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Au.qnt pvop o s

Depuis Les années cinquante, notamment, Le constat
r,ëpété de La persistance de L I inëgaLe z,éussite scolaire
entv,e éLèues issus de eLasses sociaLes diffërentes n,a
cessé dtandmer Le débat autouLr de LtécoLe. En sché-
natïsant foz'tement, on peut dire que ce débat s,aLimente
prineipaLement à deuæ courants idéoLogiques. Dtun côt,â,
La relendication de justiee et dt ëquité sociaLe cz,iti-
que plus ou moins z,adicalement .LLne t,écoLe éLitaire
et mér'itocz,atiquett . Dtun autz.e côté, on nouy,r,it L,espoir
qu'une meiLleure f ormatdon scolaiy,e de tous y,endrait
dïsponi.bLes des "r,éseï,ues de taLents,' suppLémentaiy,es
dans LLne société or.i Le déueLoppement de La seience et
Le changement technoLogique étaient de pLus en pLus
perçua comme de s f acteurs ct,uciauæ de pz'ogr,ès écona-
mique et social, PLaident en faueur de La dëmocratisa-
t'Lon des études, d'un côté Les idé,es de just.ice sociaLe,
dtépanoudssement de La peysonne et de prépaz,at'ion à une
neiLLeuy.e participation à La uie éeonomique aussi bien
que poLdtique et cuLturelLe, et de L,autye Les caLcuLs
rationneLs steæprimant en termes d,inuestissement dans
Les hommes et de 'teapitaL humain,,.

De fait" Les uïngt dey,nières annëes ont été fécondes
en r,éf ormes et changements du sgstème dt enseignement
dans Les justtfications desqueLLes La démoeratisation
des études était rarement absente. Le pr.ésent document
donne LLn aperçu de cea ehangements pour Le canton de
Genèue, 0n est frappë a posteriori de La uariété et
de LtampLeun des mesuyes : alLocations d,ëtudes"
améLioy,atdons des condïtions de pd.ssa,ge à travers
Le sgstème dtenseïgnement, différ'enciation des euysus
scoLaiyes et ou1)erture au monde modeyne, meiLLeuy,e
prise en compte des besoïns des éLèues et des famiLLes,
mesures dtappui et de soutien auæ éLèues en dïffieuLté
sont queLqueB-unes des rubriques solts LesqueLLes de
nombreuses z,éf onmes eoney,ètee ont pris f orme,



Ce doeument fait pantie d'une série de "papiers de
ty,auaiLtt écy,its dans Le cady,e de La eommissionttEgaLi-
sation des chances't. IL s'int,égz'era, dans sa Dev,sion
définitiue, à un document de synthèse uisant à dresser
Le biLan des efforts de démocratisation des études et
à dessïner Les Lignes diz,ectrices des réformes et des
v,eehez,ches à conduiz.e au couys des pnochaines années.
Sa diffusion isoLée doit permetbre une circuLation
plus napide de Ltinfonmatïon et des discuseions dans
diuers cady,es.

Le surDoL r.ap'tde pz,ésenté dci se concentre sur Les
ehangements déLibénés apportés d.uæ stnuctunes et au
f onctionnement de s éeoLe s et, eui , d'une mani èr,e pLus
ou moins eæplicite, auaiënt dans Ltespri'b de Leurs
auteuz,s un z,apport alee La démocnatisation de s études ,

Ltinuentaïne est done incompLet en ce qu'iL tient insuf'
fisammenl; eomp'be des ehangements qui se eont produits
indépendamment d I une uoLonl;é déLnbérée ( p. eæ, férninï-
satdon prtogressiue et rajeunissement du eorps enseignant).
Dtun autv,e eôté, Le document ne nend pas compte non plus
des nombneuses tentatiues ïndiuidueLLes de changement
eui, sans toucher Les stz,uetures gLobaLes du système
dtenseignement, ont eherché à modifier au sedn des
éeoLes et des eLasses Les nappoy,ts entne enseignants
et enseignés, à y,énoùer Les eontenus et Les méthodes,
ete.

Dans sa pz'ésente Dez,sion" ee doeument a bénéficié des
ct,itiques et suggestions des membz,es de La eommission
"Egalisation des ehaneest'" mais iL n'engage bien entendu
que son auteur.

WaLo Hutmaeher

La eonrnïssion tt4gaLisation des ehancestt est eonrposée de Raynond
HUTIN et Jaeques F)NTAINE, du sen)ice de La recherche pëdagogique;
DanieL BAIN et Gilbert METRAUX du centne de neeherches psyeho-pédago'
giques du cycle dtoz,ientation; WaLo HUTMACHER et PhiLippe PERREN)UD,

du sey,uïee de La y.eeherche socdoLogtque ; ItltcheL D2KIC (SRP) a pr"is
part à certains traoau.æ de La conmission
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Lrhistoire de 1'école grenevoise au cours des quinze
dernières années est marquée par un nombre considéra-
ble d'innovatlons et de changements qui ont touché
tant les structures que les méthodes d'ensei-gnement,
les proqramms5 et 1'organisation de Ia vie scol-aire.
En gui-se de préparation aux travaux de l-a eommi-ssion
de la recherche, les directions de 1'enseignementpri-maire, du CO, de 1'enseignement secondaire et des
Etudes pédagogiques primaires et secondaires en ont
dressé un inventaire en retenant 1es mesures (déjà
réaliséesr €rr cours de réalj-sation. ou frojetées)gui, dans I'esprit de leurs auteursr sê trouvent en
rapport avec l_a démocratisation des études. Ces
inventaires sont reproduits en annexe 1 du présent
document.

-.---avant de procéder à un rapide survol de ces changements
il importe cependant d.e rapperer r-es caractéristiques
essenti-elles du contexte économique, démographi-que et

--*politique dans lequel se situe cette phase du dévelop-
pement du système d'enseignement genevois:

1) la croissance rapide de I'économie genevoise, engénéral, êt particuri-èrenrent du secteur tertiaire(services, assurances, banques, admlnistrations
ptrblique et privée, etc.) a entraîné la création
d!un grand nombre d'emplois; une partie seulement' de cette demande sr-ppIénentaire de main-d'oeuvre
a pu être satisfaite par Ia population déjà établie
dans le canton

2) Les dimensions et 1es structures démographiques
du canton se trouvent profondément modifiées par
un important afflux d'immigrants: entre Ig57 et
1975, la population a augmenté de 100 000 personnes;
les résidents étrangers, à eux seuls, ont augmenté
de 63 000 personnes durant cette période, leur part
dans la population totale passant de 20 à 33%.

3) Cette "explosion démographique" entraîne entre
autres une restructuration en profondeur du ti-ssu
urbain: des quartlers résidentiels nouveaux s,édi-
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fient à la périphérie de la ville de Genève, dont
1e peuplement draine I'essentiel de lfaugmentation
de 1a population; les quartiers de la ville se
transforment (reconstruction partielle de la Jonction,
remodelaqe progressif des paquis et des Eaux-Vives,
désaffectlon prononcée de Ia Cité, etc.); I'urba-
nisme de ces années entraîne un certain méIange
des classes soci-ales dans les nouvelles zones
d'habitation.

4) Le nombre des naissances a doublé en ltespace d.e
dix ans (1955-1964) et malgré une baisse progressive,
il se maintient à un nlveau largement supérieur
à celui enregistré au cours de 1a prem1_ère moj_tié
du siècle. I1 s'ensuit une augmentation massive
du nombre d'éIèves, d'abord dans I'enseignement
enfantin et primaire, puis au CO et dans les écoles
post-obligatoires. Ce changement radical de dimen-
sions du système d'enseignement est une des compo-
santes majeures de 1'évol-ution récente: l_à où
lrenseignement primaire et enfantin comptait
l8 000 é1èves en 1960, i1 en compte 33 000 en I975i
là où 1es classes des degrés 7 - 9 comptaient 6 C00
élèves, le CO en compte aujourd'hui 11 000, etc.

5) IuÏais 1'effet de la vague démographique n'est pas
seulement numérlque. Ainsi vu le nombre de locaux
scolaires à édifier, 1a politique de 1'éducation a
fait I'objet d'un débat quasi permanent au sein
ces instances politiques communales et cantonales;
ces débats nront pas manqué de sensibil-iser les
différents groupements politiques aussi bj_en que
lropinion publique au problème de Ia rénovatj_on
de 1'école. Du côté du personnel enseignant, 1'école
prlmaire et le CO notamment ont dû longtemps fonc-
tionner avec une proportion i-mportante de suppréants
jusqurau moment où 1e recrutement et 1a formation
de jeunes ensel-grnants suffit à nouveau à couvrir
les besoins. Cet effort massif de formation a prod.uit
un rajeunj-ssement notable du personnel enseignant
pratiquement à tous les niveaux et dans tous l-es
secteurs du système
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6) Sous lreffet de 1té1évation du niveau de vie et
de Ia "tertiarisation" progressive de l|économie
genevoise avant tout, Ia demande de formation s'est
considérablement accrue. Là où, en 1960 encorer on
estimait à un tiers les jeunes d'une génération
gui, à lrissue de l-a scolarité obligatoire, entraient
directement sur le marché du travail sans formation
préalable, on nren comptê plus que 4Z en I97G (1).

Le plus gros de la demande supplémentaire d'enseigne-
ment srest porté sur les études de type gymnasial.
En 1960 r or comptait l- 850 co11égiens et collégiennes
et 3 850 apprentis en emploi; en 1975, les collégiens
sont au nombre de 3 830 et les apprentis en emploi
-de 5 150. Pendant que les collégiens doubl-aient en
nombre, les apprentis ont augmenté de 34eo seulement.
La proportion de jeunes eui, à 1r j_ssue de Ia scola-
,rité obligatoire, s'orientent vers des études gymna-
siales a donc augmenté sans que pour autant celle
des jeunes qui entrent dans une formation profession-
nel1e diminue; un nombre croissant de jeunes qui
autrefoj-s n'auraient entrepris aucune formation entrent
donc maintenant dans un apprentissage en emploi. D'o'ù
sans doute une préoccupation croissante au sujet de
la préparation proprement scolaire de ces apprentis.

Dans uile conjoncture fi-nancj-ère relativement favorable
iI a donc été possible au cours des qui-nze dernières années
dtallier les changements quantitatifs aux innovations plus
qualj-tatives. C'est de ces dernières qu'on traitera plus
partj-culièrement maintenant dans un rapide

SURVOL

Dans tous 1es pays du monde, le changement est devenu
une composante permanente de la vie scolaire au point
que sa genèse, sa gestion et ses effets font dorénavant
lrobjet d'une littérature spécifique. On y propose
couramment des catégories de classification des inno-
vati-ons selon qu'e11es modifient res structures, les
méLhodes dtenseignement, 1es progirammes ou les procédures

(1) J. Amos, !ù. Hutmacher: "De l'école à la vie active", fascicule 2 :

"Les volées issues de la scol-arité obligatoire genevoise", SRS-OOFP.
août 1977
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drévaluation des élèves. pour les besoins de Ia probté-
matique dc ce document, ces distinctions ne paraissent
cependant f as suf f .isamment spécif iques. On en a donc
retenu d'autres qui permettent de grouper les innova-
tions en f onction de Ia manière dont ell-es s'articul-ent
sur le but de démocratisation des études.

1. Les mesures financières.

Après avoir introduit Ia gratuité des études dans 1e
cycle moyen de type pré-gymnasial dès 1957, c'est dix
ans plus tard que le Grand conseir a voté I'introduction
d'un titre fV de la loi sur f instruction publique
(appelée aussi loi sur 1a démocratisati-on des études)qui instaurait 1a gratuité des études au niveau secon-
daire supérieur et universitaire ainsi que le droit
automatique à des allocations drétudes sous certaines
conditions de nati-onalité, de revenu et de réussite
scolaire.

comme dans d'autres pays, gui au cours des années 60ont fortement développé le système des bourses d'études,les effets de la loi genevoi-se furent dans 1'ensemble
décevants; une netite fraction seulement des élèves
des écoles secondaires à plein temps sont au bénéfice
des allocati-ons d'études (l). I{alqré 1a générosité delrinspiration du législateur et un vote unanrme du
Grand conseil, les conditions d'application de la loisont rest(les en permanence Itenjeu de débats
au sein de la commission des allocations spéciales,
entre cette commission et les tribunaux et au sein
d'une commission mixte chargée de la révision de la l-oi
dès l-970 une nouvelle modification du titre rv
se trouve en discussion au Grand conseil depuls mai Lg77.

rl apparaît aujourd'hui prus crairement que jamais que
les conditions financières de lraccès aux études ne
sont pas le facteur-nrincipar d.'inégalité social-e
dans un système scolai-re où, comme à Genève, lrorienta-
tion scolaire est de rrlus en plus ra rd.:sultante de la
seule réussite scol-aire antérieure. Le systèr.r.e des
a,lJ-oôations d'ôtudes atténue certes 1'ef f et de

(1) Voir rapport de gestion du Conseil d,Etat 1976.



5

dissuasion impu'tabIe au coût intrinsèque des
études longues .ou au mangue à gaqner qu'el1es
entraînent. I{ais 1es allocations d'études ne peuvent
intervenir gue pour l-es éIèves qui - scolairement
remplissent les conditions dtaccès aux études donnantdroit à des a]locations. Erles peuvent donc éviter queparmi ces élèves-là, il s'en trouve gui, pour desraisons strictement financières, ne peuvent entrepren-dre des études longues. Mais on connaît mal le seùità part-ir duquel un apport fi-nanci-er inciterait réell-er.rentun plus grand nombre de famill-es ouvri-ères genevoisesà errcouraqer leurs enfants dans la poursuite des écoles
secondaires ou professionnelles à plein temps. Des consiclé-
::atj-ons autres que financières entrent par aill-eurs cansle choix des élèves à la fin de 1a scolârité obligatoj_re(distance à la culture scolai-re, aspirations, projets
et espérances, motivation au travail scoraire,-età.).

2. Conditions de passageà travers Ie système scolai_re.

Le_groupe le plus fourni de changements provoqués
délibérément au sein du système à'enseignement gene-vois réunit Itensembl-e des mesures qui- tendent àaméli-orer les conditions dans lesquelles s'opèrentles passages à travers 1e systèmef notamment à sesarticulations principales. prenons-les dans I'ordre
chronologique de la carrière scolaire:

le développement quantitatif des classes de scola-rité pré-obligatoire: près de 90g des enfants de4-ans fr6quentent actuerlement une écore pubrique(80?) ou privée (10?)i en 1964, cette fraction nesrélevait encore qu'à 40Zi

ce développement quantitatif s I accompagne de la
modernisation des méthodes pédaqogiques appliquées
dans Ies cl-asses enfantines et inipirées àôs prati-
ques du jardin d'enfants, insistant notamment surles aspects expressifs et sensori-moteurs de ilacti-
vité pré-scolaire et qui devraient amél-i-orer lesconditions dans lesquelles les enfants passent
du non-scolaire au scolaire;
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jusqu'à maintenant, à Irissue de première primaire,
les é1èves étâient soumis à un examen de l-ecture
sur la base duquel i1s passaient ou ne passaient pas
en.2 P; avec I'expérience "fluidité" on tend d|une
part vers Irabolition de cet examen de passage et
on tente en même temps d'âider les éIèves faibles
à surmonter leurs difficultés par des activités de
soutien spécifiques;

le passage automatique entre troisième et qua-
trième et entre cinquièr.ne et sixième priraaires
actuellement étudié par l-a DEP devrait lui aussi
être accompagné de mesures de soutien individualisé
et rédu j-re encore la proportion des él-èves eui, en
fin de sixième primairer sê trouvenL retardés;

Ia réorganisation des rapports entre 1!enseignement
primaire et le servj-ce médico-pédagogique tend à
favoriser le maintien du plus grand nombre d'éIèves
dans 1es classes normales, notamment par l-rinstaura-
tion avant le transfert dans une classe spéciali-sée
d'une phase d'appui par les spécialistes du SI'îP auprès des
ensei-gnants dont certains élèves rencontrent des
difficultés;

avec lrintroduction du CycIe d'Orientation (I962)
les modalités de passaqe du primaire au secondaire
ont été complètement revisées; se fondant essentiel-
lement sur 1es notes obtenues en 6 P, elles assurent
lrorientation vers les différentes sections du Cycie
en fonction des résultats scolai-res antérieurs et
rendent donc cette orj-entation moins dépenclante
de la capacité et de la volonté des famitles drentre-
prendre des démarches en vue de I I inscription de
leurs enfants dans un cursus déterminé;

lrintroductj-on d'un tronc commun à I'entrée du Cycle
d'Obientation (période d'observation de six moj_s)
devrait encore améliorer 1es conditions dans lesquerles
s'opère 1'orj-entation au niveau du cycre en facilitant
I'adaptation des éIèves à leur nouvelle éco1e;
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I I instauration de classes cle rattrapage et d'appui
au nj-veau du Cycle-même augmente 1a perméabilité
entre l-es sections ;

les classes préparatoires instaurées à ltentrée de
IIETS et de ITESC sont censées jouer un rôle depasserelle facilj-tant 1'accès à ces écoles pour
des élèves qui ne remplissent pas toutes l_es condi-
tions d'entrée au dixième degré i

iI faut ajouter à ces innovations la mise en place
drun ensemble de structures d.e coordination et d.e
liaison qui tendent à harmoniser les progranmes,
les méthodes et l-es normes de promotion aux points
dr articulation du système d'enseignement.

-Les effets de ces réformes ne sont pas négllgeables
comme le montre 1e bilan statistique. Mais il serait
illusoire de croire qu'i1 est possible d'accroître
considérablement 1'égalité globale des chances en
agissant uniquement sur I'inégalité devant 1'ori-enta-
tion scolaire, gui est relativement marginale, à
Genève au moins, lors de l-'entrée au co et même lors
du passage du neuvième au dj-xième degré.

3 Différenciation des cursus.

En offrant une variété
présente aux él_èves une
1 ités :

plus grande de filières, 1'école
palette plus large de possibi-

Ia création de sections ou d'éco1es nouvelles répond
au premier chef à cette préoccupati-on: sectlon moder-
ne au CO, section artistique au col1ège, école de
culture générale i
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Ia réforme If du CO, avec la mise à I'expérience
dans trois collèges de cours à niveaux et à options,
entend diversifier 1'orqanisation de 1'école pour mieux
1'adapter à l-a diversité des capacités, des goûts et
des aspirations des élèves; au niveau du gymnase, le
colIège Rousseau expérimente une formule analogue
pour 1a préparation de la maturité; l-es structures
de IrEcole de culture généra.le sont dtemblée conçues
sur ce modèle. On espère ainsi offrir une plus grande
flexibilité et ouvrir des choix pour les élèves et
pour l-es familles, dans lrespoir d'un investissement
plus soutenu dans lractivité scolaire;

I'augmentation de la part gui, dans 1'enseignement
secondaire notamment, revient aux cours facultatifs
et-la variété de ces cours contribuent également
à Ia différenciation des cursus des élèves.

4 Ouverture au monde actuel

Sous ce thèmer orr peut regrouper un ensemble de mesures,
gui, au niveau des méthodes et des contenus, réduisent
la distance entre 1a pratique et la culture scolaire d'une
part et drautre part les connaissances qui ont cours et
sont val-orisées à lrextérieur; ces mesures contribuent
secondairement à réduire lrimportance des disci-plines
scolaires traditionnelles :

rénovation des moyens d'enseignement du primaire

introduction de moyens audj-o-visueIs, TV en circuj-t
fermé, laboratoires de languesr êL C'ordinateurs
j-ntroductj-on aux techniques
création vidéo, film, etc..

de communicatj-on ( imprimerie,

information générale ,
connaissance du monde,

critique de
i-nf ormation

I I inf ormatj-on,
prof es sionnel-1e

- mise à jour des
des disciplines
et secondaire

drenseignement de 1a plupart
au niveau primaj-re (CIRCE)

programmes
enseignées

introductj-on de nouvell-es di-sci-plines (éducation routière,
économie, informatique, gestion d'entreprise, scj-ences
de la santé, éducation sexuelle, éducati-on
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physique d-ans les secteurs professionnels, etc)

cours facultati-fsaugmentation du nombre de

introduct.ion de la section moderne au co et recon-
naissance cle la maturité moderne au niveau fédéra1;création d'une section artistique au Co1lège

5 Prise en compte des besoins des éIèves et des familles

Par diverses mesures, 1,école genevoise (dans
fractions plus que dans d'autres) a cherché à
per sa caf:acité de contact avec l_es familles
é1èves:

certaines
dévelop-
et les

informati-on aux parents et aux é1èves (co-parents,
séances d'information, Ecole de parents, informati-on
aux parents) ; ces acti-ons ont été renclues d'autant
plus nécessaires que le système scolaire change
rapidement dans ses composantes essentielles

appuis et encouragements au développement d'asso-
ciations des parentsr euir âu plan de 1'écore d'abord,
à travers une fédération ensuite, contrj-buent à
formuler les besoins des familles (à quand l_es
associat j-ons dr élèves ? )

la création de postes de consej_tlers dtorientation
et de conseillers socj-aux, gui accroît la capacité
de r:rise en charqe individual_j-sée et de communica-
tion avec les familles et les é1èves

6. Appui- et soutien.

Plusieurs des innovations déjà énumérées se combinent
avec des mesures de soutien et dtappui à travers les-quelles on cherche à alder l-es élèves qui rencontrent
des difficultés particulières en leur offrant un
supplément dtenseig'nementr €fl reprenant avec eux
les problèmes sur lesquels ils ont buté, voire en
leur donnant un statut particulier. De telles
mesures se sont en permanence développées et réno-
vées au cours des récentes annf:es :
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dans 1'enseignement pri-maI-re, à la rénovation des
activités surveillées après les heures de classer,
srest ajoutée l-'introduction de classes de soutien

la créati-on du CO est indissociable de tout un ensem-
ble de dispos-i-tifs d',appui, de rattrapage, de dépan-
nage et d'êtudes surveillées; viennent s'ajouter
Ies cours dtétér Voire même llEcole de parents

des mesures de soutien de type individuel ou correctif
ont également été créées dans I'enseignement post-
obligatoire: cours drappui (CG, ESC, CEPIA), dépan.
nage (CG), rattrapage en cas de tranfert (CG, ECG,
ESC), leÇons privées subventionnées (CG), etc.
sous 1régide de 1'OOFP, les cours et répétitoires
de I'AJETA se sont étendus à I'ensembl_e de 1,école

sous des f ormes dj-versif iées, 1es divers ordres
dtenseignement offrent un statut spécial aux
éIèves non-francophones: cours d'initiation et de
consolldation du français à 1'école primaire,
classes d'accueil au COr âu CG et au CEpTA, facili-
tés pour 1e choix des branches linguistiques au CG
et aux CPC

le travail rie soutien, voire de thérapie psycho-
pédagoc{ic{ue, réalisé par les collaborateurs du
service médico-pédagogique et par les conseillers
d'orientation du CO n'a cessé de se clévelopper
quantitatlvement et de s'approfondir qualitative-
ment au cours des récentes années.

7. Sensibilisation du corps enseisnant aux rapports entre
éco1e et société.

Les études pédagogiques primaires et secondaj-res ont
eu au cours des récentes années à résoudre une série
de problèm-es nouveaux, dus autant au développement
démographique qu'aux changements de curricula et aux
attentes nouvelles. Les changements de 1!école ne
pouvaient en effet manquer de se répercuter sur la
formation des maîtres dans laqueIIe se sont ajoutées
une série de disciplines qui viennent compléter la
formatj-on spécifiquement didactique: anthropologie,
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sociologie, psycho-socj-ologie, psychologie de lradoles-
cent, etc. Les sessions de recyclage et de perfection-
nement du personnel enseignant mobilisent par ailleurs
des ressources croissantes pour la mise à jour et la
coordination des contenus et des méthodes d'enseigne-
ment de dif f f;rentes disciplines (mathématique, f rançai-s,
etc.) mais aussi pour une sensibil-j-sation plus systé-
matigue aux processus d'apprentissage chez les élèves.

Ces mesures de rénovation'de la formation des maîtres
ne sont pas sans rapport avec une sensibilité grandis-
sante des enseignants et de leurs associations au problè-
me de Ia démocratisatj-on des É:tucles et des rapports entre
1'éco1e et Ia société telle qu'eIIe s'est manifestée par
exemple au cours des récents concrrès des enseignants
(Société pédagogique romande, I974; SSPES, l4ontreux, L975).

REFLEXIONS

Cette panoplie impressionnante de mesures toutes plus
ou moins explicitement portées par lridée de démocra-
tisation des études n'a pas on l'a vu plus haut
contribué à réduire sensiblement les différences de
réussite et dtorientation scolaires entre enfants
issus de classes sociales différentes. Elles ont
sans nul doute contribué à 1rélévation du niveau
général de formation toutes classes sociales réunies
(démocratisation au sens large) , naj-s n'ont pas diminu6
sensiblement les distances entre é1èves de classes
sociales différentes (démocratisation au sens étroit).

Si dans une première phase de ses travaux la commis-
sion de la recherche a entrepris dtanalyser les chan-
gements récents de l'école genevoise sous 1'angle de
leur contribution à 1'égalisation des chancesr cê n'est
certes pas parce que cette égalisation serait la seule
préoccupation du système d'enseignement, mais plutôt

outre le désir de justice - parce que les facteurs
socio-culturels apparaissent de plus en plus cl-airement
conrme un noyau résiduel de difficultés scolaires restées
réfractaires à la plupart des amélioratj-ons mlses en
oeuvre
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De ce constat d.réchec relatif it f aut cependant évj-ter
de faire un constat de culpabilité..L'analyse rétros-
pecti.ve des efforts en faveur de l_a démocratj-sation
des études permet quelques utiles conclusj_ons pour la
suite des travaux:

f1-faut se donner une définition plus précise de la
démocratisation des étucles ;, cette idôe reste g6né-
ral-ement ambicruë et vaque et ne guide nas 1'action :on I'a vu plus haut, conÇues par beaucôup pour favo-riser 1'éqa1ité scolaire entre enfants de cond.itionssociales ou de sexe différents, Ies mesures prises
dans un but de démocratisation ont surtout produit
(ou accompagni: ?) une 6,révation qénérar-e du niveau
de f ormati-on.

Mais de son côté, la notion d'égatité des chances relève
avant tout d'une _concept*ion statistique de la réussite
scolaire: chercher à réaliser 1'égalité sans modifier
en profondeur l-a structure des qualifications et les
valeurs qui ont cours sur le marché de l'emploi, conduit
à une lmpasse pédagogique et politique: i1 faudrait
augmenter 1es chances des uns et diminuer celles des
autres. 11 faut donc redéfinir 1'objectif en alliant
1ré1évation et 1'égalisation des niveaux de formation.

Les expli-cations causales des dj-fférences de réussite
scolaire sont encore trop unilatéral-ement marquéespar la réduction aux facteurs bioloqiques ou peut-être
nsycholoqiques. Sans nier qu'une partie des diffé-
rences observables entre les élèves srexplique
en termes de potentiel biologique, iI est cependant
indispensable de revenj-r à 1a règle de méthoâe qui
veut que les phénomènes sociaux ont des causes sociales.
Pour condui-re des actions efficaces et coordonnées,
il faut redéfinir un modèle causal réa1iste.

Le survol des mesures de dérnocratisation rêvè1e
une différenciation structure1le croissante du
système
int.égra

drenseignement altiée au naintien quasi
I de la cellule élémentaire où s'établit 1e

rapport pédagogique: la classe. Or f inégalité deréussite scolaire apparaît essenti-elrement comme
une inégalité devant le processus drenseignement à
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lrintérieur de la clâsserdevant le programme, 1es
méthodes, les. modes d'évaluation, etc. Après une
phase de différenciation des cadres dans lesquels
s'opère le travail pédagogique, il faut maintenant
envisager une phase de différenciation de ce travail
1ui-même.

En drautres termes, si tant dtefforts entrepris pour
favoriser 1'égalité des chances de réussj-te et drorien-
tation scoraires débouchent sur un constat d'échec
relatif , crest qu'il- f aut nenser à redéf in j_r I'objectif
en ter:mes plus opérationnels, réanalyser l-es causes et
redéfinir les levj-ers de changement . De nombreux
aspects de cette problématique restent cependant obscurs
et sril faut d'une part définir des lignes d'action,
i1 faut aussi leur associer un effort de recherche. Lâ
suite de ce document sera consacri:e aux <léveloppenents
de ces premières conclusions


