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TYPE IDW DE LA FORhIATION SCOMRE , 

Comne nous 1'avons déjiì souligné dans une de nos publications (1) , 
la  spéc i f ic i té  d'une méthode fonctionnelle n ' e s t  Gisre in te l l ig ib le  si on ne 
l a  rapporte pas 3 ce qui l a  précsde e t  dont%elle  se demarque : l a  logique du 
modèle scolaire.  

Quels sont l e s  présuppos& essentiels qui arientent les choix 
effectués dans les cadres didactiques traditionnels ? Nous en proposons deux i 

l 'un plus général, qui consiste à poser qu'il est nécéssaire e t  
souhaitable de pa r t i r  de l 'organisation hiérarchique des savoirs pour effectuer 
e t  contr8ler leur  transmission; 

l ' au t re  caractéristique de l 'école  "moderne", reposant sur  l a  
science e t  l a  technique, par essence ìmprsonnelle, il importe de conférer le  
maximum d'universali t é  aux procédures d'enseignement. 

On peut remarquer que les choix qu'inspire l a  référence à f l l 'écolef '  
sont avant tod t  guidés par l ' id6e que les savoirs qu'on peut acquérir ont une 
valeur inégale, e t  q u ' i l  convient donc de définir  l 'ordre  dans lequel les 
apprendre. Lorsque mention est f a i t e  de l'iri6vitable comparaison de l'alphabé- 
t i sa t ion  des adultes avcc ce qu'obtient l'enseignement primaire, c 'est  pour 
mettre en exergue la  notion de "niveau" : dans cette perspective on postule 
généralement l 'existence de paliers successifs de formation, tels que l e  
suivant dépasse en valeur (c'est à dire en complexité, ou en "maturité", ou 
en dignité, ou tout cela à l a  fo is )  le préce'clent. 

~~~ 

(1) Cf l ' a l p h a b é t i s a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  de l'UNESCO : o r i g i n e  e t  é v o l u t i o n  du 
concept d ' a l p h a b é t i s a t i o n  f o n c t i o n n e l l e .  Octobre 1978. ORSTOM u .  12.  

Dans c e t  a r t i c l e ,  nous av ions  d é j à  t e n t é  d ' é t u d i e r  les c a r a c t é r i s t i q u e s  i ¡  : 1; 
des äeux types de formation e n  q u e s t i o n  ( s c o l a i r e  e t  f o n c t i o n n e l l e )  mais 

formation.  ' 1  

prenons pour schéma d ' ana lyse  de r é f i k e n & ,  l a  démarche " idéa l  -typique" ' 1  

:! 1. 
. 
! 

\ 

d'une manière r e l a t ivemen t  sommaire; i1 s ' a g i t  i c i  de proposer  une approche 
beaucoup p l u s  exhaus t ive  des  d i f f é r e n t s  'aspects de ces deux modèles de 

.I1 convient  de s i g n a l e r  à l ' a t t e n t i o n  de nos lecteurs que pour 
dégager le sens e t  les p o t e n t i a l i t é s  d 'une logi'que f o n c t i o n n e l l e ,  nous 

i s s u e  de Max ideber ( c f .  l a  p u b l i c a t i o n  que nous venons de c i t e r  .I 
I p .  11-12) .  
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Cette valeur n ' e s t  pas sculement l e  fondement de l a  ''progression" 
; . i  

nature des contrôles : l es  excamens sont f a i t s  pour attester le  niveau a t t e i n t ?  E I! 1. j 

I . (  , 1  

t ;; i a appris. 
L ,  t 

I '  

. I  le fond la manière dont ce " n o m l "  e;t i n s t i t ué  e t  accepté (1). I 



, 
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I1 convient néanmoins de souligner que la technique e t  la science 
à travers leur développement ont sp6cifi6 cette logique de transmission 
ordonnée de savoirs hiérarchisés ,Jans dèux krections essent ie l les  : 

ment, e t ,  d'autre pa r t ,  contribuer à 1 'impersonnalité de la relat ion enseignant 1:;' 1 
enseign6 (autrement d i t ,  en termes wébériens , 2 s a  bureaucratisation). 

La science fournit , ne serait-ce qu en apparence, des c r i t è r e s  ' 1 ,  'i 
universels de ce qui e s t  élémentaire par rapport iì ce qui e s t  complexe. Dès le : I  ( I  ~ 

XVIIème s ièc le ,  Descartes en t i r a i t  ce principe méthodologique qu' , i l  f a l l a i t  
commencer "par l e s  objets les  plus simples e t  l es  plus a i s &  à connaître pour 
monter ensuite,  comme par degré jusques à la  connaissance des plus composés"(1) , \ \  2 

$1: 

Mais ce principe entraîne d'autres conséquenceS essent ie l les  : on ne :i i 
i ' 

peut l 'appliquer qu'en opérant une dis t inct ion s t r i c t e  entre les domaines des 
disciplines spckialisées;  de là, dérive un thème fondamental : l 'exercice d'une 
ac t iv i t é  technique, même simple en apparence, est exclu des niveaux élémentaires 

, I  : E  de l a  progression. Eh e f f e t ,  toute pratique f a i t  référence à des savoirs ou 
connaissances que la  science distribue dans différentes sp&ia l i tés ,  dorit 
chacune dét ient  ses principes propres de cwrmlati.on de savoirs. Ceci 'est 
particulièrement frappant lorsqu'on prend en compte les  ac t iv i tés  agricoles 
qui impliquent t o u t  un &entail  de notions théoriques (biologigues, e l les -  

f I 
I 

1 I 

I 

I 

mêmes diversifiees en physiologie végétale e t  animale, botanique, biqchimie, 
zoologie, etc. . .) . 

Le  modèle scolaire  a tendance à conférer deux s t a t u t s  t r è s  éloignés : 

ou marginal e t  infér ieur  (enseigeraux paysans les règles q u ' i l s  doivent suivre 

fi sans comprendre.. .) ou complexes e t  supérieurs (former des agrononies à 
1 'écologie.. .) . I 

, .  

i I i 

1 
e n  q u e s t i o n  des dvidences j u s q u ' à  celles q u i  é t a i e n t  fondér+ur l'universa- 1 . .  I 

t a n d i s  que l 'Europe ne l ' a b o r d a i t  qu 'au n iveau  de l'enseignexnent s e c o n d a i r e .  4 

(1) Remarquons que, depu i s ,  les  Gtudes anthropologiques on t  étendu l a  remise 

lit6 des matIidmatiques : un changenient de  base numériqlie e s t  depuis 
longtemps, dans beaucoup de c u l t u r e s  a f r i c a i n e s ,  une opgra t ion  é l é m e n t a i r e ,  1 ! i  

, 
11 
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LE "YIJE IDEAT, D'UNE FORN!lTION FONCTIONNELLE 

1) Un programnie fonctionnel doi t  être d'abord organis6 ten vue d'un 
objectif 6conomique &/ou social ,  dont il tend 2 ê t r e  l'instrument d i r ec t ;  

2) Le milieu socio-culturel concerné par 'les opérations a ins i  
pr6parées doi t  par t ic iper  à l 'élaboration e t  à l a  réal isat ion du progranune; 

3) L'acquisition de la  lecture,  de l ' é c r i t u re  e t  du calcul do i t  
Stre conçue comme moyen de real isat ion de  l 'object i f  e t  de participation du 
milieu. 

Quelles sont les implications de ces t r o i s  logiques dont on peut 
dire,  sch6matiqLiement, que l a  première est pragmatique, l a  seconde psycho- 

. socizle, e t  l a  troisième proprement "pgdagogique" ? 

1 :  
I 1 '  Précisons, auparavant, que la premisre logique est dominante, s i  

on considère qu'elle trace les conditions nécessaires dont les deux autres 
doivent t en i r  compte. Mais cela ne s igni f ie  pas qu 'e l le  s o i t  suffisante: Nous 
proposerons d' appeler "instrumentale" e t  non "fonctionnelle" un programme ,de ' 

formation qui ne se subordonne qu'à l a  recherche d'un object i f .  Le pur e t  
simple pra,gmatisme, dans de nombreux contextes socio-économiques, ne s u f f i t  
pas par exemple à réa l i se r  l'animation (participation) du milieu. . 

l 
i 

1) C'est l ' ident i f ica t ion  des object i fs  e t  l 'organisation des 
prograrmnes en vue de l e s  atteindre,  qui constituent le moyen opératoire de 
s'6loigner des normes scolaires (1).  

S i  l 'on se propose de viser sans détours une 'réalisation concrète, 
on e s t  amené, en e f f e t ,  à mener de front ,  en 6 t ro i t e  l ia ison,  formation pratiqu e. 
e t  formation théorique. Cette dernière perd donq' ce t t e  dans optique, son s t a t u t  de. 

préséance, 5 l a  fo i s  en termes de valeur e t  d 'antér ior i té .  

FLant donné que la plupart des pratiques, qu'elles soient économiques i 

e t  socidles, doivent mobiliser des savoirs ou connaissances qui rel.èvent de 2 

disciplines différentes,  e l l e s  doivent être prgparées globalement. 

. (1) La n o t i o n  Il d'enseignement p a r  o b j e c t i f " ,  t e l l e  q u ' e l l e  s ' es t  dQveloppée 
I 

dans l e s  expérience; mcnGes dans les u n i v e r s i t é s  ou les  écoles ,  garde 
souvent une. s i g n i f i c a t i o n  f o r m e l l e  par  r appor t  à La n o t i o n  d ' o b j e c t i f  
( s a v o i r  s ' e x p r i m e r ,  s a v o i r  c l a s s e r ,  s a v o i r  s e  documenter.,  .> . Dans l e  
cadre d 'une formation d e  type  f o n c t i o n n e l ,  il s'agit d ' o b j e c t i f s m a t 6 r i e l -  
lement d d f i n i s  ( ame l io re r  l a  product ion du r i z ,  i naugure r  une c o o p é r a t i v e  

I 

e t c . .  .>. . I  
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4 1 '  Se reglcr su r  un object i f ,  c ' e s t  donc organiser l a  prcgressioii Cie 
enseigneinents SUI- l es  étapes mGmes de l ' ac t ion ,  avant de prendre en considé-. 
r a t i m  la ' logique interne de chaque discipline.  
L' intensit6 du rythme. de formation est  nkessa i r e  e t  donc souhaitable pour 
pouvoir s ' ajuster  au développemalt du projet  où e l l e  s insère. Cettebcondition 
indispensable 21 un recours B l a  pratique qui ne s o i t  pas purement formel va 
de pair avec un souci d'harmonisation : l e s  cours de formation pour adultes 
gagneraient à se dérouler pendant l e s  p6riodes où. l e  t rava i l  n'absorbe  as le 
temps e t  l e s  énergies à part  entière,  pour que les savoir-faire soient acquis . 
en'temps opportun. L'emploi du temp5 ne relève pas - uniquement - d'une d k i s i o  
administrative : il s ' insère  - avant tout - dans une s t ructure  sociale et 
economique d 'un milieu donné. 

I1 e s t  nécessaire de divlser l a  progression en s@uences, e t  l e  
programme en thèmes successifs. Mais. ce 'n'est pas pour retrouver l'él6ment 
abs t ra i t  : nombre, notion physique ou biologique.. . C'est en opérations, ou en 
tâches que se  dkompose une action, c ' e s t  en fonction d 'e l les  q u ' i l  convien 
centrer les  thèmes spécialisés à introduire (linguistiques, scientifiques,  
tediniques (1 ) . 

S i  un thème e s t  retenu, c ' e s t  q u ' i l  contribue à l a  r6alisation de 

Le même systsme de conditions s'impose a f o r t i o r i  pour une s6lection 
l'objectif. C'est une affaire  d'option e t  non d'obligation ( 2 ) .  

des instructeurs e t  des é & r e s .  Les premiers sont désignés, non par un s t a t u t  
professionnel, mais par l e s  compétences q u ' i l s  peuvent transmettre pour la  
r6alisation des object i fs  v isés ;  les seconds ne peuvent ê t r e  recrut6s que s i  

:i i 

< 

! t Ì  
I leur rôle e s t  d 'y contribuer. 

ta t ion e t  le rythme de l a  progression, ses contenus, l e  choix des instructeurs 
e t  des élèves, e s t  à Etablìr à p a r t i r  .d'une analyse de milicu où devra se . 

I1 apparaît que l'ensemble des c r i t è r e s  qui devront regler l 'or ien-  

i I 

I 
l 
J . 

* !i . i! 

(.I3 Cela ne s i g n i f i e  p a s ,  b i en  entendu,  qhe l ' o n  p u i s s e  v i o l e r  les  enchaînements i 
s t r i c t e m e n t  ra t ionne1.s  que peut  comporter une d i s c i p l i n e  dans.son dGploiement i 
inbfnsèque.  I1 y a l à  un problème technique q u i ,  dans une t e l l e  o r i e n t a t i o n ,  ! 

peut  se  rgsoudre en promouvant, e n t r e  autres,  l ' u s a g e  de modules i s o l a b l e s  
et permutables ,  comportant chacun son a r t i c u l a t i o n  i n t e r n e .  

. . . . . . , . , 

(2 )  On peut  esti 'mer que s i  cette log ique  commandée uniqwment  par l ' o b j e c t i f  
p r g v a l a i t  de façon  e x c i u s i v e ,  c ' e s t  l ' u s a g e  même de l a  l e c t u r e ,  ou de f 

. i  
i \  l ' é c r i t u r e ,  ou de l ' a r i t h m é t i q u e  q u i  ' p o u r r a i t  deven i r  f a c u l t a t i f .  
I 
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développer l e  projet  5 r6al iser .  Les propositions précédentes permettent 
d' Enoiicer les dorm& .principales qu il convient de recueil l ir .  iì ce t t e  f in .  

a) L'objectif doit  ê t r e  ident i f ié  de façon suffisamment précise 
pour permettre d ' é t ab l i r  un inventaire des opérations essent ie l les  q u ' i l  

. requiert .  Celles-ci, à leur  tour,  peuvent se rv i r  à définir  des object i fs  
subordonnés, les savoirs e t  savoir-faire indispensables à leur  bonne exécution. 

calendrier des enseignements, fondé; à l a  fo i s  su r  l e  pl& d'exécution e t  l a  
disponibil i té des exécutants. 

b) L'objectif do i t  inspirer  de façon t r è s  s t r i c t e  un ordre e t  un 

c) Ceux-ci doivent f a i r e  l ' ob je t  d'investigations portant à l a  f o i s  
sur le rôle qu'on attend d'eux, e t  l a  façon dont i l s  y sont préparés, aussi 
bien du point de vue cognitif que du point de vue des motivations. Seront-ils 
bien les acteurs du projet  ? Leurs savoirs e t  savoir-faire antérieurs , sont - i l s  
favorables ou défavorables à l a  bonne exécution des opérations ? Leurs a t t i tudes  
e t  in té rê t s  sont- i ls  suffisamment pos i t i f s  à l 'égard de l 'ob jec t i f  ? 

Ce n ' e s t  qu'au terme d'une t e l l e  enquête que l 'on  pourra c lasser  les 
acquisitions antérieures sur lesquelles on pourra s'appuyer, l e s  erreurs e t  
les préjugés qu'on devra r e c t i f i e r ,  les ignorances q u ' i l  faut pa l l i e r .  

naturel  e t ,  surtout,  social  doi t  présider à la  construction du programe, e l l e  
sera, a f o r t i o r i ,  l e  moyen de r é g l e r n e t  d'évaluer son exécution. La logique 
qui inspire des examens destinés à a t t e s t e r  qu'on a a t t e i n t  un niveau standar- 
disé par rapport au cursus scolaire n 'es t  plus i c i  de mise. La détermination 
de 1 'objectif e t  des visges pédagogiques qui y sont subordonnées permettent 
de g&Graliser l e  recours systématique aux rétroactions ("feed-back") . 

S i  l a  redierclie de la façon dont le projet  s'insère dans un milieu 

L '  écart &entuel entre les performances obtenues e t  cel les  qu'on 
tendait  à préparer doi t  inspirer  aussi bien l a  révision du programme d'ensemble 
que ce l le  de t e l  ou t e l  de ses aspects par t icul iers  (origine e t  formation des 
instructeurs,  type de l ia ison entre la théorie e t  l a  pratique, rythme des 
progressions e tc . .  .) . En ce sens ce type de logique s 'accmnode particulièrement 
du recours à l 'esprit 'expérimental d,ms l a  mise à 1 'éprciive clit d6 ta i1  clc 13 

conception des instruments e t  des démarches. 

La formation fonctionnelle cowis t e  donc, en premier l i e u ,  à 
construire e t  rGgler des programmes par l a  considération p r io r i t a i r e  d 'object i fs  
économiques et/ou cul turels  e t  inst i tut ionnels  rea l i se r .  



2) S i  l o in  qu'on d6veloppe ce premier axe, il ne m i b e  pas B dé€ 
les conditions dans lesquelles l e  milieu social  concern6 peut être associ 
programe de formation. 

Toutes les opérations déterminées préc&hment peuvent f o r t  bien 
ê t r e  du ressort  exclusif de ceux qui ont l a  responsabilité politique e t  écono 
mique qui couvre les décisions à prendre en matière d 'object i fs  : cette te 
structure peut intervenir jusque da& le  dé t a i l  des actions qui se trouve 
être l'dccompagnement plus ou moins obligé d'une innovation économique. C'est 
le cas par exemple des programmes de formation qui sont associés 2 l a  vente 
d'usines "clé en mains" pir les pays inclustriellement avanc6s aux pays en 

voie 'de développement : i ls  comportent l ' i r i i t i a t i on  des t ravai l leurs  2 , 

l ' u t i l i s a t i o n  e t  à l ' en t r e t i en  du matériel cé& dais  des conditions qui ne 
laissen: place B aucune i n i t i a t i v e  de leur  par t .  

Une t e l l e  procédure n ' in te rd i t  pas toutefois le recours prgalable 
à une 6tude de milieu dans l e s  limites que no& avons tracées plus haut : 

c ' e s t  2 dire que les producteurs font l 'ob je t  d'une évaluation de base qui 
peut permettre de mieux les  sélectionner, e t  .de préciser ce q u ' i l  convient 
d'enseigner. Nais il ne faut  pas confondre l e  f a i t  d ' ê t re  objet d'üne enquête 
avec une réelle consultation. Aussi proposons now d'appeler instrumentale, 
une formation conduite selon l e s  principes suivants : elle ne prend en consi- 
d6ration que l a  capacité des t ravai l leurs  à contribuer à atteindre les objectifs,  
2 l 'exclusion de tout ce qui relève de l'autonomie professionnelle, cu l ture l le  
ou personnelle. Certes, le mot "instrumental" peut créer quelque confusion, 
parce que de t e l s  programmes n'excluent p q  l a  complexité des notions e t  
pratiques 
technologie avanc6e. Mais, même dans ce cas, les seules données qui concernent 

l e  producteur relèvent de l 'analyse de poste, e t  excluent, par principe, tout  
recours 2 une-autorité qui ne s o i t  pas fondée sur l a  compétence industr ie l le .  

faire acquérir , notamment Zorsqu'ïl s 'agi t  d'introduire une , 

. 

. . .. 

Une te l le  description s 'applique-tielle à ce qui a été expérimenté 
.an. dans les programmes d'alphabétisation/pu partout dans le  monde? Bien que de 

nombreux aspects des projets puissent s ' en  rapprocher, on n'en trouve pratique- 
ment xdcm qui ne soulève, sur  un point ou un autre ,  l a  discussion des modalit& 
d'une participation des travail leurs à la conception au dikoulcment et 5 l a  
régulation des enseignements. 
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L'accent m i s  de  façon de plus en plus insis tante  sur  l a  notion de . 

problBne a correspondu au développment de ce second principe organiscteur : l a  
participation. 

Dans le contexte du program" mondial d'alphabétisation fonctionnelle 
de 'l'UNESCO (1) ce t e m e  est venu iì prendre un sens très spécifique. 11' désigne 
tout ensemble sys tGmatis4 de questions dont l a  solution, indissolublement 

th6orique e t  pratique, permet dans une s i tua t ion  donnée, d'optimiser l a  contri-  
bution des sujets  formés à l a  r4alisation de l 'ob jec t i f  vers lequel est or ienté  
l e  Prograune. En e f f e t ,  on adnet q u ' i l  est  beaucoup plus d i f f i c i l e  d'exclure 
le  t ravai l leur  du processus qui permettra d ' ident i f ie r  e t  de résoudre l e  
problème dont il a l'expérience directe,  que de l a  conception, clont, souvent 
il mesure difficilement l'ampleur e t  l a  complexité. 

+ 

. *  

A l a  limite)ì1 n 'es t  néanmoi- pas impossible de f a i r e  de la  
définition des problèmes un domaine qui s c i t  *de l a  compétence exclusive de 
l a  technostructure. Ceci sera ,  notanunent caractérist ique des méthodes de 
"1' organisation scientifique du t ravai l"  qui tendent à assimiler "problème" 
e t  "incompétence du travailleur". On peut trouver, en ce sens, dans l e  rapport 
concernant l'étuile du milieu qui a précédé l e  programme industr ie l  en Algérie, 
une c i ta t ion  ex t ra i te  de Maurice de ,l.lontmollin, spéc ia l i s te  d'ergonomie : 

d'his toire  (ou d 'his toires) ,  L'analyse du comportement d'échec est de lo in  
l a  plus ridie". 

"Conme les. peuples heureux, ].es ouvriers competents n'ont 'pas 

E t  ce rapport poursuit : 

di re  : 
"L'a~ialyse des erreurs. .  . vise. .  . à déf in i r  l e  PROBLEME, c'est ,a 

- énoncer clairement le  comportement d'échec; 
- pr6ciser la fr6quence de ses apparitions 
- expliquer l a  ou les causes qui en sont l 'o r ig ine  
- montrer les conséquences". 

On peut remarquer que, suivis  2 i a  le t t re ,  de tels préceptes ne 
prennent en compte le t ravai l leur  que par ses t r a i t s  negatifs,  ce qui implique 
q u ' i l  faut  le soumettre, pour le  former, à une s6rie d'impératifs destinés 3 
1 e corriger. 

I .t 

" 1 ' i  (1) Programme qui  s'est d6rotilé dans les onze pays su ivants  : A l g é r i e ,  Equateur ,  
. E t h i o p i e  , Guinée, Inde ,  Iran,  Madagascar, Mali, Soudan, Syrie, Tanzanie I ' !  
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Ma,s l'exerriple m6me du progrmne algérien montre ,avec c l a r t é  que, 
précisément, 1' appel à l a  participation vient tempérer. cet te  logique prement 
"instrumentale". Le guide de 1' instructeur précise : 

participants,  par t ic iper ,  comme eux, à l a  conversation, non en questionnant". 
"L'instructeur doi t ,  autant que possible, se confondre avec les 

On constate, à pa.rtir de l à ,  que se développe un nouvel ordre de 
discussion méthodologique : sur  quoi dialoguer. ? Comment ? Jusqu'où ? De tel les 
questions recevront des réponses diverses., impliquant . des choix différents 
quant à l a  nature e t  à l ' i n t ens i t é  de l a  participation : mais celle-ci inter-  
vient,  de toute façon, pour f a i r e  du t ravai l leur  autre  chose que l e  porteur 
de lacunes, ou 'le responsable d'échecs. On peut syst6matiser ce deuxième axe, 
directeur selon les r&gles suivantes : 

' 

l a) Un programme fonctionnel n 'es t  pas l a  pure e t  simple application, sur  
le  te r ra in  de 13 formation, des impératifs qui découlent de la  fixation, par 
les cadres compétents, d 'object i fs  économiques et/ou cul turels  e t  inst i tut ion-  - 
nels : les su je t s  appartepant au milieu concerné par ces object i fs  doivent, 
de quelque façon, l u i  être associés de façon p a r t i c i p t i v e ;  

b) L'étude de milieu doi t  donc, non seulement analyser les moyens e t  
obstacles r e l a t i f s  à l ' ob jec t i f ,  mais encore les conditions de cet te  partici- 
pation. Elle devra soulever notamment les questions suivantes : 

- quels sont les objectifs tradit ionnels ou spontanés des participants ? 
Présentent-ils avec 1 'objectif  v i sé  par l e  programme une relat ion d'opposition, 
de divergence, de complémentarité, de convergence ? 

- quelles sont les ressources linguistiques e t  conceptuelles dont il 
faut t en i r  compte, non seulement pour améliorer l a  transmission e t  l ' u t i l i s a t i o n  
des messages, mais encore pour f a c i l i t e r  l a  participation au -programme ? 

- plus généralement , quels sont les t r a i t s  cul turels  qui conditionnent , 
dans l e  milieu concerné, l a  communication, 1 ' influence , le  leadership, l a  
coopération ? 

c] Cette étude de milieu doit  tendre à ' l ' ident i f ica t ion  des problèmes, ce 
qui implique que l 'on confronte, 2i propos de l ' ob jec t i f ,  perceptions e t  a t ten tes  
de 1 'encadremcnt technique e t  iiistitutio~lriel d'un côté, c t  des producteurs de  

1 ' autre ; 

. .  

I 

! ,  

- s  
- . -. . -. 
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d) Les problèmes a ins i  d6Einis servent de médiation entre  l 'object i f  e t  
, l a  visée p6dagogique; c ' e s t ,  notanment en les classant par ordre de p r io r i t é  

que l ' on  peut trier e t  ordonner ce qv ' i l  convient d'enseigner. Ils fournissent 
un moyen d' intégrer de façon .é t ro i te  e t  continue théorie e t  pratique. 

e) Associer l e  milieu à l a  gestion du programme (construction e t  entret ien 
des locaux, sélection e t  contrôle des instructeurs. .  .) n ' e s t  pas une contingence 
extérieure au programme, mais un des ins t iments  mêmes de l a  formation. 

Cet ensemble de préceptes présuppose donc l 'existence d'un object i f  
économique et/ou cul turel  ou insti tutionnel,  mais n'en découle pas automatique- 
ment. En d'autres termes, l e  principe d'organisation par object i fs  est  bien, ' 
par rapport aux méthodes de participation, une condition nécessaire, mais non 
suffisante.  

On conçoit donc qu'un p r o g r m e  fonctionnel comporte deux pôles en 
fonction desquels se s i tuent  ses mDdalités d'organisation : l 'un est ccnsti tué 
par' l a  systématisation des actions à p a r t i r  de ce que les exigences opération- 
nelles,  déf inissables relativement a pr/iori par des moyens. I .  techniques e t  
scientifiques,  permettent de poser; l ' au t r e  f a i t  référence à l'animation 
aussi g6ngrale e t  profonde que possible du milieu, que l ' on  conduit à prendre 
en charge l e  développement des programmes de formation. 

Nous distinguons donc deux polar i t& : une fonct ionnakt8 . à 
polar i té  technique (où la  participation du milieu est limitée) e t  une fonction- 
n a l i t é  sociale (où l a  participation du milieu est intense).  

I1 convient d 'év i te r  un malentendu 6: il ne faut  pas confondre l a  
polar i té  d'un programme qui est de l 'ordre  de son orientation méthodologique, 
avec s a  f ina l i t é .  On peut v i ser  un objectif "social" s i  l 'on veut, en' instaurant 
qu'un degré l imité  de participation, de même qu'un objectif  économique peut 
f a i r e  l 'ob je t  d'une trëskctive pr ise  en charge par les participants eux-mêmes. 
(I l  faut souligner que la  dis t inct ion que: nous. opérons entre  les object i fs  
économiques e t  culturels et/ou insti tutionnels de même qu'entre les pôles, 
technique e t  social  demeure - sur  l e  plan de l 'analyse des faits  - extrêmement 
schématique puisque souvent dans l a  r é a l i t é  sociale,  il exis te  respectivement 
entre ces deux sortes d'objcctifs e t  entre ces deux pôles, une certaine 
coniplCiiicrit.ar~ IT ct cont.iiuitC) . 

. , I .  *'ri ,,' 
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3) La fonnation fonctionnelle ne consiste pas fondamtalement à 

intGgrer des contenus techniques ou pratiques dans l e  inat6rie1 destiné 2 
apprendre iì l i r e ,  écrire e t  compter; e l l e  part  d 'ofirations à réa l i se r  e t  
c ' e s t  à ces projets qu 'e l le  int'egrera l e s  exercices r e l a t i f s  au langage e t  

au calcul. , .  

Ceux-ci sont donc souhis aux' dem principes directeurs déjà énoncés : 
n 

viser  un objectif e t  assurer une participation. Mais il conviendra de déf in i r  
coinment leur conférer une p . r t6e  qui a i l l e  au-delà de ce t t e  double subordination. a 

a) Une formation strictenient instrumentale pourrait ne comporter que des 

de restreindre à l'extrême apprentissages 
apprentissages linguis tiques ou a r i  t h é t i q u e s  t r è s  limités . 
Mais certaines raisons interdisent 
arithmétiques e t  linguistiques. Tout d' abord l a  notion d' object i f  déborde de 
beaucoup ce l le  e tâche ponctuelle. Notamment, on. p u t  rarement séparer de 
l'exigence/ certains aspects socio-économiques I l a -  maîtrise d'un environnement 
inst i tut iannel  (comprendre une tâche indus t r ie l le  peut n '  impl-iquer que des 
opérations tout 5 f a i t  élémentaires, mais dès qu'on vise iì i n i t i e r  l e  
t rava i l leur  aux r5gles de fonctionnement de l 'entreprise ,  symbolismes e t  
formalismes devienent nécessaires) . 
Cet aspect sera  d'autant plus marqué lorsqu'on v ise  à associer l e  producteur 
au projet  qui motive l a  formation. 

bec % n ique  

b) I1 e s t  c l a i r ,  en e f f e t ,  que l e  producteur ne peut, dans l e  contexte 
d'une modernisation croissante être source d ' i n i t i a t i v e  sans les instruments 
élémentaires de l'enregistrement et  de l a  p , '  I evis ion. . -  

c] Mais l 'apport  irréductible de l a  maîtrise des symbolismes, c ' es t  l a  
transposabilì té indéfinie des apprentissages. 

Les théories modernes depuis, principalement les  apports de Chomsky 
soulignent, en e f f e t ,  que l a  compétence acquise en un t e l  domaine, du f a i t  de 
son caractère s t ruc ture l ,  peut correspondre à une capacité d'émission créatrice 
de messages inédi ts  en nombre i l l imi t é .  Ún individu qui, en inatière de lecture,  
d 'écr i ture  e t  d'arithmétique, ne pourrait que rép6ter des formules enseignées 
r e s t e ra i t  en-de@ du seu i l  de la  maîtrise élémentaire des mécanismes. 

Les querelles pseudo-ni6thodologìques portant SUT 1 'wage iiti.1itxi.x 

ou d@siiitErcss6 de l a  langue sont de ce point de n i e  sans objet. Ce qui. est  
en. question, c ' e s t  que l e s  apprentissages soient suffisamment motivés pour' 
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rendre possible la reprise créatr ice  de l a  s t ructure  enseignée au su je t .  S i  
l es  niessages "c16sint6ress&11 sont ~ comme il arr ive souvent dans un contexte 
scolaire,  incapables de susci ter  l 'appropriation du sens, i l s  ne conduisent 
qu'a des r6pétitions r i t ue l l e s  ( le  "psittacisme"). Motiver l a s a i s i e  du sens , 

parce que l e  message e s t  l i é  à des opérations correspondant à un i n t é rê t  
pratique n ' in te rd i t  pas a p r io r i ,  bien au contraire ,  de préparer l ' u t i l i s a t i o n  
des apprentissages dans des contextes radicalement cliff Srents . 

. 
I 

En dGfinitive, la  plurifonctionnalité e s t  une proppiété intrinsèque e 

à tout système symbolique : s e  servir  de l 'alphabétisation pour l a  rea l i sa t ion  
d'un objectif ne troyve sa pleine u t i l i t é  qu'en rendant son usage possible en 
vue d'autres objectifs.  

Sans doute est-ce sur ce point que l e s  leçons à t i r e r  du programme 
' mondial - d'alphabétisation fonctipnneLle de l'UNESCO - demeurent l e s  moins 

facilement exploitables : d ' abord parce' que l e s  questions ont généralement 
été mal posées, notamment du f a i t  de l'extrême pauvreté des concepts psycho- 
linguistiques u t i l i s é s  dans l a  conception e t  l 'évaluation des projets ;  e t  
parce que celle-ci  a é t é  entreprise à beaucoup trop court t e m ,  en référence . 

iì des cadres technico-6conomiques ou à des épreuves scolaires  que les usages 
potentiels des symbolismes conduisaient nonnalement à déborder de toutes parts. 

i 

, .t 

. 

On remarquera, en tou t  é t a t  de cause, que les  pr6occupations - '  

re lat ives  à l a  fonctionnalité conduisent à innover plus en ce qui concerne 
l a  motivation des apprentissages linguistiques e t  a r i t h é t i q u e s  que dans les 
techniques msmes de transmission e t  d'assimilation. 

I 

Les préceptes précédents, s i  on les applique iì l a  lecture e t  à 
l ' é c r i t u re ,  conduisent simplement à r e l i e r  aussi v i t e  e t  aussi  fermement que 
possible l e s  exercices avec des pratiques qui aient un sens concret pour l e  

su j e t  engag6 dans l e  programe, I l  en résul te  que les méthodes d i tes  synthé- 
t iques,  qui partent des combinaisons de l e t t r e s  pour a l l e r  vers l e s  mots 
seulement par combinaison de syllabes, sont, en principe, exclues, puisque 
leur  point de départ e s t  l'élément d6pourvu en s o i  de sens, relevant de ce 
que les l inguis tes  appellent "la deuxième articulation",  l e  phonomène. On 
observe d ' a i l l eu r s  en f a i t ,  à l 'exception de  I'Equateur où, l e  modèle s'colaire 

: 

est res té  extrêmement influent,  que la  t o t a l i t 6  des programmes s e  rëfèrent 
9 
I 



re lat ive 3 l ' a r t icu la t ion  de l 'acquis i t ion du sens e t  de l'apprentissage des ' 

, i' 



- Nous noterons que si notre définition est fondée, l'alphabétisatio~~ I 

I 
I. 

J I  
nelle" ou de '"asse", a contribu6 à entretenir beaucoup de malentendus sur 
la. signification de la fonctionnalité. La comparaison pertinente aurait dû 
être effectuée avec d'autres formations professionnelles ou sociales conduites I ! 

I 

désigner, instrumentale). Soulignons notarnmrht que la confusion s 'est maintenue 
très cmmunément entre professionnel et fonctionnel. Or, d'un cÔtG, beaucoup 
de formations professionnelles maintiennent intégralement les préceptes I 

', 

I 
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du progranme s o i t  considerable et-meme que 1'011 ne retienne 2 son ternie qu 'une 
par t ie  des participants (c 'es t  l e  ccas des programmes industriels du Soudcan e t  
du progranme d '6lectr ic i t6  du Nali). Mais s i  l 'on vise un objectif global.dans. . 

une zone étendue e t  relativement Lomoghm, l a  sElectivit6 peut f o r t  bien être 

le. cas du programme visant l'amélioration du rendement de l a  cultdre du coton ~ y 
dans  l a  région des lacs en, Tanzanie). 

assez fa ib le  sans que cela  s ign i f ie  un abandon des principes directeurs (c'est ! j 

I 

l 

i 
Le choix de l a  méthodologie fonctionnelle suppose un pr incipe.  

, dominant qui s ' impose : Ze princzpe d ' intégration. Principe qui se subdivise 

l u i  même en t ro i s  principes dominants : 2 ' intégration s trictemeht pe'dagogique, 
z ' intégration aux objec t i f s ,  z rintbgration au mi l i eu .  

mise en relation l a  plus é t r o i t e  possible des apprentissages en lecture/ 

un aspect non point secondaire, mais subordonné, dans le cadre de cette 

i 

I 
! 

o .  
L 'intégration strictement pédagogique , qui consiste à promouvoir la  

6criturelcalcul avec l e s  problzmes à résoudre est  certainement la  plus facile 
5 évaluer. Elle revient à signaler que 1 ' alphabétisation est effectivement 

méthodologie. 

, 
I 

- 8  

. ; 
! 

L ' intégration avx dbjec t i f s  va désigner 1 'analyse rigoureusi de, - i --ved l e s  , i  

de la  méthodologie qui  comporte l a  plus grande poss ib i l i t é  de systématisation, 
I i 

l ' a r t icu la t ion  des moyens e t  des techniques de formation,. /: Euts économiques 
&/ou culturels ou insti tutionnels q u ' i l  s ' a g i t  d 'at teindre.  C'est l 'aspect  

puisqu'étant donné un objectif  e t  un ensenble de moyens hunains e t  matériels,on 

construction du programme, De son caté, Z'intégration au miZieu int rodui t ,  
e l le ,  une composante volontariste,  puisque l a  participation doit être suscitée 
et entretenue, étant donné que l ' on  peut postuler une harmonie complète e t  une 

object i fs  de l a  conmunaut6 concernée par l e  projet .  Cette integration va 
conduire 2 des pratiques qui seront spécifiées en fonction de l ' o r ig ina l i t é  
cul turel le  de l a  communaut6 visée, e t  son caractère volontariste i n t e r J i t  , 

sa mise en formule rigoureusement systEmatisée. 

* i  
i 
? 

d.0i.t pouvoir en inférer  toutes les  ,d6marches essentielles qu i  concernent l a  

I 

convergence spontanée entre les object i fs  de l a  techno-structure et  les 1 
' d  

5 I 
i 

I 
de ~n m6thodc .ronct i.onixllc : OLI b.ic11  on teiid vers u11 'p61e dc ~oi ic t io~l r ia l i tc  i 

tediniq-le avec un canon de règ les relativeirieiit universelles e t  t ransposables ;  1 

: j  
I 

i 
On ne peut optimiser 2 l a  fo i s  les deux premiers axes organisateurs 

ou bien l ' o n  tend v e n  une fonctionnalité sociale e t  l ' on  ins i s te ra  sur les 



r 

par suite de leur  manque de f a p i l i n r i t 6  par rapport 5 l 'organisat,ion moderne 
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de l a  production, niais , aussi, en raison du f a i t  que l ' o n  meconnaît trop 
conmurGment, en d.Cpit d'échecs rép6tEs , la  sp6cif ic i té  des intéiêts .  et de 
l 'organisation indissolublement socio-éconornique e t  cul turel le  des communautés 
concem6es par les projets . 

I 
La leçon essent ie l le  à re tenir  de notre approche de la  méthodologie I 

fonctiomdlle,  est que celle-ci demeure applicable à des s i tuat ions diverses : 
intégration de t ravai l leurs  ruraux à des actions "de développement économique, 
au secteur industr ie l ,  formation de femmes en milieu rural  ou urbain, action 

I 
, 
I 

l 

de développement cul turel ,  etc. . .  
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