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Autour de la praxis pédagogique





Des noms et des lieux 
Parole désirante et culture de la classe coopérative 

(Ébauches pour une anthropologie du singulier)  



I. Autour d’un Choix de texte 

1. Fatiha dit qu’elle est contente… 

2. Fatiha accueillie par la classe : qui fait la loi ? 





3. Le choix d’un texte 



II. « Ici naît une culture » (R. Laffitte, 1985, p.164) 

1. Ethos. De la structure du langage à l’étoffe de la culture 



2. Nom. Singulier, commun, praxique 



3. Topos. Des lieux communs pédagogiques 





III. Confiance, croyance 





Mort et culture 



Bibliographie 

http://aprene.org/fr/node/2674


Pacare 
Échangeur universel, singularité et 

éthique  

I. La classe de pédagogie institutionnelle : un milieu de langage 



II. La valeur et les fonctions anthropologiques de l’échangeur 
universel dans la classe 







III. D’un sacré qui ne serait pas du semblant… 



Bibliographie 



Un humour de soi 
Le sérieux, le précaire et l’humour  



Première variation, formelle 



Deuxième variation, pédagogique 





Troisième variation, éthique 





Norme ou loi symbolique : de deux mondes éducatifs  
Colloque de périnatalité et parentalité, Sérignan, 27 mars 2015  

Apologue en guise d’exergue 

http://www.dailymotion.com/video/xt3661_franck-lepage-langue-de-bois-education-populaire_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xt3661_franck-lepage-langue-de-bois-education-populaire_webcam


I. Le monde normé des évaluations 

1. Qu’est-ce qu’une norme ? 



2. Qu’est-ce que l’évaluation ? 



II. Le monde désirant et ouvert de la Loi symbolique 

1. Loi symbolique, désir, parole 



2. Une évaluation qui ne soit pas du semblant… 



3. Du savoir pédagogique 



III. La différence logique entre deux mondes 

1. Logique macrosociale, logique praxique 



2. Du ridicule au scandale 





IV. Du courage, et de quelques hommages 





Bibliographie 

Pédagogie institutionnelle 

 

http://www.champsocial.com/index.php
http://www.aprene.org/


Pédagogie institutionnelle et Calandreta 

Sur les praxis en général 

http://www.aprene.org/
http://www.aprene.org/node/2625
http://www.aprene.org/
http://www.aprene.org/
http://aprene.org/fr/node/2597
mailto:pjlaffitte@almageste.net
http://www.scoplepave.org/


Quelques textes 







Vers une praxis linguistique





Desclavar 
Pédagogie et langue occitane mêlées 

Rencontre avec la praxis des Calandretas 

L’ensemble de ce recueil 



Premier temps : autour de la pédagogie institutionnelle 





Second temps : rencontrer les Calandretas 

Entre-deux-langues 





Vers une praxis linguistique 







L’occitan, une institution 
de la classe coopérative Calandreta  



I. Pour qu’existe une langue vive de la classe : défiger la langue 









II. « Parler l’occitan » 



III. Le prix d’être institutionnalisé pour acquérir un « bien-fondé » : 
que l’occitan « n’aille pas de soi » 







IV. Langue maternelle, langue paternelle, langue fraternelle 







1. Vers une praxis linguistique 





Les Calandretas 
ou l’essai d’une formation initiale 

coopérative  

Introduction. Calandretas, qu’es aquò ? Bilinguisme immersif et 
pédagogie coopérative (Pierre Laffitte) 

mailto:olivier.francomme@icem-freinet.org
mailto:pjlaffitte@almageste.net


I. Dispositif de la formation initiale Aprene : gros plan sur le 
portfolio électronique (Olivier Francomme) 

Le portfolio à APRENE 



Sur la déclinaison du portfolio à Béziers 



II. Les mémoires : des textes libres dans l’université (Pierre 
Laffitte) 

 

 

 

 

http://www.aprene.org/
http://www.aprene.org/node/2625


Conclusion. Gare au fétiche ! (Pierre Laffitte) 





La langue, une structure intégratrice 
Cours d’introduction 

aux rapports entre langue et intégration  

Introduction : langue, langage et intégration 

1. Intégration dans la langue, intégration langagière 



2. Intégration langagière (étapes ultérieures de cette enquête) 



I. La langue : un système de poupées russes 



II. Intégration morphosyntaxique 

1. La disposition intégratrice « normale » de la langue  



2. Irrégularités et défaillances d’un énoncé au sein de la dynamique 





3. Le système de la langue, une intégration d’intégrations 

a. Le niveau intégratif de la morphosyntaxe 



b. En un même point, plusieurs jeux intégratifs 





4. Intégration sémantique et pragmatique 

5. Vers la synchronie : actualité et abstraction de la structure linguistique 



6. Intégration sémantique et pragmatique 

a. Dimension sémantique de toute matérialité linguistique 





b. Pragmatique 



c. Sémantique et pragmatique 



d. Conséquences sur la structure phrastique 



III. La langue, intégratrice et intégrée 

1. La logique intégratrice de la langue 



2. Remarques épistémologiques sur le paradigme intégratif 

a. L’intégration, concept vagabond 

b. Désamorcer le débat sur la transitivité du langage 



c. La langue, intégratrice et ouverte à la fois 



3. La langue, machine anthroposociale auto-éco-intégrée 

a. La langue, une « machine anthroposociale » 

b. La langue et son écosystème 



→



c. La dimension sémiotique de la langue 









Défiger le signe linguistique 
Passage et parole, ou la fonction du sens à travers le système intégratif de la langue  

Introduction. Un ou trois, jamais deux : le sort véritable de 
l’interlinguistique 



I. L’intégration, opération linguistique fondamentale 

II. L’interlinguistique prime la langue 



III. « La structure, c’est le langage » (Lacan) : du linguistique au 
sémiotique 



IV. Bilinguisme, à mi-chemin entre figement et passage 

V. Désir et structure. Les fondements sémiotiques de la langue et 
de la pédagogie 





VI. Le bilinguisme à régime symbolique 







Les Calandretas, écoles occitanes 
ou la vie d’une langue à régime 

praxique  
Cohérence dans les pratiques de formation d’élèves et d’enseignants 

au bilinguisme en immersion 

 

 

Introduction. Calandreta, qu’es acò ? 



I. Aspects pédagogiques et structurels 

1. Place de la recherche et du mémoire dans la formation des enseignants 
et dans l’institution qui la met en œuvre 



 

 



II. De la classe à la formation, une même praxis linguistique 









Conclusion. Praxis, éthique, transmission 



Bibliographie 



 

Sitographie 



Deux régimes d’invisibilité. 
Une certaine invisibilité, seule condition possible 

pour une communauté humaine  

I. Des deux invisibilités 





II. De deux régimes 





III. Post-scriptum. Du vague et du négatif, ou : les sciences 
humaines à régime praxique 

1. La logique du vague 



2. Dialectique négative 



3. D’un scandale ? 





Bibliographie  





Éducation, culture et langues 
Conférences boliviennes





Décoloniser les enfants 
une non-évidence 

Communauté de la classe et singularité de l’enfant  



I. Petite description d’une classe 











II. Ce qui agit à travers la classe : perspectives anthropologiques 





III. Le sens du précaire : les limites de tout savoir pédagogique 





Quelques propos pour une éducation 
populaire 

Réflexions autour d’une praxis pédagogique  

I. Matérialisme scolaire, psychologie des apprentissages et choix 
politiques 







II. Pouvoir, responsabilité, liberté : d’une certaine vision de la vie 
en communauté 





III. Vers une praxis pédagogique 











Popular, sí; populista, no. 
Patrimonio, cultura y el concepto de pueblo 

Unas precauciones éticas de vocabulario 
La Paz, Ministerios de educación y de cultura, 16 de agosto 2010  

I. Patrimoine 



II. Culture et lieux communs 

1. Culture, langage, parole 





2. Nos lieux communs et singuliers 





3. La vie politique des lieux communs 



III. Peuple 

1.  



2.  



3.  









Responsabilités de recherche et 
d’enseignement 





L’étendue des discours 
Mises au point sur les notions et enjeux 

d’une étude des phénomènes de discours  

Introduction. Pourquoi, pour quoi analyser un discours ? 

I. Aborder un discours ? 

A. Spécificité du discours : la question du sens 

1. Langage, langue, parole, discours 



2. Des réalités distinctes, mais pas disjoignables 



B. Le champ des discours 

1. Les discours déjà isolés 

2. La dimension abstraite des discours 



C. Repérer un discours 

1. Dans le champ des pratiques 

2. Les discours que l’on (n’)entend (pas) 



3. Les discours « anonymes » : ceux que « nous parlons » 

II. Autour des phénomènes de doxa : opinions, réalités, discours 

A. La dimension fondamentale de la doxa 

1. Saisir le sens d’un discours et d’une allusion : convocation d’un capital culturel  



2. La dimension fondamentale de la doxa : fonder une aire d’entente commune 



B. L’établissement dialogique de la réalité 

1. Naissance de l’espace de discours : De l’autre au cœur du même 

2. Crise dans le dialogique, ou tendances naturelles à l’identitarisme ? 

3. Dimension « chronologique », et surtout dialectique de ces formations doxiques 



C. Une conception pragmatique et dialogique du discours 

1. Quand discourir, c’est faire… 

2. … et quand faire redevient objet de discours… 

3. Une conception dialogique du discours : comment une polémique est-elle possible ? 



D. Position d’une Analyse du discours par rapport à ces phénomènes 

1. Respecter la logique propre à un discours 

2. Comment se construit un discours dans un tel ensemble énonciatif ? 



3. Dans un champ de discours (polémique ou non), il importe donc de pointer : 

Conclusion. Respecter un discours 







Des textes libres à l’université ? 
Introduction au recueil des résumés de mémoires 

Aprene, Mastère MEEF-EBI  (2011-2014) 
Pierre Johan Laffitte 

I. Présentation générale du cadre de travail Aprene 

1. Un chercheur collectif, une formation par portfolio, une écriture 
singulière 





2. Un discours sur la praxis pédagogique, né de cette praxis 



3. Des limites à ces écrits 



4. Les enjeux d’une telle zone d’écriture occitane, et au-delà 

5. Une certaine disposition de ce recueil à la lecture : fixer, accueillir, 
lancer… 

Une récapitulation de l’effort entrepris 



Répondre à « Je commence ma recherche : que faire ? » 

Accueillir, pas à n’importe quel prix… 



II. Présentation par grandes zones de recherche 

1. Questions linguistiques 

Xavier Ferré, Familles de langues. L’occitan, « piège » institutionnel éveillant au 
multilinguisme 





Caroline Simon, Les Créations lexicales chez l’enfant bilingue à Calandreta 

Véronique Pompeu, Le Bilinguisme immersif en maternelle 



Delphine Furnari, Le Bilinguisme et la pédagogie institutionnelle au service de 
l’acquisition de la langue 3 



Cecilia Caralt, Acquisition d’une Langue 2 en groupe. Facteurs influant sur l’usage, la 
motivation et la qualité de la langue. Étude longitudinale dans une classe maternelle multi-
niveau de Bressola 

Erola Millego, Francesc Franquesa, Les interférences linguistiques du français vers le 
catalan dans les écoles La Bressola 







Bénédicte Horlait, Accueil des conflits linguistiques, affectifs et cognitifs engendrés par 
scolarisation d’enfants nouvellement arrivés en France en collège ordinaire : apport des 
techniques Freinet 



2. Questions de techniques pédagogiques 

Patrick Albert Les Tice et le Web 2.0 au collège Calandreta Leon Còrdas  



Irène Pradal  et Mireille Dedieu  



Felip Joulié, La Création d’un programme d’apprentissage de l’Histoire dans le cadre d’une 
didactique de l’Histoire en Calandreta 



Magali Comby, De la mise en place d’ateliers à l’institutionnalisation de l’expression libre 
en Arts plastiques dans une classe maternelle de Calandreta 



Valérie Adgé-Carisio, Le Journal scolaire : une expérience pédagogique en Calandreta  



3. Questions pédagogiques 

Corinne Lhéritier, La Monographie d’écolier : un langage pour la pédagogie 
institutionnelle ? 





Isabelle Robin, L’Entrée dans la loi en classe de Toute Petite Section-Petite Section. 
Comment poser des limites qui structurent à l’âge de l’opposition ? 

Richard Lopez, La Fonction d’accueil : mise en œuvre dans une classe TFPI  vue au travers 
d’une monographie 





Francine Pujol, L’Enfant entre corps et parole : un citoyen en devenir. en quoi l’enfant fait-
il ses premiers pas de citoyen à travers le conseil de coopérative et les jeux traditionnels et 
sportifs ? 



Valérie Védère, L’Institution de la monnaie intérieure au sein de la classe : une hérésie ou 
une évidence ? 

Sandrine Casanave, L’Acquisition de l’autonomie en classe unique. Comment bâtir l’unité 
d’un groupe et faire accéder l’élève à sa singularité propre ? 



Marion Gourié, Les Rythmes scolaires, une notion entre biologie et désir 

Laetitia Faure, Vivre avec un handicap dans la classe et principalement dans les activités 
physiques et sportives 

Émilie Fourcade, La Place de la parole en Éducation physique et sportive auprès des 
adolescents 





Anaïs Blanc, L’Occitan, une institution thérapeutique ? Conditions et hypothèses à partir 
d’un cas vécu dans le Calandreta 

Christel Rubiella, Le Mutisme sélectif : son accueil et la fonction thérapeutique de la classe 
bilingue immersive en pédagogie institutionnelle de Calandreta 





Magali Donadille, Enseigner en Calandreta : les rapports avec les exigences évaluatives de 
l’Éducation nationale 



Françoise Junod, Une formation « égalité des chances » et les pratiques pédagogiques 
dans les écoles Calandretas 





4. Le fonctionnement des calandretas 

Annie Fraisse, Milieu familial et apprentissage de la langue occitane  



Patrice Baccou, Sortir de la classe : de la classe-promenade de Célestin Freinet à la 
formation pédagogique coopérative des maîtres des Calandretas 





Sophie Vialade, Création et développement d’une école Calandreta : de l’école associative à 
la classe coopérative 



Jean-François Albert, Pédagogie et citoyenneté : le cas des Calandretas, entre association 
et immersion 



186

5. Questions culturelles 

Pierre Raymond, L’Intérêt pédagogique de l’utilisation en classe Calandreta d’une revue 
littéraire et félibrige du Cantal : Lo Cobreto (1895-1939) 



6. Travaux intermédiaires de M1 

Caroline Simon 

Sophie Vialade, La place du cahier de conseil dans l’apprentissage des lois 

Anaïs Blanc 



Pierre Raymond 



III. Annexes techniques 

 

 

 





Responsabilités administratives 
Coopération et groupe de recherches





Coopération doctorale 
boliviano-française 

en sciences humaines  

I. Principes-cadres pour une validité doctorale : 4 années de 
formation 

A. Une formation programmée sur 4 ans 
 

  →

 

 

 

 

 

 

 

 →

 

 

 

mailto:pjlaffitte@almageste.net


 

 

 

 

B. Demandes auprès de l’école doctorale et des UFR de l’UPJV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Propositions et objectifs de recherche 

A. Esprit de notre projet 

B. Aider au travail des enseignants-chercheurs français 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. De l’enseignement à l’émergence de projets de recherche communs 
 

 

 

 

 

 

 

III. Contenus et objectifs d’enseignement : une formation complète 
et de haut niveau à la recherche en sciences humaines 

A. Coopération avec nos collègues boliviens, ouverture à d’autres 
coopérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Étendue des domaines de formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 →

 

 

 

 

C. Transdisciplinarité, organisation collective, pratique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. La place de l’innovation et de la singularité 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. Modalités d’enseignement en présence/portfolio électronique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Équipe enseignante initiale et perspectives d’encadrement doctoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Questions institutionnelles 

A. Problèmes matériels d’accès à des conditions favorables à un 
investissement intellectuel 

 

 

 

B. Participation propre aux institutions universitaires boliviennes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Partenaires institutionnels boliviens autres que le CEUB 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Institutions pouvant soutenir institutionnellement/financièrement 
l’effort de coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Agenda organisationnel 

A. Lancement du projet, 1e année, 1e cohorte : janvier 2013 
 

 

 

 

 

mailto:dejecutiva@pieb.org
mailto:ramiromolina2000@yahoo.com


 

 

 

 

B. En amont : France (achèvement de l’ensemble des travaux préparatifs à 
la 1e année : automne 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

→

 

C. Sélection des dossiers doctorants : printemps, été, automne 2012 
 

 

 

 

 

 

 →

 

 

 

 

 

 

 

 

D. En amont : Bolivie (à organiser lors du séjour en août 2012) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Maquette des enseignements disciplinaires 

A. Anthropologie : propositions de Maïté Boullosa 
 

 



 

 

 

B. Sociolinguistique : propositions de Jean-Michel Eloy 

 

 

 



 

C. Sociologie : propositions de Franck Poupeau 

 

 

 

 

 

 

 

D. Politique de patrimonialisation (en cours de proposition — équipe 
ITEM) 

 



 

E. Géographie humaine,  problématiques éducatives et sociales : 
propositions d’Olivier Francomme 

 

 



 

F. Épistémologie des sciences humaines et sciences du langage : 
propositions de Pierre Johan Laffitte 

 

 



G. Accès au français lu et écrit : propositions de Jean-Michel Robert 
Acquisition de la compétence de compréhension écrite du français par des hispanophones. 

 

 





AOIUFM 01.1113 
Pratiques éducatives innovantes en 

Picardie : les atouts et les freins de la 
recherche 

Rapport d’activités pour l’année 2013 

Recherches et coopérations des membres (et entre les membres) de 
notre équipe 

Gilles Forlot, MCF HDR 

Ouvrage co-dirigé : 



Articles publiés dans des revues nationales ou internationales avec comité 
de lecture 

Chapitres de livres, articles publiés dans des ouvrages collectifs ou des 
actes 

Communications dans des colloques avec comité scientifique 

Conférences ou interventions scientifiques sur invitation 



Pierre Johan Laffitte et Olivier Francomme : Mastère formation 
bilingue immersive occitane (ISLRF, Université de Perpignan Via-
Domitia) 

Olivier Francomme, Docteur HDR 



Participation à des colloques 

Rappels de quelques participations antérieures à 2013 



Année 2013 

Publications (classées) 

ACL (articles dans des revues internationales avec comité de lecture répertoriées par 
l’AERES, ou dans des bases de données internationales) 

ACLN (article dans des revues avec comité de lecture, non répertoriées par l’AERES, ou 
dans des bases de données internationales. Il existe des revues classées “Interface“). 

AP (Articles dans des revues professionnelles) 



AGP (Articles dans des revues grand public) 

Pierre Johan Laffitte, MCF 

Travail dans la praxis linguistique et pédagogique 

Travail dans la formation enseignante initiale : IUFM d’Amiens 

En tant que responsable de l’AOIUFM 03.1113 

Travail dans la formation des Calandretas 



Coopération internationale et formation doctorale et/ou enseignante 

Travail dans la praxis psychiatrique 

Rapports théoriques, cliniques et pratiques entre psychiatrie et pédagogie 

Praxis psychiatrique et transmission 

http://aprene.org/node/2610


 



Chronique d’Ubu, ou : Il faut savoir achever un AOIUFM… 

Le sort étourdissant et malheureux d’un AOIUFM de l’ancien temps… 





En dépit d’Ubu 
Ce que nous proposons dans le cadre actuel de l’ESPE… 

« Ne rien dire que nous n’ayons fait » 
Un Mastère coopératif aux résultats éloquents 



« Dire ce que nous ferions » 
Le synopsis d’une formation qui pourrait exister… ici… car elle existe déjà 
ailleurs 
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o 

o 



o 
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Pratiques éducatives innovantes en 

Picardie : les atouts et les freins de la 
recherche 
Rapport d’activité recherche AO-IUFM 
2010-2013 
n° AOIUFM / 03/1113 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Table 
- 

- 

- 

- 



 

I. Un « rapport de non-activité » : raisons d’un enlisement de la 
situation depuis deux années 

II. Rapport des activités du groupe et de ses membres 

A. Grandes lignes 



B. Gilles Forlot 

C. Pierre Johan Laffitte 

1. Projet de coopération doctorale international UPJV-Bolivie. Cf. Annexe 2 

2. Continuation de projets antérieurs 



D. Olivier Francomme 

1. Mise en place/continuation de chantiers en Picardie 
- 

- 

2. Hors de Picardie 

3. Communications fin 2011-2012 
- 

- 

- 

- 

- 



- 

4. Publications en 2012  

a. Articles revues professionnelles 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

b. Articles revues scientifiques 
- 

- 

c. Articles électroniques 
- 

d. Articles revues grand public 

- 

5. Organisation de manifestations scientifiques 
- 

- 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/pf_au_vietnam.pdf


Annexe 1. 
Rapport d’activité de l’AOIUFM 03/1113 pour 2011. 
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Annexe 2. 
Dossier de présentation du projet de coopération doctorale 

UPJV-CEUB (Comité exécutif des universités boliviennes) 



Annexe 3. 
Résumé des constats d’Olivier Francomme 

par rapport à son terrain de recherche-action en Picardie 
 

 

Géographie humaine et historique des innovations pédagogiques en Picardie 

Tableaux de l’innovation pédagogique en Picardie 

Historiquement, dans l’Oise, depuis une vingtaine d’années, les écoles à équipes innovantes 

travaillent dans la clandestinité, pour éviter d’être la cible de différentes attaques : administrative 

(Inspection académique, IEN), syndicale (crispation sur les règles du mouvement des enseignants).  

 

-travail bibliographique :  

-Icem ouvrage : « Les équipes pédagogiques », école de Breuil le Sec dans l’Oise. (voir notes 

de lecture) 

-Annuaire des établissements innovants : pas d’établissement recensé dans l’école publique en 

Picardie.  

 

-inventaire historique des établissements innovants : 

 -équipe Freinet de Breuil le Sec (60) 

 -Paul Robin : Cempuis (60) l’orphelinat Prévost (participation au colloque de la Libre Pensée 

à Clermont le 20 novembre 2011) 

 

-constats actuels : 

Etablissements publics innovants en Picardie  (FESPI) : 0 

-0 établissement recensé dans l’école publique, mais équipes pédagogiques « dissimulées » : 

autour de certaines associations complémentaires à l’école : ODCE, CEMEA, IDEM, GFEN… 

 

Etablissements à projets particuliers :  

 -école Montessori : structure privée à Senlis 

 -autres structures (voir annuaire des établissements différents) 

 

Remarque concernant ce projet de recherche AOIUFM 03/1113 proprement dit. Les responsables 

administratifs et scientifiques de l’IUFM de l’académie d’Amiens ne répondent à quasiment aucune 

des demandes qui ont été faites en relation au projet de recherche dûment accepté, ils contredisent à 

leur propre cadre de recherche. Les moyens normalement alloués à l’AO-IUFM n’ont pas été attribués 

malgré des relances systématiques. 





Annexes 





Thèse de doctorat 
Position de thèse, 

suivie du 
Discours de soutenance 









Le Sens du précaire 
Position de thèse 

I. L’objet d’étude : terrain et corpus de la pédagogie institutionnelle 

II. Définitions (trans)disciplinaires 

1. Vers une analyse praxique du discours 





2. Liens établis entre sens, éthique et pertinence 

a. Pertinence 

b. Éthique 



c. Sens et valeur 



III. Déroulement de l’enquête et position de la présente thèse 

1. Présentation de la thèse 

a. Anthropologie de la classe coopérative TFPI (techniques Freinet — pédagogie 
institutionnelle) 





b. La machine praxique de la classe coopérative 



2. Étapes ultérieures de l’enquête et de l’analyse praxique du discours 

a. Suite et fin de la première étape de l’enquête : la praxis des classes 

b. Seconde étape de l’enquête : champ praxique et analyse praxique du discours 





Discours de soutenance 















L’état des IUFM en 2010 
Un point de vue personnel 

Note à l’attention d’un cadre du MEN 
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