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CHAPITRE 8 

pilotage opérant et un tissage restreint 

Émeline ROY 
Aix-Marseille Université 

 

 

Autrice 

-Marseille Université, membre du 

u design et des arts appliqués en lycée professionnel. 

Résumé 

lycée professionnel. Tout enseignant est constamment amené à mobiliser différents 
s. 

pos
favorise la posture de contrôle alors que 

-agenda de 
préoccupations enchâssées. Pour discriminer les différents gestes, des indicateurs de 
nature sont associés à chacune des macro-préoccupations, définissant de manière 

montrent que les enseignants expérimentés mobilisent globalement de plus 

de tissages sont davantage propres à un

disciplinaires, associés à des adressages bienveillants, parvient à diversifier sa 
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Mots clés 

Arts appliqués ; lycée professionnel ; multi-agenda ; gestes professionnels ; tissage ; 
pilotage 

Introduction 

En classe, tout enseignant est constamment amené à mobiliser différents gestes, et 

élèv

(Bucheton et Soulé, 2009). Dans ce chapitre, il est question de caractériser les gestes 

postures qui en découlent. Les arts appliqués et cultures artistiques (AACA) 
participent à la formation générale des lycéens de la voie professionnelle préparant 
le baccalauréat ou le certific
hypothèse est envisagée 

hypothèse est avancée : les gestes et préoccupatio

méthodologie de notre étude repose sur la vidéoscopie de huit séances, qui sont 
analysées en convoquant le multi-agenda de préoccupations enchâssées (Bucheton 
et Soulé, 2009). Pour discriminer les différents gestes, des « indicateurs de nature » 
sont associés à chacune des macro-préoccupations (Brudermann et Pélissier, 2008, 

stitutive de chacune 

 

Les arts appliqués en lycée professionnel  

La discipline AACA est dispensée en LP à des élèves se préparant au baccalauréat 
professionnel ou au CAP. Cet enseignement du design a la particularité de faire 

-conception 

en place de démarches analytiques et créatives ancrées dans des thématiques de 

notamment pour but le développement de compétences culturelles et citoyennes.  

Cependant, les savoirs en arts appliqués ne font pas toujours sens pour les élèves 
(Cusenier et Tortochot, 2019 ; Roy et al., 2021) alors pour favoriser la persévérance, 
les enseignants se tournent vers une pédagogie plus ludique et tentent de dispenser 
des savoirs concrets et finalisés (Jellab, 2005 ; Périer, 2008). Les élèves de LP ont la 

et auront donc une certaine 
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. Par conséquent, ils ont une forte tendance 
à se focaliser davantage sur un savoir-faire professionnel et cela, au détriment des 
enseignements généraux.  

-à-
les élèves et de les 

également par une individualisation du suivi de leur travail (Jellab, 2005). Pour 
Périer, 

assujettis aux contraintes institutionnelles et à leurs obligations scolaires, mais 
personnellement plus vulnérables (2008, p. 220). 

professeurs62 explique les pratiques pédagogiques de ces derniers (Jellab, 2005, 
2008, 2017). Cette homologie ou proximité ne se confond pas stricto sensu avec une 

socialement proches, pouvant retentir sur les pratiques pédagogiques et sur les 
manières dont on tente de mobiliser les élèves (Jellab, 2008).  

Les élèves de LP et leurs enseignants entretiennent des relations singulières. Dans ce 
chapitre, nous proposons donc de caractériser les gestes professionnels de ces 
derniers en fonction de leur ancienneté.  

Gestes professionnels et préoccupations enchâssées de 
 

-conception en arts appliqués peut être observé comme 
un espace de gestes. 

-à-dire des mouvements adressés pour apprendre à représenter des modèles 

paroles, énoncés produits, etc.) entre des élèves ou des étudiants et des enseignants 
qui produisent une diversité de signes graphiques, linguistiques et non 
linguistiques. (Tortochot et Moineau, 2019, p. 23) 

engendrés majoritairement par les réactions des élèves. Pour Bucheton et Soulé 

 -plan » qui sont constituées 
par son rapport à la prescription institutionnelle et par son expérience. Le modèle de 

 

62 professeurs de LP est plus populaire que celle des autres enseignants 
(Duru-Bellat et Van Zanten, 2012) 
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gestes professionnels63  multi-agenda64 de 
préoccupations enchâssées », pensé à partir des « organisateurs pragmatiques 
dominants . (2006) qui distinguent 
cinq catégories de gestes dans une approche systémique. Quatre macro-
préoccupations sous-tendent la préoccupation centrale : enseigner un contenu 
spécifique (Fig. 1). 

 

Figure 1: Multi-agenda des postures enseignantes (Bucheton et Soulé, 2009). 

Les gestes de tissage mettent en relation les différents objets enseignés et appris, et 

4% des gestes professionnels (Morel et al., 2015, p. 68). Ils sont cependant essentiels 
pour les élèves décrocheurs ou pour ceux qui rencontrent des difficultés à relier 

montrent que les bons élèves tissent eux-mê

de « faire 
ermes de « faire » pour les tâches réalisées (Roy et 

Colson, 2022). 

 

63 Selon Morel et al. (2015, p. 66), un geste professionnel est « un signe verbal et non verbal adressé à 
un ou plusieurs élèves pour susciter leur activité. Il est fait pour être compris. Il manifeste une intention 
que les élèves doivent être en mesure de c
partagée. » 
lorsque le message verbal est ambigu (Thompson et Massaro, 1986) ou très complexe (Graham et 
Heywood, 1976 ; McNeil et al., 2000). 
64 Le multi-
et il conjugue de nombreuses préoccupations (Morel et al., 2015, p. 67) 
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 gèrent les relations et le climat au sein de la classe. Ils sont 
identifiables par des sourires, des déplacements, des plaisanteries, des 
interpellations, des regards, des feedbacks, et des espaces dialogiques. Ces gestes 
expriment la façon dont le professeur « incite les élèves à entrer dans une activité 

a contrario, génère des rapports de domination » (Jorro et Crocé-
Spinelli, 2010, p. 130). Ils sont très dépendants des objets et des savoirs dans 

arts (Chabanne et Dezutter, 2011, p. 169).  

-

tables, des affichages, du matériel pédagogique ou technologique disponible etc.). 

 faire comprendre, faire dire et faire faire ». Il 
Cela peut 

revenir sur une notion ou pour prolonger la résolution du problème, lors de la 

 répète, reformule, montre comment faire, demande à un élève 
65 

définit par six gestes 

de la frustration (1983, p. 277- s 
interventions des élèves offrent une grande diversité de réalisation selon les 

-Spinelli 
les nomment «  » (2010, p. 130). Certains gestes 

viennent « avorter 
pourtant à la portée des élèves (Arnaud-Bestieu, 2013, p. 252). 

préoccupation centrale (Brudermann et Pélissier, 2008, p. 25) (figure 1), elle 

., 2015, p. 67). 

Pour Bucheton et Soulé, tout enseignant est constamment amené à mobiliser ces 

réciproquement lors de la séance et font ainsi varier les « postures66  » de 
 

 

65  l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant 
d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas 
résoudre au départ » (Bruner, 1983, p. 148). 
66 La notion de posture correspond à des « 
préformés, que le sujet convoque en réponse à une situation rencontrée » (Bucheton et Chabanne, 1998, 
p. 20). 
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création-conception dans le cadre de la discipline AACA. Une telle description par 
modèle du multi-agenda est soumise à plusieurs conditions énoncées 

par Bucheton et Soulé (2009). Premièrement, les situations de classe doivent être 
étudiées selon une double approche didactique et pédagogique. Deuxièmement, les 
facteurs sociaux et psychologiques ainsi que les expériences et les compétences des 

apprentissage. Toutefois, le choix méthodologique 
effectué met de côté les représentations des enseignants (Jorro et Dangouloff, 2018), 

complexité (Leblanc et Veyrunes, 2011).  

dans des activités créatives en présentant des gestes professionnels et des postures 

communication de ces démarches. Toutefois, Tortochot (2021, 2022) pointe des 
difficultés dans les gestes de pilotage de certains enseignants débutants.  

Méthodologie : vidéoscopies de séances et analyses des vidéos 

appliqués dans le contexte du LP public. La vidéoscopie est employée pour accéder 
doxas des enseignants sur les explications 

 : cela est assez 
surprenant tant elle pourrait être qualifiée de « visuelle ».  

le son sont captés par plan fixe cadré sur le tableau. Trois enseignants sont observés 
AACA : un enseignant expérimenté67 (HE), une enseignante 

stagiaire (FS) et une enseignante expérimentée (FE). Le tableau 1 synthétise leur 
cursus scolaire et leur expérience professionnelle.  

  

 

67 Le terme « expérimenté  , il se distingue 

de 15 ans.  
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Tableau 1 : D
 

Les classes sont observées sur la même demi-
premières et terminale baccalauréat professionnel (bac pro) et de secondes CAP. Le 
tableau 2 caractérise chacune des huit séances. Les observations sont réalisées en 
2020 sur les académies de Grenoble et Montpellier. Les enseignants se sont portés 
volontaires pour la recherche. Ils ont choisi les groupes cibles et leur choix, assumé, 

 moins difficiles ».  

Tableau 2 : Description des séances (enseignant, niveau, filières et savoirs abordés) 

 Ancienneté  Sexe Activité pro  Cursus scolaire Statut 
Enseignant 
expérimenté (HE) 

18 M Oui, plasticien 
Arts plastiques 
(beaux-arts) 

Titulaire 

Enseignante 
stagiaire (FS) 

1 F Non  Arts appliqués Stagiaire 

Enseignante 
expérimentée (FE) 

16 F Oui, Graphiste 
Arts appliqués 
et technologie 

Titulaire 

Séance Enseignant Niveau Filière Effectif Salle Savoirs abordés 
séance 
1 
(HES1) 

Enseignant 
expérimenté 

2nd bac 
pro 

Menuisier-
Agenceur 

11 
élèves 

Disposition 
en rangées 

Théorisation et 
expérimentation 
du Pictogramme 

séance 
2 
(HES2) 

Enseignant 
expérimenté 

1ère bac 
pro 

Systèmes 
énergétiques 
et climatiques 
(TISEC) 

12 
élèves 

Disposition 
en rangées 

Poursuite du 
CCF sur la 
thématique de 

 
séance 
3 
(HES3) 

Enseignant 
expérimenté 

2nd bac 
pro 

TISEC 
11 
élèves 

Disposition 
en rangées 

Théorisation et 
expérimentation 
du Pictogramme 

séance 
1 
(FSS1) 

Enseignante 
stagiaire 

2nd bac 
pro 

Systèmes 
numériques 
(SN) 

28 
élèves 

Disposition 
en îlots 

Théorisation et 
mise en place de 
Brainstorming 

séance 
2 
(FSS2) 

Enseignante 
stagiaire 

1ère bac 
pro 

Maintenance 
des 
équipements 
industriels 
(MEI) 

13 
élèves 

Disposition 
en U / salle 
informatique 

Poursuite du 
CCF sur la 
thématique du 
recyclage 

séance 
3 
(FSS3) 

Enseignante 
stagiaire 

2nd CAP 
Réparation des 
Carrosseries 
(CCAR) 

7 
élèves 

Disposition 
normale 

La labélisation 
(théorisation) 

séance 
1 
(FES1) 

Enseignante 
expérimentée 

2nd CAP 
Installateur 
Sanitaire 

11 
élèves 

Disposition 
en rangées 

Expérimentation 
de divers 
technique. 
Reproduction 

 

séance 
2 
(FES2) 

Enseignante 
expérimentée 

Tle bac 
pro 

Géomètre-
Topographe 

9 
élèves 

Disposition 
en rangées 

Expérimentation 
de divers 
technique. 
Reproduction 
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-
agenda (Bucheton et Soulé, 2009). Pour discriminer les différents gestes et 
préoccupations enchâs
caractéristiques du multi-agenda proposées par Bucheton et Soulé (2009) servent de 
socle. Des « indicateurs de nature » sont associés à chacune des macro-
préoccupations (Brudermann et Pélissier, 2008, p. 25), définissant de manière plus 
précise68 Les vidéos sont 
visionnées deux fois. La première fois, 
sont repérés et distribués selon leur affiliation 

 La deuxième fois permet de préciser la nature de chaque geste. 

  

1 Tissage Atmosphère Pilotage Étayage  
2 

Entre les cours, 
entre les 
disciplines ou 
entre 

et la classe. 

 

 

Entre les 

appliqués. 

 

 

Entre les tâches. 

 

Les encouragements, 

ou collectifs 

 

Les espaces dialogiques 
avec les élèves69 

 

La bienveillance qui peut 
être instaurée par 

appréciation positive.  

 

Les interpellations qui 
relèvent de la discipline, 

une punition ou une 
sanction. 

 

Gestion de 
 

 

 

Gestion du 
temps  

 

 

Gestion du 
matériel 

La démonstration 

 

 

 

La réduction des 
degrés de liberté 

 

La reformulation 

 

Le maintien de 
 

 

La co-construction 
du savoir qui peut 
être entre pairs ou 

 

 

Le contre étayage 

Tableau 3 : Caractérisation des macro-  

 

68 Brudermann et Pélissier (2008) utilisent également des « indicateurs de force », donnés à chacune 
des macro-préoccupations. 
69 Ils peuvent être « scolaires  sociaux 

 la co-
construction des significations par la dynamiq  » (Caillier, 2002, p. 70). 
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Les gestes de tissages repérés concernent plusieurs types de liens : le lien entre la 
discipline des arts appliqués et les autres disciplines 

seconde lecture des vidéos regroupe des gestes de nature
 

 

Le graphique 1 montre les macro-
rattachent.  

 

 

Graphique 1 : Les  

Les points suivants développent chacune des macro-préoccupations identifiées par 
Bucheton et Soulé (2009). 

 : entre discipline et bienveillance 

29,8 % des gestes professoraux observés durant les 8 séances (graphique 1). Cela 
rejoint diverses recherches menées en contexte difficile qui présentent cette 
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leur engagement affectif, relationnel et intellectuel.

Les résultats présentés dans le graphique 2 identifient les types de gestes 

un cadre bienveillant dans lequel les encouragements et les échanges sont privilégiés 

disciplinaire.

Graphique 2
en pourcentage.

Les encouragements et la bienveillance se retrouvent plutôt dans les classes des 
enseignants expérimentés. Les résultats montrent que les élèves tentent parfois de 
détériorer ce climat de classe puisque le maintien de la discipline représente 45,37 % 

: laisser aux 
élèves un espace de parole pour parler, penser, apprendre et se construire, leur 
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graphique 2). Les classes 
de secondes bac pro (HES1, HES3, FSS1) sont celles pour lesquelles les gestes 
disciplinaires sont les plus nombreux (entre 15 et 25 par séance), suivies par les 
classes de seconde CAP (FSS3, 14 gestes et FES1, 11 gestes). Inversement, 

ignante favorise la bienveillance et les encouragements pour la classe de 
terminale (FES2) (graphique 2).  

Les gestes de pilotage : une interface aux outils de représentation.  

Les gestes de pilotage représentent 33,1% des gestes professoraux observés lors des 
diverses séances (graphique 1). 
à ce type de gestes que son homologue débutante. Les trois enseignants prennent 
appui très régulièrement sur 
matériel de représentation70 
utilisent une table (HE) ou une desserte (FE) sur lesquelles sont proposés divers 
outils utilisés pour la discipline. Toutefois les élèves ne se servent jamais 

gnant qui choisit et apporte le matériel et le 
figure 2

débutante ne semble pas avoir de matériel graphique pour ses élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

(feuille de papier, ordinateur, smartphone).  
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HES3-37m36s FSS3-44m06s FES1-29m35s 

feutre. Le matériel est à 
disposition sur une table 
devant le bureau de 

celle-ci.  

ruban adhésif (à défaut 

pas de matériel à la 

donne en main propre 

feutres, la boite entière. Le 
matériel est à disposition, sur 
une desserte roulante, mais 

la dépose sur sa table. 

Figure 2  

De nombreux gestes de pilotage mobilisent des objets, ceux constitutifs de 
les outils de représentations mis à la 

de ces outils sous-
faciliter et fluidifier le pilotage. 

Par ailleurs, les élèves sont sensibilisés visuellement à de nouveaux outils. Selon 
Lebahar (2007), ils semblent représenter pour eux tant une « source de connaissance 
externe  moyen de représentation » et peuv
création-conception. Le nombre de gestes de pilotage est assez équilibré. Il ne varie 

e Bac Pro MEI 
nterface entre les outils de 

devant un ordinateur. 

Des gestes de tissage dépréciés  

celle qui précède ou qui suit, ou entre le début et la fin de la leçon. Bucheton et Soulé 
(2009, p. 35) indiquent que ces opérations affichent une constance de 7 % des gestes 
des enseignants dans de nombreuses situations analysées en primaire ; elles montent 

représente 5,2 % des gestes des enseignants (graphique 1).  

Après avoir questionné des enseignants sur les gestes de tissage, il semble que le 
tissage des savoirs entre les séances permet aux élèves impliqués de faire des liens 
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et de se mobiliser (Graph. 3). Néanmoins il semble que pour des classes où le taux 

Graphique 3 : gestes de tissage par enseignant en pourcentage et en nombre 

Les classes pour lesquelles les gestes de tissage entre les séances sont les plus 
nombreux sont les deux classes de première (HES2 et FSS2). Lors des épreuves de 

procède [sur plusieurs semaines] à une collecte argumentée de 
références et réalise un dossier » (MEN, 2010). Il semble tout à fait essentiel que 

cela explique la multiplication des gestes de tissage sur ces deux classes. 

dive

des gestes

Le diagramme (graphique 1

-construction des savoirs, très souvent repérable par 
un jeu de questions-réponses. Des travaux ont observé de nombreux gestes 
professoraux de démonstration dans les disciplines manuelles ou artistiques 

démonstration, ou de présentation de modèles sont assez peu utilisés, les enseignants 

stagiaire (Graph. 4).
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Graphique 4  

 

requises pour atteindre la solution et éviter une surcharge cognitive. Cet étayage est 
particulièrement mobilisé avec les classes de première en épreuve de CCF (HES2 et 

stagiaire recourt au contre-  

Limites 

Cette étude présente quelques biais. Les gestes professionnels, selon Jorro et 
Dangouloff (2008), seraient marqués par une dimension performative dans 

adressés mais aussi marqués par leur efficacité71

-Martin, 2015) et la temporalité 
(Gagnon et Dolz, 2018) de certains gestes professionnels soient des éléments 
caractérisant plus précisément le type de geste. Effectivement, les différents résultats 
présentent des gestes professoraux comptabilisés par nombre de gestes et non par 

age (faire des liens 

de vidéo 
 

71 
une amplitude, (une capacité de répondre ou non à une situation), et un engagement. Le geste est 
également « éthique » (distribution de la parole, etc.). 
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La place capitale des savoirs accordée dans le modèle du multi-agenda (Bucheton et 

dans cette étude. Ce chapitre fait le lien avec les savoirs méthodologiques relatifs 
aux épreuves certificatives de première (CCF) et aux séances avec les mêmes 

aux 
contextuali   

Conclusion  

Les résultats de cette recherche semblent aller dans le sens des hypothèses 
proposées 
ceux des enseignants expérimentés. Concernant la diversification de ces gestes par 
les enseignants, cela dépend des macro-

ses 

expérimentés. Les gestes sont inégale  : pilotage, 
atmosphère et étayage constituent . 

Pour questionner les «  » et tenter de les caractériser, les gestes 

de la séance et analysés en fonction des autres préoccupations qui les entourent ainsi 

 

observés, ces comparaisons pourraient servir  pilote pour en proposer une 
plus élargie et longitudinale. 
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