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OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR L’ÉVALUATION FORMATIVE 

 

 

 
 

Allal L. (1992). Vers une pratique de l’évaluation formative. Éditions De Boëck 

Comment instaurer des démarches d'évaluation cohérentes avec les principes didactiques 

actuels ? Comment adapter l'enseignement en fonction des progrès et des difficultés des 

élèves ? Comment impliquer les élèves dans un processus d'auto-évaluation ? Ces 

préoccupations, très largement répandues chez les enseignants, sont à l'origine de 

l'expansion récente des formations consacrées à la fonction " formative " de l'évaluation. 

L'approche proposée dans cet ouvrage a pour but d'aider l'enseignant dans ses tentatives 

de construire une pratique personnelle de l'évaluation formative. Les formateurs et 

responsables de cours de perfectionnement trouveront ici un matériel complet de 

formation, organisé en quatre modules accompagnés d'un dossier de neuf lectures 

sélectionnées dans les écrits de plusieurs spécialités. Le matériel est conçu pour stimuler 

la participation active des enseignants à des tâches pratiques, ainsi que la réflexion criti 

que par rapport aux enjeux de l'évaluation formative. 

 
 

Abrecht R. (1992). L’évaluation formative. Une analyse critique. Éditions De Boëck 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent disposer d'une synthèse dans un 

domaine situé au carrefour de la réflexion pédagogique et de la pratique enseignante. Il 

s'attache à exposer clairement les diverses tendances de l'évaluation formative et, d'autre 

part - sans sacrifier la complexité des déterminants en présence - à présenter les enjeux 

essentiels d'une telle évaluation. Il s'agit donc d'un état problématique de la question, 

tout à la fois présentation des principaux éléments d'information et invitation à la 

réflexion personnelle sur un domaine dont l'atout principal est l'ouverture créative. 

 

Scallon G. (2000). L’évaluation formative. Éditions De Boëck 

Traditionnellement, l'évaluation formative des apprentissages a été cantonnée au 

domaine de l'évaluation. Graduellement, sa portée a été élargie à des préoccupations 

d'ordre pédagogique ou didactique. Ensuite, l'attention fut portée sur la notion de 

régulation, et plus particulièrement sur celle d'information en retour (ou feed-back) 

directement adressée à l'élève, pour ainsi réaliser une synthèse de plusieurs procédés 

d'observation ignorés de la docimologie classique. Cet ouvrage très documenté, construit 

de manière claire et didactique, propose une synthèse des approches théoriques et de 

l'instrumentation appropriée de l'évaluation formative, permettant sa " mise en scène ". 

Les aspects pratiques sont basés sur des exemples riches et diversifiés. Parmi les thèmes 

importants développés au fil des chapitres, il faut retenir la planification de l'observation, 

l'importance accordée à l'information en retour adressée à l'enseignant et celle dirigée 

vers l'élève, le souci d'entraîner graduellement celui-ci à l'autocorrection et à l'évaluation. 

Le dernier chapitre expose plusieurs aspects inédits de l'autoévaluation, notamment la 

façon d'amener l'élève à évaluer par lui-même sa maîtrise des objectifs d'une matière ou 

à se représenter la structure des idées principales d'un texte à apprendre. S'adressant aux 

enseignants et futurs enseignants, l'ouvrage se termine par des questionnaires et des 

exercices se rapportant aux divers chapitres. 
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Talbot L. (2009). L’évaluation formative. Comment évaluer pour remédier aux 

difficultés d’apprentissage. Éditions Armand Colin. 

L’évaluation formative, processus d’évaluation continue, permet au maître et à l’élève 

de savoir à tout moment où en sont les constructions de connaissances, d’identifier les 

éventuelles difficultés et de réguler les pratiques d’enseignement ou d’apprentissage en 

conséquence. Respectueuse des différences de comportements et de performances des 

élèves, elle aboutit à individualiser et proposer des itinéraires d’apprentissage variés.  

Elle se révèle ainsi une aide précieuse aux élèves les plus fragiles.  

Le propos de l’ouvrage est de montrer les liens possibles entre pratiques d’évaluation, 

apprentissages et remédiations. Il s’adresse aux formateurs, enseignants, chercheurs ou 

étudiants préoccupés par les problématiques liées aux difficultés d’apprentissage et aux 

pratiques d’enseignement ou de formation.  

 
 

Medioni M-A. (2016). L’évaluation formative au cœur du processus 

d'apprentissage : des outils pour la classe et pour la formation ; Éditions 

Chroniques sociales. 

Cet ouvrage possède deux grands mérites. Pour ce qui concerne sa mission de 

convaincre, il nous paraît avoir le grand mérite de souligner la cohérence d'une démarche 

pédagogique qui met l'évaluation au service de l'autorégulation de leurs apprentissages 

par les élèves et les étudiants. Pour ce qui concerne la mission de montrer, cet ouvrage a 

un second grand mérite. Sans, bien au contraire, mépriser la théorie, il est animé par la 

volonté constante de plonger le lecteur dans le concret des pratiques. En permettant aux 

enseignants et formateurs de se doter d'un "outillage instruit", ce livre donne en définitive 

la possibilité d'éprouver la fécondité du pari sur l'autorégulation. Que son auteure en soit 

remerciée.? Extrait de la préface de Charles Hadji. 

 

Mottier Lopez L. (2017). Évaluations formative et certificative des apprentissages. 

Éditions De Boëck 

Comment les évaluations formative et certificative peuvent-elles se mettre au service des 

apprentissages des élèves et de leur reconnaissance sociale et institutionnelle ? Voici le 

bilan d'un ensemble de travaux majeurs. 

L’évaluation est omniprésente dans le monde de l’éducation et de la formation. Il semble 

même que l’on tende, aujourd’hui, à vouloir toujours plus évaluer et tout évaluer : des 

apprentissages, des enseignements, des dispositifs, des programmes, des établissements, 

des systèmes éducatifs, des politiques… L’évaluation n’a-t-elle pas aussi une fonction 

pédagogique, de soutien à l’apprentissage, à des fins d’amélioration de l’enseignement 

et plus généralement du système éducatif ? Mais de quelle(s) évaluation(s) parle-t-on ? 
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ARTICLES GÉNÉRAUX SUR L’ÉVALUATION FORMATIVE 

 

- Allal L. (1979). Stratégies d'évaluation formative. In Allal L., Cardinet J. & Perrenoud P. 

L’évaluation formative dans un enseignement différencié. Peter Lang. 
Le rôle assigné à l’évaluation dans un système de formation est forcément lié aux finalités du système lui-même. 

Lorsqu’un système se donne comme but prioritaire d’amener tous les élèves à la maîtrise de certains objectifs 

pédagogiques, il est nécessaire de mettre en place des procédures d'évaluation qui permettent l'adaptation de l' 

enseignement en fonction des différences individuelles dans l'apprentissage. Dans ce contexte , l'évaluation a une fonction 

de régulation “formative“ car elle fait partie de la stratégie de formation individualisée adoptée par le système. 

 

- Bonniol J-J. (1986). Recherches et formation : pour une problématique de l’évaluation formative. 

In J-M. De Ketele, L'évaluation : approche descriptive ou prescriptive ? (pp. 119-133). 

 

- Crahay M. (1986). Évaluation formative et théorie constructiviste du développement. In De Ketele 

J.-M. L’évaluation : approche descriptive ou prescriptive ? De Boeck, pp. 135-157. 

 

- Allal L. (1988). Vers un élargissement de la pédagogie de maîtrise : processus de régulation 

interactive, rétroactive et proactive. In Huberman, M. Assurer la réussite des apprentissages scolaires. 

Les propositions de la pédagogie de maîtrise. Delachaux et Niestlé, pp. 86-126.  

 

- Barthélémy-Descamps A. (1990). Évaluation formative, diagnostique, sommative et apprentissage. 

Spirale. Revue de recherches en éducation, n°4. 

 

- Perrenoud P. (1997). De l’évaluation formative à la régulation maîtrisée des processus 

d’apprentissage. Vers un élargissement du champ conceptuel. 

 

- Allal L. (2007). Régulations des apprentissages : orientations conceptuelles pour la recherche et la 

pratique en éducation. In Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation. 
Cette introduction propose une définition des processus de régulation des apprentissages et examine plusieurs distinctions 

conceptuelles relatives à ce champ. Elle aborde ensuite les niveaux d’organisation des régulations de l’apprentissage en 

situation scolaire et en formation. Elle présente enfin les apports théoriques et empiriques des chapitres réunis dans cet 

ouvrage et met en évidence les implications pour la pratique et les nouvelles directions de recherche suggérées par ces 

contributions. 

 

- Gérard F-M. (2013). L'évaluation au service de la régulation des apprentissages : enjeux, nécessités 

et difficultés. Revue française de linguistique appliquée Vol. XVIII, pp. 75-92. 
L’évaluation scolaire est une démarche systématique pour faire émerger la « valeur » des apprentissages des élèves et 

leur donner sens. Un premier enjeu est de distinguer d’une part l’évaluation certificative qui vise à sanctionner la réussite 

des apprentissages et d’autre part l’évaluation formative qui cherche à améliorer les apprentissages. Cette « évaluation 

pour les apprentissages » peut prendre des formes diverses, à travers différentes postures des enseignants. Un deuxième 

enjeu est de cerner les objets de l’évaluation : d’une part les savoirs et savoir-faire, et d’autre part les compétences qui 

permettront de mobiliser ces savoirs et savoir-faire pour résoudre une situation complexe. 

 

- Grangeat (2014). Connaître les principes de l'évaluation formative 
L'évaluation formative apparaît très prometteuse pour améliorer les réussites des élèves. Partant des bases historiques de 

ce concept nous pointons les théories actuelles et les principes qui en découlent. Nous terminerons en proposant des 

applications pratiques en fonction soit des principes de l’évaluation formative, soit des compétences visées. 

 

- Mottier Lopez L. (2015). L’évaluation formative des apprentissages des élèves : entre innovations, 

échecs et possibles renouveaux par des recherches participatives. Recherches en éducation n°23. 
À partir de synthèses de la littérature et de bilans produits par des instances éducatives, l’article s’interroge sur l’évaluation 

formative des apprentissages des élèves en Suisse romande. Il expose l’intérêt qu’elle a rencontré dans la communauté 

scientifique puis dans le contexte politique des années 1980-2000. Des réformes scolaires ont alors été décidées et mises 

en œuvre. Elles ont débouché sur un retour en force des notes chiffrées dans les écoles primaires. L’article expose les 

grandes lignes de résistance et esquisse quelques pistes interprétatives autour de la confusion entre l’évaluation formative 

et l’évaluation certificative. Une critique est que l’évaluation formative s’est développée essentiellement sur un plan 

théorique. La dernière partie de l’article argumente en faveur de recherches qui invitent à penser, avec les acteurs 
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concernés, les potentialités de transformation de leurs pratiques. Trois recherches collaboratives sont présentées portant 

toutes sur des pratiques d’évaluation en classe dans le canton de Genève. Elles sont discutées du point de vue de leurs 

objets d’études et de l’engagement qu’elles ont sollicité auprès des enseignants à des fins de développement professionnel. 

 

- Lepareur C., Grangeat M. (2018). Évaluation formative et autorégulation des apprentissages des 

élèves : propositions méthodologiques pour l’analyse de processus in situ. Revue Mesure et 

évaluation n°41 
La recherche concerne l’étude des effets de différentes modalités d’évaluation formative sur l’autorégulation des 

apprentissages des élèves, dans le cadre de l’enseignement scientifique fondé sur l’investigation. Des indicateurs nous 

permettant d’analyser les processus in situ sont construits et deux situations d’enseignement sont comparées. La première 

porte sur l’évaluation formative que les enseignants mettent en œuvre dans leur pratique quotidienne. La seconde concerne 

l’évaluation formative mise en œuvre par les mêmes enseignants l’année suivante, à la suite d’un travail réflexif avec des 

chercheurs. Après avoir confirmé, par le biais d’une analyse statistique, que les enseignants mettent en œuvre différentes 

modalités d’évaluation formative d’une année à l’autre, nous décrivons les pratiques évaluatives des enseignants et leurs 

effets sur les élèves. Nous observons un meilleur équilibre dans l’usage des différentes modalités d’évaluation formative 

par les enseignants dans la seconde situation ainsi qu’une autorégulation plus efficace des comportements des élèves dans 

la tâche proposée. 
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ARTICLES SUR L’ÉVALUATION FORMATIVE EN EPS 

(ANALYSE DE LA MOTRICITÉ) 

 

- Marsenach J., Mérand R. (1987). L’évaluation formative en Éducation Physique et Sportive dans 

les collèges. Collection rapport de recherches, 2. Paris : INRP. 
Cet ouvrage publié par l’I.N.R.P. est le rapport d'une recherche qui s'est déroulée de 1983 à 1986. Ce rapport est structuré 

en trois parties. La première vise à préciser les orientations fondamentales de la recherche. La deuxième partie traite de 

l'élucidation des modèles de référence auxquels les enseignants d'E.P.S. comparent les réalisations des élèves. La 

troisième partie rend compte de l’analyse de contenu d'appréciations de fin de trimestre portées par les enseignants sur 

les élèves. 

 

- Brau Antony S. (1989). Handball. Jeux sportifs collectifs : évaluation 

formative. Revue EPS n°216 
Les expériences menées en formation continuée, dans l'Académie de Reims, en 

évaluation des jeux sportifs collectifs (JSC), ont mis en évidence la difficulté qu'ont les 

enseignants à déterminer des niveaux de jeu en JSC. L'utilisation du mètre et du 

chronomètre ne pouvant venir en aide à l'enseignant, il s'agit, pour lui, de construire un 

outil permettant d'apprécier la conduite motrice du joueur plongé dans une situation 

ludo-motrice à haute charge informationnelle : le JSC. 

 

- Falguière C. (1991). Évaluation de la motricité. Revue EPS n°228 & 229 
Après avoir abordé dans le premier article (EPS 228) l'évaluation du joueur porteur de balle (JP) et les caractéristiques du 

jeu sans ballon, nous nous intéressons au cours de ce second article aux modalités concrètes que peut prendre l'évaluation 

du joueur non porteur de balle (JNP). Nous rappelons que les propositions qui suivent doivent répondre aux exigences 

réglementaires d'une évaluation qui, après quelques années de fonctionnement, aurait besoin d'être réexaminée. Il 

conviendrait, en effet, de rechercher des indicateurs, en petit nombre et faciles à reconnaître, permettant de caractériser et 

de hiérarchiser les trajets des joueurs non-porteurs de balle. Ces conditions sont nécessaires pour pouvoir faire participer 

les élèves à l'évaluation. 

 

   
Marsenach J., Mérand R. (1987). 

L’évaluation formative en EPS dans 

les collèges. INRP 

Dhellemmes R. (1995). EPS au 

collège et athlétisme. INRP 

Piasenta J. (1994). Apprendre à observer 

plaidoyer pour une formation à l'analyse 

du comportement de l'athlète. Insep 

 

 

- Mourier J-L. (1996). Observer, c’est choisir. 

Revue EPS n°258 
La multiplicité des observables en sports collectifs place 

souvent l'enseignant face à des alternatives 

insatisfaisantes : vouloir tout observer et n'avoir ni le 

temps, ni les moyens ; vouloir réduire son champ 

d'observation mais ne pas savoir quoi retenir comme objet 

« essentiel » (motricité, adresse, organisation collective, 

etc.). Il doit donc opérer un choix. 
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- Arnaud P., Gérard Y., Pradet M., Salamon H. (2000). Enseigner le fosbury-flop. Revue EPS n°281 
L'article s'adresse en priorité à des intervenants en milieu scolaire et/ou fédéral, que l'on peut qualifier de « polyvalents 

de l'intervention »(polyvalents des APS et/ou des spécialités athlétiques). L'objectif est de proposer des outils 

d'observation et d'analyse de l'élève en fosbury-flop. 

 

 

 

 

 

 

 

- La caractérisation des ressources (2002).  

Les cahiers EPS de l’académie de Nantes n°27 

 

 

 

 

 

- Beunard P. (2002). Les ressources des élèves. Les cahiers EPS de l’académie de Nantes n°27. 
Pour aider l'élève à apprendre, donc pour enseigner utilement, le professeur ne pourra faire l'économie de l'investigation, 

du repérage et de la reconnaissance des ressources que l'élève met en œuvre dans ces opérations. L'ambition de ce numéro 

de la revue est de susciter chez les enseignants une saine curiosité qui les amènera à chercher à comprendre les processus 

et procédures mis en jeu par leurs élèves dans l'apprentissage, grâce à une analyse plus fine, plus ciblée, mieux argumentée 
et référée. 

 

- Boulday C., Cottinet, C. Tanguy P. (2002). Des indicateurs comportementaux aux ressources 

sollicitées : trois illustrations. Les cahiers EPS de l’académie de Nantes n°27. 
La caractérisation des ressources sollicitées et mobilisées par les élèves est une opération délicate à réaliser pour 

l'enseignant, qu'il soit débutant ou expérimenté. Elle demande au professeur de se positionner comme un professionnel à 

la fois de la motricité et de l'enseignement. Cette double exigence implique non seulement une bonne connaissance des 

ressources sollicitées par les APSA proposées aux élèves, mais aussi une compétence à déceler, dans un contexte 

aménagé, celles qu'ils mobilisent effectivement. Ce repérage est déterminant pour une évaluation diagnostique comme 

pour toute adaptation pédagogique au cours des apprentissages.  Si l'enseignant veut agir plus efficacement sur les 

apprentissages, il lui faut dépasser les indicateurs comportementaux habituels sur lesquels il s'appuie en se donnant les 

moyens de remonter à l'identification des ressources précisément mobilisées. 

 

- Dumel M., Ruaud C., Volant C. (2002). Les ressources, support de compréhension. Formuler des 

hypothèses. Les cahiers EPS de l’académie de Nantes n°27. 
S'il est un mot fortement usité et pourtant très "mystérieux» dans le domaine de l’Éducation physique, c'est bien celui de« 

ressources». Voici, à titre d'exemple, trois niveaux différents d'utilisation de ce terme dans la pratique d'un enseignant. À 

un premier niveau, on trouve le cas du geste technique maîtrisé: « Ce dégagé sur le revers de l'adversaire, c'est vraiment 

une ressource déterminante dans le jeu de cet élève en badminton ». À un deuxième niveau, on s'intéresse à la mobilisation 

coordonnée de différents éléments qui permettent d'agir: « Pour déséquilibrer l'adversaire, cet autre élève a mobilisé un 

certain nombre de ressources ». À un troisième niveau, enfin, on se centre sur la construction d'une nouvelle ressource 

qui permettra de traiter une classe de problèmes rencontrés par l'élève: « Ce garçon ne parvient pas à s'organiser au plan 

gestuel pour construire "le point de frappe haut" en badminton ». 

 

- Girard, Pasquier, Ardin. (2002). Les ressources, objet d'analyse. De l'observation du comportement 

à l'identification des ressources des élèves: proposition d'outils pour la formation. Les cahiers EPS de 

l’académie de Nantes n°27. 
En 1996, le rapport du jury du CAPEPS rappelait que « le candidat devra être capable de concevoir l'APS comme un 

système de contraintes dont la spécificité impose la mobilisation de certaines ressources "· Cette attente du jury ne va pas 

sans poser de problèmes aux étudiants, car ils sont plutôt habitués à se situer dans une logique de conformité à un modèle 

et, dans une telle optique, l'apprentissage consiste à réduire les écarts qui existent entre les réalisations des élèves et ce 

modèle. Pourtant, comme le rappelle le texte sur« La mission du professeur" (1 997), le professeur a le souci de prendre 

en compte les caractéristiques de son établissement et des publics d'élèves qu'il accueille, ses structures, ses ressources et 

ses contraintes, ses règles de fonctionnement. Dès lors, afin de préparer les étudiants au concours et d'envisager une 

formation professionnelle tenant compte de ces orientations, nous nous proposons de les aider à construire des outils 

d'observation. 
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- Cottinet C. (2003). Les défis, des ressources vers les finalités éducatives. Une illustration en 5e. Les 

cahiers EPS de l’académie de Nantes n°28. 
Tout élève part d'un « déjà là », d'un ensemble de ressources construit au cours de son histoire, de sa vie familiale, scolaire 

et sociale. Il apparaît dès lors nécessaire, pour qu'il y ait apprentissage, d'utiliser ces ressources (que l'on aura au préalable 

caractérisées) et de les transformer en vue d'atteindre les compétences fixées par les programmes et l'enseignant. Cette 

démarche implique de mettre en place des procédures favorisant l'émergence de ressources nouvelles. Sans cette action, 

il ne peut y avoir de transformation chez l'élève. Comment s'y prendre ? Comment exploiter les ressources repérées en 

vue de l’acquisition de compétences nouvelles ? L'illustration qui suit se veut une réponse possible et présente les 

procédures utilisées dans un jeu de défis en tennis de table. L'objectif est de faire acquérir aux élèves d'une classe de 5• 

de collège des savoir-faire sociaux, des «savoir être... À travers cette démarche, c'est l'atteinte des finalités éducatives 

mises en avant par la loi d'orientation de 1989 qui est recherchée et particulièrement l'accès des élèves à l'autonomie, à la 

responsabilité et à la citoyenneté. 

 

- Girard B. (2003). Apprendre à observer. Les cahiers EPS de l’académie de Nantes n°28. 
Comme Sherlock Ho/mes, le professeur alterne observation et déduction. Ces deux activités sont au centre des décisions 

qu'il va prendre pour organiser, réguler son intervention. Mais l'observation au cours de l'acte d'enseignement, pourtant 

essentielle pour déduire les actions à entreprendre, et en particulier celle qui permet de mettre en évidence les ressources 

des élèves, n'est aucunement évidente. Il importe, par conséquent, de former très rapidement les futurs enseignants à 

cette délicate activité pédagogique. 

 

- Gouju J-L.,, Vermersch P., Bouthier D. (2003). Objectivation des actions athlétiques par entretien 

d'explicitation. Étude de cas. Revue STAPS n°62. 
L’objectif de cet article est de présenter les possibilités et l’intérêt de l’investigation des actions sportives à partir du point 

de vue du pratiquant. Le programme de recherche est celui d’une psycho-phénoménologie qui vise les données de 

l’expérience subjective d’un pratiquant dans une situation vécue. L’étude de cas servant de support à cette proposition 

concerne un débutant dans le domaine des courses de haies. La méthodologie repose sur le recueil de verbalisations par 

les techniques de l’entretien d’explicitation. Les résultats montrent des variations importantes dans les actions menées 

dans des tâches extrinsèquement considérées comme identiques. Les actions de franchissement relèvent d’une situation 

de saut par-dessus un obstacle haut et occultant alors que les actions de course relèvent d’une situation de recherche 

unique de vitesse horizontale. Ces résultats ouvrent des pistes de compréhension du caractère émergent de la situation et 

de l’organisation des actions menées. Ils permettent d’envisager des outils d’aide à l’intervention. Ces derniers favorisent 

la mise en place des conditions d’une rupture de situation et ainsi la construction d’actions nouvelles par le pratiquant. 

 

- Piéron M., Cloes M. (2003).  Observer pour favoriser l’apprentissage 

et l’éducation. In Si l’on parlait du plaisir d’enseigner l’éducation 

physique. 
Le texte traitera des connaissances spécifiques issues de la recherche en pédagogie 

des activités physiques et sportives et des moyens pratiques d’amélioration des 

compétences d’observation. Quatre aspects ont particulièrement retenu notre 

attention : (1) l’observation du mouvement, des habiletés sportives et identification 

des erreurs de performance motrice, (2) l’observation du mouvement dans la 

perspective d’une compétence de l’enseignant expert, (3) la capacité d’observation 

et d’analyse des situations pédagogiques et (4) la pratique de l’observation. 

 

-  Vanpoulle Y. (2005). Analyse du comportement. Conduite motrice 

et construction de situations. Revue EPS n°313. 
Les sujets d'oral 2 et 3 du CAPEPS, à partir d'un comportement d'élèves, demandent 

au candidat de faire des hypothèses de causes et en justifiant ses choix, de proposer 

des situations permettant de transformer la conduite motrice des élèves concernés. 

Cet article offre à l'étudiant des modèles pour préparer ses épreuves. 

 

- Dolléans R. (2006). Gymnastique. Observer et inférer. Vers une logique de transformations. Revue 

EPS n°318. 
Observer c'est plus que regarder, c'est comprendre ce que l'on observe mais aussi sélectionner ce que l'on voit ou sent, 

afin par la suite, de prendre une décision en l'occurrence ici : apprendre un élément gymnique acrobatique. 

 

- Formont J. (2007). Ski nautique. Bien observer pour bien conseiller. Revue EPS n°326. 
Comment observer un skieur nautique en pleine évolution ? 
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- Cizeron M., Gagnière C. (2012). Analyser 

l’habileté motrice comme une « forme » : 

étude de cas en gymnastique. Revue eJRIEPS 

n°25. 
Cette étude visait à analyser l’activité motrice 

d’étudiants en STAPS réalisant le « saut de main » en 

gymnastique au sol. Le cadre de la Gestalttheorie a été 

convoqué pour mettre en correspondance les formes de 

corps observables au cours de la réalisation de 

l’habileté, c’est-à-dire des aspects du mouvement 

corporel, avec les significations vécues par l’acteur en 

cours d’action. Les analyses se sont appuyées d’une 

part sur une description de type morphologique des 

formes de corps produites par les participants, et d’autre 

part sur une analyse psycho-phénoménologique de leur  

expérience. Les deux types de données ont été articulés pour comprendre la cohérence des organisations motrices 

correspondant aux différents niveaux d’élaboration de l’habileté gymnique considérée. Les résultats ont ainsi permis de 

mettre en évidence les organisations motrices typiques de quatre niveaux de réalisation du saut de main. 

 

- Ganière C., Cizeron M. (2013). Accéder au sens de l’expérience corporelle : points d’appuis 

théoriques et méthodologiques. In B. Andrieu, J. Morlot, G. Richard. L’expérience corporelle, 

AFRAPS, pp.63-74. 
La présente étude vise la production de connaissances dans le domaine des Pedagogical Content Knowledge (PCK) en 

EPS. Mixte de connaissance de la matière et de la pédagogie, les connaissances visées sont celles que les enseignants 

mobilisent dans les séquences de supervision active (Desbiens, 2003), c'est-à-dire lorsqu’ils guident l’activité de l’élève 

en train d’apprendre. A terme, le développement de ce type d’étude vise la constitution d’un cadre d’analyse de l’activité 

motrice susceptible de favoriser l’adoption d’une démarche diagnostique en pédagogie des activités physiques et sportives, 

démarche attentive à la compréhension des formes que représentent les habiletés motrices. 

 

- Lémonie Y. (2013). Formes de pratique scolaire des APSA, activité et intervention : un regard 

d’ergonomie constructive. Les cahiers du CEDREPS n°13. 

 
 

- Cizeron M., Ganière C. (2014). Vers un curriculum « réel », ou comment se rendre intelligible 

l’activité de l’élève ? Recherches en éducation n° 22. 
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- Mottet M., Saury J. (2014). Analyse compréhensive de l'activité de navigation d’orienteurs 

débutants en fonction des caractéristiques de deux tâches de course d’orientation. Revue STAPS 

n°104. 
Cette étude visait à comparer et comprendre l’activité de navigation d’orienteurs impliqués dans deux tâches 

d’apprentissage en course d’orientation afin de proposer des dispositifs d’aide à l’enseignement de l’activité. Cette étude 

a été conduite en référence au programme de recherche du « cours d’action » (Theureau, 2006). Huit étudiants débutants 

se sont portés volontaires pour participer à l’étude. Deux types de données ont été recueillis : (a) des enregistrements 

audiovisuels obtenus grâce à des « lunettes-caméra » équipant chaque participant, (b) des données de verbalisation 

obtenues lors d’entretiens d’autoconfrontation. Le traitement qualitatif des données a consisté à reconstruire les cours 

d’expérience des participants conformément à la méthode d’analyse sémiologique issue du cours d’action. Une analyse 

complémentaire statistique a permis de relever des occurrences en matière de lecture de carte entre les deux tâches. Les 

résultats pointent des formes d’activité de navigation similaires et différentes entre les deux tâches, en relation avec des 

phases particulières des parcours, la difficulté et la contrainte temporelle, accordant plus ou moins d’importance à la carte 

et au terrain d’un côté, et à la balise de l’autre. Ces formes différentes sont discutées en relation avec les contraintes 

significatives de l’environnement pour les orienteurs et leur utilisation d’heuristiques. Des propositions sont présentées 

afin d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage en course d’orientation. 

 

- Sève C. (2014). Entre guidage, accompagnement et enquête. Revue eNov n°6. 
Le suivi des apprentissages des élèves par l’enseignant au sein même de la leçon d’EPS est au cœur du propos. Il met en 

tension différentes formes que peut prendre ce suivi : un « suivi guidage », un « suivi accompagnement » et un « suivi 

enquête ». L’objectif est d’insister sur le fait que le suivi des élèves est une partie constituante des pratiques mêmes 

d’enseignement et qu’il peut prendre des formes diverses susceptibles de s’enrichir mutuellement.  

 

- Ganière C., Cizeron M. (2015). Comprendre l’activité motrice de l’élève pour guider ses 

apprentissages. Carrefours de l’éducation n°40. 
L’objectif de l’étude est d’analyser l’organisation motrice d’étudiants participants engagés dans la réalisation d’un savoir-

faire gymnique particulier. L’analyse a consisté à considérer cette organisation comme une gestalt pour en comprendre 

la cohérence. Les résultats de l’étude alimentent un programme de recherche qui vise à plus long terme à élaborer des 

connaissances utiles à l’enseignant pour guider les apprentissages des élèves. Néanmoins, l’utilité de ce type de 

connaissance dépend de la démarche d’enseignement adoptée 

 

- Ganière, C. & Cizeron, M. (2015). Quel cadre d’analyse de l’activité motrice de l’élève en EPS ? 

Étude de cas en enseignement scolaire de la natation. Recherches en Éducation n°7, 65-85  
L’objet de l’étude présentée dans l’article porte sur l’élaboration de connaissances qui permettent à l’enseignant 

d’analyser l’activité motrice des élèves dans les situations scolaires proposées, ceci afin de pouvoir guider leurs 

apprentissages. Conduite en enseignement scolaire de la natation, l’étude s’est intéressée à l’analyse de l’organisation 

motrice des élèves en la considérant comme une gestalt, c’est-à-dire une forme (auto)organisée et signifiante. En 

développant une analyse qui conjugue les aspects formels et fonctionnels de l’activité de l’élève, les résultats exposés 

mettent en évidence la cohérence de l’organisation motrice de deux élèves présentant des niveaux d’habileté distincts. 

 

- Mougenot L. (2015). Évaluer pour faire apprendre. L'évaluation formative différée en EPS. Revue 

Carrefour de l’éducation n°39, pp. 225-241. 
Si l’évaluation formative est régulièrement considérée comme facultative dans les pratiques, quelles répercussions peut-

elle avoir sur les conduites des élèves si elle est régulièrement proposée ? 

 

 

- Rage Y., Hayer N. (2015). La course d’orientation au CAPEPS : 

identifier les conduites des élèves. Revue EPS n°365.  
L’utilisation de la vidéo, nouvellement introduite dans les concours, est 

abordée sous l'angle de la préparation méthodologique à l'épreuve du CAPEPS. 

L’oral de spécialité en course d'orientation met en exergue les éléments 

diagnostiques à analyser par le candidat. 

 

 

- Brau Antony S. (2016). Évaluation et régulation des apprentissages en EPS. Dossier « Enseigner 

l’EPS » n°2. 
Dans le cadre de cet article l’auteur part du principe que l'enseignant est un professionnel de la régulation des 

apprentissages. Il questionne cette activité de travail particulière en mobilisant un cadre didactique. 
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- Rossi D. (2016). Observer en EPS ... Mais pour regarder quoi ? Évaluation et apprentissages en 

badminton. Les dossiers "Enseigner l'EPS" , vol. 2, 79-84 
Cet exposé retrace l’évolution progressive d’un système d’analyse de la compétence de l’élève en EPS dans l’activité 

badminton. Il illustre les transformations progressives d’une pratique d’observation soucieuses de déceler des signes 

tangibles d’apprentissage, et donc de progrès sur le pôle du développement des stratégies de jeu, afin de statuer sur le 

degré de réussite de l’élève en badminton. 

 

- Vigouroux. (2016). Une méthodologie de l’analyse de la motricité en escalade. Revue EPS n°373 
Cadre d’analyse et méthode de description de la motricité des grimpeurs sont envisagés dans l'intention de soutenir la 

réflexion des intervenants faisant face à une problématique de diagnostic et d'élaboration de stratégie de transformation 

des élèves-grimpeurs, et accessoirement dans une perspective de préparation aux concours de recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Duret S. (2017). Enquêter et observer sur ce qu'il y a à apprendre. Revue eNov n°12. 
Pour donner du sens à « ce qu'il y a à apprendre », l'enseignant d'EPS s'appuie sur « ce que font les élèves », sur le « déjà-

là ». Des contenus d'enseignement hors-sol, sont beaucoup moins percutants que ceux définis à partir de l'activité réelle 

des élèves. L'activité d'observation, d’enquête et d'analyse de l'enseignant devient ici décisive. Elle permet dans un second 

temps de construire des contenus d'enseignement qui partent des élèves et de les doter d'une fonction, celle de résoudre 

une tension, un nœud qui a été identifié et analysé pour et avec les élèves. L’efficacité de l'analyse de ce que font les 

élèves au regard de l’enjeu de formation choisi dépend en partie de la méthode employée. Un ensemble de compétences 

méthodologiques sont à mobiliser par l'enseignant : du côté de l'observation des conduites motrices bien-sûr, mais surtout 

du côté de l'enquête sur les procédures que les élèves mettent en œuvre. 
 

 
 

- Mezière D. (2017). De ce qu’il y a à apprendre à ce qui est appris. Revue eNov n°12 
L’observation que fait le professeur du travail de l’élève, point d’ancrage de l’acte pédagogique, change de paradigme. 

Le seul résultat de l’action ne témoigne pas toujours du cheminement de l’élève, des questions qu’il se pose et des 

processus qu’il engage, pour répondre aux problèmes rencontrés. Une telle observation demande un peu de méthode, 

d’anticipation et d’ingénierie. En effet, privilégier l’observation de l’activité de l’élève, mieux lire celle-ci en tant que 

telle, relève d’un défi pour le professeur, qui lui demande d’investir un positionnement renouvelé et de construire un 

regard insuffisamment inusité jusqu’alors, à des fins et sur des temps antérieurement peu exploités. En filigrane, l’enjeu 

est de montrer comment le fait de s’attacher à mieux observer l’activité des élèves favorise les apprentissages de ces 

derniers. 

 



Vincent LAMOTTE – EPSivore - 2021 13 

- Braon G. (2019). Analyser la motricité existante d’un élève en danse pour la transformer dans le 

sens des apprentissages souhaités en EPS. Revue Enseigner l’EPS n°279. 
Observer et analyser l’activité motrice s’opèrent par un cadre-outil que chaque professeur d’EPS se doit d’employer, voire 

de manipuler à des fins d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves : suivi du progrès, niveau 

de performance et écart à la compétence recherchée. De plus, au carrefour de l’analyse des conduites corporelles et des 

comportements moteurs, la notion d’intentionnalité du geste est aussi une composante à considérer dans et pour un cadre 

d’analyse opérationnel et structurant. 

 

 

 

- Candy L., Gaildry E. (2019). Lire la motricité, 

conception et utilisation d’un cadre d'analyse. 

Revue EPS n°383 
En demandant d’analyser la prestation physique du ou des 

élève(s) à partir de la lecture d’une séquence vidéo, la 

première partie de la question organisant l’épreuve orale de 

spécialité du CAPEPS interroge une facette particulière de la 

compétence professionnelle d’enseignant en EPS et de tout 

intervenant sportif. 

 

 

 

 

 

- Cizeron M., Ganière C. (2020). Quelles catégories pour analyser la conduite motrice et la 

transformer ? À propos de l’« équilibration ». Revue eJRIEPS spécial n°3. 
Le but de l'étude est d'élaborer des catégories d'analyse fonctionnelle de la conduite motrice, afin de mieux armer 

l'intervenant qui souhaite la comprendre pour la transformer. L’étude s'intéresse plus particulièrement à la catégorie 

sensorimotrice de l'équilibration. Adossée aux travaux qui la définissent dans ses deux composantes, spatio-temporelle et 

tonico-posturale, l'étude conduite avec des élèves dans les pratiques d'escalade, de lutte et de gymnastique a permis 

d'enrichir cette catégorie de nuances qui en dévoilent la complexité. En particulier, les données empiriques ont conduit à 

affiner la notion d'invariant directionnel de la conduite motrice, et à prendre en compte d'autres forces que celles du sujet 

propre dans l'organisation tonico-posturale de sa motricité. 

 
 

- Huot F. (2020). Evaluer pour apprendre au lycée. Revue eNov n°18 
L’évaluation est un outil au service des apprentissages. En faire une réalité au quotidien dans les cours d’EPS, c’est placer 

l’élève comme principal acteur d’évaluation. La question est alors de savoir quand, comment et quoi évaluer pour aider 

l’élève à progresser ? 

L’évaluation par positionnement donne à l’élève l’opportunité de s’engager dans une transformation et au professeur de 

guider de manière singulière chaque élève dans sa progression. 

Démarche avant tout, l’évaluation intégrée nourrit toutes les phases de l’apprentissage du choix des menus proposés, 

ensembles certificatifs à l’examen, en passant par les phases de progrès, en apportant à l’élève une clarté cognitive 

nécessaire au pilotage de son parcours d’apprenti. 


