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La création des ZEP en France peut être considérée comme une tentative de résoudre – dans un contexte de 
généralisation de l’accès à  l’enseignement secondaire  – la contradiction entre la nécessité républicaine de 
proposer le même enseignement à  tous et l’exigence démocratique de prendre en compte les différences et 
inégalités socioculturelles entre les élèves. Les modalités de leur mise en œuvre et la multiplication des objectifs 
assignés à l’institution scolaire ont toutefois laissé aux enseignants la charge de concilier des finalités et 
objectifs hétérogènes, voire contradictoires. Peu instrumentés pour cela, ceux-ci n’ont pu y parvenir qu’en 
« diversifiant » les outils – manuels, fichiers, recueils d’exercices, etc. – qu’ils utilisent, les situations ou modes 
d’organisation du travail en classe qu’ils mettent en  œuvre. Nombre de travaux permettent néanmoins de 
penser que cet éclectisme pédagogique, s’il n’est pas de nature ni d’ampleur différente en ZEP ou hors ZEP, 
n’y a pas les mêmes effets, et qu’il contribue à une « dé-didactisation » des problèmes, source de difficultés 
et d’inégalités d’apprentissage, qui semble particulièrement défavorable aux élèves de milieux populaires ou 
issus des familles et des quartiers les plus précarisés. Ce qui amène à se demander s’il ne faut pas procéder 
au contraire à une forte didactisation des problèmes rencontrés par les élèves dans leur scolarité et mettre 
en question les processus dominants d’adaptation des enseignements à ce qu’on pense être les particularités 
des élèves.

Mots-clés (TESE) 

Les ZEP, miroir grossissant 
des évolutions et contradictions 

du système éducatif français
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DU CONSENSUS À L’ÉLABORATION SANS CESSE 
REMANIÉE D’UNE SOLUTION

Du consensus au recours aux ZEP

-
vée écartelée entre, d’une part, des valeurs universa-

-

-

-
-

XXe

monde du travail pour les populations concernées, le 

profondément inégalitaire n’a pas été au premier plan 

-
lement. Les tensions entre le respect des valeurs uni-

tous et la nécessaire prise en compte des différences 

d’élites, l’une au sein des populations rurales, l’autre 

-
-
-

-

programmes1, création des zones d’éducation priori-
-

modifications dans l’organisation de la formation des 

passant par la création puis la suppression des 

moins grande portée a produit la plus grande confusion 
-

ils travaillaient, de celles de leur formation disciplinaire 

leur étaient confiés. Ils se sont tous retrouvés de ce fait 
en situation d’insécurité professionnelle, mais celle-ci 

-

difficile l’analyse des processus effectifs de production 
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locales devant constituer une large part du travail des 
coordinateurs dont on a doté les ZEP). À l’intérieur de 

l’école. On a favorisé le développement de dispositifs 

-
-

-
gie Freinet, le groupe français d’éducation nouvelle, ou 

Cahiers pédagogiques,  etc.) ou de 

4. 

-

-

portée de ces innovations. Certaines ont été sélection-
-

gnants sont censés les reproduire dans leur classe), 

été retenues.

5

-

-
mandations successives. En un premier temps, les 

-
-
-

, en important 

-

-

dégager des élites différentes au sein de différents 
2. 

création des ZEP est une tentative pour y parvenir. Le 

 –
-

 –
-
-

 –

En d’autres termes, on est contraint de poursuivre 

Les variations dans la réponse apportée 
par les ZEP

en œuvre (elle a prévalu en un premier temps) et cor-

-

-

des attentes.

-
sage mises en œuvre dans les classes, malgré les 

se recentrer sur les apprentissages3

améliorer les relations de l’école avec son environne-
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 –
classes des sections d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA, voir MEN, 1998), 

instruction pour spécifier les programmes. Les ensei-

-
-

-
-

a minima les savoirs 
prescrits.

tenir compte, dans la mise en œuvre des programmes, 

différents finissent par se cumuler, les enseignants res-

ils peuvent surtout les trouver trop éloignés de leurs 

ENTRE PILOTAGE NATIONAL FORT ET ANOMIE 
GÉNÉRALISÉE

De l’élève générique des textes réglementaires 
aux élèves réels

Comme tous les autres enseignants français, les 

interpréter les consignes nationales en fonction des 

se pose en garante des valeurs universalistes, l’insti-
tution s’est toujours interdit de différencier les conte-

renouvellement de programme voit se reproduire le 

distincts :
 – Avant la guerre de 1914-1918, les programmes 

-
-

-

compte de ces contraintes. Si on compare les 

-
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activité, en surestimant comme en sous-estimant les 

multipliant les dispositifs d’évaluation et en les invitant 

des cadres intermédiaires de l’Éducation nationale. 
-

mettant de mesurer l’efficacité de l’enseignement dis-

-

l’injonction de se recentrer sur l’essentiel, comment ne 

au centre des apprentissages7 ». Ils doivent produire 
-

XXe 

-

-

8

une activité innovante, comme celles recommandées 
9 », 

dans l’organisation et la conduite du travail scolaire.

Écarts entre les curriculums prescrits 
et les curriculums réalisés en ZEP et hors ZEP

-
-

-

-

-

précise de cette réalité10. L’auteure de ces lignes est 
-
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les curriculums prescrits se dissimule une grande 
confusion des curriculums réels dont ni l’institution, ni 

-

-

Choix et usages des outils pédagogiques 
en ZEP et hors ZEP

Les produits de l’édition scolaire et les ressources 

les enseignants de ZEP ne paraissent-ils avoir aucun 

-
nante durant une période relativement courte et ont été 

-

-
-

-
ment différentes de ce point de vue). Mais au contraire, 

-

d’information pour la scolarisation des enfants de 

-
-

Des exigences d’apprentissage de plus en plus 
précoces

L’investissement toujours plus grand des parents 
dans l’école et l’évolution des représentations collec-
tives sur les capacités des jeunes enfants a produit un 
lent mais continu glissement de l’aval vers l’amont des 
contenus d’apprentissage, notamment de l’école élé-
mentaire vers l’école maternelle, glissement permis et 

l’école élémentaire (CP). Les disciplines comme le fran-

-

-

du pluriel et du féminin, d’inférer des informations sur 

-

la grande section de maternelle (au lieu du cours pré-

-

-
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-
vité ne s’accompagnant d’ailleurs pas forcément tou-

-

-

-

les enseignements de langue vivante.

-

-
-

(comme comparer et justifier les différents classements 
-

-

-

-

enseignants du primaire disent le faire plus souvent 

assurés du fait de leur formation universitaire initiale et 

-

manuel, ce n’est pas le cas avec ces derniers. Une 
-

sélectionnée et utilisée par un enseignant, pour des 

aliments sucrés ou salés sans tenir compte de la place 

empruntée.

-
gnants de grande section et de CP les met souvent 

-

-

disciplines.

-

-

fonctions de l’écrit en construisant une séance autour 
des procédures du vote employées dans des élections 

Organisation du travail en classe et  types 
d’activités

-
duire ou reproduire aisément tout type de document 

de la scolarité diversifient les modes d’organisation du 

-



54    Revue française de pédagogie

-
-

rité pour les différents acteurs de l’école et source 
-

-

-

La « pédagogie de la réussite »

-
vent en ZEP. Les enseignants y font en sorte de ne pas 

-
vent la confusion entre l’effectuation réussie de la 

les aides fournies par les enseignants permettent fré-

-

L’école, machine à scolariser le monde extérieur

sanctuarisation de son espace et s’ouvrir sur son envi-
-

support d’apprentissage au terme d’un processus de 

-
-

fins scolaires et un univers importé du monde se 

-

-

implicite et peu régulée, est présente en  ZEP et 

-

-
ment au point de reléguer parfois au second plan les 

situations et activités plus attractives ou moins artifi-

UN TRAITEMENT PARTICULIER DES ÉLÈVES 
DE ZEP

fonctionnement largement imaginaire de l’école de 

-

-
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-
-

-

de ces œuvres en français moderne.

Une « dé-didactisation » de la difficulté scolaire

de conduire leur action, les enseignants de ZEP, plus 

efforts, éprouvent souvent un sentiment d’impuissance 

difficultés et d’inégalités d’apprentissage. Une telle 

sur les ZEP depuis leur création.

ou médical. Ils n’ont pas remplacé les premiers mais se 
12

d’apprentissage. On entend rarement un enseignant 

avoir effectué le premier élément. Il est dépendant d’une 

-

11

-
-

tement au point suivant », entend-on souvent dans ces 

souvent individuelle lors de l’effectuation de leur tra-

-

de son déroulement.

-

soit les enseignants continuent d’en donner et les 

faire le travail demandé  ; soit les enseignants, 

-

-

suffisamment intensifs.

-
-

-

-
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seul », etc.

NÉCESSITÉ DE DIDACTISER LA DIFFICULTÉ 
SCOLAIRE

-

-

-
-

-

Sous-estimation des capacités des élèves 
des milieux populaires

Faute de disposer d’études suffisamment nom-

-

-

-

13 pour apprendre 

croit et largement suffisant pour travailler sur des énon-
cés intelligents et motivants. Les activités permettant 

-

-
-

times par ailleurs.

cas de certaines familles favorisées sur le plan écono-

elles vivent en effet comme toutes les autres dans un 
-

lignes et en colonnes. Mais il n’est pas rare de voir au 

-

-
-

-
logie –, ils ne leur sont alors pas présentés comme des 
savoirs disciplinaires et restent souvent implicites.
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Dévalorisation de l’univers de l’oralité

-

-

-

les présente souvent comme une récompense pour un 

-

-
sage. Ainsi, non seulement l’école ne donne pas un 

l’oralité, mais elle ne renforce pas celles des connais-

passera dans l’univers de la littératie. Comment pro-

-

une collection si on n’a pas en mémoire, parfaitement 

-
culté, mémorisent aisément les résultats d’une opéra-

alors progressivement dévalorisé l’univers de l’oralité 

orales, ce sont tous leurs usages langagiers et leur 

pour opérer un passage dans l’univers de la littératie.

Types d’acquis préscolaires des élèves 
de milieu aisé

classes favorisées ont construit certaines des apti-
-

-

la différence des familles de milieu populaire, des 

1993).

-
-

-

dans un climat affectif sécurisant ; elles appartiennent 
pour les acteurs adultes et enfants au monde 
matériel.

-
ment restreinte mais assurée ; elle porte sur des termes 
ayant un poids affectif et une importance référentielle ; 

-
-
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lyse du code. La moyenne et la grande sections de 

-
-

-

de mots.

Relation d’aide fortement différenciée

Les supposées différences d’aptitude entre les 

la différenciation scolaire, source d’inégalités. 

et dans toutes les disciplines. Lors d’un travail de 

-

-

comme de mauvais lecteurs, elle leur dit d’essayer de 

se présentent pour leur faire travailler les correspon-

  -
-

sance sur la liste.

-
-

avec la plus grande minutie et finissent par perdre le 

-

-
-

-

CONCLUSION

-

mettre en cause la compétence professionnelle des 

-
-

diversité.

Marceline Laparra

Université de Lorraine, CREM
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