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Résumé

Dans cet article nous décrivons les axes d'une démarche méthodologique en

cours de développement. Cette démarche de recherche vise à créer des systèmes de

représentations pour donner à voir et à comprendre des situations d'enseignement-ap-
prentissage. Nous présentons les fondements théoriques de ces systèmes. Ce sont des

systèmes hybrides. Nous montrons donc comment ils recourent à un type d'agence-

þ( ment mettant simultanément en relation des données textuel picturales et sonores.
À la suite de cette description, nous illustrons comment la fab ation d'un tel système

hybride a pu servir d'instrument de dialogue entre les membres d'une ingénierie coo-
pérative autour d'un fait didactique lié à la compréhension d'une fable dans une classe

de cours moyen.
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Recherches en didactiques, n"23 Techniques et outils

PRÉAMBULE

Il nous apparaît nécessaire - voire indispensable - d'avertir le lecteur, en tout
premier lieu, du défi que représente pour nous l'écriture de cet article. En effet,
tout au long de ce document, nous nous emploierons à définir ce qu'est un système
hybride texte-image-son, à en montrer certains aspects, à en expliquer certaines
fonctionnalités pour finalement en proposer quelques effets. Et tout cela, nous
nous emploierons à le faire en respectant les contraintes formelles liées à l'écriture
d'un article scientifique telle qu'elles sont communément admises aujourd'hui. Il
s'agira alors nous référer à un objet dynamique sans que celui-ci ne cohabite dans
le même espace que nos propos. Nous aurons à figer l'animé, à dénouer les næuds
du réseau des données formant le système. Nous aurons finalement à rompre avec

I'essence de ce qui constitue notre objet.

INTRODUCTION

Cet article se propose de donner à voir et à comprendre la manière dont des

systèmes entremêlant des donnéesr de nature textuelles, picturales et sonores sont
constitués et utilisés par des ingénieries coopératives2 (Sensevy & Mercier, 2007,
Sensevy, Forest, Quilio & Morales, 2013), Ces systèmes dits hybrides ont pour
noyau un film d'étude (Sensev¡ 2011), Ils reposent sur la synchronisation dudit
film d'étude avec les données qui lui sont associées. On pourrait en effet consi-
dérer ces systèmes comme mettant en relation un noyau central (le frlm d'étude
issu d'une captation en contexte d'enseignement-apprentissage, augmenté d'effets
variés) et des modules satellites associés (productions d'élèves, commentaires
du professeur ayant mis en æuvre la pratique fllmée, commentaires d'un cher-
cheur, vidéos complémentaires, document ressource, etc.). La frgure suivante rend
compte des éléments constitutifs du système :

l. Le terme < donnée > gagnerait comme nous y invite Latour (2014) dans son essai intitulé
Anti-zoom, à être remplacé par celui dì< obtenue >. Ce terme renferme selon I'auteur un
sens plus profond, renvoyant notamment au principe de connectivité qui doit animer toute
traduction d'un jeu de données par un effet de projection, http://www.bruno-latour.frlsites/
defaul t/fi les/P-l 70 -ELIASSON-FRpdf.pdf

2. Une ingénierie coopérative (Sensevy,2011 ;Sensevy et aL,2013;Lefeuvre,2013) est consti-
tuée par un collectif de professeurs, formateurs et chercheurs. Elle repose sur certains
principes, parmi lesquels : (l) I'importance donnée au travail épistémologique et épisté-
mique dans lequel chaque membre du collectif établit un rapport de première main à la
source du savoir enseigné, avant même le travail transpositif. Lactivité du collectif consiste
ensuite à construire une conception collective de cette source (pour ce qui est de cet article,
la fable Le Loup et l'agneau) ; (2) le travail en collectif pour la production de la première
version d'une séquence d'enseignement. Cette séquence est ensuite mise en æuvre par
des professeurs du collectif qui étudie alors cette première mise en æuvre, en cherchant à

améliorer la séquence pour en produire une deuxième version. Celle-ci est mise en æuvre à

son tour et fait l'objet du même type de travail, etc.
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Module donnant à voir un
document å disposition

des élèves,
synchronisé avec le fìlm

d'étude, par exemple

Annotations Annotations

Annotations Annotalions

Module donnant à voir le
commentaire d'un membre
de I'ingénierie, synchronisé

evec le f¡lm d'étude, par
exemple

Figure I : le film d'étude et ses modules satellites

Dans une première partie, nous nous emploierons à définir ce que recouvre
ttl'expression < Système Hybride Text mages-Sons ) (SHTIS). Puis, nous

donnerons à voir, par le biais de captures d'écran légendées, à quoi ressemble
ce système. Cette première partie sera conclue par des références techniques et
méthodologiques av modus operandi que nous adoptons lorsque nous créons un
SHTIS. Nous y expliciterons aussi l'ontogenèse du SHTIS et les fondements théo-
riques sous-jacents.

Dans une seconde partie, nous constaterons en quoi le SHTIS a pu servir
d'instrument de dialogue au sein d'une l'ingénierie en cours. Puis en quoi les
échanges ont permis la production d'un SHTIS complémentaire donnant à voir
et à comprendre un fait didactique particulier illustrant les limites d'une stratégie
professorale et conduisant à la production d'une stratégie alternative. Nous expli-
querons alors en quoi ce SHTIS complémentaire peut dépasser le cadre du public
représenté par les membres de l'ingénierie.

En guise de conclusion, nous inviterons le lecteur à voir l'utilisation des SHTIS
dans des ingénieries comme le germe d'un programme de recherche amenant à

e( la reconfiguration théoriquTméthodologique et épistémologique des habitudes
de recherche.
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du professeur,

synchronisé avec le film
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Le rlrlt o'Éruoe coMME NoyAU cENTRAL

DANS LA coNcEPTIoN DU SYSIÈME

Module donnant à voir la
scène sous un autre angle
de prise de vue. synchroni-
sé avec le film d'étude, par

exemple
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DÉFINITIONS DE TRAVAIL, DESCRIPTION ET ASPECTS
TECHNIQUES

Nous proposons ici un certain nombre de définitions de travail en progres-
sion logique, que nous allons exemplifier dans la suite <le I'article. Une première
défrnition de travail consisterait à considérer le SHTIS comme un espace de

représentation où cohabitent des données de natures anølogiques (i.e. l'image),
digitales (i.e. le texte) et analogiques-digitales (i.e. le son, la vidéo), La cohabitation
deì données de nature analogiques, digitales et analogiques-digitales en un seul
espace permet une première forme de représentation du monde. Le recours à cette
forme de pluralisme descriptif (Descombes, 1998, p. 6) donne au SHTIS sa fonc-
tion essentielle: donner ò voir et à comprendre tne pratique.

Les données présentes dans les SHTIS entretiennent des relations entre elles.

Ainsi, la défrnition précédente peut-elle évoluer vers la suivante : le SHTIS est

un système de représentations où des données de nøtures anølogiques, digitales
et analogiques-digitales s'ønnotent réciproquement (Sensev¡ 2011). Ici,.l'espace
devient système dãns Ia mesure oir les objets qui composent ledit espace n'existent
que les uns en rapport aux autres. Ces rapports sont ceux des annotations réci-
proques. Ainsi, I'image peut annoter3 du texte, le texte peut annoter le son, le son

g¡þeulannoter I'image et vice versa. De sorte qugdans cette dynamique d'anno-
tations réciproques, le système propose in fne une certaine forme de réalité < en
soi >.

Cette forme est rendue possible par les correspondances que le concepteur
du système a pu souligner entre les données composant le système. En d'autres
termes le concepteur, par la création de ces correspondances, permet des focali-
sations particulières sur certains aspects du monde. Ces focalisations permettent
de mieux comprendre ces aspects, par le couplage entre le choix des représenta-
tions particulièrement fertiles dans cette recherche de compréhension augmentée,
et leurs ancrages dans une dynamique d'annotations réciproques avec le fiIm
d'étude. Le fait de penser ce couplage incite à produire une nouvelle version de
la définition du SHTIS. Ce dernier devient un système de représentations mises en

intrigue où des données de nature analogiques, digitøles et analogiques-digitales
s'annotent réciproquement.En effet, comme nous venons de l'évoquer,le concep-
teur du système, en choisissant de créer un certain rapport d'annotation entre
deux données, opte pour une manière de décrire la réalité. C'est en cela que Ie

système est une mise en intrigue,le résultat du parti pris descriptif du concepteur
qui ne se limite pas à donner à voir le moment précis de la séance, mais qui la lie
dynamiquement à son histoire. Cette opération de mise en intrigue doit être vue
comme un << tout configurationnel >> (Ricoeur, p. 109) qui consiste à sélectionner

@
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3. Le terme annotation renvoie au fait qu'un élément sémiotique, quelle que soit sa nature
analogique ou digitale, peut en annoter un autre, c'est-à-dire le faire voir autrement, le

renseigner. Ce faisant, le concepteur du système peut être vu de façon analogue à un ensei-
gnant qui constituerait le milieu d'une situation didactique. En présentant des éléments

s'annotant réciproquement, il donne certaines clés de compréhension de la situation en

mettant I'accent sur les éléments constitutifs du problème à résoudre par exemple.
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et arranger les évènements et les actions racontés. Cette mise en intrigue, enfin,
ne doit pas être confondue comme nous y invite Dufour (2014) avec la notion de
< description d'actions > qui consiste quant à elle à << relater des faits > dans une
configuration strictement chronologique.

La nature des données, agencées de manière à permettre leur annotation réci-
proque, de même que leur quantité et la portion de réalité que le système souhaite
représenter, amène à considérer le SHTIS comme plus ou moins complexe. Ainsi,
Forest (2006, p. 2a7) présentait déjà une première forme de SHTIS lorsqu'il
proposait de matérialiser I'unité cle base de ses analyses par des << photogrammes >>

(cf. figure 1).

[å mpidité du dóplacenren! et le dótournement du regard ct du corps mtrquent hicn la rupture cntre

I'acticité precedente, menée avec les CEl, et celle qui s'annonce. On observe qrrc le discours

s'adresse aux CEI autânt qu'aux CIr (Ieg & vont ramasser',., et non çaas aLlez

¡¿m¿sse¡) alors qrn la proxémique märquo sans ambiguTtc un rapprræhemenr des CP. On fÆut

consiclérer aínsi u¡rc double sþihcation du discor¡¡s et de la proxémie. qui permct au profcsseur de

signilìer aux CEI qu'ils continuent de fake partie de la classe. mais qu'ils ne dcrivent plus le

déranger, car il s'apprête clairement å travailler avec ol¿t CP".

Figure I : Photogramme issu de Forest, 2006, p.260

Plus récemment, Sensevy & Forest (2011) produisaient une analyse des effets
de double sémiosea lors d'une situation de lecture conjointe d'un ouvrage tactile
par un élève déficientvisuel et son professeur (cf. figure 2).

Pour servir leur propos, Sensevy & Forest ont procédé à l'adjonction d'osten-
sifss sur les captures issues de la vidéo native. Ces ostensifspermettent de mettre

4. Pour apprendre les élèves doivent, d'une part, déchiffrer les signes (verbaux et non verbaux)
plus ou moins intentionnels fournis par le professeur, sur le fond de toutes les formes symbo-
liques déjà là, connues d'eux et partagées avec le professeur. D'autre part, ils doivent aussi

déchiffrer les signes, liés aux formes syrnboliques à connaître, présents dans ìa situation. Ce

double déchìffrage c'est la double sémiose.
5. Nous parlerons d'objet ostensif - du latin ostendere, ( montrer, présenter avec insistatrce > -

pour nous référer à tout objet ayant une nature sensible, une certaine matérialité, et qui, de
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Le regad du profesr se
dáotnne totalemenf des
a¡,¡tr€s élèves, pour se

diriger vers le groupe de

CP. II n'est pas fxé sur un
éleve, mais surplombe
plutôt le groupe.
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discours est produit,
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I'accent sur les zones explorées par l'élève ou bien encore sur ces stratégies d'ex-
ploration haptique (tactile).

General loc¡tisr phase: lhe sfudcnl
r¡scs the lefl irdex lo loc¿te the
*car" elernen! *{¡ife (he right hand
rccogrrizes lhe uùole clerncnl
"hcadl. I¡¡ lhc samc timc ll¡c tirumb
$Erts lo explore the ¡rc,w çlernenl
(ttp'belly*}.

Spccific e.xploration phse (l): the
strdeilt €nacls a verlic¡l cxploration
of the new elemerl-

cxploration úåsc (:):
disroci¿tiYe explcr

In particular, drc focuscs on
thc hingc bcfiryccn ttrc r lre¿d n

element and tk rrewclcment-

Figure 2 : Photogrammes issus de Sensevy & Forest, 2011

Santini, Sensev¡ Forest et Blocher (soumis), quant à eux, ont récemment
produit un travail sur des photogrammes en leur adjoignant une vignette présen-
tant la silhouette des acteurs en ieu (cf. figure 3). Cette technique, issue des travaux
de Winkin (1996) permet à la fois d'épurer Ia scène que lbn souhaite donner à

voir et à comprendre, tout en focalisant l'attention sur des éléments jugés sail-
lants. Ainsi, Santini & al. précisent-ils : << This seeing-as ffiust be uiewed here øs a
pørticular mode of representing a form of reality extracted from the class video [...].
The silhouette can constitute a privileged Point of entry from which the reader can
gain a sequential understanding of what the researcher wishes him or her to see ønd
understand >. Cette opération dite de < silhouettage )) ou ( délinéation )) présente
également I'intérêt d'assurer << une transition entre le verbe et l'imøge > (Winkin,

ce fait, acquiert pour le sujet humain une réalité perceptible (Chevallard, 2006),

@

Spccific explortion phasc (5): tlrc

ludents exploros tlrc ¡rew elemcn!
in seeæh of new diflercntial
propertiet (ofrer ttno tsxtnrç)

Spciñc cxploration ptrasc (3): ttrc
studeÉt foclFe,¡ on ttre new clement.
Sh¿ fcels {h'€ tsxh¡fc of dç new
clcmenl

S¡rc.cifrc splorafion phæc (4): ttrc
Sudeüt verifica llle +ecific loc¡tion
ofthe "belly"

Tz Wutt <'øtt it rcprevnt, ac*nding
ft¡ tutu? S: ?Ï¡¿ áclly
Tz wlml Ís tha slnpe ottlu bcll¡,? +
eznyou telt me 1lø shøpc.?

Sz ¡onnd,mm
Tt lr's a rcund? I do nol totdlh
4Efee
S: anovøl

S (St¡¡dentl¡ Thc t*valcr+
T (feaóerl: 'l}'i¡ is thc swcatcr?
Sr Up-rløo
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1996,p.167).Icile verbe est représentepar la légende récurrente quel que soit le
type d'image illustrée. La figure suivante fait état du type de système produit.

P ¡rouEe I'sdrcit du ta
bteau oh sera fixé le tabteau

agrandi

F monte l'eudroit dt¡ tableeu aù
sera fixê le tableau êgraüdi

P ¡route I'e¡r&ait
du ableau où sera fixè
le tóleau aer¡ndi

o\Figure 3 : Photogrammes issus de Santini, Sensev¡ Forest & Blocher {- rc. Jo¡

Les SHTIS que nous concevons visent à augmenter le potentiel de ces deux
exemples de systèmes en proposant un objet animé ayant pour élément central
Le film d'étude (Sensev¡ 2012). Nous nommons ici < film d'étude > le film de la
pratique amené à faire lbbjet d'une anaþe didactique.

tE SYSTÈME HYBRIDE-TEXTE-IMAGE-SON (SHTIS) : DES
ÉTÉunNTS DE GENÈSE

La forme que recouvre le SHTIS tel que nous le concevons est le fruit d'un
travail de conception qui a pris sa source dans le travail en cours d'un groupe de
recherche. Notre travail dans ce groupe a notamment consisté à donner à voir et
à comprendre grâce au SHTIS Ia mise en æuvre d'une séquence d'enseignement
dans une classe, Cette mise en æuvre a été filmée au moyen de deux caméras (une
fixe et une mobile) et a également fait lbbjet d'un recueil des documents utilisés à
l'échelle de la séquence.

Le SHTIS a fait lbbjet d'un premier visionnage au sein de I'ingénierie.
Ce premier temps a permis notamment d'éprouver l'ergonomie du système.
Lensemble des témoignages recueillis à l'issue de ce premier temps a alors donné
lieu à la production d'une version améliorée du SHTIS. C'est à partir de cette
version améliorée que nous avons stabilisé la forme actuelle du SHTIS lorsque
celui-ci est dift'usé au sein d'une ingénierie.
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Dans la section qui suit, nous proposorls une première description, o hors-
sol >, du SHTIS, c'est-à-dire décontextualisée, privée du réseau nourricier des
éléments synchronisés en annotations réciproques. Lanalyse visant à considérer
le SHTIS comme un instrument de dialogue d'ingénierie et de compréhension
d'un fait didactique fera l'objet de la section suivante.

Une première description < hors-sol >

Le système est conçu sur la base des dimensions d'un frlm haute définition
pour permettre à la fois une lecture sur un terminal personnel et en mode collectif
(vidéoprojecteur). Ce en effet de conserverlefilm d'étude

ril dans une dimension ), tout en ménageant suffisamment
de place sur l'écran p

*,ow'\"*'
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F:€vs t/añ lô rrnk ld vtoìa vêrrìôñ
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€ro!ç9: et o vo f æltfe d'æçø(, æ vd dtcaler æmue euhì: poF
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qo J y ô det mlolll qu¡ n ffl Þgr cffÞr! cè qu'on dþ¡l lcËê ? IlÞmot
W eJfcc qu6 î, ¿r'or ¡Þr cq(ri3 ?

Figure 4 : vue générale du SHTIS

La vidéo est pourvue d'un < timecode > au 25' de seconde. Du fait du montage
narratif opéré.par le concepteur, certains arrêts sur image entraînent un décalage
entre le temps de la séance et le temps du système. Le timecode se décline alors
selon ces deux temps particuliers6. La capture suivante donne à voir le time code
natif de la séance (cerclé en rouge pour l'occasion) et le timecode du SHTIS (cerclé

X pour lbccasion).

Le décalage entre les deux timecode s'explique par les pauses, arrêts sur image, ralentis ou
autres effet interrompant la chronologie naturelle de Ia séance. La présence du timecode du
SHTIS permet également d'augmenter la précision du dialogue de d'ingénierie.
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Eè"e : b voio
P ì Lo rqùe c'ëló*e I

P : Lo vqrbo (h b vË¡¡on de þoñ dg to tonldm,/++ vø oåez ool ce
docu'Mt lÒ +t ¡'rôir w &þrrd M¡¡ lór @oplyær doJ q¡te
Orû-Fèr €l ff vo € meth€ d'Gcqd d w afrculs ñnFòlo €uñrì Þtr
polvú t èc¡ke g!€ porqteæ de clolc/ ço vü pdctl cþi ? sl<e
qrr'¡ y o d€r mto.lt qi n'øl æt corç.È ce qu'ø oÍqill lde ? lhqq
tu'õl<o qw h, ñ'6 pø cdrprir ?

@

Figure 5 : un SHTIS pourvu de deux time code

Une frise interactive permet à la fois de prendre connaissance de ce qui se joue
dans Ia scène sélectionnée, mais également de naviguer à I'intérieur de la séance.
Cette frise peut être pensée comme un < simple > menu permettant la navigation,
mais également comme un synopsis.

P :Tout ? Qui
Timéo: Boh lr

le lobleou qr
P:Oui
Timéo : El e
d'occord pr
euh nolre fo
P :Ouil
Elève : <inot
Timéo: non
Elève : Ah dr
P :Alon pour
ò distribuerl

Figure 6 : Un SHTIS pourvu d'une frise interactive

@
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Le système propose également une transcription verbatim synchronisée
selon les normes de transcriptions issues de Vion (1992)?. Le fait de concevoir
des systèmes de grandes dimensions permet, comme nous l'évoquions précé-
demment, de conserver l'affichage du transcript pendant plusieurs dizaines de
secondes, dans une taille de police suffisante pour une lecture en vidéoprojection.
En outre, il est possible d'utiliser des codes couleur permettant de repérer aisé-
ment le statut du locuteur (i.e. : bleu pour les élèves, noir pour Ie professeur). Les
captures suivantes proposent l'état du SHTIS à 00 :19 :03 :27 puis à 00 :21 :02:25.

P : Est-ce que je pourq¡ovo¡r I'oltention de tout le monde ?++ Solène prête
? ++ Je vois + on vo d'obwdlJ'ottends Bleuen / On vo d'obord s'occuper
d'une première port¡e ++i'vous propose de surligner en joune [mcnípule les
options de surlignoge du TBll /Mince c'est pos ço
Elève : Oui mois c'est du loune sur du loune
P : Oui mois ço devroit se voir quond même [Surlîgne en ¡oune lo première
portie de I'extroit I I +++ est ce que sur vofre feuille de couleur vous pouvez
surligner ce que i'oisurligné ou tobleou oinsi que sur votre feuille blonche
[montre le PTC dishibué préoloblemenfl

P : Co y est c'est foil pour tout le monde ? Alors mcintenont j'vois vous
demonder de prendre vofre feu¡lle porophrose de groupe + tout le monde
f 'o ? + Ht j'vois vous d'mqnder de surligner + en jaune de lo même couleur
ce qui conespond + ò c'uqon o sutligner en jcune sur le + texte de Lo
Fontcine/ bt-ce que quelqu'un donc pe

Figure 7 :Un SHTIS pourvu d'un transcript synchronisé

7. Un aperçu des normes utilisées et de leur signification est consultable en annexe du présent
article.
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Le format < haute définition > autorise également I'affichage en < écrans
multiples > (synchronisés ou non). Ci-dessous en haut à gauche le frlm issu de la
caméra fixe celui d'une première camera mobile en haut à droite et celui d'une
seconde en bas à droite.

Figure 8 : Un SHTIS permettant l'affichage en écrans multiples

nr Le système propose également des effets d'ostension dynamique. Ici par
n exemple, une flèche clignotante permet de repérer facilement l'élève qui a la parole.

J-v\I,L

@

l€.\rri<* [-L"dø t* \à. \\S^o- 8 àx b" \u \qç^*
a.J..' L qò1.t^"^ 

Î>^Ñ"er'ìf-
a.Þ U}.Sùr\^)

\t^8- R',lr T(ü aÀ {\r"ò"
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P;ll voovecþmof?
Bève: <lnoudible>
P: Le "qui" comdète quel mot ?

Elève: "bougeoil"
P : Nous donne des inlormotlons sur quel rnof ?

Elève l 8oh c'esl l'ogneou ?
P: Le "qu

Techniques et outils

@

P : Þonc vous enlendez ce
+ Qui bouge un peu
Elève : <inqudible>
P: Ouond on lonce un coíll
Elève : <ço foil des ronds
P: Des cercles/ Est-ce que (
sens lò ou pos esl-ce que c
l'eou qui bóugê ou pos ?
ufilisé les dictionnohes on lè
Léocodio r Boh oui porc
donc du coup cresl un P€
P: C'esi I'onde quondço b
quond on þtle un coilou c

ces ondes lò ou pos ?

limóo ; Oui porce que qu
boh ço vo folre des p'tlle:
P: N¡no
Nino : Mols onde ço v¡enl
P : Onde ço vient de ondul
Nlno: <lnoudíl¡le>
P : On vérifie¡o ço dons le c
Dlwdn r þ sols je sois
P:Oui
o¡won i qvond íl boit ço I

[Mlme I'ogneou en holn c
P : Oui ço foil bouger I'eou
louf ò l'heure + on veno tc
roisons pourquoi est-ca qu'
Lukos qu'il o fo porolel
Lukõs : Boh porce què eul
qul <...>
P : Le quÍ c'est un/ il vo qve
Lukos : Boh qvec euh "do

@

Figure 9 : Un SHTIS pourvu d'ostensifs

Plusieurs effets de loupe et d'agrandissement sont également utilisés pour (i)
rendre compte d'événements peu ou pas accessibles au seul moyen útfilm d'étude
non raffinés, (ii) jugés clés par le concepteur et demandant un traitement parti-
culier dans Ie but dè donner à voir et à comprendre. Ci-dessous un premier effet
proposant une fenêtre zoomant sur l'action du professeur. Cette fenêtre, synchro-
nisée avec le film d'étude s'intègre par adjonction au système.

8. Nous entendons ici I'expression < film d'étude non raffiné )) comme proche de celle de < film
d'étude natif >, c'est-à-dire n'ayant subi aucune transformation (coupe, mise eu intrigue,
montage, etc.).
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JP ; Donc vour enlendee ce cnre dìt Diwon ? ll dll qu'une
+ Ou¡ bougc un peu
Élève : 4inoud¡Þlo>
P : QEnd on lonce un coüou doru l'eou ço lol dê5 ondei
Elòv€ : <çô fÖil d6e rond: ?>
P i D€r carcles/ Esl{s que euh I'onde dofll ls f€xl€ da (o Fonl
rom lò ou pos esl-cê qus c',ôto¡l d6 ffd€r donc quond on k
l'oou qu¡ bougs o

qús pouroll verfr írþ
'loblêou c6 qul conèipofid ou
flonô quê Monoo mñþrrb
è1e3d'gccqdovecMom 9
Elèvas : orr:::

l6xle ? Moño'o r+r lu prênd3 þ ¡{rr¡gñeu ic¡
lea oplioru cre rútgno€€' N lBll +++ Vous

P: QriomboufechoJe?oü
Aàve: Moíl'o[ por mb'qu¡ bougeoil"
P : Abas l'os pqJlAbrs e¡k<e qJe ço vo ovec "SJi bo{rgpoil" ?
E¡èvå : o0l
Clèvó : oul
P ; Alcrs on dll poúquoí + Abxie + Porrguol A +/ Ou¡
Dlwoñ : Une ondè u16 euh <.,,> d'ùne oñdc ptre er bo¡ c'eJl uñe 6ou
qú bouge
F:tu drw çô où ?
Diwoñ 1A lo léló
P ' A kr lélá r{'tr.drl

Figure 10 : Illustration de l'effet d'agrandissement par adionction.

Dans cet autre exemple, le zoom est opéré directement sur le film d'étude.
Nous ne sommes plus dans < I'adjonction l>, mais dans n la superposition >. @

@
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P : Est-ce que euh:: est-ce que quelqu'un pounoit venir surligner sur le
tobleou ce quicorespond ou texte ? Monoo +++ tu prends le surligneurici
[tondis gue Monoo mÕnipule les options de surlignoges ou TBI] +++ Vous
êtes d'occqd ovec Monoo ?
Elèves : ouí:::
P: Quio mís outre chose ? Oui
Elève:

Figure lObis : Illustration de l'effet d'agrandissement par superposition D(

Comme nous l'évoquions,l'accès aux ressources mobilisées dans l'instant par
le professeur etlou les élèves ou utilisées lors de séances précédentes, est également
rendu possible.

@
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P:VosyAlexis
Alex¡s : "un ógneou buvôil"
P : "un ogneou buvoit" ++/Alor5¡e v
demonder ++ donc moi j'vois écrirt
mis d'occord el j'vois demonder ò c
porce que lo feuille joune ço vo êke
copier c'que j'écris pour lo porophr
en rnême temps

P : On posse ou deuxièrn€ vors fe I

puro" + qu'esl-ce que vous ovez sé
+++ Qu'esl-ce que vous propotez F

TÌméo ; "dons le couronl d'une er
Elève : ouois
P : "Dons le couronl + d'un€ eoL
d'occord ?
Elèves: d'occord
P : Soléñe e
Solêne : Nous on o mis "dons le cc
P : "Dons l€ couronl d'une rivière" +

lllo-Moy : J'suh d'occord porco c
nrlsseou
P : Ah oui tu porlols lou 1òl'h€(,re d
loi lu préfères un rubseou ? C'esl
occepter un rubseou ?

Elèves: <...>
P : Esf-ce qu'on peut occepler une
Elève: non
Elève : Oul
P : Esl-ce que Lo Fonloine précise
Elèv

@ @

rct!üdc¿ àâ mùê d'æcdd poú
éqi€ @ flaptyo€ . cþ d65d du grdJpe cfqs on vo ¡e mllre
d'qød dorc l@lé lo clors poi, âqt6 w pqoplvqo . du måm
c¡tqil t qw erÀ g(E qelul d t{er

Figures ll : Un SHTIS donnant accès aux ressources mobilisées

lX d ¡td pkr dù r.O.
lu'GpÈh

E l¡rñ6 6 k

bffi9

# N d6gs tç

¡iÉ
a
þEil

hD dr n'. Þ 
'w*
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Ce premier temps de description opéré, il nous semble pertinent de traiter de
la manière très concrète de concevoir le SHTIS.

Quelques considérations techniques
Il est peu courant, pour des raisons que I'on peinerait à formuler, qu'un écrit en

sciences humaines < s'attarde > sur les considérations techniques qui permettent la
création d'un objet. Ainsi, on peut traiter de la modélisation d'un concept jugé clé
dans un champ particulier, on peut décrire précisément ce concept, aboutir à sa

formalisation en un modèle, souvent complexe, sans avoir accès à quelque indice
de la manière dont le modèle, en tant qubbjet, a été créé.

Lobjet des lignes qui suivent est de pallier ce manque en décrivant le système
de contraintes et les réponses techniques adoptées. Il s'agit in fine d'intégrer la
dimension technique à l'ontogenèse du SHTIS. Ainsi, de notre point de vue, la
création d'un SHTIS a dû répondre à deux groupes de contraintes, répondant
à deux usages différents : en effet, un premier usage du SHTIS est de se laisser

qui a été produit. C

X erne le maniement
relevant (i) du cho

nisation du film d'étude avec les données associées telles que nous avons pu les
décrire précédemment, mais également, (iii) de la production d'effets dynamiques
variés tels que nous avons pu les montrer précédemment.

Pour répondre à ces contraintes, nous avons opté pour l'utilisation d'un
logiciel de montage vidéoe. La contrainte de synchronisation a notamment été
déterminante dans ce choix. Le second usagero possible du SHTIS est un vision-
nage désynchronisé du montage narratif opéré par le concepteur. Cet usage a

donné lieu à I'identification d'un second groupe de contraintes.
Ce second groupe de contraintes est lié à I'interactivité du SHTIS. Bien qu'en-

core en cours de prise en charge, il a lui aussi pu se décliner en sous problèmes liés
à (i) l'accès désynchronisé du montage narratif à une ressource particulière, ou
bien encore à (ii) la navigation dans la frise synoptique.

Si nous avons rapidement opté pour le format Mp4 comme format de sortie, du
fait de sa reconnaissance généralisée par les navigateurs actuels, ce format comme
la plupart des formats vidéos ne permet pas l'inclusion de liens hypertexte. Il a
donc fallu, pour répondre aux enjeux du second groupe de contraintes, opter pour
l'inclusion du fichier vidéo dans une page web. La figure suivante donne à voir
I'interface d'accès au SHTIS telle que nous la proposons actuellement :

9. A ce jour, nous utilisons la suite Adobe Master Collection CS5 proposant un ensemble de

logiciel professionnels teìs qulfter Effects, Premiere, Photoshop et, Dreatnweaver.
10. Notons que ce second type d'usage pourrait rapidement se voir augmenté de fonctionnalités

encore plus complexes. Ainsi, nous travaillons actuellement à I'annotation du SHTIS par
I'utilisateur.

@
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Figure 12 : Vue générale <le l'interface web

Nous l'évoquions, l'identification des contraintes techniques et leur mode
de résolution tel qu'il vient d'être décrit relatent l'ontogenèse des SHTIS. Pour
compléter cette narration, il convient de décliner quelques aspects théoriques
intimement liés à la conception des SHTIS, à leur mode d'existence (Simondon,
1es8).

@

I : ÈJold or lon.c Lr coi[a &n] læDça toll dot sdot
ÊêvG : <ço Li'dc! Èñ& ?¡
P: D€! cscÞ6/ Élic€ w srl ond€ caa! lè.o¡JÉ 3e Lc Fonloirr€ c'åol dc6 ce
¡tra èouæiorlco qJEc'åloìr€þi $cs øncato+: oßlfaÐ Lrcoloucitr
i's qui tpJF or Fr ? élr€ +Ji F'b & .d:c €nde 6 I ißh ver tæ
,{R¡ k d¡cFþrrirÉ! 6lè?â lc roh
iáæod€ : ¿a¡ oui F ¿e quâ !¡ c'èil &.ó Þ coænl s
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Film d'étude, montage narratif et mise en intrigue
Le système que nous produisons est inscrit dans la perspective de la théorie

de l'action conjointe en didactique (Sensevy & Mercier,2007, Sensev¡ 2011) et
des méthodologies qui animent et nourrissent cette théorie. Au plan conceptuel,
la théorie repose sur l'hypothèse selon laquelle la production de sens, dans les

relations humaines, et dans une culture, repose sur I'action conjointe des partici-
pants à cette culture. Cette hypothèse attribue aux formes symboliques et à leur
reconnaissance une importance cruciale dans l'action conjointe (cf. notamment
Sensev¡ 2015).

Dans une telle perspective, Sensevy (2011, p.2I7) consacre un chapitre de son

ouvrage à << montrer l'ødéquation de ce qu'on pourrait appeler le film d'étude à

I'épistémologie sous-jacente ò la théorie de l'øction conjointe en didactiq¿le >. Plus
loln, I'auteui indique quele film d'étude pourrait jouer < un rôle majeur dans la
production d'une instrumentation en sciences de l'homme et de la société > (ibid.).

La place dufilm d'étude s'inscrit dans cette logique. Une place centrale oir
le fiIm d'étude est progressivement rafrné, puis augmenté pour servir in fnele
dialogue permis par le système en général. Ici,le rafñnage est une étape de concep-
tion importante dans la mesure oir celle-ci renvoie à ce que nous nommions
( montage narratif >, c'est-à-dire un mornent précis oìtle film d'étude dont nous
expliquions précédemment qu'il représentait le film natif de la séance, est enrichi
d'éléments non accessibles par son seul biais.

Par exemple, l'effet de loupe sur une partie du tableau, dont la perception ne

qserait pas assurée par la seule vue permise par le fiIm d'étude, est un
exemple de ce type d'enrichissement. De même, Ie fait de donner à voir des
productions d'élèves issues d'une séance précédente, participe à ce que Sensevy
(2011) nomme la mise en intrigue didactique lors de la conception du SHTIS : < lla
mise en intrigue] consiste dans l'opération de mise en connexion d'événements
successifs, un événement antécédent étant vu comme une possible source d'un
événement postérieur > (p.261). Dans le cadre d'un SHTIS, pouvoir connecter et
rendre acceisibles ces événements, de façon synchrone, c'est donner la possibilité
de produire logiquement et dynamiquement un récit de ces événements.

I-lacte éditorial que recouvre la transformation des événements en intrigue
didactique suppose une démarche particulière pourla conception du SHTIS.Cette
démarche est celle de la mise en disposition. Pour cela, il faut que Ia mise à dispo-
sition clu film d'étude ( llon raffiné > soit au cæur d'une disposition spatiale et
temporelle (propre au SHTIS) afln de permettre au lecteur de faire les connexions
entre des événements, d'y référer autant que nécessaire, pour lui permettre de voir
et comprendre l'intrigue didactique proposée par le concepteur du SHTIS. C'est
cela la mise en disposition.

Les illustrations suivantes proposent la vision par le seul recours au film
d'étude non raffiné (Figure 13) et la vision mise en intrigue construite dans Ie

SHTIS (Figure l3bis).
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Figure 13 : Ce que donne à voir le frlm non raffiné

@
P : El opràr -donf þ cwonl d'uæ dúe púo" dorE ço
ffi b qilê dè b ldtiô ?
tllon l ßcñ
P : 

^bc 
q yq regsder i ). iþ Fod près <le l'cdnotw ps nodlkt l qrfKhogE

do t8¡l Eli a qE ço rc ræ co qJist sl€né ñ ¡'@ ù po ? ¿4'cloß
lo coimt d'w ondo Frc" ++ ço rc oW @ p6 3Os cdo.t oll-co q6 ço rc
@bÉtþd'@à0
$*s i ù¡on
P : Co rc ovæ lo pql¡g iwre w pø ?

Elève : oü
flèv€ i Õui
Bèv€ i boh mn ovsc ¡i c€vrlèmg
Bèv6 i boñ ¡ì Íondi5 euo P rel(re {onipulq l€ TBll
P : E l-@ e! dar6 ællé fslb [à e¡e vo ffi lo Þølþ þw du lertè de (o
Fslok€ il Þqt
E¡àvat , OLt
Elàec ; qu

f 6 d'æcdd l5'oúæ ò Lü@l H*r çq rc ovæ ço pdñe de !t
d'ftød lô<lðs I t+

de lo méæ
Od c / Aldr(þrE sl<å q/'q per, F mlhe

w rdsnødor d€ preôúo + b leltg Hwhe { õl{ê
wqlõméruyú o(æl@ro@ bloñatF ãl vÐ3

qG
9*s¿

en tiæ ww wlrè volh þ v(*.þßnd.r de.lc'ol fþu ço qv'l y o
m d6 dM 6 dõ deux ÉlA€ wù elt tséloie el
pov /Chul c

Figure l3bis : Ce que donne à voir et à comprendre le SHTIS
à travers I'inclusion synchronisée du document auquel il est fait allusion

en seance
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Cette mise en intrigue suppose que le concepteur du SHTIS anticipe certaines
attentes et certains besoins du lecteur pour mieux comprendre le fait didactique
qui fait l'objet de 1'étude.

En d'autres termes, le SHTIS est conçu pour fournir un certain nombre de
signes, pour créer un certain nombre d'effets sur le lecteur comme autant de
moyens de construire une compréhension de la représentation de la réalité qui
lui est proposée. In fine le SHTIS se révèle être un espace sémiotique en tant qu'il
produit des signes en vue de leur déchiffrement (Forest, 2013), suite à la définition
d'un problème et selon un cadre spécifique.

Les illustrations suivantes traitent d'un moment où l'enseignante discute avec
les élèves de la signifrcation du mot << onde >. Le montage narratif du SHTIS a été
orienté à ce moment précis sur la gestuelle que le professeur adopte en supplément
du discours qu'elle tient à propos du mot << onde >.

LÞ]Fq' ørur r ¡qrvs q¡év,læc dr qdow w t
t Ri boJÊc m p4v
Elåß i <¡noudblo>
P : Q6nd 6 ¡tncè r c(Èqr dort l'aou ço ldl d6! ond6
Elòvr : <ço foi! dotrød¡ 9>
P : Der cqcþt/ El<g qJa 9{Á I'otrda doñ lg i€xla d€ l,o Éqllolp c'élol dos c€
fl lò d po¡ 6l@ qw c'ál.dl d€.dd6r.tdE gwrd 6lorce un c¡flø doß
l'@ q\¡ bo

@ lohlce æ q¡ +4+ lu Fßñdr þ i¡¡g|w þl
flo& qJO M(fE mnþt¡ê þa opliffi dá sfgmgor @ ¡tl t.+ VCU
élËd'æcqdwæMotEl
E òv6f ; dl:::
P: Ou{ s rÈ útrt cho$ ? Osí
ÉÙw : MdJ'd põ rÈ'q¡ bqrgodl"
P : Ah.! t'q pc/Alr¡ clf<c qÞ ço w re 'qu bqrgêotl" ç
trève , wi
EèYaIs,i
P : Alr¡ q dt pouqrd . A¡oú . Púq6¡ Ì +/ oll
Dlrcß 1 Uæ ø(þ um wb <..,> d'uæ Mdê fÈre et bch c'cil ure æu
q!í b@O!
P:luÕwçoo.ra
Etiwni^biólô
P : A lq lélé d'aclord

@

Figure 14 : Vue générale du SHTIS à l'épisode < onde >

Pour tenter de reconstituer Ie caractère dynamique de ce qui se passe dans la
fenêtre encadrée, nous proposons une série de photogrammes inspirée des chro-
nophotographies de Marey't.

ll. fules Etienne Marey est un médecin et physiologiste du XIX" siècle, considéré comme un
pionnier dans l'étude scientifrque du mouvement, et en photographie et comme n I'un des

pères du cinématograp,h¿ o, selon Canguill-rem (1990).
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Figures 15 : Vues reconstituées de ce qui se passe dans la fenêtre
< zoom sur la gestuelle >

Ainsi,la chronophotographie est une décomposition du mouvement (ici celui
du professeur) en une succession d'instantanés. Placés dans l'ordre chronolo-
gique de leur apparition ces photogrammes permettent de rendre compte de la
dynamique du mouvement tel qu'il s'est déroulé en réalité. Cette technique que
nous employons ici pour rendre compte de la dynamique d'un mouvement sur
un support statique tel qu'est l'article scientifique, permet également de rendre
accessible des phénomènes trop brefs pour être perçus à l'æil nu.

Bien entendu, dans le travail du SHTIS proprement dit, ces photogrammes
peuvent être commentés (un à un, ou selon tout autre regroupement), en fonction
des buts du concepteur du SHTIS et du collectif dans lequel il prend place.

La section suivante montre comment les deux auteurs de cet article ont
proposé un SHTIS aux membres de I'ingénierie à partir d'une séance d'enseigne-

¡1 ment conçue par I'ingénierie, mise en æuvre par un .professeurs, et qu'il était
nécessaire d'analyser collectivement. Nous montrons en quoi le SHTIS a servi
d'instrument de dialogue au sein de l'ingénierie. Puis nous décrivons comment
ce dialogue d'ingénierie a permis la production d'un SHTIS complémentaire
donnant à voir et à comprendre un fait didactique particulier. Il s'agissait d'illus-
trer les limites d'une stratégie professorale, l'analyse conduisant à la production
d'une stratégie alternative. Nous expliciterons alors en quoi ce SHTIS complémen-
aire peut dépasser Ie cadre du public représenté par les membres de l'ingénierie

rvi d'instrument de dialogue au sein d

^-¡l'ingénierie. Puis nou comment ce dialogue d'ingénierie a permis la* production d'un SHT entaire donnant à voir et à comprendre un fait
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o( didactique particulier.

LE TRAVAIL AU SEIN D'UNE INGÉNIERIE COOPÉRATIVE

Cette ingénierie coopérative (Sensevy et al., 2013 ; Sensev¡ 20lI ; Lefeuvre
et a1.,2016) se consacre actuellement à la conception et la mise en æuvre d'une
séquence d'enseignement d'une fable à l'école élémentaire. Le travail de recherche
de cette ingénierie coopérative repose notamment sur les deux principes suivants :

- le collectif de l'ingénierie travaille à la production de la première
version d'une séquence d'enseignement. Il s'agit alors d'un travail
transpositif au cours duquel une conception collective des savoirs en
jeu, précédemment élaborée, est didactisée. Cette séquence est ensuite
mise en æuvre par certains des membres du collectif (les profes-
seurs). Le collectif étudie cette première mise en æuvre, en cherchant
à améliorer la séquence pour en produire une deuxième version.
Celle-ci est mise en æuvre à son tour et fait l'objet du même type de

travail (Sensevy et ø1.,2013).
- pour étudier certains événements didactiques de la séquence

mise à l'étude et renforcer la capacité de dialogue entre les membres
de I'ingénierie, le collectif de cette ingénierie (professeurs, formateurs,
enseignants-chercheurs) s'appuie tantôt sur des films d'étude non
raffinés, tantôt sur des SHTIS conçus et mis à disposition du collectif.
Au sein des réunions de travail de l'ingénierie, I'enjeu du dialogue
porte constamment sur l'amélioration de la séquence d'enseignement
produite, à partir de fins collectivement fixées à I'action.

UN EXEMPLE DE RECOURS À UN SHTIS POUR RENFORCER
LE DIALOGUE AU SEIN DE TINGÉNINNIN

De nombreux travaux de recherche en didactique du français ont été accom-
plis sur l'enseignement des fables de la Fontaine à l'école et au collège. La revue
de didactique du Français Pratiques avait dès 1996 publié un numéro entièrement
dédié à cet enjeu. La recherche en didactique de I'enseignement des fables à l'école
primaire s'est depuis poursuivie (notamment Lebrun, 2000 ; Canvat et a1.,2006 ;

Beucher, 2010 ; Denizot et ø1.,2016). Ces travaux ont pu irriguer la construction de
I'ingénierie coopérative dont nous allons décrire ci-dessous un temps de I'activité.

Les programmes de l'école primaire (2016, p. 13, p. 65) mentionnent pour
la première fois le recours à la paraphrase comme une activité au service de la
compréhension des textes lus. Dans le cadre des travaux de recherche en didactique
étudiant le lire pour écrire et l'écrire pour lire, l'ingénierie se penche plus particu-
lièrement sur ce que recouvre cette activité de paraphrase (Fuchs, 1994 ; Dauna¡
2002; Lefeuvre et a1.,2016). Lire et paraphraser pour comprendre cette fable peut
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possible des SHTIS dans les travaux d'ingénieries coopératives. En efet, cet
èxemple concrétise des dimensions essentielles du renouvellement du dialogue de
recherche en leur sein.

Nous nous appuierons sur le dialogue à propos d'une activité de paraphraser2
dans une classe de cours moyen. Cette activité est au service de la compréhension
de lecture d'une fable de La Fontaine. Il s'agit, pour les élèves, de paraphraser un
extrait de la fable Le Loup et l'agneau. L épisode retenu ici est celui oir les élèves

se sont livrés à la paraphrase du premier vers (Un agneau se désaltérøit dans le

courant d'une onde pure).
La réunion de travail de l'ingénierie porte sur l'analyse de la mise en æuvre

conduite par le professeur de cette classe. Le recours à un SHTISI3 sous-tend la
conduite de cette réunion de l'ingénierie. Les échanges sont révélateurs de ce

recours. Par exemple, suite à un arrêt sur image du SHTIS, un membre de I'ingé-
nierie discute la paraphrase produite par un groupe d'élèves.

@
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a tant le texte et sa langue sont difficiles (Maisonneuve,
2014).

ci-dessous nous semble ainsi emblématique de la place

72. Paraphraser c'est dire (presque) la même chose autrement. Paraphraser une fable de La

Fontaine, c'est donc faciliter l'accès à la compréhension de cette fable, en suscitant les

commentaires et les échanges entre élèves pour la recherche du mot ou de la juste expression,
13. Il s'agit du SHTIS présenté de la page 6 à 11 de cet article.
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P : Est-ce que euh:: est-ce gue quelqu'un poutroit venir surl¡gner sur le
toþleou ce quiconespond ou fexte ? Monoo +++ tu prends le surligneurici
ltondis que Mqnoo mqn¡pule les opTions de surlignoges ou TBI] +++ Vous
êtes d'occord ovec Monoo ?
Elèves : oui:::
P : Quio mis outre chose ? Oui
Elève : Moi j'oi pos mis "qui bougooit"
P : Alors I'os pos/Alon esTr-ce que ça vo ovec "quibougeoif" ?

Elève : oui
Elève: oui
P : Alors on dit pourquoi+ Alexis + Pourquoi Ç +l Oui
Dlwon : Une onde une euh <...> d'une onde pure et boh c'est une eou
qui bouge

Figure 16:Zoom sur I'activité de l'élève Manoa

Pour paraphraser dans le courant d'une onde pure, ce groupe d'élèves a

produit I'expression dans Ia rivière qui bougealú (cf. figure 16). Le dialogue au sein
de l'ingénierie s'engage de la façon suivante par la prise de parole de l'un de ses

membres:

Cet extrait [du SHTIS] me semble montrer la difficulté pour
arbitrer la paraphrase qui bougeait. Il y a donc un gamin qui dit [on le
voit sur le transcript du SHTISI moi j'ai pas mis qui bougeait. L élève

Manoa, qui est au tableau, a souligné qui bougeait [c'est repérable sur
le SHTISI. Et Ià ça me semble intéressant à regarder.

@
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Autrement dit, ce membre de l'ingénierie fait I'hypothèse auprès de ses

collègues de Ia difficulté du professeur à arbitrer la proposition de qui bougeait
soulignée en jaune par Manoa au TBI : que paraphrase-t-elle exactement (onde

ou courant ?) et cette paraphrase est-elle pertinentera ? Il ne correspond donc en
aucun cas aux ondes que fait la surface de l'eau lorsqu'on lance un caillou, comme
le suggère la définition du dictionnaire à laquelle ont réferé certains élèves pour
paraphraser. Pour étayer son hypothèse, ce membre s'appuie (1) sur des indices
pris dans la mémoire immédiate de ce qui a été déjàvisionné (cet extrait me semble
montrer); mais aussi (2), simultanément, sur une référence à un propos antérieur
tenu par un élève (moi j'ai pas mis qui bougeøif) identifié à même le transcript
d'acconrpagnement de I'extrait; enfin, (3) il produit une référence directe au souli-
gnage de Manoa au TBI (encore visible sur l'arrêt sur image).

Cet exemple montre comment Ie SHTIS autorise la prise simultanée d'indices
venant duflm d'étude, du transcript s'y rapportant, et des ressources autres (écrit
du TBI, document élèves...). De notre point de vue, c'est cette possibilité qu'offre
le SHTIS d'articuler simultanément ces éléments, en lien avec la dynamique
même de la séance observée, qui amplifie le dialogue didactique. Autrement dit,
I'enregistrement de la réunion de travail nous montre que les propos tenus sont
dépendants du SHTIS (à partir de ce qu'il donne à voir en système), mais égale-
ment que le SHTIS se trouve alors annoté à son tour par les propos tenus.

Dans la poursuite de ce recours au SHTIS dans le travail au sein de l'ingé-
nierie, donnons un second exemple pour illustrer comment le SHTIS peut aider
à donner à saisir un travail d'analyse de I'ingénierie sur un fait didactique. Ainsi,
dans le cadre de la paraphrase du premier vers de la fable (toujours lors de la
même séance), le professeur étudie avec ses élèves une proposition d'un autre
groupe d'élèves. Celui-ci a proposé un agneau calmait sa soif en lieu et place de
un agneau se désaltéraif. Trois groupes d'élèves (sur quatre) ont préféré rédiger un
agneau buvait. Les intentions du professeur sont orientées par des décisions prises
précédemment dans I'ingénierie : faire paraphraser les élèves avec leurs mots, cles

mots simples compris de tous. Il engage un échange avec les élèves à partir d'une
remarque d'une élève : calmøit sa soif ça fait bizarre. Après avoir obtenu des élèves

l'idée que cette expression (calmait sa soifl était produite en langage < soutenu >

(qui ne donnait donc pas dans la < simplicité > attendue), le professeur conduit
la classe à opter povr un agneau buvait. En première lecture de cet épisode, la
nuance peut sembler minime enûe buvait ou calmait sa soif. En seconde lecture
de cet épisode, (I) calmait sa soif estplus proche sémantiquement de se désøItérait
que buvait, et (2) la remarque d'un élève sur calmait sa soif, renvoyant au recours
à un langage soutenu, questionne la nature de l'écriture d'une paraphrase d'un
texte poétique. Il y a donc un questionnement possible, pour le professeur, quant
à la relation entre le contrat de paraphrase qu'il a mis en place (des mots simples
compris de tous) et les effets du contrat au regard de cet épisode. Si le professeur
met bien en place le contrat tel que l'ingénierie I'avait pensé, alors cet exemple
en montre les limites, d'une façon simple et très repérable. Cet exemple est en

14. Rappelons que le mot onde, au XVII" siècle, était un mot du langage poétique signifiant eau

@
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effet emblématique d'une question didactique importante : s'en tenir au contrat
de paraphrase initial (les élèves doivent paraphraser avec leurs propres mots) ou
le faire évoluer pour accroître la sensibilité des élèves, non seulement à la justesse
sémantique de leur choix de mots ou expressions, mais encore à la qualité de leur
écriture de paraphrase.

Au cours de I'analyse de cet exemple, lors de la réunion de travail de l'ingénierie,
le SHTIS a été indispensable pour faire réference simultanément au transcript, au
TBI, aux documents de groupes. Il a été procédé à des arrêts sur images pour
donner, de façon synchronisée, les indices nécessaires à la compréhension du fait.
La controverse au sein de I'ingénierie a alors porté sur : fallaicil ou pas que le
professeur refuse calmait sa soif et stabilise la para de classe à un agneau

q buvait 7 Comme nous l'avons ue eu didactique sur ce que
Ia séquence et l'exempleparaphraser veut dire (pour les est essentiel

est < idéal > pour I'analyser. La stratégie professorale, ses raisons d'être, ont donc
été analysées en profondeur, conduisant à modifier la vision que le collectif de
l'ingénierie avait porté jusqu'alors sur l'activité de paraphrase. Un des membres la
reformule ainsi pendant la réunion :

Tout à I'heure dans la discussion on a avancé sur des choses
intéressantes. On a dit la paraphrase ça doit se faire avec les mots des

élèves. Mais les mots des élèves c'est toujours jusqu'à un certain point.
On devrait dire avec les mots des élèves tant que ceux-ci permettent de
rendre compte d'aussi près que possible de la réalité du texte qu'on est

en train de paraphraser. Parce que si, pour s'accrocher au seul familier,
on perd une signifrcation importante ou une subtilité importante, c'est

dommage. On a peut-être intérêt à insister sur le travail littéraire et
poétique, l'aspect artistique de la fable.

Durant les échanges autour de cet épisode sont alors nées des variations de Ia
stratégie effective du professeur, des stratégies contre-factuelles" (Sensevy, 2015;
Sensevy & Vigot, 2016, à paraître) pour élargir les façons de faire du professeur.
Le but était de mieux prendre en compte la redéfinition de l'activité de paraphrase
telle qu'elle s'actualisait au sein du collectil à savoir: ne pas perdre une significa-
tion importante de calmøit sa soif, plus proche de se désaltérait que buvait, mais
également s'inscrire dans un rapport à l'écriture de la paraphrase respectant Ia
dimension poétique de certaines expressions.

Le travail des deux chercheurs à I'origine du SHTIS (également membres du
collectif) a alors été de reprendre, de façon synchronisée, le SHTIS et I'enregis-
trement de la séance de travail de l'ingénierie. Des moments du SHTIS ont ainsi
pu être sélectionnés conservés, réorganisés puis annotés afin de mieux mettre en

15. Par stratégie contrefactuelle il faut comprendre une formulation de type : si [des élèves

agissent comme...] alors [e professeur agit comme...] ; si [e professeur agit comme...] alors

fles élèves agissent comme...]. Penser par contrefactuels c'est, pour le collectif de I'ingé-
nierie, donner accès à une pluralité d'actions possibles relatives à un fait didactique (action
qui s'est effectivement déroulée, mais aussi actions qui gagneraient à se produire). Cela
augmente la compréhension de la pratique.
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évidence le fait didactique analysé avec les stratégies contre-factuelles produites.
Le tout se présente comme un second SHTIS. À cet égard, ce nouveau SHTIS,
focalisant et orientant le travail de compréhension sur un fait didactique précis,
ne se substitue pas au premier. Il aurait vocation à pouvoir être communiqué à un
autre public que le collectif de l'ingénierie.

POUR CONCLURE PROVISOIREMENT

Les descriptions qui précèdent pourraient légitimement faire penser que le
dispositif décrit est disproportionné au regard de I'enjeu didactique. Mais il ne
faudrait pas confondre I'effet produit dans cet article par la présentation du dispo-
sitif, nécessairement détaillée, avec une complexité excessive au regard de ses fins.
D'une part, si la conception, la construction, et donc la description du dispositif
sont longues, I'utilisation dans le dialogue d'ingénierie peut être à la fois rapide et
efficace - c'est ce qu'a montré I'usage concret du SHTIS dans l'ingénierie. D'autre
part, l'enjeu didactique, ici, celui de la qualité de la paraphrase, est loin d'être
mineur. Lþmblème que représente < se désaltérait/buvait/calmait sa soif > a joué
un rôle majeur dans le dialogue d'ingénierie et dans la construction d'une pensée
commune sur Ia paraphrase, et, au-delà, sur la constitution dans cette écriture
d'un n texte du lecteur ) au sens que revêt cette expression pour les didacticiens de
la littérature (Rouxel, 2007 ; Louichon, 2015).

En conclusion, s'il est encore exploratoire, ce travail d'ingénierie en lien avec
la conception et l'utilisation de premières versions de SHTIS peut être vu comme
le germe d'un programme de recherche. Le problème que nous cherchons à traiter
par ce que nous avons nommé SHTIS se pose de la façon la plus évidente dans les
ingénieries coopératives telles que nous les concevons : créer Ies conditions néces-
saires à la densification des échanges sur I'action, qui permettent aux professeurs
et aux chercheurs de constituer en ( exemples emblématiques > des questions
qui sont à traiter dans de telles ingénieries. Le SHTIS doit être résolument conçu
comme un ( augmentateur du dialogue d'ingénierie >, dans le sens où il permet
d'instrumenter et développer un < art de la conversation > (Turkle, 2015 ; Citton,
2016) spécifique aux ingénieries coopératives >. Dans cette perspective, l'outil
SHTIS prend une dimension phénoméno-graphique, au sens ou il rend visible
des phénomènes non immédiatement perceptibles, et phénoménotechnique, au
sens otl son usage entraîne l'émergence de problèmes nouveaux. I-lexemple de la
paraphrase de << un agneøu se désaltérait >> par << un agneau calmait sa soif >>, peut
ainsi être vu comme un exemple emblématique, d'une part de la manière dont
un collectif peut penser la paraphrase, d'autre part de la nature même du travail
coopératif conjoint.

La conception et I'utilisation des premières versions de SHTIS ont une dimen-
sion exploratoire. Mais en < mettant à/en disposition > du collectif une réalité
ainsi < augmentée >, il nous semble que cet outil a vocation à supporter une
approche clinique de l'action didactique (Leutenegger, 2009). Llexpérience de son
usage conduit par ailleurs à envisager une reconfìguration théorique, métho-
dolõgique, et éþistémologique des liabitudes de recherche. Épistémologique et
méthodologique d'une part car cette reconfiguration accorde une part essentielle
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à la pratique, éthique d'autre part car elle permet la dilution du dualisme entre
chercheur et professeur en tant qu'elle s'inscrit dans une recherche de posture de
symétrie qui ne nie pas les différences, mais qui ne les absolutise pas non plus.
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ANNEXE I : CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION ISSUES DE
vroN (tggz)

@

Elément du
transcript

Signifrcation

I

\

+ ++ +++

(p. lss)

&

?t

OUI, BRAvo

Oui:, bon:::

(rire)

<úonlque>

<däccord ?>

<alors/allons>

<...> ou <rnau-
dible>

Rupture dans l'énoncé sans qu il ny ait réellement de pause

Interruption d'un énoncé suite à I'intervention
d'un interlocuteur

Pause très brève, brève, moyenne

Pause de 15 secondes

Enchaînement rapide de paroles

Indique l'intonation

Accentuation d'un mot, d'une syllabe

Allongement de la syllabe ou du phonème qui précède
(le nombre de < : > est fonction de lällongement

Description däspects du comportement verbal

Commentaire ou interprétation personnelle
du transcripteur

Séquence dont I'interprétation reste incertaine

Hésitation à transcrire l'une ou läutre de ces formes

Séquence inaudible ou incompréhensible
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@

A : tu vas bien
deouis la

dernière fois
B: cava

(bon)jour

n chépa >

Chevauchement de paroles

La partie du mot entre parenthèses n'est pas prononcée

Représentation phonético-orthographique

Liaison inhabituelle
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