élèves sinon la
laçon de travailler n'est pas si différente,

bien que plus intensive" Pascale (Math
sup).

C'est l'insistance sur les méthodes qu'il
faut noter, à condition de s'entendre sur le
sens à donnerà cette notion... ilpeut s'agir
de capacités à gérer la résolution des
problèmes. Faut-il encourager l'élabora-
tion au lycée de situationsproblèmes per-
mettant de mettre mieux en æuvre les
moments de l'activité scientifique que les
programmes évoquent ? C'est un peu ce
que semble dire Pascale en insistanl sur
"l'esprit critique".

- Où vous êtes-vous sentile moins bien.
préparé ?

"En therrnodynamique, c'est une matière
nouvelle pour laquelle il est nécessaire
d'utiliser des outils mathématiques que
l'on ne voit que plus tard au 2e trimestre et
que l'on n'a jamais utilisés" Jean-Pierre
(Deug A).
. En probabilité, les cours sont laits comme
sion savait déjàtout, lois variables aléatoi-
res etc... et qu'on comprenait les choses
supposées nouvelles immédiatement. .. De
plus je ne «vois" pas les méthodescomme
en géométrie" Marie (Deug Mass).
.A l'attitude des prols de la fac, rapidité
des cours" Karine (Deug A).
.Les maths, on découvre en etfet un nou-
vel aspecl, en apparence très théorique,
car souvent irreprésentable
géométriquement et dont on ne connaît
pas les applications pratiques" Sylvie
(lnsa).

"En philosophie" Jean-Christophe (Hec).
.En dessin industriel" Véronique (Math
SUP).

Ce n'est pas toujours des Mathématiques
que provient la diff iculté, mais ce peut être
dans d'autres disciplines par un défaut
dans l'utilisation des Mathématiques.
ll y a, semble-t-il, en début du post bac des
progressions quilont impasse sur les ac-
quis (et non-acquis !) des étèves au lycée.

- Ce que vous estimez nécessaire au
lycée pour mieux réussir les études que
vous suivez ?

"Maîtriser I'abstraction mathématique
(théorie des ensembles) mais aussi le
calcul (binôme de Newton, intégralion) et
bien approfondir les probas (!) ; La
METHODE,, Marie (Deug Mass).
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"Savoir travailler intelligemment, savoir
réfléchir, analyser (facile de donner des
conseils !)" Karine (Deug A).

"llfaudrait être moins habitué à réciter et
plutôt incité à réfléchir" Sylvie (Hec).

"Je crois que la liaison Lycée-enseigne-
ment supérieurdevrait être plus marquée,
plus solide, plus neüe : d'abord en infor-
mant les lycéens sur l'enseignement su-
périeur en général puis en introduisant
quelques notions de base utiles une lois
qu'on est étudiant" Jean-Pierre (Deug A).
.En math, il laudrait peut-être une initia-
tion à I'algèbre linéaire et notamment aux
structures" Sylvie (lnsa).
.D'avoir un bon mental et de ne jamais se
décourager,... d'arriver très en lorme à la
rentrée pour en prendre plein la tête pen-

dant un an" Palrick (lnsa).

Les jeunes ne s'embarrassent pas de con-
sidérations conlournantes : ils n'hésitent
pas à souhaiter des anticipations pures et

simples des programmes du post bac...
c'est naturelet au fond une idée évidente.
Mais la diversité même des f ilières rend le
procédé difficile à appliquer. En outre quel

serait son impact sur I'objectif d'un plus
grand nombre de jeunes lormés au niveau
bac ?
lls perçoivent aussicertaines injustices : la

structure pédagogique de certains lycées
leur permet de constituer des classes de
terminales dans lesquelles le rythme et la
puissance de travail aulorisent effective-
ment de telles anticipations (dans ces ter-
minales, on traite des pans entiers d'algè-
bre linéaire, de théorie des slructures, ...).
Or dans la majorité des classes de termi-
nales, c'est pratiquemenl impossible sauf
à renoncer à la lormation du plus grand
nombre.
A titre d'illustration éloquente, signalons le

rapport du concours de I'EHEC, ESCP,
EEA, ESCL.
L'épreuve de Mathématiques ll du con-
cours du 9 mai 1990 comprenait trois exer-
cices : le premier étudie une suite de
matrices 3x3, le deuxième porte sur une
étude de fonction, le troisième est un exer-
cice de probabilités. Citons le rapport :

.Les deux premières parties, dont la réu-
nion n'aurait pas sufli à constituer une
épreuve de baccalauréat dans la plupart

des séries, permettaient pourtant d'arriver
à une note honorable." Comment mieux
montrer à quel point les programmes des
lycées sont ignorés ? Comprendra-t-on un
jour qu'avec de tels implicites dans I'ac-

cueildes élèves, les chances de réussite
des jeunes soient gravement altérées. Et

dire que la loi d'orientation pour l'éduca-
tion parle "d'égalité des chances" !

La suggestion .bon mental" nous rap-
pelle qu'il s'agit de jeunes en formalion,
dont l'avenir s'élabore. Que tenter pour
activer et prendre appui sur les motiva-
tions ?

- Quels ænseils pour un futur étudiant ?

.Renseignez-vous auprès des écoles de
commerce, des entreprises, vous saurez
si vous êtes motivés sinon changez de
voie" Jean-Christophe (Hec).

"il laut s'imposer de travailler régulière-
ment" Jean-Pierre (Deug A).

"Bien décider et bien choisir son orienta-
tion post bac" Karine (Deug A).

Nolons Ie conseil bienveillant du travail
régulier, mais plus encore I'indication sou-
vent répétée sur le projet et la motivation :

Jean-Christophe a des stratégies d'élabo-
ration de son projet personnelassez réso-
lues.

Alors que tenter ?

- La piste de I'accompagnement des per-

sonnes

Flenforcer l'information sur les cursus
pour que l'étudiant se situe vis-à-vis de
perspectives d'études ou de devenirs hu-
mains possibles, on sait en particulier l'im-
portance de rencontre avec des person-
nes quipeuventfaire modèle dans l'élabo-
ration d'un projet.
Pour qu'il perçoive les nouveaux enjeux
de ses apprentissages... c'est une aven-
ture nouvelle qui commence.
Un délaid'adaptation est peut-être néces-
saire : la rupture n'est pas toujours syno-
nyme d'échec, les premières semaines
sont une période particulière, on sait aussi
qu'il y a parfois des déperditions non
négligeables dans les apprentissages pas-
sés.
Tenter de gouverner le présent eu égard
aux projets d'avenir, apprendre à relativiser,
éclairer la diversité des parcours de forma-
tion pour atteindre le but souhaité.

La gestion du temps : motivation, pro.
jet personnel, lmage de sol.
Très peu est lait dans la première année
du post bac pour prendre et charge ces
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questions. il faudrait faire connaître les
expériences réalisées iciou là, les recher-
ches faites et organiser des échanges.

Le sulvl... quléchoue ?
Y a{-il des étudiants à "haut risque
d'échec?" Cela peut-ilêtre anticipé ? Leur
devenir fait-il question ? En particulier si,
comme on peut le constater, en changeant
de voie de lormation ils atteignent quand
même leur but premier.

Le traitement des premlers résultats
lls inlluencent fortement l'estime de soi,
laquelle cond itionne I es résu ltats u lté rieu rs

; on peut peut-être aider les jeunes à faire
lace ? Former peut-il devenir prépondé-
rant sur sélectionner ?
Des exemples sont signalés à propos des
premiers devoirs en math sup : on peut
tenter une éducation aux critères d'éva-
luation des concours.

- La piste des moyens de I'enseignement

*Le pari de l'enseignement supérieur de
masse ne pourra être gagné que si les
moyens nécessaires sont mis en æuvre,
moyens matériels et humains mais aussi
péd agogiques.. Rapport DA CUNHA, Juin
89.
La question du sens... comment vivl-
fier le sens des mathématiques formel-
les ?
Les raccords avec le savoir antérieur : la
connaissance révélée sous une lorme
achevée laisse l'étudiant deviner seul "le
pourquoi et le comment".
En post bac peut-on adopter des progres-
sions peut-être moins linéaires... par des
choix didactiques plus argumentés... ily a
des recherches publiées.
La métaphore est-elle interdite ? Pourcer-
taines lormes de médiation vers l'accès au
savoir.

Le fonctionnement des concepts dans des
cadres articulés... c'est assez créateur de
sens, or l'enseignement au lycée est une
réserve considérable d'illustrations des
grands concepts mathématiques, puiser
dans ce vivier est une laçon de démystif ier
bien des notions.

Le rôle des problèmes dans la cons-
tructlon du savolr mathématlque...
Ces concepts théoriques d'où viennent-
ils ? De brèves genèses peut-être utiles.

La notlon d'objectlf peut-elle être évo-
quée ?
ll laut bien faire un tri ("snssitner c'est
choisir"), le niveau d'exigence est en ques-
tion enlonction des buts de réussite claire-
ment repérée : une phrase des program-
mes de lycée est inspiratrice : "La résolu-
tion d'exercices et de problèmes doit aussi
jouer un rôle centraldans les travaux pro-
posés aux élèves. Pour leur choix, il est
utile de se poser quelques questions. Font-
ils appel aux seules capacités requises
des élèves ? Sinon, les élèves disposent-
ils des indications utiles pour les résou-
dre ? Leur conlexte mathématique est-il
compréhensible par un élève de la classe
considérée ? Leur résolution a-t-elle va-
leur de méthode ?" L'appliquer en début
de post bac est peut-être exagéré, ... mais
I'implicite qu'elle contient en termes d'es-
prit de lormation et de jaugeage des exi-
gences est tout de même signif icatif !

L'appropriatlon du savolr comlnê «ot]
iet», commê «outil».., le temps de la
réflexion sur ce qui est appris dans le but
de développer I'aptitude à inscrire la con-
naissance en procédures de résolutions
de problèmes... Savoir des mathémati-
ques ce n'est pas seulement savoir com-
ment les notions sont organisées les unes
par rapport aux autres ou connaître des
théorèmes avec leurs conditions de vali-
dité indépendamment de tout contexte. A
trop mettre I'accent sur les fondements
des mathématiques on risque de gommer
leur fonctionnement dans différentes si-
tuations : application d'un savoir ensei-
gné, capacité à imaginer et à mettre en
æuvre une méthode de résolution.

Renforcer la préparatlon à de nouvelles
méthodes de travail
La suggestion vaut en terminale aussibien
qu'en début de post bac.
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D'autres lormes d'enseig nement
Permettre aussi à l'étudiant de pratiquer la

démarche scientifique, comme on l'a déià
dit :lormuler un problème, expérimenter,
conjecturer, bâtir une démonstration, met-
tre en æuvre des outils théoriques, mettre
en forme une solution, contrôler les résul-
tats obtenus, évaluer leur pertinence en
fonction du problème posé ; permettre à
l'étudiant de montrer intérêt et ténacité
dans le travail : participer à un débat scien-
tifique, travailler en groupe, conduire un
projet...

- Un enjeu qui vaut bien un travail de
liaison

La séparation des corps enseignants du
lycée et du post bac et la diversité des
lilières en post bac induisent un
cloisonnement néfaste. Oron ne peut que
gagner à connaître réciproquement les

enjeux respectifs des formations mises en
æuvre. ll y a lieu d'organiser les échanges
pour de réelles assistances aux ieunes.
Dans plusieurs académies des rencontres
entre professeurs, des lormations com-
munes sont organisées : à TOULOUSE à
l'initiative de Eric SERRA avec le relais
des lnspecteurs Généraux de Sciences
Physiques et de Mathématiques, à GRE-
NOBLE à l'initiative de I'lREM. Ces ren-
contres ont au moins trois raisons :

. permellre de situer la question dans les

orientations globales du système scolaire
: la formation d'un plus grand nombre de
jeunes dans la lilière scientifique ; cette
vision globale est très importante pour

asseoir l'action quotidienne des ensei-
gnants dans la classe, ... elle donne du

sens (direction et signification) ;

. repérerconcrètement les diflicultés dans
la spécificité académique pour examiner
avec réalisme ce qui peut être lait autour
des élèves qui passent; c'est un rappro-
chement humain pour agir.
. engager des travaux de type pédagogi-
que : il faut cultiver une connaissance
réciproque des programmes, des exigen-
ces raisonnablement requises, des acquis
et non acquis des élèves. C'est plus facile
avec les prolesseurs de lycée ou de classe
préparatoire qu'avec I'université ou les

écoles qui recrulent directement après le
baccalauréal.
La liaison lycée post bac doit être organi-
sée même si la relation est dillicile à éta-
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