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Résumé 
&HWWH�FRPPXQLFDWLRQ�V·DSSXLH�VXU�XQH�SDUWLH�GX�FRUSXV�UHFXHLOOL�GDQV�OH�FDGUH�GH�QRWUH�WUDYDLO�GH�WKqVH 
(Dupré, 2019a) qui visait à étudier des pratiques professionnelles en situation inclusive essentiellement 
dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1991, 1999)��1RWUH�REMHW�G·pWXGH�
concerne les unités localisées pour O·LQFOXVLRQ� VFRODLUH� �ULIS) au collège qui permettent à des élèves 
UHFRQQXV�LQVWLWXWLRQQHOOHPHQW�KDQGLFDSpV�G·DYRLU�XQH�VFRODULWp�HQ�FODVVH�RUGLQDLUH�WRXW�HQ�EpQpILFLDQW�G·XQ�
dispositif de soutien. Le dispositif de recueil de données nous a permis de recueillir le film de 22 séances 
de mathématiques dans quatre collèges différents. À O·LVVXH� GH� FHV� FDSWDWLRQV�� QRXV� DYRQV�PHQp� GHV�
HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� VLPSOH� HW� FURLVpH (Perez et al., 2017; Suau, 2016) avec les acteurs concernés : 
enseignants de mathématiques, professeurs des écoles en charge de la coordination du dispositif ULIS, 
DFFRPSDJQDQW�G·pOqYH�HQ�VLWXDWLRQ�de handicap . 
 
Dans cette communication, nous cherchons à étudier les effets potentiels de la vidéo dans le cadre 
G·HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� VLPSOH� HW� FURLVpH� SRXU� FH� TXL� HVW� GX� GpYHORSSHPHQW� SURIHVVLRQQHO� GHV� DFWHXUV�
amenés à collaborer ensemble dans le cadre de pratiques inclusives en mathématiques. Nous nous 
appuyons plus spécifiquement sur une pWXGH�GH�FDV�HQ�FODVVH�GH�VL[LqPH�UHODWLYH�j�O·REMHW�IUDFWLRQ� 
 

(Q�)UDQFH�� OHV�XQLWpV� ORFDOLVpHV�SRXU� O·LQFOXVLRQ�VFRODLUH� �ULIS) au sein des collèges ont connu un fort 
développement depuis la loi du 11 février 2005. Ces dispositifs permettent à des élèves reconnus 
LQVWLWXWLRQQHOOHPHQW�KDQGLFDSpV�G·DYRLU�XQH�VFRODULWp�GDQV�XQH�FODVVH�RUGLQDLUH�WRXW�HQ�EpQpILFLDQW�G·XQ�
dispositif de soutien. Dans le cadre de notre travail de thèse, nous nous sommes intéressés plus 
spécifiquement aux élèves de ces dispositifs qui sont confrontés à des apprentissages mathématiques au 
sein de la classe ordinaire et au sein du regroupement spécialisé. Dans le cadre de ces pratiques dites 
LQFOXVLYHV��QRXV�DYRQV�pWXGLp�OD�TXHVWLRQ�GH�O·DUWLFXODWLRQ�HQWUH�OD�FODVVH��V\VWqPH�GLGDFWLTue principal) et 
le regroupement spécialisé (système didactique auxiliaire) afin de mettre en évidence des conditions 
IDYRUDEOHV�HW�GHV�REVWDFOHV�SRXU�TXH�OH�V\VWqPH�GLGDFWLTXH�DX[LOLDLUH�SXLVVH�IDFLOLWHU�O·DFFqV�DX�VDYRLU�DX�
sein du système didactique principal. 

Le recueil de données V·HVW�DSSX\p�VXU�XQ�GLVSRVLWLI�SKpQRPpQR-praxéologique dans lequel la vidéo a 
occupé une place majeure. Des captations en classe et au sein du regroupement spécialisé ont été réalisées 
SHQGDQW� O·HQVHPEOH� G·XQ� FKDSLWUH� GX� SURJUamme de mathématiques. À O·LVVXH� GH� FHV� FDSWDWLRQV�� OHV�
acteurs concernés (enseignants de mathématiques, enseignants coordonnateurs, DFFRPSDJQDQWV�G·pOqYHV�
en situation de handicap1) ont pu visionner les films de leur propre pratique mais également les films de 
leurs collègues. Dans le cadre de cette communication, nous étudions les effets potentiels de la vidéo sur 

 

 

1 1RXV�XWLOLVHURQV�HQVXLWH�O·DFURQ\PH�$(6+ 
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les pratiques inclusives lors G·HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH�HW�G·DQDlyse croisée menés un mois après la fin 
des captations en classe.  

Dans une première partie, nous présenterons le contexte de notre recherche ainsi que nos outils théoriques. 
Ensuite, en nous appuyant sur une étude de cas en classe de sixième, nous observerons les moments 
UHPDUTXDEOHV�TXL�pPHUJHQW�ORUV�GHV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH�HW�FURLVpH��3RXU�ILQLU��QRXV�GLVFXWHURQV�
des effets potentiels de la vidéo sur les pratiques inclusives. 

I -  CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE 
1RWUH�WUDYDLO�GH�UHFKHUFKH�V·LQWpUHVVH�DX[�SUDWLTXHV�LQFOXVLYHV�HQ�PDWKpPDWLTXHV�DX�VHLQ�GH�GLVSRVLWLIV�
ULIS au collège. Les études relatives à ces dispositifs restent limitées. Certains auteurs ont pu mettre en 
évidence que les acteurs de ses dispositifs collaboraient mais que les pratiques de chacun changent peu 
(Ployé, 2013) ou encore que les élèves peuvent rapidement se retrouver hors-MHX�HW�TXH�O·DUWLFXODWLRQ�HQWUH�
la classe et le regroupement spécialisé est un objet absent des pratiques et des discours (Toullec-Théry & 
Pineau, 2015). Le positionnement épistémologique qui est le nôtre nous amène à considérer le système 
GLGDFWLTXH�GDQV�VD�JOREDOLWp��/RUVTX·XQ�REVWDFOH�DSSDUDLW��QRXV�QH�SDUOHURQV�donc pas de difficulté de 
O·pOqYH� RX�GH�GLIILFXOWp� GH� O·HQVHLJQDQW��&HW� REVWDFOH� VHUD� FRQVLGpUp�GDQV�XQH�YLVLRQ� V\VWpPLTXH�� QRXV�
FRQVLGpURQV� GRQF� TXH� F·HVW� FH� V\VWqPH� TXL� VH� WURXYH� HQ� GLIILFXOWp�� Nous adoptons une perspective 
GLGDFWLTXH� DILQ� G·REVHUYHU� ces pratiques dites inclusives. Pour cela, nous référons à un double cadre 
théorique ��O·DSSURFKH�FOLQLTXH�GX�GLGDFWLTXH(Leutenegger, 2000, 2009) et la théorie anthropologique du 
didactique (Chevallard, 1999).  

1 Cadre théorique 
1RWUH�YRORQWp�G·pWXGLHU�OH�système didactique ordinaire est envisagée en se situant dans une position de 
UHFKHUFKH�GRQW�OH�EXW�Q·HVW�SDV�OD participation au système enseignant. De ce fait, nous cherchons à nous 
FRQIURQWHU�DX�FRQWLQJHQW�SRXU�HQ�GpJDJHU�OHV�SDUWV�PRGpOLVDEOHV��F·HVW-à-dire « les variables génériques 
qui permettent de comprendre ce qui, dans le contingent, est spécifié » (Mercier et al., 2002, p. 10). Une 
GHV�GLIIpUHQFHV�PDMHXUHV�TXL�H[LVWH�GDQV�O·pWXGH�GX�PRQGH�RUGLQDLUH�HVW�TXH��FRQWUDLUHPHQW�DX[�WUDYDX[�
TXL�V·LQVFULYHQW�GDQV�OH�FDGUH�G·XQH�LQJpQLHULH�GLGDFWLTXH��OHV�YDULDEOHV�OLpHV�DX[�REMHWV�GH�VDYRLU�QH�VRQW�
pas contrôlées. Au moment de définir une clinique pour le didactique, Francia Leutenegger (2000) précise 
TX·LO QH�V·DJLW�SDV�G·pWXGLHU�G·XQ�SRLQW�GH�YXH�FOLQLTXH�OHV�DFWHXUV��pOqYHV��HQVHLJQDQWV���PDLV�GH�FUpHU�XQH�
« clinique des systèmes » (p. 218) DILQ� G·pWXGLHU� OHV� UHODWLRQV� DX� sein du système didactique (ou 
O·DUWLFXODWLRQ�HQWUH�GLIIpUHQWV�V\VWqPHV��HW�QRQ�O·pWXGH�GH�WHO�RX�WHO�DFWHXU�HQ�SDUWLFXOLHU� 

Les outils que nous mobilisons sont principalement issus de la théorie anthropologique du didactique 
(Chevallard, 1999). Il V·DJLW�WRXW�G·DERUG�GH�OD�QRWLRQ�GH�SUD[pRORJLH�j�WUDYHUV�OH�TXDGUXSOHW�W\SH�GH�WkFKH��
tâche, technique, théorie. Cette notion est un descripteur particulièrement adapté afin de rendre compte 
GH�O·DFWLYLWp�KXPDLQH�DX�VHLQ�GHV�V\VWqPHV�GLGDFWLTXHV�HQ�MHX��$ILQ�G·pWXGLHU�OD�G\QDPLTXH�GHV�V\VWqPHV 
dans la durée, nous mobilisons également les cadres temporels produits au sein de ces systèmes. Ces 
cadres temporels sont le temps didactique, le temps praxéologique, le capital temps et le temps personnel 
GH�O·pOqYH.  

Le temps didactique correspond au découpage du savoir dans une durée. Chevallard précise le 
IRQFWLRQQHPHQW�GH�FH�TX·LO�QRPPH�© OD�FRQWUDGLFWLRQ�DQFLHQ�QRXYHDX�GDQV�OH�SURFHVVXV�G·HQVHLJQHPHQW » 
dans les termes suivants : « SRXU�TX·XQ�REMHW�GH�VDYRLU�SXLVVH�V·LQWpJUHU�FRPPH�REMHW�G·HQVHLJQHPHQW�GDQV�
ce processus, il faut que son introduction, à tel instant de la durée didactique, le fasse apparaitre comme 
XQ�REMHW�j�GHX[�IDFHV��FRQWUDGLFWRLUHV�O·XQH�GH�O·DXWUH��'·XQH�SDUW�>«@�LO�GRLW�DSSDUDLWUH�FRPPH�QRXYeau, 
RSpUDQW�XQH�RXYHUWXUH�GDQV�OHV�IURQWLqUHV�GH�O·XQLYHUV�GH�FRQQDLVVDQFHV�GpMj�H[SORUp ; sa nouveauté permet 
TXH�VH�QRXH�j�VRQ�VXMHW��HQWUH�HQVHLJQDQW�HW�HQVHLJQp��OH�FRQWUDW�GLGDFWLTXH��>«@�HQ�XQ�VHFRQG�PRPHQW��LO�
GRLW�DSSDUDLWUH�FRPPH�DQFLHQ��F·HVW-à-dire autorisant une identification (par les enseignés) » (1991, p. 66). 
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/H� UHQRXYHOOHPHQW� GHV� REMHWV� V·REVHUYH� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� GLDOHFWLTXH� DQFLHQ�QRXYHDX� TXL� SHUPHW�
pJDOHPHQW�GH�FDUDFWpULVHU�OD�YLWHVVH�G·H[SRVLWLRQ�DX[�VDYRLUV�  

Le temps praxéologique QRXV�SHUPHW�G·REVHUYHU�O·pYROXWLRQ�GHV�SUD[éologies, en particulier lorsque le temps 
GLGDFWLTXH�Q·pYROXH�SDV��Cette notion est introduite  afin de «ௗSUpFLVHU�O·DQDO\VH�GX�WHPSV�G·HQVHLJQHPHQW�
et de la dialectique ancien/nouveauௗ» (Assude et al., 2016, p. 203). Ce cadre temporel désigne « la manière 
GRQW�O·HQVHLJQHPHQW�HVW�RUJDQLVp temporellement en tant que système praxéologique » (ibid., p. 208) ainsi, 
O·pYROXWLRQ�GDQV�O·XQH�GHV�FRPSRVDQWHV�du quadruplet qui définit une praxéologie ponctuelle se traduit 
par une évolution du temps praxéologique. Dans cette perspective, lorsque le temps didactique avance, le 
WHPSV�SUD[pRORJLTXH�DYDQFH�pJDOHPHQW��&HSHQGDQW��OD�UpFLSURTXH�Q·HVW�SDV�GH�PLVH. Nous pouvons citer 
j� WLWUH� G·LOOXVWUDWLRQ� OH� WUDYDLO� VXU� XQH� QRXYHOOH� WHFKQLTXH� UHODWLYH� j� XQH� WkFKH� DQFLHQQH : le temps 
praxéologique avance, mais GDQV�FHW�H[HPSOH�� OH� WHPSV�GLGDFWLTXH�Q·pYROXH�SDV�  /·DYDQFpH�GX�WHPSV�
SUD[pRORJLTXH�SHXW�SHUPHWWUH�GH�IDFLOLWHU�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�G·pOqYHV�GpFODUpV�HQ�GLIILFXOWp�DYHF�OH�WHPSV�
GLGDFWLTXH�GH�OD�FODVVH��/RUVTXH�O·pWXGH�SRUWH�VXU�XQH�pFKHOOH�WHPSRUHOOH�UpGXLWH��OHV�DXWHXUV�SUpFLVHQW�TX·LO�
V·DJLW� G·LQGH[HU� © OH� WHPSV� SUD[pRORJLTXH� VXU� OH� WHPSV� G·HQVHLJQHPHQW� HW� QRQ� VXU� OH� WHPSV�
G·DSSUHQWLVVDJH��(Q�HIIHW�� O·pYROXWLRQ�GHV� DSSUHQWLVVDJHV� V·DYqUH�GpOLFDWH� j�PHWWUH� HQ� pYLGHQFH » (2016, 
p. 207).  

Le capital temps, notion introduite par Assude (2005), permet de rendre compte des décisions prises par 
O·HQVHLJQDQW�HW�GH�O·LQFLGHQFH�G·XQ�SRLQW�GH�YXH�TXDOLWDWLI�VXU� OHV�FDGUHV�WHPSRUHOV�SURGXLWV� Assude le 
définit de la façon suivante: « WKH� ´REMHFWLYHµ� WLPH� FRXQWHG� GRZQ� E\� WKH� FORFN� DQG� DYDLODEOH� IRU� WKH�
classroom work: the year, the month, the day, the hour, and the minute. Such time cannot be compressed 
but represents a capital, i.e., the value attributed to each time interval depends on what can be done within 
it » (p. 187). /H�FDSLWDO�WHPSV�FRUUHVSRQG�GRQF�j�OD�YDOHXU�DWWULEXpH�DX�WHPSV�G·KRUORJH�GLVSRQLEOH�SRXU�
XQ�LQWHUYDOOH�GRQQp��/D�JHVWLRQ�GH�FH�FDSLWDO�SDU�O·HQVHLJQDQW�O·DPqQH�j�HVWLPHU�OH�FR�W�GH�FKDFXQH�GHV�
DFWLYLWpV�SDU�UDSSRUW�DX�WHPSV�G·Korloge disponible.  

/H�WHPSV�SHUVRQQHO�GH�O·pOqYH FRUUHVSRQG�SRXU�VD�SDUW�j�VD�UHODWLRQ�DX�VDYRLU�HQ�WDQW�TX·HQVHLJQp��(OOH�Q·HVW�
pas limitée au système didactique (ce cadre temporel inclut par exemple le travail dans tout autre système, 
interne ou non à l·pWDEOLVVHPHQW���PDLV� VH� FRQVWUXLW� HQ� UpIpUHQFH� DX� WHPSV�GLGDFWLTXH�TXL� OXL�� HVW� XQH�
WHPSRUDOLWp� LQVWLWXWLRQQHOOH��3RXU�0HUFLHU�� O·pOqYH�GRLW�©ௗQpJRFLHU� O·DUWLFXODWLRQ�GH�VRQ� WHPSV�SHUVRQQHO�
avec le temps officielௗ» (1992, p. 196)��/·HQVHLJQDQW�GRLW�SRXU�VD�SDUW�V·DVVXUHU�GH�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�GHV�
WHPSV�SHUVRQQHOV�GHV�pOqYHV�SDU�UDSSRUW�j�O·DYDQFpH�GX�WHPSV�GLGDFWLTXH�j�WUDYHUV�OD�SURJUHVVLRQ�TX·LO�
instaure. 

Dans le cadre de nos travaux, la vidéo occupe une place prépondérante pour recueillir des matériaux 
relatifs à la vie ordinaire des systèmes. La prochaine section va nous permettre de décrire le dispositif de 
captation en classe et la manière dont celui-ci a été conçu en lien avec notre positionnement 
épistémologique et les outils théoriques mobilisés. 

2 /¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�YLGpR�dans le dispositif de recherche 
/·XWLOLVDWLRQ� TXH� QRXV� IDLVRQV� GH� OD� YLGpR� V·LQVFULW dans le prolongement des projets PIMS (pratiques 
inclusives en milieu scolaire2��� WDQW� G·XQ� SRLQW� GH� YXH� WKpRULTXH�que méthodologique. Dans ce cadre, 
O·DQDO\VH�GHV�XVDJHV�GH�OD�YLGpR�GDQV�FH�GLVSRVLWLI�GH�UHFKHUFKH�D�SHUPLV�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�GHV�HIIHWV�
sur les pratiques enseignantes comme XQH�FXOWXUH�GH�O·REVHUYDWLRQ�RX�HQFRUH�O·pPHUJHQFH�G·XQ�GLVFRXUV�
permettant la mise en évidence de nouvelles praxéologies professionnelles (Perez et al., 2017). Nous avons 

 

 

2 3URMHWV�SRUWpV�SDU�O·XQLYHUVLWp�G·$L[-0DUVHLOOH�HW�O·XQLYHUVLWp�GH�/RUUDLQH 
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été amenés à faire évoluer le dispositif phénoméno-praxéologique de recueil de données (Dupré, 2019b) 
DILQ�G·REVHUYHU�OHV�V\VWqPHV�GLGDFWLTXHV�HQ�MHX�VXU�XQ�WHPSV�ORQJ��FHOXL�G·XQH�VpTXHQFH�G·HQVHLJQHPHQW� 

/HV�FDSWDWLRQV�DX�VHLQ�GH�OD�FODVVH�GHYDLHQW�QRXV�SHUPHWWUH�G·REVHUYHU�la vie ordinaire du ou des systèmes 
didactiques. /·RUJDQLVDWLRQ�GX�GLVSRVLWLI�GH�UHFXHLO�DXGLR�HW�YLGpR�D�WHQX�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�© observer 
XQ�V\VWqPH�GLGDFWLTXH�RUGLQDLUH�VXSSRVH�TXH�O·RQ�VH�GRQQH�OHV�PR\HQV�G·REVHUYHU�FH�TXL�D�WUDLW�à chacun 
des sous-V\VWqPHV�WRXW�HQ�FRQVHUYDQW�O·HQWLWp�Fomme unité théorique insécable » (Leutenegger, 2000, p. 
217). /D�ILJXUH���LOOXVWUH�O·RUJDQLVDWLRQ�GH�FH�GLVSRVLWLI��Nous avons donc utilisé quatre caméras afin de 
FDSWHU�OHV�DFWLRQV�GH�O·HQVHLJQDQW��$���OH�WUDYDLO�SURGXLW�SDU�O·pOqYe reconnu institutionnellement handicapé 
(B), une vue globale sur le tableau (C) HW�XQH�FDPpUD�HQ�SODQ�ODUJH�SHUPHW�G·REVHUYHU�j�OD�IRLV�O·HQVHPEOH�
de la classe (D) HW�O·HQYLURQQHPHQW�SURFKH�GH�O·pOqYH (E). Ces trois dernières proposent des plans fixes. 
/·organisation de ces appareils visait à saisir les différents sous-systèmes tout en limitant les perturbations 
au sein de la classe. 

 
Figure 1. Illustration du dispositif vidéo 

Sept enregistreurs audio individuels complètent ce dispositif afin de garder une trace des échanges 
verbaux secondaires. La transcription intégrale des séances montre que ce dispositif permet de garder 
WUDFH�GX�GLVFRXUV�SULQFLSDO��j�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH��HW�GHV�GLIIpUHQWV�GLVFRXUV�VHFRQGDLUHV��La figure 1 
rend compte également du choix réalisé pour le montage. Celui-ci est UpDOLVp�VRXV�OD�IRUPH�G·XQH�PRVDwTXH�
afin de permettre de regarder à postériori la séance avec une vue sur les différents sous-systèmes tout en 
gardant comme unité insécable le système didactique dans sa globalité3. Par ce montage en mosaïque, 
nous cherchions à nous prémunir du phénomène de cécité didactique (Roiné, 2012) lors des entretiens 
G·DQDO\VH� VLPSOH� HW� FURLVpH. Ce phénomène est défini par Roiné comme la focalisation du regard du 
SURIHVVHXU� VXU� O·intériorité des élèves. Cette idéologie mentaliste le détourne alors des instruments 
didactiques qui permettraient de réunir les conditions propres à fonder une pratique mathématique 
SHUPHWWDQW�O·DFFqV�DX[�VDYRLUV�(Roiné, 2009). 

3 /HV�HQWUHWLHQV�G¶DQDO\VH�VLPSOH�HW�FURLVée 
Avant de présenter de façon plus précise les caractéristiques GHV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH�HW�FURLVpH, 
SUpFLVRQV�WRXW�G·DERUG�TX·LOV�se distinguent des auto-confrontations simples et croisées (Clot et al., 2000). 
Géraldine Suau précise quelles sont les spécificités de ces analyses de la façon suivante : « &·HVW�GDQV�FHWWH�
méthode, la confrontation j OD�SUDWLTXH�TX·LO�QRXV�LQWpUHVVH�G·REVHUYHU��1RXV�GLIIpURQV�TXDQW�j la position 
GH�&ORW�HW�DO��VXU�OD�SRVLWLRQ�GX�FKHUFKHXU��1·pWant pas dans une situation dégradée ni dans une commande, 

 

 

3 Le time-FRGH�SHUPHW�pJDOHPHQW�GH�TXLWWHU�OD�PRVDwTXH�SRXU�UHYHQLU�VXU�O·XQH�RX�O·DXWUH�GHV�FDPpUDV�DILQ�G·REVHUYHU�
la captation en plein écran 
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FH�Q·HVW�SDV�HQ�HIIHW�OH�FKHUFKHXU�TXL�VpOHFWLRQQH�XQ�H[WUDLW��PDLV�O·DFWHXU��HQ�O·RFFXUUHQFH�O·HQVHLJQDQW��TXL�
après avoir visionnHғ la totalitpғ GH�OD�VpDQFH�FKRLVLW�XQ�H[WUDLW�TX·LO�WURXYH�©�UHPDUTXDEOH�ª��HQ�FH�VHQV�TX·LO�
le remarque dans sa pratique » (2016, p. 118)�� /H� FKHUFKHXU� DGRSWH� XQH� SRVLWLRQ� G·pFRXWH�� LO� GpEXWH�
O·HQWUHWLHQ�DYHF�XQH�XQLTXH�TXHVWLRQ��© pourquoi cet extrait-là ? ª��LELG����/·HQVHLJQDQW�H[SOLFLWH�DORUV�VD�
SUDWLTXH��F·HVW�OXL�TXL�DVVXUH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GX�FKRL[�GH�O·H[WUDLW�TX·LO�VRXKDLWH�PRQWUHU��GX�GpILOHPHQW�
GHV� LPDJHV��GHV�PLVHV� HQ�SDXVH��/RUV�GH� O·DQDO\VH� VLPSOH�� O·HQVHLJQDQW� HVW� VHXO� DYHF� OH� FKHUFKHXU�� LO� D�
VpOHFWLRQQp� XQ� FRXUW� H[WUDLW� GDQV� OH� ILOP� GH� OD� VpDQFH�� (Q� FH� TXL� FRQFHUQH� O·DQDO\VH� Froisée, les deux 
enseignants sont présents avec le chercheur. Chacun choisit un extrait dans le film de la séance de son 
pair.  

/HV�DQDO\VHV�VLPSOHV�HW�FURLVpHV�PHQpHV�GDQV�QRWUH�GLVSRVLWLI�VH�GLIIpUHQFLHQW�GH�FHOOHV�PLVHV�HQ�±XYUH�
GDQV�OH�WUDYDLO�GH�6XDX��������HQ�UDLVRQ�GX�GpFRXSDJH�GH�QRWUH�REMHW�G·pWXGH��/·pFKHOOH�WHPSRUHOOH�GH�OD�
VpTXHQFH� G·HQVHLJQHPHQW� LQGXLW� HQYLURQ� XQH� GL]Dine de séances filmées dans le système didactique 
principal (la classe de mathématiques) et environ trois séances dans le système didactique auxiliaire (le 
regroupement spécialisé). Afin de rendre le dispositif de recueil de données acceptable pour les 
ensHLJQDQWV��LO�Q·pWDLW�SDV�HQYLVDJHDEOH�GH�UpDOLVHU�XQH�DQDO\VH�VLPSOH�HW�FURLVpH�VXU�FKDFXQH�GHV�VpDQFHV��
La consigne donnée aux enseignants laissait des espaces de liberté en leur proposant de choisir trois 
moments remarquables dans une séance unique ou dans plusieurs séances, nous leur laissions ainsi la 
OLEHUWp�GH�UHYRLU�O·HQVHPEOH�GHV�VpDQFHV�RX�VLPSOHPHQW�XQH�HQ�SDUWLFXOLHU� 

3.1 /HV�HQWUHWLHQV�G¶DQDO\VH�VLPSOH 
/RUV� GHV� HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� VLPSOH�� OH� FKHUFKHXU� HVW� VHXO� DYHF� O·HQVHLJQDQW�� Dans notre corpus, ces 
HQWUHWLHQV� VRQW� GRQF� DX� QRPEUH� GH� GHX[�� /·XQ� DYHF� O·HQVHLJQDQWe GH� PDWKpPDWLTXHV� HW� O·DXWUH� DYHF�
O·HQVHLJQDQWe coordonnatrice du dispositif ULIS�� (Q� DPRQW� GH� O·HQWUHWLHQ�� O·HQVHLJQDQW� D� GLVSRVp� GH�
O·HQVHPEOH�GHV�ILOPV�GH�VHV�SURSUHV�VpDQFHV��PRQWDJH�HQ PRVDwTXH���8Q�PRLV�HQYLURQ�V·HVW�pFRXOp4 entre 
OD�ILQ�GH�OD�VpTXHQFH�HQ�FODVVH�HW�OHV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH��/D�FRQVLJQH�GRQQpH�DX[�HQVHLJQDQWV�était 
de choisir trois courts moments remarquables (entre trente secondes et une minute) parmi ces films afin 
GH�OHV�PRQWUHU�DX�FKHUFKHXU�ORUV�GH�O·HQWUHWLHQ��/RUV�GH�O·HQWUHWLHQ, une caméra filme O·HQVHLJQDQWe et une 
caméra le film de la séance diffusé sur ordinateur afin de garder traces des extraits FKRLVLV�SDU�O·HQVHLJQDQW�
mais également des moments où iO�FKRLVLW�GH�PHWWUH�HQ�SDXVH�RX�HQFRUH�GHV�LQGLFDWLRQV�JHVWXHOOHV�TX·LO�
peut faire en accompagnement de son discours. La figure 2 illustre la configuration de cet entretien. 

 

Figure 2. ,OOXVWUDWLRQ�G·XQ�HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�VLPSOH 

 

 

4 Les PRQWDJHV�HQ�PRVDwTXHV�VRQW�UpDOLVpV�j�O·LVVXH�GH�FKDTXH�VpDQFH ; cela nous a permis de proposer aux enseignants 
O·HQVHPEOH�GHV�ILOPV�TXHOTXHV�MRXUV�VHXOHPHQW�DSUqV�OD�ILQ�GH�OD�VpTXHQFH�GH�PDWKpPDWLTXHV� 
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3.2 Les entretiens G¶DQDO\VH�FURLVpH 
/HV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�FURLVpH�VRQW�SURFKHV�GH�FHX[�G·DQDO\VH�VLPSOH��/D�FRQILJXUDWLRQ�GLIIqUH�FHSHQGDQW�
dans le sens où ces entretiens réunissent le binôme enseignant et le chercheur. Cette fois chaque 
enseignante a visionné les films GH�VD�FROOqJXH�HW�FKRLVLW�j�QRXYHDX�WURLV�PRPHQWV�UHPDUTXDEOHV�TX·HOOH�
souhaite montrer à sa collègue et au chercheur. Le chercheur adopte là aussi une position de retrait et 
YHLOOH� j� FH�TXH� O·HQVHLJQDQWH�TXL� D� FKRLVL� OHV� H[WUDLWV� SXLVVH� H[SOLFLWHU� VRQ� FKRL[�� F·HVW-à-dire expliquer 
SRXUTXRL�FHV�PRPHQWV�RQW�DWWLUp�VRQ�DWWHQWLRQ��(QVXLWH��XQ�pFKDQJH�DYHF�VD�FROOqJXH�ILOPpH�SHXW�V·LQVWDOOHU��
Là encore, le chercheur est dans une posture non directive. La figure 3 illustre la configuration de ces 
entretiens qui vont se dérouler successivement, quatre semaines environ après la fin des captations en 
classe.  

 

Figure 3. ,OOXVWUDWLRQ�G·XQ�HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�FURLVpH 

/H� SUHPLHU� HQWUHWLHQ� SHUPHW� j� O·HQVHLJQDQWH� GH�PDWKpPDWLTXHV� GH� SUpVHQWHU� WURLV�PRPHQWV� TX·HOOH� D�
choisis DX�VHLQ�GX�UHJURXSHPHQW�VSpFLDOLVp��/H�VHFRQG�HQWUHWLHQ�SHUPHW�j�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�GX�
dispositif ULIS GH� SUpVHQWHU� WURLV� PRPHQWV� TX·HOOH� D� VpOHFWLRQQps dans les séances en classe de 
mathématiques. &HV�HQWUHWLHQV�SHUPHWWHQW�pJDOHPHQW�G·RIIULU�XQ�HVSDFH�GH�UHQFRQWUH�HW�G·pFKDQJH�HQWUH�
l·HQVHLJQDQWH�du système didactique principal et sa collègue en charge du système didactique auxiliaire.  

II -  ÉTUDE DE CAS ��/¶2%-(7�)5$&7,21�(1�&/$66(�'(��EME ET AU 
SEIN DU REGROUPEMENT SPECIALISE 

/·pWXGH� GH� FDV� VH� déroule dans un collège de taille moyenne du département des Vosges. Dans cet 
établissement, le dispositif ULIS HVW�LPSODQWp�GHSXLV�XQH�GL]DLQH�G·DQQpHV��Nous présenterons dans cette 
VHFRQGH�SDUWLH�WRXW�G·DERUG�des pOpPHQWV�GH�FRQWH[WH�UHODWLIV�j�O·pWXGH�Ge cas puis nous centrerons notre 
SURSRV�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�PRPHQWV�UHPDUTXDEOHV�PLV�HQ�pYLGHQFH�SDU�O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�HW�
O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�GX�GLVSRVLWLI�ULIS. 

1 3UpVHQWDWLRQ�GH�O¶pWXGH�GH�FDV 
'DQV�FHWWH�pWXGH�GH�FDV��O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�HVW�H[SpULPHQWpH��YLQJW�DQV�G·HQVHLJQHPHQW��HW�
a déjà travaillé avec des élèves du dispositif ULIS��/·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�HVW�SRXU�VD�SDUW�XQH�MHXQH�
HQVHLJQDQWH��WURLVLqPH�DQQpH�G·HQVHLJQHPHQW�� LVVXH�GX�SUHPLHU�GHJUp. Elle est, au momeQW�GH�O·pWXGH��
inscrite en formation CAPPEI5.  

 

 

5 Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 
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Nous allons nous intéresser plus particulièrement à Caroline qui est une élève de sixième. Comme nous 
O·DYRQV�SUpFLVp�SUpFpGHPPHQW��QRWUH�SRVWXUH�pSLVWpPRORJLTXH�FRQVLVWH�j�QH�SDV�QRXV�FHQWUHU�VXU�OH�WURXEOH�
GH�O·pOqYH��QRXV�SRXYRQV�VLPSOHPHQW�SUpFLVHU�TX·HOOH�EpQpILFLH�GX�GLVSRVLWLI�ULIS car elle est reconnue 
institutionnellement handicapée. Cette élève suit les enseignements en mathématiques au sein de la classe 
ordinaire à hauteur de quatre heures trente par semaine. Lors des temps en classe de mathématiques, elle 
EpQpILFLH�GH�O·DFFRPSDJQHPHQW�SDU�O·$(6+co6 une heure par semaine (dans notre FRUSXV�LO�V·DJLW�GH�OD�
séance 1 et de la séance 5). Caroline bénéficie également de deux heures de mathématiques au sein du 
regroupement spécialisé. Ces heures VRQW�HQYLVDJpHV�SDU�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�DILQ�GH�VRXWHQLU�OHV�
apprentissages menés au sein de la classe ordinaire. 

/·REMHW�PDWKpPDWLTXH�TXL� HVW� DX� F±XU�GH� FHWWH� VpTXHQFH�G·HQVHLJQHPHQW� HVW� OD�QRWLRQ�GH� IUDFWLRQ�� (Q�
France, différents auteurs  mettent en évidence le fait que cet objet est lié à plusieurs transitions : transition 
école élémentaire/collège ; transition entre la fraction partage et la fraction quotient (Chambris et al., 2017; 
Coulange & Train, 2018). Pour ces auteurs, si les programmes sont clairs et introduisent la fraction partage 
à partir du CM1 et la fraction quotient en 6ème, la liaison entre ces deux interprétaWLRQV� Q·HVW� SDV�
opérationnalisée dans les instructions officielles. La séquence filmée comporte six séances en classe et trois 
au sein du regroupement spécialisé. La seconde séance en classe QH� SRUWH� SDV� VXU� O·REMHW� IUDFWLRQ��
/·HQVHLJQDQWH�D�IDLW�OH�FKRL[�de revenir sur le chapitre précédent (la symétrie axiale) car certains élèves 
étaient absents ce jour. Nous avons cependant fait le choix de garder cette séance dans notre corpus et 
donc de transmettre également son montage aux enseignantes. À O·LVVXH� GH� Oa transcription de ces 
différentes séances, nous avons repéré les tâches en jeu puis les avons regroupées par type de tâches. Le 
WDEOHDX���UHQG�FRPSWH�GX�QRPEUH�G·RFFXUUHQFHV�GH�FHV�GLIIpUHQWes tâches pour chacune des séances. 

/·DQDO\VH� GH� FHV� VpDQFHV7 a permis de mettre en évidence le fait que certains choix réalisés par les 
HQVHLJQDQWHV�SHUPHWWHQW�G·HVTXLVVHU�XQ�UDSSURFKHPHQW�HQWUH�OHV�GHX[�V\VWqPHV�GLGDFWLTXHV��SDUWDJH�GH�
FHUWDLQV�W\SHV�GH�WkFKHV��PLJUDWLRQ�G·REMHWV�GX�V\VWqPH�SULQFLSDO�YHUV�OH�V\VWqme auxiliaire). Cependant, 
une analyse didactique insuffisante des tâches introduites dans le système principal ne permet pas au 
système auxiliaire de mettre en lumière la distinction entre la fraction partage et la fraction quotient. Nous 
avons retrouvé à O·pFKHOOH�GH�FHWWH�VpTXHQFH�OHV�HQMHX[�WUDQVLWLRQQHOV�TXL�H[LVWHQW�HQWUH�O·pFROH�HW�OH�FROOqJH�
SRXU� O·REMHW� IUDFWLRQ��/H� IDLW�TXH�FHWWH� WUDQVLWLRQ�QH�VRLW�SDV�DFFRPSDJQpH�DSSDUDLW� FRPPH�XQ�REVWDFOH�
majeur pour que le système auxiliaire puisse jouer un vérLWDEOH� U{OH� G·DLGH� j� O·pWXGH� HW� DLQVL� IDFLOLWHU�
O·DUWLFXODWLRQ� GX� WHPSV� SHUVRQQHO� GH� &DUROLQH� HQWUH� OHV� GHX[� V\VWqPHV� GLGDFWLTXHV�� &HSHQGDQW�� FHWWH�
collaboration naissante entre les deux enseignantes ouvre des perspectives intéressantes afin de favoriser 
des pratiques inclusives en mathématiques. La prise en compte du système auxiliaire par le système 
principal est une piste qui pourrait se développer encore plus à travers de véritables commandes de ce 
dernier vis-à-vis du système auxiliaire. Il ressort de O·DQDO\VH�GH�FHV�VpDQFHV�XQH�UHVSRQVDELOLWp�SDUWDJpH�
du binôme enseignant afin de faciliter la compatibilité entre deux systèmes didactiques.  

 

 

 

6 Les dispositifs ULIS EpQpILFLHQW�G·XQ�DFFRPSDJQDQW�G·pOqYH�HQ� VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�GLW�© collectif » (AESHco). 
L·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�GX�GLVSRVLWLI�8/,6 organise son emplRL�GX�WHPSV�DILQ�G·DFFRPSDJQHU�GLIIpUHQWV�pOqYHV 
GX�GLVSRVLWLI�DX�VHLQ�GHV�FODVVHV��/·$(6+co peut à certains moments être également présente au sein du regroupement 
VSpFLDOLVp�PDLV�FHOD�QH�V·HVW�SDV�SURGXLW�ORUV�GH�FHWWH�VpTXHQFH�� 

7 Pour plus de détails, se référer à Dupré (accepté) 
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Tableau 1. Répartition des différentes tâches au sein du système didactique principal (S1 à S6) et du regroupement spécialisé 
(R1 à R3) 

1RXV�DOORQV�PDLQWHQDQW�FRPSOpWHU�FHV�UpVXOWDWV�SDU�O·DQDO\VH�GHV�HQWUHWLHQV�PHQpV�j�O·LVVXH�GHV�FDSWDWLRQV�
en classe. Nous chercherons plus spécifiquement j�YRLU�VL� OHV�REVWDFOHV�HW� OHV�SRLQWV�G·DSSXL� LGHQWLILpV�
précédemment apparaissent également dans les discours produits par les deux enseignantes et ainsi 
dégager les effets potentiels de la vidéo sur les pratiques inclusives en mathématiques. 

2 /HV�HQWUHWLHQV�G¶DQDO\VH�VLPSOH 
Lors de ces premiers entretiens, chacune des enVHLJQDQWHV� D� IDLW� OH� FKRL[� GH� YLVLRQQHU� O·HQVHPEOH� GHV�
séances avant de choisir trois moments remarquables à nous montrer. Ces moments durent environ une 
trentaine de secondes. Nous allons dans cette section présenter les extraits choisis. 

2.1 Du point de vue GH�O¶HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV 
/H�SUHPLHU�PRPHQW� UHPDUTXDEOH� FRQFHUQH� O·HQJDJHPHQW�GH� O·pOqYH, il est sélectionné dans la seconde 
VpDQFH��$SUqV�QRXV�DYRLU�PRQWUp�FHW�H[WUDLW�� O·HQVHLJQDQWH�H[SOLTXH�VRQ�FKRL[ : « on voit Caroline qui est 
imperturbable et TXL� WUDYDLOOH� HW� PRL� oD� oD� P·LPSUHVVLRQQH >«@� elle est concentrée elle a une abstraction de 
O·HQYLURQQHPHQW�DPELDQW�TXL�HVW�H[FHSWLRQQHOle ». Elle observe pJDOHPHQW�O·HQJDJHPHQW�GH�O·pOqYH�UHFRQQXH�
handicapée FRPSDUDWLYHPHQW� j� FHOXL� G·DXWUHV� pOqYHV� GH� OD� FODVVH� HW� SUpFLVH� TX·HOOH� D� UHSpUp� FHOD� GDQV�
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G·DXWUHV�VpDQFHV�pJDOHPHQW��LO�QH�V·DJLW�SDV�G·XQ�SKpQRPqQH�LVROp : « le fait de revoir la vidéo et de revoir tous 
les moments >«@�il y en a qui se retournent et qui arrêtent de temps en temps de travailler Caroline elle est penchée 
HOOH�HVW�FRQFHQWUpH�HW�SHX�LPSRUWH�FH�TX·LO�VH�SDVVH elle va travailler >«@�on la voyait vraiment concentrée >«@�il y a 
G·DXWUHV�PRPHQWV�VXU�OHV�YLGpRV ». 

/H�VHFRQG�PRPHQW�UHPDUTXDEOH�FRQFHUQH�O·DWWLWXGH�GH�OD�FODVVH�IDFH�j�XQH�QRXYHOle technique. En fin de 
VpDQFH����O·HQVHLJQDQWH�LQWURGXLW�UDSLGHPHQW�XQH�UqJOH�SHUPHWWDQW�OD�VLPSOLILFDWLRQ�G·XQH�IUDFWLRQ (diviser 
le numérateur et le dénominateur) par un même nombre��/·H[WUDLW�TX·HOOH�QRXV�PRQWUH�FRQFHUQH�OH�GpEXW�
de la séance 6. Elle accompagne cet extrait des propos suivants : « FH�TXL�P·D�LPSUHVVLRQQp�VXU�oD�F·HVW�TX·RQ�
DYDLW�YX�oD�YUDLPHQW�HQ�ILQ�G·KHXUH�>«@�MH�QH�SHQVDLV�SDV�TX·LOV�DOODLHQW�rWUH�FDSDEOH�GH�PH�UHVVRUWLU�DXVVL�IDFLOHPHQW�
cette règle >«@� il y en avait plusieurs qui parWLFLSDLHQW�HQ�PrPH�WHPSV�LOV�DYDLHQW�ELHQ�FRPSULV�TX·RQ�GLYLVDLW� OH�
numérateur on divisait aussi le dénominateur par le même nombre >«@�F·HVW�XQH�UqJOH�TXL�Q·HVW�SRXUWDQW�SDV�IDFLOH�
DX�QLYHDX�GH�OD�FRPSUpKHQVLRQ�HW�Oj�LOV�O·DYDLHQW�UHWHQXH ». Elle précise également que cette technique introduite 
esW�QRXYHOOH�HW�pPHW�O·K\SRWKqVH�VXLYDQWH : « FHWWH�DQQpH�M·DL�IDLW�SDV�PDO�GH�FDOFXO�UDSLGH�SOXV�TXH�G·KDELWXGH�MH 
me dis que ça aide ». 

Le troisième moment sélectionné concerne un obstacle potentiel lié au savoir en jeu, celui-ci apparait dans 
la séance 3. /·HQVHLJQDQWH�QRXV�PRQWUH�XQ�H[WUDLW�WLUp�G·XQH�SKDVH�GH�FRUUHFWLRQ�G·H[HUFLFH��'DQV�O·H[HUFLFH�
HQ�TXHVWLRQ�LO�V·DJLW�GH�FKDQJHU�GH�UHJLVWUH�HW�GH�SDVVHU�GH�O·pFULWXUH�IUDFWLRQQDLUH�j�O·pFULWXUH�GpFLPDOH��
Une élève est au tableau et transforme ଽ

ଶ
 en 9,20. À O·LVVXH�GX�YLVLRQQDJH�� O·HQVHLJQDQWH�QRXV� OLYUH� OHV�

propos suivants : « OH�WUDLW�GH�IUDFWLRQ�YX�FRPPH�XQH�YLUJXOH�O·HUUHXU�TXL�HVW�Vouvent commise mais normalement 
plus trop en sixième >«@�RQ�D�YUDLPHQW�XQ�JURV�WUDYDLO�VXU�O·LPDJH�GH�OD�IUDFWLRQ�OH�WUDLW�GH�OD�IUDFWLRQ�OD�FRQVWUXFWLRQ�
du nombre ª��/D�YLGpR�OXL�SHUPHW�GH�VH�UHQGUH�FRPSWH�TXH�G·DXWUHV�pOqYHV�IRQW�IDFH�j�OD�PrPH�GLIILFXOWé : 
« ça montre que les nombres décimaux pour certains ne sont pas vraiment acquis ». Pour finir, elle évoque 
également une piste pour dépasser cette difficulté : « ça pourrait être bien pour expliquer de neuf vingtième par 
UDSSRUW�j�XQ�SRXU�TX·LOV�DLHQW�Oe visuel ». 

Ces trois moments LOOXVWUHQW�OH�IDLW�TXH�ORUVTXH�O·HQVHLJQDQWH�HVW�FRQIURQWpH�DX�ILOP�GH�VD�SUDWLTXH��HOOH�
FKRLVLW�GH�QRXV�PRQWUHU�GHV�PRPHQWV�YDULpV��/H�SUHPLHU�FRQFHUQH�O·pOqYH�UHFRQQXH�KDQGLFDSpH�HW�YD�j�
O·HQFRQWUH�G·XQH� LGpH�FRXUDPPHQW� UpSDndue qui consiste à conditionner des pratiques inclusives à un 
DFFRPSDJQHPHQW� GH� O·pOqYH� SDU� XQ� $(6+�� /H� U{OH� DWWULEXp� j� O·$(6+� HVW� VRXYHQW� GH� IDFLOLWHU� OD�
FRQFHQWUDWLRQ�GH�O·pOqYH�VXU�OD�WkFKH��/H�GLVFRXUV�UHFXHLOOL�PRQWUH�TXH�O·HQVHLJQDQWH�SUHQG�FRQVFLHQce que 
O·pOqYH�Q·D�SDV�EHVRLQ�de ce type de compensation SRXU�V·HQJDJHU�GDQV�OD�WkFKH��/HV�GHX[�DXWUHV�H[WUDLWV�
WpPRLJQHQW�GX�UDSSRUW�HQWUH�OHV�pOqYHV�HW�OH�VDYRLU��/·HQVHLJQDQWH�DVVRFLH�j�VRQ�GLVFRXUV�GHV�JHVWHV�SRLQWDQW�
principalement la caméra qui cadre O·pYROXWLRQ�GX�VDYRLU�VXU le tableau. 

2.2 'X�SRLQW�GH�YXH�GH�O¶HQVHLJQDQWH�coordonnatrice 
Le premier extrait concerne le savoir en jeu HW� O·DUWLFXODWLRQ� DYHF� OH�PDWpULHO�PDQLSXODWRLUH� LQWURGXLW8. 
/·HQVHLJQDQWH�coordonnatrice choisit de nous montrer un moment HQ�ILQ�GH�UHJURXSHPHQW����,O�V·DJLW�G·XQ�
WHPSV�R��&DUROLQH�GHPDQGH�GH�O·DLGH�DX�VXMHW�G·XQ�H[HUFLFH�GRQQp�GDQV�OH�V\VWqPH�GLGDFWLTXH�SULQFLSDO��
'DQV�FHW�H[HUFLFH��LO�V·DJLW�GH�SODFHU�GHV�IUDFWLRQV�VXU�XQH�GHPL-droite graduée (figure 4). 

 

 

8 L·HQseignante coordonnatrice travaille au sein du regroupement la notion de fraction à partir principalement de 
représentations circulaires en carton sous forme de parts de pizzas 
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Figure 4. ([HUFLFH�VXU�OHTXHO�VH�SRUWH�OH�UHJDUG�GH�O·HQVHLJQDQWH�VSpFLDOLVp 

/·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�QRXV�H[SOLTXH�TX·HOOH�SHXW�IDFLOHPHQW�DSSRUWHU�GH�O·DLGH�j�&DUROLQH�ORUVTXH�
cette dernière demande comment placer ଵ

ଶ
�. Pour cela elle nous montre ce qui lui permet le matériel 

manipulatoire introduit au sein du regroupement spécialisé : « elle est sur une ligne graduée et moi je me sers 
GH�FH�TXH�O·RQ�D�IDLW�DX�QLYHDX�GHV�SL]]DV�>«@ F·HVW�DVVH]�DJUpDEOH�SRXU�PRL�TXL�DL�VRXYHQW�GHV�GLIILFXOWpV�j�WURXYHU�
comment expliquer >«@�F·HVW�JpQLDO�SDUFH�TX·HQ�IDLW�OD�SL]]D�MH�WURXYH�TXH�F·HVW�YUDLPHQW�SDUODQW�SRXU�GLUH�OD�PRLWLp�
du segment faire la corrélation entre les deux et utiliser le mot moitié pour dire un demi » 

Le second moment remarquable se situe dans la même séance, quelques minutes après le premier et 
concerne cette fois une difficulté éprouvée par O·HQVHLJQDQWH�VSpFLDOLVpH� Cette fois Caroline lui demande 
GH�O·DLGH�SRXU�SODFHU�ଵ

ହ
. /·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�QRXV�OLYUH�FHWWH�IRLV�XQ�GLVFRXUV�GLIIpUHQW�GX�SUHPLHr. 

(OOH�H[SOLTXH�TX·HOOH�pSURXYH�XQH�GLIILFXOWp : « maintenant je veux un cinquième et là moi je mets du temps >«@�
MH�PH�GLV�FRPPHQW�MH�YDLV�SRXYRLU�OXL�H[SOLTXHU�HW�Oj�MH�WURXYH�TXH�F·HVW�EHDXFRXS�SOXV�FRPSOH[H�ILQDOHPHQW >«@�F·HVW�
XQ�PRPHQW�R��M·DL�GX�PDl à expliquer ». Elle évoque également le matériel manipulatoire en ces termes : « je 
SHX[�XWLOLVHU�OH�PDWpULHO�FRPPH�WRXW�j�O·KHXUH�PDLV�Oj�F·HVW�SOXV�ODERULHX[ parce que son segment il est coupé en dix 
et elle elle doit le couper en cinq ». 

Le dernier moment sélectionné se situe dans le regroupement 3 et concerne un enjeu de savoir. Dans une 
SKDVH�FROOHFWLYH��O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�LQWHUURJH�OHV�pOqYHV�SUpVHQWV�DX�VHLQ�GX�UHJURXSHPHQW�DILQ�
de savoir si ଵ

ଷ
 HVW�SOXV�JUDQG�RX�SOXV�SHWLW�TXH����/·H[WUDLW�TX·HOOH�QRXV�GRQQH�j�YRLU�LOOXVWUH�O·pPHUJHQFH�

G·XQH�GLIILFXOWp�QRQ�SHUoXH�j�SULRUL�SDU�O·HQVHLJQDQWH : « LO�\�HQ�D�TXL�GLVHQW�F·HVW�SOXV�SHWLW�HW�G·DXWUHV�F·HVW�SOXV�
grand ª��&H�UHWRXU�VXU�OD�YLGpR�O·DPqQH�j�IRUPXOHU�XQH�K\SRWKqVH�VXU�FHWWH�GLIILFXOWp�Ht à verbaliser ses 
propres difficultés : « MH�SHQVH�TXH�GDQV�OD�VpDQFH�MH�Q·DL�SDV�VXIILVDPPHQW�LQVLVWp�SRXU�GLUH�TX·XQ�WLHUV�F·HVW�XQ�
nombre >«@�MH�QH�P·pWDLV�SDV�SUpSDUp�j�oD >«@�moi souvent je suis incapable de me dire ils vont peut-être penser 
TX·XQ�WLHUV�FH�Q·HVW�SDV�IRUFpPHQW�XQ�QRPEUH >«@�F·HVW�GLIILFLOH�ILQDOHPHQW�G·DERUGHU�FH�FRQFHSW-là ». 

/H�FKRL[�GHV�PRPHQWV�UHPDUTXDEOHV�SDU�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�ORUVTX·HOOH�HVW�FRQIURQWpH�DX�ILOP�
de sa pratique traduisent une centration de son regDUG�VXU�OH�VDYRLU�HQ�MHX�DILQ�WRXW�G·DERUG�GH�SUHQGUH�
FRQVFLHQFH�GHV�DYDQWDJHV�HW�GHV�OLPLWHV�GX�PDWpULHO�LQWURGXLW�ORUVTX·LO�V·DJLW�GH�SDVVHU�G·XQ�PLOLHX�PDWpULHO�
à un milieu symbolique. Elle semble également prendre conscience dans le troisième extrait de O·pYROXWLRQ�
de la notion de fraction au sein du curriculum au cours du cycle trois : les tâches introduites au sein du 
regroupement spécialisé se rapportent à la fraction partage DORUV� TX·DX� VHLQ� GX� V\VWqPH� GLGDFWLTXH�
SULQFLSDO�LO�V·DJLW�GH�FRQVWUXLUH�OD fraction comme un nombre. 

3 /HV�HQWUHWLHQV�G¶DQDO\VH�FURLVpH 
Lors de cette seconde phase G·HQWUHWLHQV��FKDFXQH�GHV�HQVHLJQDQWHV�D�IDLW�OH�FKRL[�GH�YLVLRQQHU�O·HQVHPEOH�
des séances de sa collègue avant de choisir trois moments remarquables. Ces moments durent à nouveau 
environ une trentaine de secondes. Précisons également que ces deux analyses croisées se déroulent 
VXFFHVVLYHPHQW��F·HVW-à-GLUH�TXH�O·HQVHLJQDQWH�coordonnatrice YD�G·DERUG�SUpVHQWHU les trois extraits puis 
FH�VHUD�DX�WRXU�GH�O·HQVHLJQDQWH�de mathématiques. Nous allons présenter les extraits choisis et mettre en 
évidence certains discours produits. 
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3.1 'X�SRLQW�GH�YXH�GH�O¶HQVHLJQDQWH�coordonnatrice 
Le premier moment fait écho avec le troisième moment quH�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH avait sélectionné 
ORUV�GH�O·DQDO\VH�VLPSOH��(OOH�FKRLVLW�XQ�H[WUDLW�TXL�OXL�SHUPHW�GH�UHYHQLU�GDQV�VRQ�GLVFRXUV�VXU�OH�IDLW�TX·XQH�
fraction est un nombre : « le nombre quand tu montres euh sept tiers toi tu dis le nombre il existe vraiment et en 
IDLW�PRL� oD�P·D�XQ�SHWLW� SHX� LQWHUSHOOp� SDUFH�TXH� TXDQG� M·DL� FRPPHQWp�PHV�SHWLWV�PRUFHDX[�GH� VpDQFHs je disais 
MXVWHPHQW�TXH�PRL�M·DYDLV�SDV�VXIILVDPPHQW�LQVLVWp�VXU�OH�IDLW�TX·XQH�IUDFWLRQ�F·pWDLW�XQ�QRPEUH >«@ à un moment 
GRQQp�MH�PH�UHWURXYH�DYHF�XQH�pOqYH�TXL�GLW�HXK�DORUV�F·pWDLW�XQ�WLHUV�HW�SXLV�HOOH�GLW�F·HVW�SOXV�JUDQG�TXH�XQ >«@ on 
VHQW�ELHQ�TX·HOOH�D�SDV�FRPSULV�TXH�GX�FRXS�F·HVW�XQ�QRPEUH�j�SDUW�HQWLqUH�F·HVW�SRXU�oD�TXH�WRL�WX�GLV�F·HVW�ELHQ�XQ�
nombre ». Elle SUpFLVH�HQVXLWH�TXH�OD�FRQIURQWDWLRQ�DX�ILOP�GH�VD�FROOqJXH�SRXUUD�O·DPHQHU�j�pYROXHU�GDQV�
sa pratique : « MH�PH�UHQGV�FRPSWH�TXH�ILQDOHPHQW�F·pWDLW�LPSRUWDQW�HW�TXH�DX�PRPHQW�R��MH�UHJDUGH�GDQV�PHV�VpDQFHV�
MH�PH�GLV�M·DL�SDV�VXIILVDPPHQW�LQVLVWp�VXU�oD ». 

Le second moment fait lui aussi pFKR�DYHF�OHV�GHX[�SUHPLHUV�PRPHQWV�TX·HOOH�DYDLW�VpOHFWLRQQpV�ORUV�GH�
O·DQDO\VH�VLPSOH��/·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�FKRLVLW�GH�UHYHQLU�VXU�OD�FRUUHFWLRQ�HQ�FODVVH�GH�O·H[HUFLFH�
reproduit sur la figure 4. Elle adresse le discours suivant à sa collègue : « M·DL�QRWp�OH�SDV�GH�JUDGXDWLRQ�TXDQG�
WX�SDUOHV�FH�TXL�HVW�LPSRUWDQW�F·HVW�OH�SDV�GH�JUDGXDWLRQ�HW�MH�Q·DL�SDV�FH�PRW�GH�YRFDEXODLUH�FH�WHUPH�WX�YRLV�MH�O·DYDLV�
pas donc quand je lui explique après quand elle fait ses exHUFLFHV�O·KHXUH�HQILQ�O·DSUqV-midi du dix-sept mai il y a un 
PRPHQW�MH�FURLV�RX�F·HVW�OH�OHQGHPDLQ�MH�VDLV�SOXV�M·DL�GX�PDO�j�OXL�H[SOLTXHU�HW�MH�PH�GLVDLV�DK�HQ�IDLW�VL�M·DYDLV�HX�FH�
mot-là pour utiliser le même vocabulaire que toi ». La confrontation à la vidéo de sa collègue amène 
O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�j�UpIOpFKLU�VXU�OH�FKRL[�GX�YRFDEXODLUH�XWLOLVp : « MH�WURXYH�TXH�F·HVW�LPSRUWDQW�
TXDQG�RQ�HVW�HQ�UHJURXSHPHQW�WX�YRLV�G·DYRLU�OHV�PrPHV�WHUPHV�G·DYRLU�OHV�ERQV�PRWV�GH�YRFDEXODLUH�SDUFH�TXH�MH�
trouve que pour elle c·HVW�GpMj�VXIILVDPPHQW�GLIILFLOH ». 

Le dernier moment choisi lui permet à nouveau de revenir sur une difficulté évoquée en analyse simple 
ORUVTX·HOOH�D�pSURXYp�XQH�GLIILFXOWp�j�H[SOLTXHU�j�&DUROLQH�FRPPHQW�SODFHU�ଵ

ହ
 sur la demi-droite graduée. 

/·HQVHLJQDQWH� FRRUGRQQDWULFH� OLYUH� FH� GLVFRXUV après avoir observé dans la vidéo sa collègue utiliser 
régulièrement le pas de graduation: « il faut partager en cinq toi tu dis vraiment mon unité est partagée en 
FRPELHQ�RXL�HQ�IDLW�MH�PH�VXLV�GLW�F·HVt facile de le dire de cette manière-Oj�HW�PRL�MH�SHQVH�TXH�M·DL�XQ�SHX�MXVWHPHQW�
galéré à lui expliquer >«@�OD�IDoRQ�GRQW�WX�O·H[SOLTXDLV�MXVWHPHQW�MH�WURXYDLV�TXH�F·pWDLW�LQWpUHVVDQW�PRQ�XQLWp�HOOH�
était partagée en combien et tu le redis plein de fois». 

/H�FKRL[�GH�FHV�WURLV�PRPHQWV�UHPDUTXDEOHV�PRQWUH�TXH�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�SURILWH�G·DYRLU�DFFqV�
DX[�YLGpRV�FDSWpHV�GDQV�OH�V\VWqPH�GLGDFWLTXH�SULQFLSDO�DILQ�GH�WURXYHU�GHV�UpSRQVHV�HW�GHV�SRLQWV�G·DSSXL�
DX[�GLIILFXOWpV�TX·HOOH� DYDLW� SX�YHUEDOLVHU GDQV� O·HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH� VLPSOH��&HOD� FRQFHUQH� j� OD� IRLV� OH�
vocabulaire et les techniques utilisées au sein de la classe de mathématiques. 

3.2 'X�SRLQW�GH�YXH�GH�O¶HQVHLJQDQWH�de mathématiques 
Le premier moment est relatif à une difficulté liée au savoir. /·H[WUDLW�FKRLVL�IDLW�pFKR�DYHF�XQ�pFKDQJH�
TXHOTXH� PLQXWHV� DXSDUDYDQW� GDQV� O·HQWUHWLHQ� DX� VHLQ� GX� ELQ{PH� HQVHLJQDQW�� /·HQVHLJQDQWH� GH�
PDWKpPDWLTXHV�V·DGUHVVH�j�VD�FROOqJXH�HQ�FHV�WHUPHV : « F·Hst ça qui est difficile pour eux comment leur faire 
FRPSUHQGUH�TX·XQH�IUDFWLRQ�F·HVW�XQ�QRPEUH�DORUV�TX·LOV�Q·RQW�GpMj�SDV�OH�QRPEUH�GpFLPDO�GX�FRXS�F·HVW�WUqV�GLIILFLOH�
donc le fait de rester sur les représentations FH�Q·HVW�SDV dérangeant mais / après euK�DSUqV�F·HVW�GLIILFLOH�GH�OHXU�IDLUH�
passer la notion plus grand ou plus petit que un ». Elle identifie ici des prérequis nécessaires afin de construire 
la fraction comme un nombre. 

Le second et le troisième moment concernent les représentations sémiotiques des fractions. /·HQVHLJQDQWH�
de mathématiques souhaite nous montrer les différentes représentations proposées aux élèves par sa 
collègue et qui sont affichées au tableau : « je voulais juste revenir sur les différentes représentations euh les 
changementV�GH�UHJLVWUH�HQ�IDLW�FH�TXH�O·RQ�GLVDLW�DYDQW�SDVVHU�GH�OD�SL]]D�GRQF�GX�FRXS�j�OD�WDUWH�UHFWDQJXODLUH�MH�
WURXYDLV�oD�YUDLPHQW�LQWpUHVVDQW�HW�PRL�FH�TXL�P·D�ELHQ�LQWHUSHOOp�F·pWDLW�GX�FRXS�OH�IDLW�GH�WRXW�PHWWUH�DX�WDEOHDX�HW�
que ce soit visuel comme ça eW�GX�FRXS�RQ�YRLW�TXH�WX�W·HQ�UHVVHUV�SOXVLHXUV�IRLV »��(OOH�H[SOLTXH�HQVXLWH�TX·HOOH�QH�
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pratique pas forcément de la même manière : « MH�WURXYH�oD�VXSHU�MH�QH�VDLV�SDV�VL�MH�VHUDLV�FDSDEOH�G·DYRLU�DXWDQW�
de / PRL�M·pFULV�EHDXFRXS�HW�MH�ne pense pas à utiliser en fait euh / ce qui est pas grand-chose hein du papier ou 
plastifier des choses comme ça pour vraiment euh et le visuel au tableau je trouve ça vraiment hyper bien ». 

/D� FRQIURQWDWLRQ� DX� ILOP� GH� OD� SUDWLTXH� GH� VD� FROOqJXH� SHUPHW� WRXW� G·DERUG� j� O·HQVHignante de 
PDWKpPDWLTXHV� GH� YHUEDOLVHU� GHV� GLIILFXOWpV� SRWHQWLHOOHV� HW� GHV� SUpUHTXLV� QpFHVVDLUHV� j� O·REMHW� G·pWXGH�
introduit dans le système principal. La vidéo lui permet également de découvrir des gestes professionnels 
SURSUHV�j�O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�HW�GRQW�HOOH�VHPEOH�YRXORLU�V·HPSDUHU�FDU�HOOH�YHUEDOLVH�OH�IDLW�G·\�
trouver un intérêt certain pour les élèves. 

III -  DISCUSSION : EFFETS POTENTIELS DE LA VIDÉO SUR LES 
PRATIQUES INCLUSIVES EN MATHÉMATIQUES 

Après avoir dans la partie précédente présenté les moments remarquables choisis par les deux 
HQVHLJQDQWHV�ORUV�GHV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH�HW�G·DQDO\VH�FURLVpH��QRXV�DOORQV�PDLQWHQDQW�GLVFXWHU�GHV�
effets potentiels de la vidéo sur les pratiques inclusives en mathématiques. Notre question est donc de 
voir en quoi la confrontation au film de sa propre pratique (analyse simple) et la confrontation au film de 
la pratique d·un collègue avec qui O·HQVHLJQDQW est amené à travailler (analyse croisée) peut avoir des effets 
VXU� OHV�SUDWLTXHV�LQFOXVLYHV�GH�IDoRQ�j�IDFLOLWHU�O·DFFHVVLELOLWp�GLGDFWLTXH�SRXU�GHV�pOqYHV�EpQpILFLDQW�GX�
dispositif ULIS au collège. Conformément à notre posture épistémologique, nous gardons une vision 
V\VWpPLTXH�HW�GLVFXWHURQV�FHV�HIIHWV�GX�SRLQW�GH�YXH�GX�VDYRLU��GX�SRLQW�GH�YXH�GH�O·pOqYH�HW�GX�SRLQW�GH�
vue des pratiques enseignantes. 

1 Du point de vue du savoir 
Un premier effet de la confrontation au film de sa pratique concerne le rapport au savoir entretenu par 
O·HQVHLJQDQWH� FRRUGRQQDWULFH. Lors GHV� HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� VLPSOH, elle choisit trois moments 
UHPDUTXDEOHV�GLUHFWHPHQW� OLpV�DX[�HQMHX[�GH�VDYRLU��(OOH�IDLW� OH�FKRL[�GH�QRXV�PRQWUHU� WRXW�G·DERUG� OD�
PDQLqUH�GRQW�OH�PDWpULHO�TX·HOOH D�FKRLVL�G·LQWURGXLUH�GDQV�OH�V\VWqPH�DX[LOLDLUH�SHXW�RX�QRQ�FRQVWLWXHU�
XQH�DLGH�j�O·pWXGH�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�WkFKHV�LVVXHV�GX�V\VWqPH�GLGDFWLTXH�SULQFLSDO���/H�IDLW�GH donner 
à voir des moments où elle identifie des obstacles liés au savoir en jeu associé aux discours produits, met 
HQ�pYLGHQFH�TXH�OD�YLGpR�OXL�SHUPHW�G·DFFpGHU�j�XQH meilleure connaissance des enjeux de savoir relatifs 
j�O·pWXGH�GH�O·REMHW�IUDFWLRQ�HQ�FODVVH�GH�VL[LqPH. 

/RUV� GHV� HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� FURLVpH�� FHUWDLQV�PRPHQWV� UHPDUTXDEOHV� RQW� SHUPLV� HQVXLWH� G·LQLWLHU� XQ 
échange entre les deux enseignantes autour du vocabulaire et des techniques utilisées dans le système 
didactique principal. $LQVL��O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�HQ�GpFRXYUDQW�OHV�FDSWDWLRQV�DX�VHLQ�GH�OD�FODVVH�
de mathématLTXHV�SUHQG� FRQVFLHQFH�GH� O·LPSRUWDQFH�G·XWLOLVHU� DX� VHLQ�GX� V\VWqPH� DX[LOLDLUH� OH�PrPH�
YRFDEXODLUH� SRXU� IDYRULVHU� OD� FRPSUpKHQVLRQ� GH� O·pOqYH�� (OOH� LGHQWLILH� SDU� H[HPSOH� O·LPSRUWDQFH� GH�
SUpVHQWHU�OD�IUDFWLRQ�FRPPH�XQ�QRPEUH�RX�HQFRUH�G·XWLOLVHU�OH�WHUPH�Sas de graduation lorsque les élèves 
travaillent sur une demi-droite graduée. &HV�HQWUHWLHQV�SHUPHWWHQW�pJDOHPHQW�GH�UpIOpFKLU�j�O·LPSRUWDQFH�
de faire migrer des techniques issues du système principal vers le système auxiliaire. Un effet mis en 
évidence par la confrontation à la vidéo concerne O·DUWLFXODWLRQ�GX�WHPSV�SUD[pRORJLTXH�HQWUH� OHV�GHX[�
systèmes didactiques. 

2 'X�SRLQW�GH�YXH�GH�O¶pOqYH 
/D� TXHVWLRQ� GH� O·DFFRPSDJQHPHQW� SDU� O·$(6+FR émerge indirectement dans le premier moment 
UHPDUTXDEOH� FKRLVL� SDU� O·HQseignante de mathématiques. /·HQJDJHPHQW GH� O·pOqYH sur un temps long 
observé lors des séances où elle ne bénéficie pas de cette compensation peut remettre en cause la 
nécessité D�SULRUL� G·XQ�DFFRPSDJQHPHQW�KXPDLQ� ORUV�GH� WHPSV�� GLWV� HQ� LQFOXVLRQ�� DX� VHLQ�de la classe 
RUGLQDLUH��/D�YLGpR�SHUPHW�LFL�j�O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�TXH�FHWWH�pOqYH�
V·HQJDJH�VSRQWDQpPHQW�HW�Q·D�SDV�EHVRLQ�G·rWUH�UHFHQWUpH�VXU�OD�WkFKH��/D�FRQIURQWDWLRQ�DX�ILOP�OXL�SHUPHW�
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pJDOHPHQW�GH�O·REVHUYHU�FRPSDUDWLYHPHQW�j�G·DXWUHV�pOqYHV�GH�OD�FODVVH�HW�GH�prendre connaissance de ce 
SRLQW�G·DSSXL�FHUWDLQ�SRXU�&DUROLQH� 

/RUV� GHV� HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� FURLVpH�� j� SOXVLHXUV� UHSULVHs les discours produits SDU� O·HQVHLJQDQWH�
FRRUGRQQDWULFH� HW� SDU� O·HQVHLJQDQWH� GH� PDWKpPDWLTues permettent G·DIILUPHU� OD� SODFH� GX� V\VWqPH�
didactique auxiliaire. Celui-ci est envisagé afin G·DSSRUWHU� GH� O·DLGH� j� O·pOqYH de façon à faciliter la 
synchronisation de son temps personnel avec les cadres temporels produits dans le système principal. 
Nous pouvons penser ici que la confrontation croisée au film de sa collègue permet aux deux enseignantes 
GX�ELQ{PH�GH�FRQVFLHQWLVHU�FH�U{OH�GX�UHJURXSHPHQW�VSpFLDOLVp�DX�VHLQ�G·XQ�GLVSRVLWLI�ULIS. 

3 Du point de vue des pratiques enseignantes 
/RUV�GH�O·HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�VLPSOH��O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�LQWHUURJH�OH�FDSLWDO-temps attribué à 
XQH� WHFKQLTXH� TX·HOOH� FRQVLGpUDLW� FRPPH� QRXYHOOH� HW� FRPSOH[H (pour simplifier une fraction). Nous 
pouvons penser ici que la vidéo lui permet de prendre conscience que le court temps alloué a permis à 
XQH� PDMRULWp� G·pOqYHs G·XWLOLVHU� FHWWH� WHFKQLTXH� QRXYHOOH�� /H� GLVFRXUV� SURGXLW� OXL� SHUPHW� pJDOHPHQW�
G·pPHWWUH�XQH�K\SRWKqVH : le fait de réaliser régulièrement du calcul rapide a pu avoir une influence. La 
vidéo lui permet ici de prendre conscience que certains choix temporels lui permettent ensuite de réduire 
le capital-temps à attribuer à la technique nouvelle en question. 

LRUV�GH�O·HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�FURLVpH��O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�TXHVWLRQQH�VD�SUDWLTXH�DX�UHJDrd de ce 
TX·HOOH�REVHUYH�FKH]�VD�FROOqJXH�GH�PDWKpPDWLTXHV� 1RXV�DYRQV�HQ�SDUWLFXOLHU�SX�REVHUYHU�TX·HOOH�FKHUFKH�
GDQV�OH�ILOP�GH�VD�FROOqJXH�GHV�UpSRQVHV�DX[�REVWDFOHV�RX�GLIILFXOWpV�TX·HOOH�DYDLW�SX�REVHUYHU�HW�YHUEDOLVHU�
ORUV�GH�O·HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�VLmple. 

'DQV�FH�PrPH�HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�FURLVpH�� O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�UHOqYH�elle aussi des gestes 
VSpFLILTXHV� FKH]� VD� FROOqJXH� j� PrPH� GH� IDYRULVHU� O·DFFHVVLELOLWp� (OOH� V·LQWpUHVVH� HQ� SDUWLFXOLHU� j�
O·RUJDQLVDWLRQ� DX� WDEOHDX� GHV� GLIIpUHQWHV� UHSUpVentations sémiotiques de la notion de fraction. Elle 
GpFRXYUH�LFL�j�WUDYHUV�OD�YLGpR�G·DXWUHV�JHVWHV�SURIHVVLRQQHOV�SRXU�OHVTXHOV�HOOH�H[SULPH�XQ�LQWpUrW�afin de 
faciliter la compréhension des élèves au sein de sa classe. 

/·HQWUHWLHQ�G·DQDO\VH�croisée permet également aux deux enseignantes de réfléchir au matériel introduit 
dans le milieu. La confrontation avec la vidéo leur permet en particulier de discuter de la pertinence des 
représentations circulaires principalement utilisées dans le système auxiliaire (matériel manipulatoire 
principalement) au regard de OD� SUpGRPLQDQFH�G·H[HUFLFHV� IDLVDQW� LQWHUYHQLU�une demi-droite graduée 
dans le système didactique principal. Lors des échanges, les enseignantes réfléchissent à la plus-value 
G·XWLOLVHU� GHV� représentations rectangulaires à manipuler afin de faciliter la transition pour Caroline 
ORUVTX·LO�V·DJLW�GH�WUDYDLOOHU�VXU�OD�GHPL-droite graduer. 

IV -  CONCLUSION 
Dans cette communication, nous nous sommes intéressés aux effets potentiels de la vidéo sur les pratiques 
LQFOXVLYHV� HQ�PDWKpPDWLTXHV�� 3RXU� FHOD� QRXV� DYRQV� DQDO\Vp�GHX[� HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH� VLPSOH� HW�GHX[�
HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�FURLVpH�UpDOLVpV�DYHF�XQ�ELQ{PH�FRQVWLWXp�SDU�XQH�HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�HW�
O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�G·XQ�GLVSRVLWLI�ULIS. Ces deux enseignantes ont pu visionner à postériori 
neuf séances issues de leur pratique ou de celle de leur collègue. Des travaux antérieurs avaient pu mettre 
HQ�pYLGHQFH�TXH�FHWWH�PpWKRGRORJLH�G·HQWUHWLHQ�j�SDUWLU�GH�FDSWDWLRQV�YLGpR�SHUPHWWDLW�XQH culture de 
O·REVHUYDWLRQ� RX� HQFRUH� O·pPHUJHQFH� G·XQ� GLVFRXUV� SHUPHWWDQW� OD� PLVH� HQ� pYLGHQFH� GH� QRXYHOOHV�
praxéologies professionnelles (Perez et al., 2017)��'·DXWUHV�WUDYDX[�GDQV�OH�FKDPS�GH�OD�GLGDFWLTXH�GHV�
mathématiques GDQV�OH�FKDPS�GH�O·DGDSWDWLRQ�VFRODLUH�avaient mis en évidence un phénomène de cécité 
didactique (Roiné, 2012) lié aux représentations professorales lorsque ces derniers travaillaient avec des 
élèves déclarés en difficulté. 

1RV� DQDO\VHV� QRXV� RQW� WRXW� G·DERUG� SHUPLV� GH� PRQWUHU� TXH� OHV� GLIIpUHQWV� PRPHQWV� VpOHFWLRQQpV��
rappelons-le par les enseignantes elles-mêmes et non pas par le chercheur, ont permis de mettre en 
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évidence que leur regard se centre principalement sur les enjeux de savoir. Les discours produits 
confirment cela. Nous ne retrouvons donc pas ici le phénomène de cécité didactique. Nous posons comme 
hypothèse que le choix de proposer un montage en mosaïqXH�SHUPHWWDQW�G·DYRLU�XQH�YLVLRQ�JOREDOH�GX�
V\VWqPH�GLGDFWLTXH�WRXW�HQ�SRXYDQW�REVHUYHU�ILQHPHQW�O·pYROXWLRQ�GX�VDYRLU��des actions de O·pOqYH�HW des 
actions de O·HQVHLJQDQWH�SHUPHW�DX[�HQVHLJQDQWV�G·DYRLU�XQH�UpIOH[LRQ�V\VWpPLTXH�qui pourra conduire au 
développement de pratiques inclusives. 

Les deux entretiens ne se déroulent pas dans la même configuration et permettent G·REVHUYHU�des effets 
différents��'DQV�OHV�HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�VLPSOH��OD�YLGpR�VHPEOH�DYDQW�WRXW�SHUPHWWUH�DX[�HQVHLJQDQWHV�GH�
questionnHU�OHXU�UDSSRUW�DX[�REMHWV�GH�VDYRLU��$LQVL��O·HQVHLJQDQWH�FRRUGRQQDWULFH�XWLOLVH�OD�YLGpR�DYDQW�
tout pour faire émerger des obstacles ou des réussites alors que sa collègue de mathématiques V·DSSXLH�
sur la vidéo pour confirmer certains choix liés au capital-temps par exemple. La liberté laissée aux 
enseignantes dans le choix des moments remarquables leur permet donc de centrer leur regard sur des 
moments qui apparaissent comme importants au regard de leur parcours professionnel et de leur 
formation �� O·HQVeignante coordonnatrice est une jeune enseignante issue du premier degré qui se 
FRQIURQWH�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�j�O·HQVHLJQHPHQW�GH�OD�QRWLRQ�GH�IUDFWLRQ ��O·HQVHLJQDQWH�GH�PDWKpPDWLTXHV�
est expérimentée, elle semble dominer les questions relatives au savoir en jeu, et montre à travers son 
GLVFRXUV�XQH�YRORQWp�GH�IDFLOLWHU�O·DFFHVVLELOLWp�GLGDFWLTXH� 

/HV� HQWUHWLHQV� G·DQDO\VH� FURLVpH� VRQW� SDU� FRQWUH� O·RFFDVLRQ� SRXU� OH� ELQ{PH� HQVHLJQDQW� G·HQJDJHU� XQH�
réflexion conjointe et GH� UpIOpFKLU� j� O·DUWLFXODWLRQ� HQWUH� le système didactique principal et le système 
didactique auxiliaire afin de permettre à Caroline de synchroniser plus facilement son temps personnel 
avec les cadres temporels produits par le système principal. Ces deux enseignantes sont amenées à 
travailleU�HQVHPEOH�GDQV�OH�FDGUH�GH�SUDWLTXHV�LQFOXVLYHV�HW�FHWWH�PpWKRGRORJLH�G·HQWUHWLHQ�OHXU�D�SHUPLV�
de découvrir ce qui se jouait dans la classe de leur collègue. 

À O·LVVXH�GH�FHWWH�pWXGH�GH�FDV��QRXV�DYRQV�SX�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�GLIIpUHQWV�HIIHWV�SRWHQWLHOV�Ge la vidéo à 
même de faciliter des pratiques inclusives en mathématiques. Une limite de notre étude est liée à son 
O·pFKHOOH�WHPSRUHOOH��&HOD�RXYUH�GH�nouvelles perspectives de recherche et LO�VHUDLW�LQWpUHVVDQW�G·HQYLVDJHU�
maintenant une étude plus longue DILQ�G·HQYLVDJHU�SOXVLHXUV�ERXFOHV�de captations en classe / entretiens 
G·DQDO\VH�VLPSOH�/ HQWUHWLHQV�G·DQDO\VH�FURLVpH�DILQ�G·REVHUYHU�VXU�XQ�WHPSV�SOXV�ORQJ�OHV�HIIHWV�TXH�SHXW�
avoir la vidéo sur le développement professionnel des enseignants sur le plan des pratiques inclusives au 
sein des dispositifs ULIS. 
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