
LES LYCEES

Mathilde Bouthors

L0 évolution des technologies, la multiplication des
procédures invisibles qu'elles entraînent, l'accéléra¬
tion des échanges d'information, la transformation
d'une société à hiérarchie pyramidale en une société

de réseaux impliquent une élévation du niveau des qualifica¬
tions et des capacités d'abstraction de la population dans son
entier.

Bien conscients de cette nécessité et poussés par la demande
sociale, les pouvoirs publics ont modifié, réforme après réforme, les
structures du système éducatif pour lui donner la capacité d'accueillir
en son sein tous les enfants d'une génération jusqu'à 16 ans, âge
limite de l'obligation scolaire ainsi que le stipule la loi depuis 1959
(Réforme Berthoin).

La première "explosion scolaire" concerne le 1er cycle du second
degré de 1960 à 1985, et entraîne la création du collège d'enseigne¬
ment secondaire (Loi Foucher, 1963) puis celle du collège unique (Loi
Haby, 1976), comprenant les 6e, 5e, 4e, 3e.

Ainsi, les recherches, les innovations pédagogiques, les décisions
politiques et administratives furent focalisées sur le premier cycle.

Cependant, par contre-coup, cette période marque également une
transformation profonde du lycée : en effet, jusqu'à la création du col¬
lège, celui-ci recouvrait toutes les classes du secondaire, car le clivage
se situait entre le primaire, évoluant éventuellement vers le primaire
supérieur, et le secondaire. A partir de 1963 et définitivement en 1976,
le lycée ne concerne plus que la seconde, la première et la terminale et
la coupure semble s'installer entre la troisième et la seconde, le lycée
paraissant ne plus inclure qu'une minorité d'élèves. Or l'institution
des lycées d'enseignement professionnel, devenus lycées profession¬
nels, et des lycées techniques d'une part, et la pression démogra-
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phique - de plus en plus d'élèves arrivent au seuil de la seconde -
d'autre part, provoquent à partir de 1985 la "deuxième explosion sco¬
laire". L'objectif de 80 % d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat
est énoncé pour la première fois. Désormais les lycées d'enseignement
généra], technique ou professionnel doivent répondre à la même
question que celle qui est posée au collège depuis 1960 : "quelles
structures, quelles méthodes pédagogiques mettre en place pour
accueillir une population hétérogène d'élèves dont la plupart n'ont,
par tradition familiale, aucun contact avec le lycée".

Par ailleurs, les lois de décentralisation de 1983 et 1985 transfor¬
ment les collèges et les lycées en établissements publics locaux
d'enseignement alors que, jusque-là, ils étaient nationaux. Ce nou¬
veau statut a modifié la physionomie des établissements, en leur don¬
nant la capacité de développer leurs spécificités locales. En outre, les
responsables des établissements ont de nouveaux partenaires, les élus
locaux, et non plus seulement les représentants de l'administration
centrale.

Ce contexte a débouché sur la Loi d'orientation de 1989 où est défi¬
nie la mise en place de la "rénovation pédagogique des lycées" avec
"l'élève au centre de la pédagogie" et a suscité une littérature de
recherche importante.

Les sources qui ont été interrogées pour ce repère sont la banque
de données Emile du Centre de documentation recherche de l'INRP,
les banques de données Francis de l'Institut national de l'information
scientifique et technique, ainsi que le Répertoire national des Thèses.
Les références ont été retenues à partir des années 1960, ce qui permet
de mesurer, lorsque le lycée fait l'objet central de la recherche, l'évo¬
lution des points de vue jusqu'à l'heure actuelle.

1. TEXTES INSTITUTIONNELS
ET/OU FONDAMENTAUX

Association d'étude pour l'expression de la recherche scientifique. Paris.
Pour une école nouvelle. Formation des maîtres et recherche en éducation. Actes
du colloque national, Amiens, 1968. Paris : Dunod, 1968. 470 p.

Les ateliers de pratique. Bidletin officiel du ministère de l'éducation nationale,
2 avril 1992, n° 14.

BOURDIEU, P. et GROS, F. Principes pour une réflexion sur les contenus de

l'enseignement. Paris : Ministère de l'éducation nationale, 1989. 14 p.
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2. DIDACTIQUE

La recherche didactique concerne les modes d'enseignement pris
du point de vue des contenus. C'est pourquoi, elle suit le plus sou¬
vent les divisions par discipline. Ainsi on distingue la didactique du
français de la didactique des mathématiques, etc. Cependant, un cer¬
tain nombre de concepts élaborés pour permettre d'évoluer dans un
cadre théorique sont communs aux différentes disciplines. Certaines
recherches relèvent donc de la didactique générale ; d'autres ont un
objet transversal comme la culture générale, la religion et d'autres
enfin sont explicitement interdisciplinaires. Le plus souvent, les
recherches sont conduites également dans le premier et le second
degré. Une attention plus spécifique au second degré est notable en
didactique du français car il s'agit de la dissertation ou de la composi¬
tion française et la didactique de la philosophie, récente, est en plein
essor. Les références des textes de didactique générale sont présentées
ci-dessous, puis les autres selon les subdivisions disciplinaires tradi¬
tionnelles.

Didactique générale

BLUM, Y, BRISSON J., BARBAULT M.-C et al. Enseignement du français
et enseignement des mathématiques : second cycle du second degré.
Recherches pédagogiques, 1973, n° 56.

CHAPUIS, R. La formation technologique comme élément de culture géné¬

rale en collège et en lycée. L'enseignement technique, 1989, n° 142, p. 15-21.
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sociologie des établissements. D'autre part, dans la mesure où désor¬
mais la majorité des jeunes fréquente le lycée, la sociologie des
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8. ÉVALUATION

L'évaluation fait partie de la notion même de projet. Il ne s'agit
plus seulement d'une évaluation pédagogique de l'élève à caractère
individuel, mais bien d'une évaluation institutionnelle des établisse¬
ments en tant qu'unités de fonctionnement et du système éducatif
dans son ensemble, y compris le personnel. Cette évaluation s'avère
d'une importance cruciale à un moment où l'explosion scolaire signi¬
fie une élévation des coûts de formation qui concerne l'ensemble du
corps social tant dans ses résultats que dans les investissements
nécessaires.
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