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Serge THOMAZET(1) 

1. Introduction

Bien au-delà des évaluations nationales et internationales de 
performance ou de contrôle, l’évaluation en éducation prend des 
formes multiples et s’intègre aux processus d’enseignement et 
d’apprentissage. `

L’évaluation en éducation est une dimension fondamentale aussi bien 
du pilotage que de toute action de terrain. 

Elle peut se faire avec différents objectifs et différentes temporalités 
(Thélot, 1994) : 

 ե Elle peut être externe aux dispositifs d’enseignement lorsqu’un 
organisme évalue des systèmes, processus ou dispositif sans y 
être engagé ; 

 ե Elle peut être interne lorsque ce sont les acteurs eux-mêmes qui 
s’engagent dans une évaluation d’un objet dans lequel ils sont 
eux-mêmes engagés en tant acteurs. 

De même, les données pertinentes peuvent être soit extérieures à 
l’activité que les professionnels ont mise en œuvre (c’est le cas par 
exemple lorsque la recherche identifie qu’une connaissance du 
devenir des enfants avec handicap mental influe sur les pratiques 
des enseignants des classes élémentaires) ; soit les données peuvent 
aussi être en lien direct avec l’activité des professionnels (par exemple 
un chef d’établissement prend en compte les bonnes pratiques de 
gouvernance et régule son activité à partir d’indicateurs qu’il recueille 
en temps réel).

L’évaluation permet aux professionnels d’ajuster leur action en 
prenant en compte les savoirs construits en et sur l’éducation ainsi 
que les savoirs retirés de leurs terrains. Nous sommes alors dans une 
1. Enseignant-chercheur en Sciences de l’Éducation, Université Clermont Auvergne, Laboratoire Activité, 
Connaissance, Transmission, Éducation, France.

L’évaluation dans le cadre de l’éducation inclusive



Transition conceptuelle, transformation des pratiques et enjeux de l’évaluation  129

approche du « praticien réflexif » (Schon, 1994) qui prend en compte 
à la fois les acquis de la recherche « evidence based », mais aussi 
les preuves amenées par la pratique « based evidence » (Bryk, 2015; 
Centre Alain Savary, 2017). Dans ce cadre, les tendances actuelles 
amènent à penser l’évaluation comme un dispositif à mettre en place 
au sein des équipes afin de les aider à réguler leur activité. 

Retenons ici que de nombreux guide ont été produits :

 ե Le guide Qualinclus, présenté comme un outil au service 
d’une éducation inclusive et de qualité (éduscol, 2018)(2), est 
un exemple d’outil d’auto-évaluation développé en contexte 
français à destination de l’ensemble des professionnels 
des établissements scolaires. Il vise à accompagner la 
transformation de l’école par le développement de l’expertise 
de ses professionnels.

 ե L’école inclusive n’échappe pas aux différentes formes 
d’évaluations, sommatives, formatives, diagnostic qui ont 
largement été développé (voir par exemple Barthélémy-
Descamps, 1990). 

 ե Cette question de l’évaluation de l’école vers des dispositifs 
plus inclusifs a également fait l’objet de nombreux écrits et 
de rencontres scientifiques (Branciard, Mias, & Benoit, 2016; 
CNESCO, 2016), de travaux de l’UNESCO, de l’Agence européenne 
pour les besoins éducatifs particuliers et l’éducation inclusive, 
de l’OCDE et de bien d’autres organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux. Les documents produits contiennent de 
nombreux indicateurs et des guides de qualité pour mener des 
évaluations. 

Tentons désormais de mieux saisir ce qu’il faut évaluer, en y associant, 
à titre d’exemple, des pistes de mise en œuvre. Notons ici que 
l’objectif de l’évaluation dans le domaine de l’école inclusive n’est pas 
d’évaluer sa pertinence… Le choix d’une école inclusive est un choix 
éthique et non scientifique. L’objectif de l’évaluation est de rendre 
l’école inclusive possible et efficiente, en d’autres termes de la rendre 
pertinente !
2. Le document est téléchargeable à partir du lien indiqué en bibliographie.
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2. Éducation inclusive : savoir ce que l’on veut pour 
pouvoir évaluer

Le projet d’une école inclusive, dont l’ambition se limitait autrefois à 
l’accès à l’école des enfants handicapés est maintenant une stratégie 
essentielle pour garantir l’accès à une école de qualité pour tous les 
enfants et à tous les âges. Selon cette approche, l’école inclusive peut 
être définie comme un projet pour l’école « qui, par des adaptations 
structurelles, organisationnelles et pédagogiques souhaite rendre 
possible, pour tous les élèves et quels que soient leurs besoins, une 
scolarité optimale en milieu ordinaire. » (Thomazet, Mérini, & Gaime, 
2014, p. 2). Ainsi posée, amener l’école à devenir inclusive est donc 
bien un projet de transformation de l’école, visant à remédier à l’échec 
et au décrochage scolaire et à assurer un enseignement de qualité 
pour tous les enfants en vue de leur insertion dans la société. C’est 
donc cela qu’il va falloir évaluer.

Trois dimensions d’évaluation : 

a) Il s’agira d’une part d’évaluer les savoirs, les représentations, 
les perceptions de et sur l’école inclusive. Cette dimension est 
importante, car, si l’on considère l’école inclusive comme un 
projet, il est nécessaire de s’assurer que le projet et ses valeurs 
sont connus des différents professionnels afin qu’ils puissent 
agir en conséquence. Toujours sur cette même dimension, 
la recherche montre aussi que le sentiment de compétences 
est une condition importante de la mise en action des 
professionnels. Nous appellerons cette dimension rassemblant 
des connaissances multiples « les savoirs ». 

b) Il est aussi nécessaire d’évaluer les textes officiels et plus 
généralement l’ensemble de ce que l’on appelle la prescription. 
Ce terme, emprunté à la psychologie ergonomique désigne tout 
ce que l’institution définit et communique au professionnel 
pour l’aider à concevoir, à organiser et à réaliser son travail : les 
programmes d’enseignement et autres instructions officielles, 
les lois et règlements, les évaluations et consignes transmises par 
les inspecteurs de l’Éducation nationale, directions, mais aussi 
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les consignes émanant des instituts de formation professionnelle 
(Daguzon & Goigoux, 2007; Goigoux, 2002). 

c) Enfin, troisième dimension il est tout aussi nécessaire d’évaluer 
le réel : les établissements scolaires tels qu’ils sont, la formation 
telle qu’elle se fait, les professionnels tels qu’ils agissent 
etc. L’évaluation pourra aussi porter sur les écarts entre ces 
différentes dimensions. L’écart entre le prescrit et le réel, entre 
le perçu et le réel, entre l’idéal et le réel notamment.

Figure 1 : trois dimensions de l'évaluation

La suite de ce document contient des pistes d’évaluation dans chacun 
de ces domaines et entre ces domaines.

Evaluer les savoirs

Deux points  semblent à évaluer en priorité, d’une part, évaluer la 
connaissance de ce qu’est une école(3) inclusive dans l’idéal, ou plutôt 
l’idéel au sens d’Albéro vue comme « l’ensemble des idées, principes, 
modèles et valeurs qui orientent et structurent les décisions, actes et 
discours des acteurs au cours du projet » (Albero, 2010, p. 3) et, d’autre 
part, le sentiment de compétence des professionnels ( Rousseau & 
Thibodeau, 2011).

Ces évaluations peuvent porter sur l’ensemble des acteurs contribuant 
à l’école inclusive. Les enseignants bien évidemment, mais tous les 
professionnels de l’école en incluant les personnels non enseignants 

3. École est à prendre au sens large d’établissement scolaire ou de tout dispositif d’enseignement, d’édu-
cation ou de formation.
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des écoles, les cadres, les familles, les responsables locaux et les 
formateurs.

Évaluer le prescrit

L’évaluation de la prescription est fondamentale afin de voir si les 
consignes sont à la fois pertinentes, au sens où elles promeuvent 
et appuient la logique inclusive et cohérentes entre elles. Parmi les 
points de vigilance, quatre types de question sont à poser :

 ե Les textes de loi. Prévoient-ils la situation des personnes avec 
handicap ou besoins particuliers ? Sont-ils compatibles avec ces 
situations ?

 ե Les textes règlementaires. Sont-ils suffisants pour permettre les 
adaptations nécessaires aux publics avec handicap et besoins 
particuliers, que ce soit pour l’accès à l’école, les apprentissages, 
les examens, diplômes et certifications ?

 ե Les parcours scolaires des élèves avec handicap. Sont-ils 
explicitement prévus et promus que ce soit dans les écrits et les 
discours des hiérarchies ?

 ե Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des textes officiels. 
Sont-elles prévues explicitement (financeurs, procédures, 
décideurs, acteurs…) 

Évaluer le réel

Le but ultime de l’école inclusive est de permettre, par une scolarité 
réussie, une insertion sociale, professionnelle et une qualité de vie 
aux personnes avec handicap ou besoins éducatifs particuliers. La 
qualité d’une école inclusive est donc à évaluer sur le long terme. Il 
s’agit d’évaluer le devenir des personnes (Ebersold & Detraux, 2013), 
en identifiant leur place dans la société. Ont-elles, quantitativement 
et qualitativement les mêmes opportunités d’emploi, d’accès aux 
logements, aux loisirs, aux soins ?

Aussi pertinentes soient-elles, du fait de leur positionnement sur le 
long terme, ces évaluations ne permettent pas de réguler l’action 
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dans des temporalités adaptées aux besoins des acteurs de terrain. 
Aussi d’autres indicateurs sont à prendre en compte pour positionner 
l’évaluation.

3. Évaluer les effets des choix inclusifs 

L’éducation inclusive… pour aller à l’école, comme les autres enfants !

On tentera de quantifier ici la présence physique des enfants dans 
l’école, mais aussi qualitativement leur place dans les établissements, 
le fait qu’ils bénéficient comme les autres des services offerts, comme 
la cantine, la garderie, l’aide aux devoirs, lorsque ceux-ci existent. On 
identifiera aussi et surtout l’accès aux savoirs qu’il est nécessaire de 
mesurer sur deux dimensions, pédagogique et didactique :

 ե pédagogique pour savoir si les enseignants mettent en place 
des modalités d’enseignement compatibles avec les besoins 
particuliers des élèves ;

 ե didactique lorsqu’il s’agit d’adapter les contenus, les savoirs 
enseignés et donc les curricula.

Sur ce point, on pourra consulter utilement les documents guides, 
par exemple le guide pour l’éducation inclusive de Booth et Ainscow 
(2002) qui listent des indicateurs utiles pour les différentes formes 
d’accessibilité. Nous présentons à titre d’exemple une copie des 
questions destinées à évaluer l’accessibilité didactique et pédagogique.
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Document 1 : extrait de Booth et Ainscow (2002, p.88)

Cheminer dans les apprentissages, apprendre, comprendre et 
savoir faire

Le parcours scolaire des élèves concernés peut aussi faire l’objet 
d’une évaluation pertinente. On regardera notamment l’avancée dans 
les cursus : l’élève est-il condamné à « redoubler » en classe spéciale 
ou va-t-il, comme tous les autres élèves, pouvoir cheminer comme 
et avec les autres, dans les différents niveaux et établissements 
scolaires qui constituent un parcours ordinaire d’élève ? Ses difficultés 
vont-elles empêcher son accès aux enseignements secondaires 
? Des dispositions sont-elles prises pour que les élèves à risque de 
décrochage ou d’absentéisme puissent être maintenus à l’école ?

Il sera intéressant de connaitre l’accès des élèves concernés aux 
diplômes, certifications ou autre reconnaissance de compétence. 

Par ailleurs, en plus des reconnaissances académiques ordinaires, 
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il semble intéressant, pour les élèves les plus fragiles de pouvoir 
témoigner de leurs compétences acquises, même si elles n’ont pas 
débouché sur un diplôme. Il est ainsi possible de délivrer, par exemple 
une attestation de compétences professionnelles facilitant l’obtention 
d’un emploi.

Cf. attestation de compétences professionnelles disponible sur :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/31/9/
Attestation_comptc_pro_ACAD_677319.pdf

4. Évaluer les leviers

De nombreux travaux montent l’importance d’identifier les leviers, 
bien au-delà de la classe et de l’enseignement, à tous les niveaux 
de l’école et des dispositifs d’éducation. Mitchell (2008), identifie 
des travaux de recherche montrant, par exemple, l’importance de 
l’engagement des parents, de la culture de l’école, de la qualité de 
l’environnement, etc. Ces éléments sont donc de précieux indicateurs 
qui peuvent être sujets à évaluation.

Évaluer les leviers au niveau de la gouvernance

La gouvernance des dispositifs d’éducation est un levier fondamental. 
Pour Ainscow et Muncey (1989), les écoles qui obtenaient de bons 
résultats concernant les BEP semblaient avoir en commun les traits 
suivants :

• Le rôle efficace d'animation joué par un directeur résolu à 
répondre aux besoins de tous les élèves ;

• Des personnels qui se sentent capables de répondre aux besoins 
individuels des élèves ;

• Le sentiment que tous les élèves peuvent réussir ;

• Des dispositions permettant à tous les membres du personnel 
de bénéficier d'un soutien ;

• La volonté de faire en sorte que tous les élèves puissent suivre 
un programme à la fois large et équilibré ;
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• Des procédures systématiques de suivi et de contrôle des progrès 
pour tous les élèves.

Les caractéristiques des écoles qui paraissent répondre efficacement 
aux BEP sont en fait celles de tous les établissements performants. 
Des évaluations peuvent donc être menées sur ces points.

Évaluer les leviers au niveau de la classe et de l’enseignement

De très nombreux travaux identifient les caractéristiques importantes 
des classes et de l’enseignement ainsi que les indicateurs. Par exemple, 
pour Ainscow et Muncey (1989), les enseignants les plus efficaces :

• soulignent l'importance du sens;

• proposent à leurs élèves des tâches réalisables et stimulantes;

• offrent des expériences d'apprentissage variées;

• permettent aux élèves de faire des choix;

• ont de grandes attentes;

• créent une atmosphère positive;

• ont une approche cohérente;

• assurent une progression des exercices qu'ils donnent à faire aux 
enfants;

• savent reconnaître les efforts et les réussites de leurs élèves;

• organisent l'utilisation des moyens d'apprentissage de manière 
à faciliter celui-ci;

• encouragent les élèves à collaborer;

• contrôlent les progrès et informent régulièrement leurs élèves 
de leurs appréciations.

Là encore, connaissant les facteurs d’efficacité, les évaluations sont 
faciles à mettre en œuvre !
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Évaluer les leviers au niveau du travail collectif

Il reste important de pointer l’intérêt du travail collectif et du 
partenariat (Bélanger, Frangieh, Graziani, Mérini, & Thomazet, 2018). 
En effet, bien souvent, les besoins particuliers des élèves ne sont 
pas que scolaires. La contribution des professionnels de santé, mais 
aussi de la rééducation et du travail social est donc indispensable, 
conjointement avec les enseignants et les familles, pour trouver 
des réponses ajustées. La capacité de ces professionnels à travailler 
en équipe, à créer des environnements capacitants, à créer de la 
cohérence dans les parcours des élèves est fondamentale et doit donc 
être évaluée (Thomazet & Mérini, 2014).

***

Les grandes dimensions de l’évaluation des dispositifs éducatifs 
inclusifs ont été identifiées. Retenons que, en complément des 
grandes évaluations nationales et internationales standardisées, 
l’évaluation peut être un dispositif présent au quotidien à tous les 
niveaux de nos dispositifs et présent comme outils de régulation pour 
chaque professionnel et chaque équipe. 

En décrivant l’existant, en conceptualisant les pratiques, les outils, 
l’organisation et en regardant l’impact sur l’environnement (Mérini, 
2001) l’évaluation nous offre de multiples outils susceptibles d’aider à 
la construction d’une école inclusive plus pertinente, pour les élèves, 
comme pour les professionnels. 
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