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Avant-propos sait que les résultats ne seront disponibles que trois ans après. Il n y a 

toutefois pas d'alternative. 

Cet avant propos sera fait de deux parties la première vise à 

inviter le lecteur à comprendre le statut des résultats d'une évaluation 

telle que celle présentée dans ce rapport , la seconde consiste en une 

sorte de justification de non-remerciements vis-à-vis des acteurs de 

l'expénmentation qui a servi de cadre à la production de ce rapport. 

II convient tout d'abord de noter que de nombreuses activités 

sont développées par des enseignants dans la perspective de contribuer 

à résoudre les problèmes pédagogiques auxquels ils sont confrontés. Il 

y a en France une multitude d'activités de ce genre mobilisant 

beaucoup de  bonne volonté . dans une large mesure, cette énergie 

mobilisée est perdue pour la communauté éducative car aucune 

evaluation externe suffisamment ngoureuse n'est produite à leur égard. 

Les opinions des acteurs ne sont évidemment pas suffisantes et les 

régulations progressives de ces actions ne sont pas possibles simple- 

ment parce que les résultats n'en sont pas évalués. La production de 

résultats est toujours utile, qu'ils soient négatifs (par exemple ceux 

obtenus sur les Groupes d'Aides Psycho-Pédagogiques il y a quelques 

années) ou positifs (comme dans une large mesure ceux obtenus ici), 

cela n'importe pas (on préfere néanmotns ceux du deuxième type). Ce 

qui compte d'abord. c'est que les résultats existent, qu'ils soient connus 

et interprétés ; ils sont le moteur du progrès. 

C e ~ a  dit. les évaluations sont souvent des opérations longues, 

minutieuses et consommatnces de ressources humaines et financières 

et de temps , la quantité du travail mcorporé dans ce rapport en est une 

illustration. On est généralement content d'avoir les résultats. mais on 

est souvent réticent à entreprendre des actions d'évaluation quand on 

Concernant de façon plus spécifique l'évaluation dont il s'agit. 

dévoilons tout de suite les résultats de fond l'expénmentation des 

activités de musique développées dans la classe de  grande section de 

maternelle se révèle présenter un impact positif notable sur les 

acquisitions en lecture (aussi en mathématiques) des élèves au cours 

préparatoire ;par  ailleurs, au-delà d'une efficacité qui vaut en moyenne 

pour l'ensemble des élèves concernés, on observe des effets spéciale- 

ment positifs pour les élèves ayant un niveau faible et les élèves de 

nationalité étrangère i c'est dire qu'outre une efficacité pédagogique 

d'ensemble, les activités développées présentent aussi des effets 

heureux en matière d'équité. On peut donc se réjouir de vox le côté 

transversal des acquisitions en musique et le transfert de capacités 

obtenues dans une disciplinejugée spontanément souvent mineure dans 

une autre discipline, la lecture. jugée centrale dans le fonctionnement 

de l'école élémentaire. Cela dit, il convient de bien situer la nature des 

résultats obtenus. Les aspects positifs ne concement pas la musique en 

général mais les activités particulières qui ont été développées 

spécifiquement dans le cadre de cette expénmentation si les enfants 

de grande section passent leur année à chanter "il pleut bergère", il est 

possible qu'au Cours Préparatoire. lorsqu'ils "rentreront leurs blancs 

moutons", les enfants ne se révèlent pas de  meilleurs lecteurs. Par 

ailleurs. on observera aussi que tout n'est pas positif en bloc dans les 

résultats obtenus et que des ajustements seraient probablement les 

bienvenus pour mieux cibler l'action "musique en grande section de 

maternelle" si on souhaite accroître encore son efficacité dans les 

apprentissages au cours préparatoire. L'évaluation est alors utile dans 

cette perspective de mieux définir les actions et leur mise en oeuvre. 



non pas sur la base de ce qu'on en pense mais sur celle des effets 

avérés. 

La deuxième partie de  cet avant-propos consisterait à ne pus 

sacrifier à l'usage de faire des remerciements aux différentes personnes 

qui ont contribue à la réalisation d'un travail de recherche . mais ce 

serait une injustice majeure de le faire. En effet, il ne s'agit pas d'une 

opération de recherche classique dans laquelle le chercheur a le rôle 

central car son activité est d'observer. de décrire et d'analyser un 

fonctionnement ordinaire de l'école. Il s'agit ici d'une expérimentation 

qui a été d'abord voulue par ses promoteurs . l'évaluation venant en 

appui à cette initiative première. Remercier Annie Bachelard et Daniel 

Coulon qui ont été à l'ongine de l'expénmentation et qui avec Jean- 

Paul Loisy ont réalisé ce travail incroyable de constituer la matière (les 

contenus, les supports, la formation des maitres) pour structurer 

4 heures hebdomadaires de musique en grande secuon serait à peu près 

aussi incongru que si le conservateur de musée qui a organise 

i'exposition sur Poussin. qui a fait un travail en lui-même tout à fait 

respectable. remerciait le peintre de bien avoir voulu lui peindre 

quelques toiles pour qu'il puisse organiser son exposition! 

Au-delà des protagonistes directs (Conseillers Pédagogiques 

d'Enseignement Musical promoteurs de l'expénmentation, et chercheurs 

impliqués dans son évaluation) qui. d'une facon ou d'une autre, ont 

trouvé leur compte par la responsabilité qu'ils ont pnse dans ce travail, 

il convient cette fois d'adresser les plus vifs remerciements aux 

personnes qui à des niveaux divers depuis le Directeur des Ecoles. les 

Inspecteurs d'Académie des départements de  Côte-d'Or. du Jura et de 

SaOne-et-Loire et aux Inspecteurs de IBducation Nationale des trois 

départements. respecuvement Messieurs Mazoyer, Mien et Buiron. ont 

rendu possible la réalisation de l'experimentation. 

Enfin, bien sûr. il convient de reconnaître le travail réalisé par 

les enseignantes des 46 classes de grande section (choisies en fonction 

non pas de leur intérêt pour la musique ou de leur volontariat, mais en 

fonction des caractéristiques génénques des élèves de leur classe) qui 

ont mis en oeuvre avec précision les activités qui leur étaient propo- 

sées. Pour ce qui est plus particulièrement de l'évaluation, le concours 

de personnels des trois circonscriptions de base a également été très 

pricieux pour que les épreuves d'acquisitions puissent être administrées 

de façon homogène et exteme dans les classes de l'échantillon étudié 

et ce. par trois fois au cours des deux années concernées par l'évalua- 

tion. 

Cc seralt évidemment à la communnute éducative, vo~rc de façon pius 
etroite, a I'Education Nationale, de savoir reconnaître in quantité et la qualit6 au 
tnvail réalisé 1 



IN-rRODUCTION 

Les acuvités musicales et l'éducation artistique dans son 

ensemble. concourent à la formation culturelle générale des élèves : les 

textes officiels soulignent l'importance de cette fonction : "Parce qzi'elle 

acciieille des enfonrs de roiire angine er de roiir rnilieir social. l'école 

se dot1 de ne pas faillir a son rôle de fonnarlon ciilri~relie. fonnaiion 

rzecessoire a 10 rédr!clion des écons sociairx." (blinistère de VEducation 

Nationale. 1991). Outre ce rôle global, les activités musicales 

"pennerrenl d'affi~ierlespossibilités de percepriori el dre.rpresszon. Elles 

co~icoi~rerir a rtne édncolio>i globale er eqi~ilibree. Elles donnent ou i  

fiiirrurs adiilres Iéxpénence dit beau er développeni ieirr sensibilire 

esiiiiitque" (M.E.N., 1983). De plus, "en reiartoti avec les oiirres 

disciplities. I'éditcnrron ,tirrsicale panrcrpe égoleriienr a I'acqiilsrnori des 

compétences ironsi~ersales".(M.E.N., 1991). 

Des travaux anténeurs ont révélé des différences Importantes en 

fin de cours préparatoire dans les acquisitions des élèves (Mingat, 

1984) . cette variété des acquis s'expliquant en partie par des écarts 

entre les élèves déjà présents a l'entrée dans cette classe. Ces mêmes 

travaux montrent notamment que les performances initiales des enfants 

d'origine socio-professionnelle modeste étaient particulièrement faibles 

dans le domaine de la stnicturation de l'espace et du temps. A la suite 

de ces résultats, il est apparu intéressent de développer une expérimen- 

tation visant à mettre en place des activités qui sumuleraient la 

maturauon des enfants dans ce domaine. C'est donc avec Vidée que les 

activités musicales constitueraient un vecteur particulièrement adapté 

pour développer les compétences des élèves en matière de  stnicturation 

de  l'espace et du temps, qu'une évaluation a été conduite. En effet. la 

pratique de la musique requiert des capacités d'attention, de concentra- 

tion. d'anticipation et de repérage i de plus, elle favonse i'assimilation 

chez i'enfant de  nouons comme i'ordre. le rythme et la segmentation. 
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La mise en place d'une telle expérimentation peut également se 

justifier par l'intérêt que portent les institutions politiques à la pratique 

de la musique à l'école . récemment, les nouvelles propositions pour 

I'école du Ministre de 1'Education Nationale préconisent la pratique 

quotidienne des activités musicales a l'école pnmaire (Nouveau contrat 

pour l'école, Iv1.E.N.. 1994). Peu d'éléments permettent de juger 

objectivement l'efficacité de I'éducation musicale à I'école. par son 

aspect transversal, sur les acquisitions des élèves : toutefois, l'éducation 

musicale dans le systeme éducatif a fait l'objet d'un rapport effectué 

par le Conseil De la Coopération Culturelle (Rapport du 46'"" sémi- 

naire européen d'enseignants, 1992). 11 convient par ailleurs de noter 

la célèbre expérimentation faite par Zoltan Kodaly (1950) dans le 

contexte scolaire hongrois , les évaluations conduites à cette époque 

ont pernus de montrer des effets positifs et transversaux dans les 

différents domaines d'acquisitions centrales à l'école pnmaire. la lecture 

et les acquisitions numériques. 

C'est la grande section de maternelle qui a été choisie comme 

terrain d'expérimentation et ceci pour deux raisons majeures. Tout 

d'abord, cette classe présente un intérêt particulier puisqu'elle est 

définte comme une classe "charnière" par la Nouvelle Politique pour 

l'Ecole elle appastient au cycle des apprentissages premiers e t  au 

cycle des apprentissages fondamentaux (M.E.N.. 1991). Cette double 

appartenance procure à la grande section de  maternelle un rôle tout à 

fait central quant à la gestion de la diversité des élèves. En effet. 

certains d'entre eux termineront dans cette classe les apprentissages 

propres a la maternelle, tandis que d'autres pourront aborder les 

apprentissages fondamentaux. La deuxième raison est liée au fait que 

cette classe n'est pas assujettie officiellement à des horaires de  
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programme, elle semblait donc particulièrement désignée pour faciliter 

la mise en place e t  le déroulement d'une expérimentation. 

Ce texte a pour objectif d'examiner en quoi, les activités 

musicales pratiquées de  façon régulière dans les classes. peuvent avoir 

une incidence sur les apprentissages fondamentaux des élèves en fin 

de cours préparatoire, et plus spécialement dans le domaine de la 

lecture. Dans une première partie, nous énoncerons les questions 

posées par cette recherche. puis nous décrirons l'échantillon et les 

épreuves utilisées pour les évaluations. Après avoir mentionné les 

modalités d'organisation de I'expérimentation. nous décrirons le 

contenu du programme proposé dans les classes expénmentales. Nous 

énoncerons ensuite les principes analytiques de I'évaluation qui nous 

guiderons tout au long de ce travail. La deuxième partie présentera les 

analyses concernant les résultats des élèves, ceci en suivant une 

logique temporelle , c'est à dire que nous observerons comment les 

différences d'acquisitions entre élèves à l'entrée en grande section 

évoluent jusqu'en fin de cours préparatoire en isolant l'influence des 

facteurs individuels. puis celle exercée par le contexte d'enseignement. 

La troisième et dernière partie. la plus importante, se focalisera sur les 

effets spécifiques de l'expérimentation musique. Nous nous intéresse- 

rons dans un premier temps aux effets observés en fin de grande 

section. pour analyser ensuite les effets relevés en fin de cours 

préparatoire. 
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LE CADRE DE LA RECHERCHE 
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1. LES QUESTIONS DE LA Fü3CHERCHE 

La question générale à laquelle nous essaierons d'apporter une 

réponse aussi complète que possible dans ce texte. peut être énoncée 

ainsi . Est-ce que les activités musicales pratiquées de façon kgulière 

en gmnde section de maternelle, au-delà du fonctionnement général des 

clarscs, améliorent les acquisitions des élèves d l'issue du cours 

pniparatoire ? Cette formulation peut paraître bien réductrice dans sa 

forme. elle entraîne toutefois d'autres questions. On peut tout d'abord 

se demander dans quels domaines des acquisitions scolaires la pratique 

de la musique exerce le plus son influence. Une des hypothèses de 

départ est précisément de supposer que de telles activites peuvent aider 

les élèves à mieux se repérer dans i'espace et le temps. Une deuxième 

hypothèse, découlant de la précédente. envisage l'exercice de la 

musique comme une activité qui facilite. par des phénomènes de 

transferts de compétences. I'apprentissage de la lecture. La musique 

étant i'art de maîtriser le temps et de le structurer selon un ensemble 

de valeurs relatives extrêmement précises' 

Le fait d'effectuer un suivi longitudinal des élèves sur deux 

annees en disposant de trois évaluations réalisees à des moments 

distincts, permet grâce à des analyses appropriées. de situer dans le 

temps les effets attendus de I'expénmentation. Noue deuxième question 

portera donc sur la séparation enue des effets immédiats et des effets 

à plus long terme. Les effets immédiats seront identifiés dès la fin de  

' Cette stictuntion repose sur I';issimilation de notions corollaires (ordre. 
succession. alternance, duree, xythme, continuité ... l ainsi que sur des aptitudes de 
concentniion. d'attcntion. d'anticipation et de repérage par nppon a une 
representauon graphique. 
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l'année de grande section. tandis que les effets différés seront mesurés 

plus loin dans le temps. Cela pourra nous renseigner sur la capacité 

que peut avoir le programme musical à exercer une influence bien au- 

deli  de sa période d'application. Nous nous contenterons d'observer les 

conséquences de l'expénmentat~on en fin de cours préparatoire. 

Si des effets de  l'exposition des élèves aux acovités musicales 

sont détectés, il est possible qu'ils n'aient pas la même intensité selon 

le temps d'exposition au programme proposé dans les classes. 11 sera 

donc particulièrement utile de connaître le volume horaire de musique 

suffisant et nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Plusieurs 

possibilités peuvent être envisagées ; parmi celles-ci. deux reflètent des 

cas opposés. Il se peut qu'il soit nécessaire d'un temps suffisamment 

long d'exposition au programme pour que des effets positifs apparais- 

sent . au contraire. le bénéfice associé à i'expénmentation peut 

s'estomper au-delà d'un certain nombre d'heures. 

La dernière question investiguée par cette recherche concerne 

l'efficacité différentielle de i'expénmentation. On cherchera alors à 

savoir si la nature des activités mises en place ne profitera pas 

davantage à cenains élèves : les élèves initialement faibles. les élèves 

d'origine étrangère. les élèves de milieu social défavonsé ... On se 

centrera donc ici sur le caractère équitable de l'action mise en oeuvre. 

Les réponses à ces questions demandent que l'on examine 

auparavant de façon précise. les fonctionnements généraux de la 

grande section et du cours préparatoire et leurs incidences sur les 

acquisitions des élèves , on pourra alors s'onenter vers i'analyse des 

effets de  la pratique des activités musicales. Il convient maintenant de 
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décrire de manière relativement précise les conditions matérielles de 

la mise en place de l'expérimentation. Nous nous intéresserons en 

prermer lieu à la constitution de l'échantillon, puis aux épreuves 

retenues pour l'évaluation des élèves, avant de s'arrêter sur le contenu 

et la répartition des activités proposées dans les classes. 

D. LA CONDUITE DE L'ISXPERDIENTATION 

D.1. L'échantillon 

L'expérimentation a eu lieu en Bourgogne et Franche-Comté 

dans trois départements , à savoir la Côte-d'Or. la Saône-et-Loire et 

le Jura. Le cntère général qui a guidé le choix des classes pour la 

constitution de l'échantillon était le respect d'une grande diversité des 

contextes pédagogiques, géographiques et sociaux. Les classes retenues 

devaient en effet se différencier tant par leurs caractéristiques propres. 

comme le nombre d'élèves ou les modes de groupement des élèves, 

que par celles du public d'élèves accueilli. nous pensons principalement 

a la tonalité sociale de  la classe. L'échantillon a donc été composé 

equitablement de  classes rurales, urbaines et pén-urbaines , de classes 

à cours multiple et de classes à cours simple. De la même manière, la 

composition sociale des classes devait être diversifiée ; si ce dernier 

point n'était pas directement appréhendahle, le fait de choisir des 

classes urbaines de centre ville ou de quartiers résidentiels et d'autres 

situées dans des Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), laissait présager 

d'une certaine vanété sociale. Les techniques d'analyse statistique 

employées nécessitent un échantillon de taille suffisamment importan- 

te , aussi, il est apparu. compte tenu des moyens disponibles, qu'une 

cinquantaine de classes pouvait suffire pour mener à bien ce projet. 
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Des impératifs relatifs aux modalités de l'expénmentation se sont 

ajoutés aux cnteres de  constitution de l'échantillon définis auparavant. 

En effet. il convenait. s i  l'on voulait cerner d'une façon relativement 

précise la relation entre la quantité d'activités musicales engagées et les 

effets produits. de constituer des groupes de classes où l'intensité de 

l'action envisagée serait différente. Trois sous-échantillons respectant 

autant que possible les caractéristiques de la population-mère ont donc 

été formés. Le premier groupe nommé "classes témoins" comprend 16 

classes où l'enseignement vis-à-vis de l'éducation musicaie est ordinaire 

(classes non soumises à l'expérimentation). Dans le deuxième groupe 

appelé classes "musique 2 heures" et composé de 15 classes, une 

programmation impose aux enseignants de pratiquer des activités 

musicales pendant 2 heures par semaine. Le troisième groupe classes 

musique "4 heures", est constitué également de 15 ciasses qui 

dispensent un enseignement musical plus consistant de 4 heures 

hebdomadaires. 

L'échantillon comporte donc en septembre 91.46 classes et plus 

de 1100 élèves, dont nous allons indiquer dans les pages qui suivent 

quelques caractéristiques' 

Ii.1.I. Les cmactéristiqrtes des élèves 

L'échantillon totalise 1169 élèves. dont 887 fréquentent une 

grande section. Le nombre d'élèves qui sont effectivement inscrits dans 

Ces renseignements ont pu être collectés a l'aide des dossiers mdividueis 
ètablis pour chaque élève. D'autre part, différents questionnaires ont été adresses 
aux enseignants de grande section et de CP. afin de réunir les infomtrions qui 
vont suivre. Ces documenü figurent en annexes 1 ,  ? et 3. 
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les classes est de  853. Pour chaque rubrique. nous mentionnerons 

i'effectif et le pourcentage correspondant. Pour certains élèves, des 

données manquent, nous i'indiquerons alors par la mention 

"inconnu(e)" 

Le sexe , 

gaqons 
filles 

L'année de naissance : 
nés en 1985 10 1,235 
nés en 1986 829 97.2% 
nés en 1987 5 0.6% 
~nconnue 9 1.0% 

La nationalité : 
français 
autres européens 
maghrébins 
autres 
inconnue 

La langue pariée à la matson : 

français 773 90,670 
langue latine 10 1,2% 
arabe 43 5.0% 
autre 16 1.9% 
inconnue 11 1,370 

Le nombn: de fièn:s et soeurs : 
enfant unique 109 12.8% 
un frère ou une soeur 384 45.0% 
deux frères ou soeurs 227 26.6% 
trois frères ou soeurs 68 8,070 
quatre frères ou soeurs et plus 59 6.9% 
inconnu . 6 0.7% 
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Le rang de l'enfant dans la famille : 
premier 336 39.4% 
deuxième 293 34.3% 
troisième 138 16.2% 
quatrième et plus 77 9.1% 
inconnu 9 1.0% 

Le nombre d'années effectuées en maternelle avant la gnude 
section : 

a plein temps à temps partiel4 
aucune année 21 2.4% 489 57,3% 
une année 87 10.2% 247 29.0% 
deux années 369 43.3% 39 4.6% 
trois années 301 33,3970 3 0.3% 
inconnu 75 8.8% 75 8.8% 

La pmfesslon du pën: : 
ouvner. employé sans qualification 
ouvner qualifié 
employé qualifié 
artisan, cornmer~ant 
agriculteur 
technicien, cadre moyen et supérieur 
enseignant 
sans profession 
pere absent 
inconnue 

' Années pendant lesquelles des enfanü ont éte scolansh par demi-joumce. 

14 
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La pmfession de la mère : 
ouvrière, employée sans qualification 149 17,570 
ouvrière qualifiée 28 3.3% 
employée qualifiée 159 18.6% 
artisan. commerçante 20 2.3% 
agncultnce 4 0.5% 
technicienne. cadre moyen et supérieur 44 5.2% 
enseignante 36 4.2% 
sans emploi "extérieur" 386 45.3% 
mère absente 2 0.2% 
inconnue 25 2.9% 

II.I.2. Les caractéristiqr~es des emeigrinrrts de graride sectiorz 

Le sexe : 
féminin 
masculin 

L'âge : 
25 à 30 ans 3 6.5% 
31 à 35 ans 10 21.7% 
36 a 40 ans 4 8.7% 
41 à 45 ans 16 34.8% 
46 a 50 ans 5 10.9% 
51 à 55 ans 8 17.4% 

L'ancienneté en école maternelle . 
l a 5 années 8 17.4% 
6 à 10 années 10 21.7% 
11 à 15 années 10 21.7% 
16 à 20 années 6 13.1% 
21 à 25 années 9 19.6% 
26 à 31 années 3 6.5% 

La formation initiale : 
Formation à l'école normale de deux ou trois années 25 54.3% 
recrntement sans formation longue à l'école normale . 21 45.7% 

Les études supérieures : 
diplôme universitaire, DEUG ou équivalent 5 10.9% 
pas de diplôme universitaire 41 89.1% 

11.1.3. Les caractéristiqi~es des classes de grande section 

Le nombre d'élèves de la classe : 
17 à 19 élèves 5 classes 10.9% 
20 à 22 élèves 7 classes 15.2% 
23 à 25 élèves 1 l classes 23.9% 
26 à 29 élèves 18 classes 39.1% 
30 à 33 élèves 5 classes 10,970 

La taille de l'école : 
une classe 
deux classes 
uois classes 
quatre classes 
cinq classes et plus 

Les niveaus d'enseignement : 
grande section uniquement 20 43.5% 
grande et moyenne sections 19 41.3% 
grande, moyenne et petite sections 2 4.3% 
grande section et CP 5 10.9% 

Le nombre total d'élèves en septembre 1992 est de 823. Pour 30 

enfants (853 - 823), il n'a pas été possible d'envisager un suivi durant 

cette année pour trois raisons principales maintien en grande section 

ou orientation autre qu'un cours préparatoire, déménagement hors 

départements concernés ou pour des destinations non précisées, année 
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non terminée dans la classe d'ongine. Les élèves. sont en 1992-93. 

scolarisés dans 106 classes de CP Toutefois. seules les classes 

comportant un minimum d'enfants de I'échantillon (au moins trois) ont 

été retenues pour la collecte d'informations, elles sont au nombre de 61 

et rassemblent 771 élèves, dont voici leurs caractéristiques. 

II.I.4. Les camcféristiques des classes de coiin préparatoire 

Les niveaux d'enseignement : 
CP uniquement 38 62.3% 
CP et sections de maternelle 5 8.2% 
CP et CE1 18 29.5% 

Le nombre d'élèves de la classe : 
13 à 17 élèves 5 classes 
18 élèves 7 classes 
19 élèves 5 classes 
20 élèves 7 classes 
21 élèves 6 classes 
22 élèves 7 classes 
23 élèves 8 classes 
24 élèves 4 classes 
25 élèves 8 classes 
26 à 30 élèves 4 classes 

La taille des écoles : 
une classe 4 6.6% 
deux classes 7 11.5% 
trois classes 6 9.8% 
quatre classes 3 4.9% 
cinq classes 10 16.4% 
de six à neuf classes 15 24.6% 
de dix à treize classes 16 26.2% 
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Iï.I.5. Les caractéristiques des enseignants de coiinprépmatoire 

Le sexe : 
féminin 46 75,470 
masculin 15 24.6% 

L'âge : 
25 à 30 ans 5 8.2% 
31 a 35 ans 6 9.8% 
36 à 40 ans 7 11.5% 
41 à 45 ans 21 34.4% 
46 à 50 ans 8 13.1% 
51 à 56 ans 14 23.0% 

L'ancienneté au coun préparatoire : 
1 à 5 années 25 41.0% 
6 à 10 années 9 14,8% 
11 à 15 années 4 6.5% 
16 à 20 années 10 16.4% 
21 à 25 années 8 13.1% 
26 à 30 années 5 8.2% 

La formation initiale : 
formauon à l'école normale de deux ou trois années 31 50.8% 
recmtement sans formation longue à l'école normale 30 49.2% 

L1.2. Les épreuves des évaluations 

Trois sénes d'épreuves ont été élaborées pour permettre les 

évaluations des acquisitions des élèves à des moments différents de 

leur scolarité' La première d'entre elles a été administrée en début de 

' Les epreuves utilisées. ainsi que les consignes de passation figureni en 
annexe 4. 5 et 6. 
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Grande Section de maternelle6 (GS) et est qualifiée d'épreuve initiale. 

La deuxième séne a été conduite en fin de GS et sert d'évaluation 

intermédiaire. Enfin, la passation de la troisième séne d'épreuves, qui 

tient lieu d'évaluation finale, s'est déroulée en fin de Cours Préparatoire 

(CP). Etant donné le grand nombre d'élèves concernés et les moyens 

mobilisés pour cette étude. il a été convenu d'administrer des épreuves 

de type "papier-crayon" Ces épreuves. constniites à pamr de docu- 

ments classiques existants, cherchent à explorer différents aspects du 

développement cognitif des élèves. 

Les épreuves initiales regroupent vingt items, six domaines 

spécifiques ont pu être identifiés par regroupement d'items aisance 

graphique, organisation temporelle. structuration spatio-temporelle. 

mémoire. discnmination visuelle e t  activités numénques. 

Le test de fin de GS comporte quatorze items regroupés en huit 

domaines discnmination visuelle, aisance graphique, rythme, 

memoire. organisation spatio-temporelle. repérage de mots, discrimina- 

tion auditive et numération. 

En fin de CP, deux domaines sont nettement distingués dans 

1'évaluauon. celui de la lecture-écnture est composé de dix items et 

celui des mathématiques réunit sept items. En ce qui concerne les 

mathématiques. des items extraits de  l'évaluation au CP de la Direction 

de I'Evaluation e t  de la Prospective (D.E.P.) ont été choisis. d'autres 

ont été empruntés aux cahiers d'aide à l'évaluation des élèves du 

Dans le systeme éducatif français. la gnnde section de maternelle accueille 
des enfants qui ont accompli aupanvant le plus souvent 2 au 3 annees de 
maternelle , c'est la dernière année avant l'enseignement élémentaire obligatoire. 
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M.E.N.. En francais (lecture-écriture). certains items ont également été 

tirés de  ces cahiers. 

Afin de tester l'efficacité de la pratique des acuvités musicales 

en elles-mêmes et de ses conditions d'applicauon (suivi, implication 

des différents participants ... 1 il était utile de disposer d'une mesure des 

performances des élèves dans ce domaine. C'est pourquoi ont été 

intégrés dans les évaluations de fin GS et de  fin CP des tests sonores. 

Ces exercices d'écoute concernaient des notions comme le rythme, 

l'ordre. la simultanéité. la reconnaissance de sons. Ces exercices ont 

fait l'objet d'une évaluation spécifique. 

Chaque épreuve a donné lieu avant son administration à un pré- 

test , cette démarche était indispensable d'une part, pour prévoir 

précisément les conditions maténelles nécessaires à la passation (duree 

totale de l'épreuve et vérification de la clarté des consignes) et d'autre 

part, pour s'assurer que les exercices étaient suffisamment discnm- 

nants. La tâche d'administration des épreuves a été confiée à des 

instituteurs titulaires rempiacants et à des conseillers pédagogiques i ce 

personnel a été préalablement informé des condiuons de  passation à 

respecter. lors de réunions d'information conduites dans chaque 

département. 11 était en effet nécessaire d'harmoniser au mieux le 

déroulement des épreuves . composition de petits groupes n'excédant 

pas quinze élèves, matériel à prévoir, durée des épreuves. 

Les trois épreuves ont fait l'objet d'une correction centralisée 

tenant compte d'un barème standard laissant le moins de  place possible 

à l'arbitraire. Les distributions des scores des sous-tests et des épreuves 

globales ont été standardisées pour assurer la comparabilité des scores, 
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la moyenne a été fixée arbitrairement à 100 et l'écart-type à 15. Le 

choix de cette unité permet. d'une part d'effectuer une lecture aisée des 

résultats. et d'autre pan de les comparer directement à ceux établis 

dans d'autres études francaises employant une méthodologie identique. 

Les épreuves initiales ont été proposées à 853 enfants et 823 

élèves ont pu être suivis pendant leur année de cours préparatoire. 11 

a été possible de disposer des résultats aux trois évaluations prévues 

par I'expénmentation pour 677 élèves. 

ii.3. Le suivi de I'expGnmentatian 

Le déroulement du programme impliquait qu'un suivi régulier 

des classes soit effectué par un personnel compétent. Aussi. chaque 

classe des groupes "musique" a reçu les visites régulières des Conseil- 

lers Pédagogiques en Education Musicale (C.P.E.M.) de chaque 

département pour l'animation de certaines séquences de travail aupres 

des élèves. Sous la conduite des I.E.N. coordonnateurs, dans chaque 

département des rencontres tnmesmelles entre institutrices furent 

programmées afin de recueillir des observations sur le déroulement et 

I'application du programme musical. De plus, des réunions frequentes 

entre les trois C.P.E.M. concernés ont pemus d'harmoniser et d'ajuster 

les actions menées dans les trente classes "musique", 

D.4. Le prugnmme des activités musicales 

Il s'agit d'une production onginale et spécifique, créée spéciale- 

ment pour cette expérimentation. Le programme musical établi par les 

C.P.E.M. est divisé en plusieurs "cycles" (un cycle s'étend sur 

3 semaines) chacun composé d'une douzaine de séquences7 (pour les 

ciasses 4 h). Ceci représente donc un travail couvrant une année 

scolaire entière qui nécessite une pratique régulière sans interruption. 

Les séquences sont présentées sous la forme de fiches pédagogiques 

détaillées, accompagnées de  cassettes sonores. Chaque fiche propose 

une séquence d'activité pour laquelle sont indiqués les objectifs et le 

déroulement précis. Des activités nombreuses et variées mobilisent la 

quasi-totalité des compétences de l'éducation musicale à faire acquénr 

aux élèves au cours des cycles 1 et II (M.E.N.. 1993). L'accent est mis 

particulièrement sur le repérage dans l'espace et le temps grâce à de 

multiples exercices vocaux. rythmiques et d'écoute. Des exercices de 

codage-décodage interviennent progressivement au long de l'année. ils 

consistent le plus souvent à transcrire des sons ou morceaux musi- 

caux : dans une deuxième phase, les élèves sont amenés a lire les 

partitions ainsi établies. Sans dresser ici la liste complète des activités 

proposées. indiquons néanmoins les différents domaines travaillés en 

alternance lors des séquences jeux vocaux. écoute, rythme, pratique 

instrumentale (petits instruments sonores). Ces informations donnent 

une idée de  la variété et de  la richesse des situations présentées. Afin 

que toutes les classes choisies pour l'application de ce programme 

puissent le réaliser dans sa totalite, des emplois du temps ont été 

établis et devaient être respectés par les institutrices concernées. Les 

tableaux 1.1 et 1.2 indiquent la répartition hebdomadaire du programme 

selon les groupes de classes. 

Le rirocramme était bien sùr différent selon le volume horaire de musraue . - 
dispensé dans les classes exp6nrnentnles. Dans les ciasscs "2 heures" les séquences 
etaient moms nombreuses quc dans les crasses "4 heures" 



LE CADRE DE LA RECHERCHE LE CADRE DE LA RECHERCHE 

Tableau 1.1 : Répartition hebdomadaire des activités musicales 
classes "2 heures" 

LUNDI 

chan=. apprcnurrage 
et 

cxploiiauon : 30 mn 

irIARDi IEUDI 

WICS OU ecouie, 
analyse codage : 

!eux chunler. danie 
d'crorcrrian ou collec- 

VENDREDI 

chinr : IOmn 

scout.. ieiïx.ll0" 

Tableau 1.2 : Répartition hebdomadaire des activites musicales 
classes "4 heures" 

On constate une grande diversité dans les activités proposées qui 

prennent d'ailleurs en compte les capacités d'attention des jeunes 

enfants puisqu'aucune séquence n'excède 30 minutes. La consultation 

des tableaux amène de  suite à s'interroger sur les conséquences de la 

présence des activités musicales dans les classes expérimentales. en 

matière de gestion du temps. Si l'on peut facilement concevoir qu'il 

soit possible. sans trop bouleverser l'emploi du temps de la semaine. 

LUNDI 

d m n ~  : 10 rnn 

appr~"nssrge der 
chmu et crpla#uiton . 
30 rnn 

rcouie et rclnxalioo 
10 nln 

de prauquer 2 heures de musique hebdomadaires dans les classes . en 

imposer le double laisse à penser que l'emploi du temps "ordinaire" des 

h1ARDI 

chani : IOrnn 

rcfiuii& tnruu- 
menulri et de 
crcaizon : 30 mn 

leur chanirr : 30mn 

classes concernées risque d'être sujet à certaines modifications , il 

faudra d'ailleurs le tester ultérieurement. Une recherche sur i'utilisation 

JEUDI 

chrnr : IOmn 

c l i zn~ .  O Y U ~  CX- 

plozlalzoni . 30mn 

ecouic et relaratlon . 
10 rnn 

du temps. menée de manière complémentaire sur le même échantillon, 

fournit des éléments factuels sur cet aspect particulier des conditions 

d'application du programme musique. Pour ce travail. un questionnaire 

a pemus d'observer les pratiques des institutrices au cours de  trois 

semaines réparties sur l'année scolaire (une par trimestre). Chaque 

enseignante devait consigner très précisément sur une grille de  type 

budget-temps. le déroulement de chaque journée de classe en notant la 

nature et la durée de chaque activité pratiquée. Nous reviendrons d'une 

manière plus détaillée sur les implications pédagogiques de la gestion 

du temps dans les classes, mais dès à présent. nous pouvons vérifier 

le temps réellement alloué aux activités musicales selon le type de 

classes 
VENDREDI 

chant : 10 rnn 

ECOUIC,  rnrlyrc, co- 
dugr : 30 rn" 

danse d'rrr>rrrrion 
OU danic collecil- 
vç : 30 rnn 

La première information qu'il est utile de connaître est celle qui 

concerne les pratiques des classes témoins en matière de musique. On 

constate que ces classes consacrent en moyenne une heure et quart par 

semaine aux activités musicales. Quant aux classes expérimentales, 

elles semblent avoir respecté le temps prévu pour la musique. à savoir 

2 heures et 4 heures hebdomadaires. On a donc, suivant les trois 

groupes de classes de l'échantillon, une réelle graduation dans le 

volume de temps accordé à la musique. Bien sür, le temps est ici le 

seul élément connu quant aux pratiques des classes temoins en 

musique. rien ne nous renseigne précisément sur la nature et le contenu 

des activités pratiquées. 

La deuxième observation se rapporte aux différences de durées 

moyennes de musique selon la période d'observation dans l'année. 

Au moyen des analyses der quesiionnalres distribuis dans les classes 
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Globalement. on constate une faible vanabon des durées une 

diminution du temps réservé à la musique au cours de la troisième 

semaine d'observation apparait néanmoins dans les classes témoins et 

les classes "4 heures" Cela peut s'expliquer par I'opportunité plus 

grande qu'ont les classes maternelles à recouru aux activités de  plein 

air et à diverses sorties en fin d'année scolaire. Le f a t  que les classes 

"2 heures" semblent équilibrer. au long de toute l'année. I'horaire du 

programme prévu par l'expénmentauon indique le caractère de  

régularité des pratiques mises en oeuvre dans ces classes. 

Le graphique 1.1 illustre le temps hebdomadaire consacré à la 

musique dans les différents groupes-classes considérés et selon les trois 

périodes d'observation. 

Gnphique 1.1 : Nombre d'heures de musique par semaine d'observation 
selon le type de classe. 
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Mises 3 pan les informations concernant le temps réservé aux 

activités musicales. les grilles d'observation du temps ont permis de 

collecter assez précisément des renseignements sur la gestion du temps 

scolaire dans sa totalité. Nous examinerons plus loin dans le texte les 

aspects descriptifs e t  analytiques de la question, notamment la relation 

entre les pratiques mises en oeuvre dans les classes et leurs incidences 

sur les acquisitions des élèves. 

Afin d'isoler l'influence des activités musicales. il est nécessaire 

d'inscrire l'étude de celles-ci. à l'intérieur de l'analyse d'un modèle 

général des acquisitions a I'école primaire. Ce n'est en effet qu'à la 

marge du fonctionnement global du système étudié. que l'on pourra 

rendre compte des effets de I'expénmentation conduite. Nous verrons 

donc tout d'abord comment peuvent se structurer les mécanismes 

d'acquisition des élèves dans un système où les relations entre les 

différentes vanables considérées sont nombreuses elles demandent 

donc à être identifiées précisément. 

m. LE MODELE GENER4L DES ACQUISITIONS 

Toute activité pédagogique peut être considérée comme un 

pmcessus de transformation entre un é ta t  initial et un état final. il 

semble alors tout à fait justifié d'opérer en premier lieu. une initialisa- 

uon du travail d'analyse : cette initialisation étant effectuée par 

l'évaluation des acquis des enfants en début de grande secuon 

(TESTI). Il est ensuite important de décrire d'une façon relativement 

judicieuse les caracténstiques des élèves à l'entrée en grande section. 

ceci est réalisé par un groupe de  facteurs permettant de rendre compte 

de la vanabilité inter-individuelle de ces acquis. Ces facteurs socio- 
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démographiques (CSD) décrivent l'environnement dans lequel l'enfant 

a évolué au cours de  la peute enfance. ils regroupent le sexe, la 

nationalité, la profession du père et celle de la mère. la langue parlée 

à la maison, la taille de la fratne, la durée de la scolarisation à l'école 

maternelle. 

Les vanables susceptibles d'expliquer statistiquement les résultats 

en fin de grande section (7EST2) et en fin de CP (TEST3, TEST3FR. 

TEST3MAj sont d'une part celles mentionnées préalablement (CSD 

TESTI), et d'autre part des vanables contextuelles décrivant l'enseigne- 

ment reçu pendant les deux années étudiées. Une première famille de 

vanables mesurant les caractéristiques structurelles et agrégées des 

groupes classes rendent compte en partie du contexte d'enseignement 

en grande section (AGREG) et au cours préparatoire (AGREGCP). 

Cette famille de vanables comprend tout d'abord des variables 

structurelles comme la taille de la classe et de l'école et composition 

de la classe (type de cours). Viennent ensuite des variables qui 

fournissent des mesures agrégées du niveau initial moyen de la classe. 

de l'hétérogénéité de  ce niveau moyen et de la tonalité sociale de la 

classe. Une deuxième famille de variables concerne les caracténstiques 

socio-professionnelles des enseignants âge, sexe. ancienneté dans 

Educauon Nationale, ancienneté dans le niveau d'enseignement, type 

de formation initiale et niveau d'études. 

Outre les caracténstiques que l'on vient de citer. les classes 

peuvent se différencier par leur gestion pédagogique (PEDAGS, 

PEDACP), nous nous contenterons dans cette recherche d'explorer 

l'aspect pédagogique du contexte en rendant compte pnnctpalement de 

l'utilisation du temps scolaire en grande section et en cours préparatoi- 
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re. et de façon plus sommaire des modes de groupements d'élèves dans 

la classe. 

Les vanables "pédagogiques" les plus importantes impliquées 

dans l'explication des résultats des élèves. sont celles qui cherchent à 

résumer ce qui est centrai dans cette recherche i'expénmentation sur 

les activités musicales (MUSIQUE). Les trois types de classe (E- 
MOIN. MUSIC2, MUSIC4) seront représentés. 

Le dernier aspect du contexte. concerne l'efficacité pédagogique 

de l'enseignant (CLASS. CLASSCP). En effet, il peut néanmoins 

exister. à caractéristiques des élèves et des enseignants données. des 

différences d'efficacité entre les maîtres. qui ne seront pas mesurées en 

tant que telles. mais dont on observera les effets dans les écarts 

systématiques d'acquisition d'une classe à l'autre pour des élèves 

comparables. Le graphique 1.2 décnt les principales relations entre les 

vanables pouvant rendre compte de la vanabilité des acquis des élèves. 

La structure analyuque représentée sous la forme d'un diagramme de 

cheminement invite à quelques commentaires. Les différentes vanables 

sont indiquées par ordre d'intervention dans le processus temporel des 

acquisitions. Ainsi, sur la gauche du graphique sont représentées les 

variables qui interviennent avant la pénode étudiée. elles sont 

considérées comme exogènes. En se déplaçant vers la droite, sont 

indiquées successivement les variables qui interviennent pendant 

l'année de  grande section puis celles qui agissent au cours de  l'année 

de CP. alors que les éléments situés sur les traits verucaux épais 

correspondent aux variables qui rendent compte des résultats aux 

évaluations de  début et fin d'année scolaire. Chaque flèche du schéma 
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symbolise l'effet d'un groupe de vanabies (ou d'une variable unique) 

sur un autre. 

En examinant à nouveau les vanables préalablement décrites 

(celles qui interviennent dans l'explication des acquis des élèves1 tout 

en s'appuyant sur le schéma, il est possible d'exposer sous forme 

d'équauon les principales relations que l'on va être amené à analyser. 

Tout d'abord l'influence des facteurs socio-démographiques (CSD) sur 

les acquisitions initiales (TESTI) peut être formalisée par la relation 1 

suivante TEST]= f (CSD) (1) .  

Cette équation exprime l'effet des caractérisuques individuelles 

des élèves sur leurs acquisitions à rentrée en grande section. Toutefois. 

bien que l'évaluation initiale incorpore dans sa mesure une partie de  

l'effet des facteurs socio-démographiques. il est vraisemblable que ces 

caracténstiques induiront des différenciations observables au delà de  

cette période. Ainsi. l'influence des variables CSD en cours de grande 

section pourra être appréhendée par la relation 1' 

TEST?= f (TEST1,CSD) (1'). 

De la même manière. les effets de CSD en cours de C.P. 

pourront être isolés par la relauon 1" TEST3= f (TEST2,CSD) (1"). 

Le contexte d'enseignement, avec ses différentes composantes 

identifiées auparavant. exerce lui aussi une influence sur les acquisi- 

tions individuelles qu'il convient de mesurer. Pour cela. plusieurs 

relations doivent être examinées. Si l'on s'intéresse aux vanables qui 

rendent compte des caractéristiques stnicturelles et agrégées des classes 

de grande section, leur effet spécifique sur les acquisitions de fin 

d'année peut être identifié grâce à la relation 2 

TEST7 = f (EST1 .  CSD, AGREG) (2). 

Les différences d'efficacité pédagogique entre les enseignants 

("effets-maîtres" ou "effeü-classes") seront identifiées en utilisant dans 

la modélisation des vanahles "muettes" pour désigner chacune des 

classes (CLASS. CLASSCP). Cette procédure instrumentale permet de 

mesurer les différences dans les progressions individuelles imputables 

au fait que les élèves sont scolarisés dans telle ou telle classe. Dans ce 

cas. on considère la classe comme une "boîte noire" et l'on se contente 

d'observer les différences d'acquisitions entre les classes sans en 

chercher les raisons. L'efficacité pédagogique des enseignants peut être 

traduite par les relations 3 et 4 

TEST? = f(TEST1, CSD, CLASS) (3) pour la grande section. 

TEST3 = f(TEST2. CSD. CLASSCP) (4) pour le CP. 

Ces relations permettent d'estimer les "effets-classes" immédiats, 

c'est à dire à la fin de l'année scolaire considérée GS ou CP, On peut 

également chercher à mesurer des "effets-maîtres" différés, dans ce cas 

ce sont les capacités qu'auront les maîtres à faire progresser les élèves 

dans leur scolarité ultérieure qui seront évaluées. Nos données 

permettent ainsi de connaître l'influence du maître de GS sur les 

progressions des élèves au CP indiquée par la relation 3' 

E S T 3  = f(TEST7, CSD. CLASS) (3'). 

Au-delà du constat des différences d'efficacité entre enseignants, 

on peut chercher à identifier quels sont les facteurs pédagogiques qui 

leur sont associées. Sachant que ces derniers sont certainement 



LE CADRE DE LA RECHERCHE 

nombreux et nécessitent pour être appréhendés des recherches 

spécifiques, nous limiterons notre travail à l'exploration de  deux 

aspects des pratiques pédagogiques mises en oeuvre dans les classes. 

Tout d'abord, nous avons évoqué brièvement auparavant I'étude menée 

sur l'utilisation du temps en grande section, elle a été reconduite sous 

une forme voisine l'année suivante au CP. Nous disposons donc 

d'indicateurs pédagogiques qui rendront compte des différences de 

gestion du temps scolaire selon les classes . ces différences pouvant 

expliquer en partie les écarts de progression entre élèves. L'analyse des 

relations 5 et Y permettra de tester empiriquement les effets éventuels 

des modes d'organisation du temps scolaire (PEDAGS et PEDACP) sur 

les progressions individuelles 

TEST2 = f(TEST1. CSD, AGREG. PEDAGS) (5) 

TEST: = f(TEST2, CSD, AGREGCP. PEDACP) (5 ' ) .  

La deuxième famille de vanables pédagogiques concerne 

exclusivement I'expénmentation musique. Les vanables décrivant la 

pratique des activités musicales (MUSIQUE) seront introduites dans 

des modèles où seront contrôlées : les caractéristiques individuelles des 

élèves. les caractérisuques des classes et les variables pédagogiques de 

C P  Nous pourrons ainsi connaître I'influence de la pratique de la 

musique en maternelle sur les acquisitions en fin de CP par le modèle 

suivant 

TEST3 = f(TEST1, CSD, AGREG. AGREGCP, PEDACP, 
MUSIQUE) (6). 

Dans une perspective temporelle, il sera possible de séparer les 

effets immédiats en fin de grande section (relation 6'1, des effets 
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différés en fin de cours préparatoire (relation 6") des activités 

musicales sur les progressions des élèvesg 

TEST2 = f(TEST1. CSD, AGREG. MUSIQUE) (6') 
TEST3 = f(TEST2. CSD, AGREGCP. PEDACP, 

MUSIQUE) ( 6 )  

Grapliique 1.2 : Structure analytique générale 

Les relations que l'on vient de formaliser par les equations 

précédentes, vont trouver leur contrepariie concrète dans les analyses 

statistiques par I'esumation de modèles multivariés. La modélisauon 

Il fast rappeler que les vanables canciensant la musique permettent de 
distinguer les classes qui bénéficient d'un progmmme musical ae 2 heures par 
semaine (MUSIC21 de celles exposées un programme plus intense de 4 heures 
hebdomadarres (MUSIC41. 
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muitivariée est ici une procédure incontournable dans la mesure ou elle 

permet de respecter les principes méthodologiques développés 

auparavant. à savoir la séparation des effets de chaque vanable et la 

prise en compte de  la dimension temporelle du phénomène étudié'" 

Après cette description des pnncipales relations qui existent 

entre les différentes variables. il est temps de nous intéresser aux 

premiers types de  résultats apportés par cette recherche. Dans une 

première phase. nous analyserons l'influence des caracténsuques 

individuelles des élèves. selon le déroulement temporel de leur 

scolarité (GS et CP). Nous examinerons ensuite les différences 

d'acquisitions individuelles générées par le contexte d'enseignement 

caracténstiquçs structurelles et agrégées des classes, efficacité 

pidagogique des enseignants. gestion du temps scolaire dans les 

classes. L'influence des activités musicaies sur les progressions des 

élèves pourra alors être étudiée précisément. Ce détour pourra paraître 

' O  Les modèles de répression linéaire utilisés dans cette recherche sont de la 
forme 
Y = a, + b,X, + b,X2 + ... + b,X. , où, Y est la vanable a expliquer, et X,. X.. X. . . . .. 
sont les vanables i~ l i ca t ives~  Ces modèles permettent de quantifier l'impact net 
de chaque vanable explicative (la taille de la classe. l'influence de la musique ... 
etc) sur la vanable à expliquer (le score obtenu aux épreuves de fin CP. pzr 
exemple). La mesure de cet impact est donnée par la valeur du coefficient b. 
Chaque modèle est associé de son pouvoir explicatif. qui est le pourcentage total 
de la vanance de Y expliquée par l'ensemble des vanables X Incluses dans le 
modèle. il est nommé Ri. Toutefots. aans un cenain nombre de cas. on ne souhaite 
pas conmindre les impacts des vanables explicatives i être linéaires (pour tenir 
ou mieux compie de la réalité) . par exemple, il est possible que I'impact de la 
musique soit caracténsé par des effets de saturation (deux fors plus de temos ne 
produit pas nicessairement deux fois plus d'effets). Par ailleurs. il est également 
souhaitable d'autonser I'impact d'une vanable Xi a dépendre du niveau d'une autre 
vanable X2 : Dar exemole. il est oossible ou'il v ait 3. la fois un imoact riénéral de 
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bien long, mais rappelons qu'il est indispensable, car les phénomènes 

d'apprentissages scolaires s'inscrivent dans un processus global. qu'il 

convient de décrire et d'analyser. 

Nous allons donc en premier lieu. examiner l'ongine des 

différences d'acquisitions entre les élèves. présentes à l'entrée en 

grande section de maternelle. 

~, . u 

la musique et un impact autonome de la nationalité de l'élève, alon que l'effet 
musique peut être différent selon cette nationallte. 
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LES ACQUISITIONS DES ELEVES 
de lu Grande Secrion de maremelle au Cours Prepantoire 

Comme nous l'avons déjà annoncé. nous suivrons dans cette 

partie, une logique temporelle, à savoir que nous analyserons dans un 

premier temps les différences de réussite à l'entrée en grande section. 

pour étudier ensuite les différences de pro, aressions au cours des 

années de  grande section et de cours préparatoire. 

1.1. Les résultats des élèves à l'entrée en gnndc section 

Nous présenterons brièvement dans un premier temps les 

resultats bruts obtenus par les élèves aux épreuves de début de grande 

section. c'est à dire I'influence unifactonelle des variables qui structu- 

rent les différences. 

L1.l. Les résultats dkmernble 

Le tableau 11.1 indique le score moyen de début d'année scolaire 

selon les principales variables individuelles. Les écarts de performan- 

ces les plus importants sont ceux relatifs à la nationalité de l'élève. Les 

enfants qui semblent être dans la situation la plus défavorable sont 

ceux d'origine maghrébine 17.5 points les séparent des autres enfants 

étrangers. Ces enfants sont presque autant désavantagés lorsque l'on 

considère la langue parlée à la maison par les parents. Des écarts tout 

à fait notables sont liés à l'activité de la mère de  l'élève : 17 points 

entre les enfants dont la mère est au foyer et ceux dont la mère est 

enseignante. Le type d'emploi exercé par le père agit assez fortement 

sur les acquisitions 13.4 points distinguent les enfants de cadre de 
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ceux de père sans profession. Les scores se hiérarchisent très nettement 

selon le trimestre de naissance : les élèves nés au cours du premier 

trimestre de l'année civile ont un avantage de près de 15 points sur 

leurs camarades nés en octobre. novembre ou décembre. La taille de 

la famille révèle également des différences pres de 9 points d'écart 

entre les enfants de famille "nombreuse" (3 enfants et plus) et les 

autres, au bénéfice des élèves des familles de petite raille. 

Dans une moindre mesure. les performances des filles sont plus 

élevées que celles obtenues par les garcons 3.6 points separent les 

deux sexes. La fréquentation de la maternelle avant la grande section 

apporte un gain d'environ 3 points et ceci quel que soit le nombre 

d'années de préscolarisation (une. deux ou trois). 

Ces quelques chiffres montrent que les enfants débutent la 

grande section de maternelle avec des niveaux tres différents selon 

leurs caractéristiques socio-démographiques. II est néanmoins difficile 

d'étayer une analyse approfondie sur la seule base de ces résultats. En 

effet. certaines variables qui révèlent les écarts de performances ne 

sont probablement pas indépendantes entre elles. Il est ainsi périlleux 

de vouloir mesurer l'influence de  deux variables sans prendre le risque 

d'imputer à l'une. une part des effets de I'autre. L'interprétation des 

données brutes étant rendue très délicate par les relations de dépen- 

dance entre les différentes variables, nous fonderons désormais nos 

commentaires sur la base d'estimations fournies par des modèles 

multivariés. Nous pourrons ainsi connaître l'impact net de chaque 

vanable explicative sur la variable à expliquer (ici la mesure des 

acquisitions en début de grande section de maternelle). 
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Tableau E.1 . Score moyen aux épreuves de début G.S. selon les 
pnncipales variables individuelles. 

emploi prre ennrrr rnvtcrnrllr 

ouvner . 99.2 deux 99.9 

emoloye 101.6 trois 100.0 

an,-com. 104,O 

cadre 107.0 

emploi rncie \ l tnm.wi,i. 

au foyer . 96.0 Début 1"rnrn 107.1 

squiil 100.4 Gnnde section ?=inrn 102.3 

çrnplayee 104.2 - tiCQUISITIONS 

rechn 107.5 hloyennc : 100 4*mtnrn 92.3 

enselgn 113.0 Ecamtypc : 15 

\ 
langue maison 

francais 101.3 

arabe 

1.1.7. Le modèle des acqrtis en début de grande section 

Différents modèles ont été estimés prenant en compte les 

variables qui décrivent les caractéristiques socio-démographiques des 

élèves (CSD). Le modèle de base est de  la forme TEST1 = f(CSD). On 

testera donc l'impact des variables suivantes ; le trimestre de naissance. 

le sexe. la nationalité. les catégories d'emploi du père et de la mere. et 

la durée de la préscolarisation. sur le score global obtenu en début de 

grande section (TEST1). Les variables individuelles expliquent 37,0935 

de la variabilité des acquis des élèves. Ce taux est tout a fait compara- 

ble avec celui relevé dans une recherche menée en moyenne sectioii de 

maternelle (Leroy-Audouin, 1993). Une part non négligeable des 

différences d'acquisitions entre élèves est donc expliquée par les 

variables descriptives prises en compte dans notre travail. Le tableau 

IL7 indique les pourcentages de vanance expliquée selon les différents 

domaines explorés lors du test initial. 

Une remarque concernant les pouvoirs explicatifs des modèles 

s'impose tous les modèles rendant compte des dimensions du test 

affichent un pourcentage de variance expliquee inférieure a celui 

concernant le score global. Cela provient du fait que les mesures, dans 

chacun des sous-tests. sont entachées d'erreurs aléatoires que le calcul 

du score moyen a tendance à réduire. Le test globai benéficie donc 

d'une meilleure fiabilité statistique. 
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Tableau U.2 : Part de  la variance des acquis dans les différents 
domaines de l'évaluation initiale expliquée par les 
vanahles individuelles 

/ /  klodèles II Domaines d'ncquistt~ons / Pourcentaze de variance exrilisu6e / /  
Scorc global 32.09 

Graohisme 1 21.55 

Strucrumrion sparlo-temporelle 

Rythme 

Discrimination visuelle 19.89 

N"7 klémotre 13.18 

1.2. Analyse des variables individuelles 

Nous commenterons dans un premier temps les résultats des 

estimations effectuées sur le score global. Ils sont présentés dans le 

tableau lL3. 

Pratiquement tous les enfants (98%) sont nes en 1986. Les 

différences de maturité vont donc se percevoir selon la période de 

naissance dans l'année. Les chiffres indiquent d'une façon très nette 

que les élèves les plus âgés (nés en janvier, février. mars) réussissent 

bien mieux que les plus jeunes. Les écarts se hiérarchisent clairement 

selon le trimestre de naissance et sont très importants l'amplitude 
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approche 13 points" Le trimestre de  naissance est donc une variable 

particulièrement discriminante à ce niveau de la scolarite. Les 

différences d'acquisitions liées à l'âge relevées ici ont la même ampleur 

que celles présentes en fin de moyenne section (Leroy-Audouin. 1993). 

Les filles abordent la grande section de maternelle avec un 

avantage certain sur les garçons le coefficient associé au sexe est de 

3.7 points, significatif à 1%. Des études employant une méthodolo_oie 

identique ont déjà montré que les filles surpassaient les garçons dès la 

fin de la moyenne section (Leroy-Audouin, 1993) , ces résultats 

confirment l'existence d'une socialisation différenciée selon les sexes 

que la littérature a déjà bien décnte (Duni-Bellat, 1990). 

Les résultats des élèves diffèrent également selon leur nationali- 

té. Ainsi. par rapport aux Francais. les enfants maghrébins accusent un 

retard de plus de 6 points. Cet écart, bien qu'inférieur à celui consigné 

dans le tableau 11.1 concernant les résultats bruts. reste important. Si 

l'on prend en compte. non plus la nationalite, mais la langue parlée a 

la maison, les différences relevées sont du même ordre 7.4 points 

d'écart entre les enfants dont la langue maternelle est l'arabe et ceux 

dont les parents parlent le francais (à la défaveur des premiers). La 

population constituée des élèves étrangers non maghrébins (d'origine 

laune on asiatique) ne se disttngue pas du groupe des élèves francais 

quant à leurs performances et cela quel que soit le type de variable pris 

en considération nationalité ou langue parlée par les parents. 

" Des estimations réalisees en uiilisant le mois de naissance comme vannble 
continue montrent que les élèves perdent en moyenne pres d'un point et demi par 
mots. 
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Tableau E.3 : Modèle analysant la variabilité du score moyen 
global en début de grande section de maternelle. 
(moyenne=100, écart-type=lj) 

La vanable qui caractérise la taille de la famille, ne semble pas 

exercer d'influence significative. 11 n'y a pas de  différences d'acquisi- 

tions visibles entre les enfants issus de famille de  moins de trois 

enfants et ceux élevés dans une famille plus grande (trois enfants et 

plus). Les valeurs du coefficient associé à cette variable (-2.05) et du t 

de Student (1.4). laissent néanmoins penser qu'il y a bien une tendance 

pour qu'il existe une relation négative entre les acquisitions et le 

nombre d'enfants de la famille, mais cela à partir d'un certain niveau. 

Si l'on fixe le seuil caractérisant les familles de grande taille à quaue 

enfants et plus, cette variable devient si:nificative (au seuil de 5%) et 

exerce un impact négatif de -4.3 points sur le score global . nos 

résultats confirment donc l'existence d'un effet de taille de la famille 

celui-ci est cependant limité en maternelle (Leroy-Audouin, 19933. 

Complémentairement, nous avons resté la présence d'éventuels effets 

d'interact~on entre la taille de la famille et l'origine sociale. Les 

analyses effectuées ne relèvent pas d'interactions significatives entre 

ces deux vanables" 

Peu d'éléments empinques existent dans la littérature sur les 

incidences du rang de l'enfant dans la famille sur la réussite scolaire. 

Bien que nos données concernent des enfants très jeunes, il nous a 

semblé intéressant de chercher à savoir si. à ce niveau de récole, cette 

variable pouvait être discriminante. A taille de famille donnée. le rang 

- 

12 Deux nouvelles vanables ont été C O ~ S ~ T U I B S  

- gfacadre effet des grandes familles (3 enfanü et plus) si le pere es1 
cadre. 
- gfaouvri effet des grandes familles (3 enfants et plus) si le pere est 
ouvilec. 

. significatif au seuil de 1% , "' significatif au seuil de 5% 
" . significatif au seuil de 10% ; n.s. non significatif. 

S c o ~  global 

coef. 

-2.39 
-8.26 

-12.96 

3.7 1 

-6.33 
2.3 1 

-2.05 

2.57 
-1.99 
6.37 
10.18 
-3.09 
3.68 

4.06 
5.59 
6.32 
l l ,SO 

-1.79 
-0.32 
1.35 

97.32 

32.09 

Vmïbles 

Réfkrence 

Dale dc natszance 
1986. 1" inmesire 

Sexe garçon 

Nationalite 
français 

Nombm d'enfants moins de 3 enfants 

Caifgonc d'empiol 
du pere 

sans qualificai,an 

Cîfégone d'emploi 
de ta mém 
sans emploi 

Nonlbrc d'années en maternelle 
aucunc 

t 

.*:Ba 

:*** 

a:em 

**a 

n.s. 

".S. 

eee 

*** 
**a 

n.5. 

17.5. 

t a *  

sas 

a * *  

*+*  - 
".S. 

".S. 

n.8. 

*:@a 

Acilve 

1986 2"' tnm. 
1986 3h' inm. 
1986 dLmi inm. 

fille 

érmn.mngh. 
étran. non magh. 

3 enfants ei pius 

ouvner 
employé 
ani.com. 
cadre 
sans piaf. 
abscni 

sans quai. 
employée 
technicienne 
enseignante 

1 annee 
2 annees 
3 années 

Constanie 

R2 56 de vanance expliquée w 
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de l'enfant n'exerce aucun impact sur les acquisitions. 11 faut néan- 

moins signaler qu'il existe une relation d'inter-dépendance évidente 

entre ces deux types de variables cest  en effet dans les familles de 

"grande taille" que l'on nsque davantage de trouver des enfants de rang 

élevé 

Dès le début de la grande section de maternelle, le niveau des 

acquis des élèves est largement lié à l'activité professionnelle des 

parents. Cet indicateur, bien que très pertinent pour rendre compte 

statistiquement des différences d'acquisitions scolaires, est en fait le 

reflet d'une réalité assez complexe. En effet, le type d'emploi exercé 

par les parents témoigne tout aussi bien d'une situation culturelle 

qu'économque. Avant de donner quelques pistes de  réflexion sur les 

mécanismes qui à l'intérieur des familles sont à la source des différen- 

ciations sociales, nous en décnrons tout d'abord les effets. Ainsi, les 

écarts de réussite se hierarchisent assez fortement selon la profession 

du père. Plus de 10 points séparent les enfants de cadre de ceux dont 

le père exerce un emploi non qualifie. 

Lacollecte d'informauons sur le type d'emploi de la mère permet 

de compléter la description du milieu familial. Ce sont les enfants dont 

les mères n'ont pas d'activité professionnelle qui obtiennent les scores 

les plus faibles. même les élèves dont les mères exercent un emploi 

peu qualifié (ouvrières et employées sans qualification) obuennent de 

façon significative de meilleurs résultats. Quand la mère travaille à 

"l'extérieur", selon la profession qu'elle exerce, les différences entre 

élèves sont plus ou moins prononcées , l'avantage le plus marqué 

revient aux enfants dont la mère est enseignante. Nos résultats sont 
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confirmés par nombre de travaux qui soulignent l'importance que revSt 

l'activité professionnelle de la mère sur la réussite des enfants à l'école 

(Duru-Bellat. 1990). Il serait intéressant de tenter d'expliquer ce q u ~  

produit ces différences liées au métier exercé par la mère. Les recher- 

ches. peu nombreuses dans ce domaine. invitent évidemment à 

s'onenter vers les pratiques éducatives à i'intérieur des familles pour 

identifier des éléments. qui, dès la maternelle permettent à certains 

enfants de mieux reussir (Lautrey. 1980 . Pourtois. 1979). 

Les dernières variables individuelles que nous commenterons 

sont celles qui concernent la scolarité antérieure des élèves. Telles 

qu'elles ont été mesurées. ces vanables n'ont aucun impact sur les 

acquisitions en début de grande section de maternelle. En se référant 

aux travaux récents qui montrent l'efficacité de la scolarisation 

maternelle à deux ans (Jarousse. Mingat. Richard, 1997). il apparait 

que l'effet de la duree de la préscolarisation s'amplifie entre le C.P. et 

le C.M.2.. De même. une pan substantielle des écarts entre enfants 

dont la durée de préscolarisation est différente s'est constituée pendant 

le C.P. (IvIingat. 1991a). Ces deux remarques nous encouragent à faire 

l'hypothèse que nos variables possèdent un effet latent qui se révélera 

ultérieurement. Nous allons maintenant nous intiresser aux scores 

obtenus par les élèves dans les différents domaines explores par le test 

de début d'année scolaire. Le tableau IL4 présente les différentes 

corrélations calculées entre les sous-tests. II s'agit ici. de voir quelles 

relations peuvent exister entre les différents domaines d'acquisitions. 
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Tableau iI.4 : ivlatnce de corrélation entre les différentes dimen 
sions du test initial" 

, II GRAPH / NUivIER / DISCR / RYTHM 1 ivlEk1Ol 11 

/ /  STRUC /[ iO.47 *** 1 +O.j9 "' 1 i0.59 *** ( 10.49 *** / +0.48 *"' 11 
*:-:* significatif au seuil de 1% 

Les corrélations effectuées varient de +0,30 à i0.60 . cela 

prouve que les différentes dimensions de l'épreuve initiale ont une 

certaine autonomie enue elles. Cela est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les items faisant intervenir la mémoire les corrélations avec 

les autres sous-tests varient de +0,30 a t0.48. Par contre. des liaisons 

plus fortes existent , c'est le cas notamment entre graphisme et rythme 

(r=+0.60), activités numériques et discrimination (r=+0,60). Les 

tableaux suivants présentent les modèles estimés pour chacune des 

dimensions de l'évaluation initiale. 
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l 3  GRAPH . aisance graphique NUkIER : nciivlics nurnénqurs 
DISCR . dircnrnxnarsan visuelle RYTHIVI : rythme 
MEIVlO1 : mimorre STRUC : rwctumtion rpatso-lernporelle 
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Les premiers commentaires de ces tableaux porteront sur le 

pouvoir explicatif des modèles qui sont relativement différents selon 

les domaines d'acquisition considérés. Les variables individuelles 

rendent compte dune part limitée de la variabilité des résultats en 

mimoire (13,270). Le pourcentage de variance expliquée est largement 

plus satisfaisant dans les autres dimensions du test, particulièrement en 

rythme (23.8%) et activités numénques (26.2%). Selon les différents 

domaines de l'épreuve initiale. les caractéristiques individuelles des 

élèves n'agissent pas toujours avec la même intensité sur les acquis des 

élèves. L'analyse du score global a fait apparaître une "hiérarchie 

sociale" des résultats assez nette selon la catégorie d'emploi du pcre. 

Les estimations économétnques menées dans les six composantes du 

test modulent quelque peu cette structure. Le graphique II. 1 indique les 

valeurs des coefficients associés aux variables caractérisant les 

différentes professions dans chaque dimension des acquis. 

Si les élèves dont le père est cadre sont, quel que soit le 

domaine considéré. les plus avantagés (sauf à l'épreuve de  graphisme 

où l'écart avec les enfants d'anisan et de commerçant est insignifiant). 

les différences entre enfanü appartenant aux autres catégories sociales 

sont dans cerians sous-tests, beaucoup moins marquées qu'an niveau 

global. Ainsi. en stmcturauon spatio-temporelle, les écarts de perfor- 

mances sont relativement faibles entre les groupes d'enfants d'ongine 

sociale différente. 11 est également tout à fait intéressant de noter 

l'allure-très régulière de la droite représentant les élèves dont le père 

est artisan ou commerçant quelle que soit la dimension du test 

explorée, l'écart entre cette catégone et celle de référence (enfants de 

père sans qualification) est quasiment constant. Il en est tout autrement 
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pour les élèves de père sans profession, pour qui l'épreuve d'aisance 

oraphique semble tout à fait discnmnante (coefficient -6,901, alors - 
que les exercices de discrimination visuelle et de stmcturation spatio- 

temporelle leur sont plus favorables. 

vîleun 
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Gnphiquc iI.1 Effets du type d'emploi du prie selon les différents 
domames du test tnitinl. 

Dans toutes les épreuves du test initial, ?activité professionnelle 

de la mère exerce une influence bénéfique sur les acquis des élèves. 

&lises à part les activités numériques où les coefficients traduisent une 

hiérarchie sociale des emplois très marquée, les autres dimensions du 

test ne font pas apparaître de différences de performances importantes 

entre les élèves que leur mère soit sans qualification. employée ou 

technicienne. Les enfants de mère enseignante se démarquent particu- 
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lièrement par leur haut niveau de réussite dans tous les domaines 

explorés. 

L'épreuve de graphisme penalise nettement les enfants les plus 

jeunes (nés au quatrième trimestre) ce qui est un résultat conforme aux 

travaux existants (Leroy-Audouin. 1993). Les scores de ces enfants 

sont également très affectés a ?épreuve de rythme . par contre, les 

différences liées à l'âge sont beaucoup moins nettes à l'épreuve de 

memoire. Dans chaque domaine évalué, la taille de la famille n'a pas 

d'impact significatif sur les acquis des élèves. Le coefficient associé à 

la vanable sexe est toujours positif et significatif en faveur des filles. 

Toutefois. le score moyen global avait tendance a masquer des 

disparités de réussite que les sous-tests révèlent , en activités numeri- 

ques et en graphisme, le coefficient n'est significatif qu'au seuil de 

10% et est relauvement faible (1.7 point) alors qu'il est très significatif 

et plus intense en rythme ( 4 . 6 )  et en stmcturation (+4,0). L'interpréta- 

tion de ces différences est rendue délicate au vu des travaux antérieurs. 

II est surprenant que l'avantage des filles ne soit pas plus conséquent 

en graphisme . en effet, les recherches indiquent que les filles font 

preuve d'un meilleur contrôle graphique que les gascons (Zazzo, 

1987) , cela est vérifié par ailleurs en fin de moyenne section (Leroy- 

Audouin. 1993). 

Si l'on examine les diverses dimensions des acquis. on peut 

remarquer que le déficit des élèves étrangers (d'origine maghrébine) est 

sensiblement accentué dans les epreuves de stmcturation spatio- 

temporelle, mémoire et graphisme. Si le handicap de ces jeunes élèves 

dans les activités faisant appel aux notions de structuration spatiale est 
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un résultat déjà établi au cours préparatoire (Mingat, 19831, leur échec 

dans les deux autres dimensions est moins facilement interprétable. 

L'influence de  la durée de la préscolarisation est perceptible en 

stmcturauon ou effectivement, les scores sont meilleurs quand les 

élèves fréquentent plus longtemps la maternelle. II est utile à présent 

de résumer les principaux résultas décrits dans ce chapitre . dans une 

large mesure ils confirment et complètent parfois les connaissances 

factuelles établies par ailleurs. 

Nous avons vu que les caractéristiques personnelles des élèves 

expliquaient une part importante de la variabilité des scores individuels 

aux épreuves administrées en début de grande section, les différencia- 

tions les plus flasrantes sont dues à deux types de variables. Tout 

d'abord, l'âge (appréhendé par le trimestre de naissance) produit des 

écarts tout à fait substantiels , les enfants nés au premier trimestre 

dépassent leurs camarades nés en fin d'année civile de près de 13 

points. De même. les différences générées par la profession des parents 

mettent à jour une véritable hiérarchie sociale des performances. En 

moyenne, l'ampleur des différences est de 10 points entre les enfants 

de milieu social favorisé et ceux de milieu plus modeste. L'activiti de 

la mère retentit positivement sur les acquisitions des élèves, les enfants 

dont la mère exerce un emploi. même non qualifié, obtiennent des 

résultats supérieurs de  4 points à ceux dont la mère est au foyer. 

La nationalité est une variable relativement discriminante , si le 

score des enfants étrangers d'origine européenne ou asiatique n'est pas 

affecté. les enfants d'origine maghrébine sont particulièrement 

pénalisés : plus de six points les séparent des élèves français. Les filles 
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obtiennent des résultats significativement meilleurs que les gaFons de  

1.7 à 4.6 points, selon les domaines explorés. La scolarité anténeure 

des élèves ne semble pas. à rentrée en grande secuon. laisser une trace 

quelconque sur les performances. Ce n'est qu'à partir de quatre enfants 

par foyer que la taille de  la famille agit négativement sur les acquisi- 

tions scolaires. 

Les élèves abordent donc la grande section de maternelle avec 

des performances très différentes selon leurs caracténsuques personnel- 

les. La suite de notre travail consiste maintenant à observer comment 

ces différences initiales vont évoluer au cours de l'année de grande 

section. 

1.3. Les acquis des élèves en fin de grande section 

Il nous faut tout d'abord rappeler l'importance de l'aspect 

temporel de notre recherche. Les acquisitions des élèves étant 

continuellement le produit d'un processus de transformation. il convient 

de  spécifier clairement les limites de  l'analyse. C'est pour cela qu'un 

travail diniualisauon. effectué par l'évaluation des acquis des enfants 

à rentrée en grande section s'est auparavant avéré nécessaue. Nous 

allons à présent définir un modèle qui prenne en compte le plus 

précisément possible les relations principales qui slnicturent les 

acquisitions en grande section de maternelle. Pour cela, nous allons 

mettre en relation les performances obtenues en fin d'année avec les 

caracténsuques individuelles des élèves. Les vanables susceptibles 
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d'expliquer statistiquement les résultats en Fin de grande section 

(TEST?) ont donc été introduites successivement dans les modèles. 

Elles sont représentées par les deux groupes de facteurs suivants 

I'évaluation initiale (TESTI) et les caracténstiques socio-démographi- 

ques des élèves (CSD). Nous allons maintenant examiner comment ces 

différents groupes de variables participent a I'explication de la variance 

des acquisitions (tableau 11.7). 

Tableau U.7 : Part de  vanance expliquee par les modèles expiica- 
tifs des acquis en fin de grande section de mater- 
nelle. 

n" 

Le modèle 1 indique qu'un peu plus de 26% de la variabilité 

inter-individuelle des acquisitions s'explique par des différences qui 

tiennent a l'environnement familial de l'enfant. Cependant, il est très 

probable qu'une part non négligeable des différenciations sociales 

présentes en fin d'année scolaire s'est constituée avant la grande 

section. Nous avons en effet mis 2 jour précédemment i'influence 

importante des caractéristiques socio-démographiques des élèves dans 

l'explication de la vanance des acquis de début de  grande section. De 

plus. si l'on compare les pouvoirs explicatifs des modèles 2 (RiO.56) 

et 3 (RiO.59), le gain de variance expliquée est de seulement 3%. Ce 

I 

2 

3 
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Groupes des vanables explicarives 

faible apport de variance peut se justifier par le fait que l'évaluation 

initiale (TESTI) dépend partiellement des variables socio-démographi- 

ques (CSD), et incorpore donc dans sa mesure. la part de l'effet total 

de ces variables. établie avant la grande section. Ce phénomène 

"d'absorption des différenciations sociales" par le niveau initial a déjà 

été identifié dans une recherche comparable au niveau du cours 

préparatoire (Mingat, 1991a). 

Pourcentage dc variance eapliquic 
des acquls en fin de G.S. 

CSD 

TEST1 

CSD U TEST1 

Le niveau des élèves en début de  grande section participe de 

façon très acuve a i'explication de la vanance des acquis de fin 

d'année . ceci est mesuré directement dans le modèle 2 les épreuves 

initiales expliquent plus de 56% de cette vnnance. Ce chiffre, 

particulièrement élevé au vu des travaux similaires (Mingat. 1991a) 

montre la relation de forte dépendance qui existe entre les deux 

évaluations. Il est temps maintenant de nous intéresser plus précisé- 

ment aux vanables socio-démographiques qui structurent les différen- 

ces inter-individuelles. Nos commentaires concerneront tout d'abord les 

estimations portant sur l'analyse du score global. 

26.13 

56.27 

59 3 3  

L3.2. Analyse du score global 

Les modèles M l  et M2 (tableau 11.8) analysent la variabilité de 

ce score en isolant I'impact propre à chaque vanable pnse en considé- 

ration , la comparaison des deux modèles permet de tenir compte des 

effets temporels des vanables en isolant la part des différences établie 

avant la grande section de celle qui se construit pendant cette année. 
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Tableau 11.8 : Modèles analysant la variabilité du score moyen 
global en fin de grande section. (moyenne=lOO. 
écart-type=lj) 

Evaiwtion Initialc TEST1 

*** xgnificatif au seuil de 1% *" significaiif au seuil de 556 
* significatif au seuil de 10% n.s. non significatif. 

Consunie 

R' Po de vanance expliquée 
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1 9288 1 *** lwl 
26.13 

Nous avons vu précédemment que i'âge était une vanable 

particulièrement discriminante dans l'explication des écarts d'acquisi- 

tions en début de G.S.. En fin d'année scolaire, les estimations 

effectuées signalent des performances inégales entre les enfants selon 

leur tnmestre de naissance. Ainsi. les élèves nés en fin d'année civile 

présentent un handicap notable (près de deux tiers d'écart-type de la 

distribution des acquis) sur ceux nés au cours du premier trimestre. Par 

contre, le modèle b12 révèle une progression semblable en cours de 

grande section pour tous les élèves quel que soit leur âge. La supério- 

rité des enfants les plus âgés est donc essentiellement le reflet de leur 

meilleur niveau d'acquisition à l'entrée en grande section. 

Les garqons progressent tout aussi bien que les filles, le meilleur 

résultat de  celles-ci est dû exclusivement à leur niveau initial plus 

élevé il ne s'est donc pas produit de nouvelles différenciations entre 

les sexes en cours de grande section. La pédagogie dispensée dans 

cette classe serait donc relativement neutre à cet égard. Nous savons 

que. selon leur nauonaiité. les enfants n'abordent pas la grande section 

avec le même niveau d'acquisition. le score des enfants étrangers 

d'origine maghrébine étant particulièrement affecté. 11 est maintenant 

tout à fait instructif d'examiner comment ces performances évoluent 

dans le temps. 11 est nécessaire, pour analyser correctement ce 

phénomène. d'une pan d'isoler les écarts qui tiennent spécifiquement 

à la nationalité et d'autre part. de  réaliser une séparation temporelle 

entre les effets (dûs à la nationalité) présents avant la grande section. 

de ceux qui se sont constitués pendant cette période. Ces informations 

sont consignées dans le tableau IL9. 




























































































































































