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P r é f a c e  

L'or thographe,  poin t  d ' anc r age  d 'enjeux et  
de  pass ions . . .  

L 
or thographe  d u  f rançais  et son  e n s e i g n e m e n t  sont,  on le sait,  
depu i s  les origines, le poin t  d ' ancrage  d 'en jeux  et de pas s ions  
c o n s i d é r a b l e s .  Les q u e s t i o n s  p o n c t u e l l e s  u r g e n t e s  s o n t  si 

p r e s s a n t e s  qu ' e l l e s  e m p ê c h e n t  d e p u i s  d e s  s i èc les  la réf lexion 
d'avancer, d 'où la nécessi té  d 'une  sorte d 'arrêt  s u r  image tel que celui 
auquel  n o u s  invite J .-P.  Jaffré. 

Y a-t-il  v r a i m e n t  u n e  crise d e  l 'or t l iographe ? N'est-ce p a s  p lutôt ,  
comme il le dit, une  crise des représenta t ions  menta les  tradit ionnelles 
s u r  l ' o r t h o g r a p h e  (p. 71) ? O ù  en  s o n t  les r e c h e r c h e s  s u r  le rôle 
respectif des règles et de la dictée, de la mémoire et de l 'enseignement  
raisonné,  d 'une  conna i s sance  seu lement  locale et mnémotechn ique  et 
de c o m p é t e n c e s  p l u s  g é n é r a l e s  ? A- t -on  a v a n c é  s u r  les v a g u e s  
c o r r é l a t i o n s ,  si s o u v e n t  évoquées ,  e n t r e  o r t h o g r a p h e  et  l ec tu re ,  
or thographe et grammaire ,  or thographe et fréquence du vocabulaire, 
or thographe et typologie des fautes,  etc. ? 

S 'ar rê tant  en 1984, l ' au teur  n 'a  pu  parler  des nouvelles perspectives 
ouvertes  p a r  l 'usage de l ' informatique à l'école. Mais aurait- i l  pu le 
faire, qu 'en aurait-i l  dit ? Après u n  timide départ ,  quelques essais  de 
mise en place de didacticiels qui ne soient pas  la simple reproduct ion 
des techniques  ressassées  des  manuels ,  on a vite renoncé à é tendre 
une  expérience pou r t an t  nécessaire  et prometteuse,  mais  trop chère. 
Que  l 'on me p e r m e t t e  de dire  c o m b i e n  je  le regre t te ,  c a r  j e  crois 
profondément  que  le travail de l 'enfant s u r  ordinateur ,  s'il est  compris  
pour  ce qu'il est, peu t  appor ter  aux  avancées  actuelles en didactique 
l'outil moderne  d'aide à la recherche personnelle  enfant ine dont  elles 
ont besoin, renouveler  qual i ta t ivement  les habi tudes ,  spécialement  en 
orthographe,  et il f audra  bien y venir. 

... peu t  d o n n e r  lieu à d e s  t r avaux  d 'une  
g r a n d e  r i ches se  

c  

ertes, depuis  le s tade pré  scientifique du XIXe siècle, il y a eu les 
t ravaux d'A. Binet (1904), de Dubois et Buyse en Belgique (1940), 
de Massarenti .  Rollers en Suisse, de F. Ters, J .  Guion, L. Legrand, 

A. Chervel, H. Romian et son groupe en France,  à p résen t  ceux des 
psycholinguistes français  et étrangers ,  comme J.-P. Jaffré lui-même, 
J. Allégria, L. Henderson,  E. Ferreiro et ses collaborateurs,  etc. 

S a n s  c o m p t e r  les  a v a n c é e s  n o m b r e u s e s  fa i tes  en  a p p u i  s u r  les 
t r avaux  h i s to r iques  et l inguis t iques  f rança is  récents ,  la théorie  d u  



plur isys tème en particulier,  pa r  des che r cheu r s - ense ignan t s  comme 
M. C h a u m o n t  à  Rennes ,  J . -F .  Halté, J .  Chr.  Pellat, S. Karabé ian ,  

C. Buridant ,  D. Duprez, M. Gey, A. Delgado, J.-CL. Lallias, etc. Ces 
t r a v a u x ,  d o n t  c e r t a i n s  o n t  ici u n e  p l ace  mér i t é e ,  ne  s o n t  p a s  

négligeables, même s'ils n 'ont  pas  encore donné  tous  leurs  fruits. 

On sait à p résen t  que ce domaine  a p p a r e m m e n t  ingrat  a ses rac ines  
hors  d 'une  simple obligation sociale, extér ieure  et pesan te .  Comme 
t o u t e  a u t r e  d i s c i p l i n e  sco la i re ,  h i s t o i r e ,  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  
m a t h é m a t i q u e s ,  l angues  vivantes ,  il p e u t  c o n s t i t u e r  en  lu i -même,  
p o u r  l 'élève c o m m e  p o u r  l ' adu l te ,  u n  obje t  d ' é t u d e  d ' u n e  g r a n d e  
richesse, tou t  auss i  digne d ' intérêt  que l 'anthropologie, l 'ethnologie ou 
tou t  a u t r e  sc ience  h u m a i n e .  Cet te  façon d ' a p p r o c h e r  les fai ts  es t  
ex t rêmement  impor tan te  pou r  l 'enfant, qui n 'a  a u c u n e  raison de faire 
des  efforts p o u r  que lque  chose  qui  lui es t  imposé  m a i s  qui  en soi 
n ' intéresse personne  a u t o u r  de lui. y compris  ses propres  parents .  

De même, on peu t  dire que ces dernières  années  ont  vu reculer, s inon 
d ispara î t re ,  ce r t a ines  exigences peu r a i sonnab les ,  fondées s u r  des  
p r é j u g é s  a n c i e n s  et b i en  i m p l a n t é s  c o m m e  la  b a i s s e  d e  n iveau ,  
l ' immanence d 'une  or thographe  éternelle et au t r e s  contrevérités, avec 
en  c o n t r e p a r t i e  u n  m e i l l e u r  a c c u e i l  d e s  m a î t r e s  v i s -à -v i s  d ' u n  
changemen t  modéré et nécessa i re  de l 'or thographe du  français. 

... mais  n é c e s s i t e  un c h a n g e m e n t  radical 
d a n s  la men ta l i t é  d e s  e n s e i g n a n t s  

M M  

ais, comme le soul igne l ' au teur ,  en  dehor s  d 'expér iences  t rès  
minori taires,  tout reste à  faire d a n s  le domaine de  l'erreur. Ce 
qui  va b i e n  a u - d e l à  d u  s imp le  d é c o m p t e  des  f a u t e s  

d'orthographe. 

Le souci profond de J.-P.  Jaffré  est  en effet celui-ci : s a n s  négliger 
l ' appor t  t ou t  à fait n é c e s s a i r e  des  r e c h e r c h e s  p o r t a n t  s u r  l ' ob j e t  
o r thographe ,  il souha i t e  pouvoir  met t re  enfin, comme  cela devra i t  
aller de soi, l 'enfant comme s u j e t  a u  centre  des préoccupat ions  des  
pédagogues.  

Que  faut-il en tendre  pa r  là ? Tout  d 'abord,  bien en tendu ,  accepter  
l ' i nd iv idu  d ' a u j o u r d ' h u i  tel qu' i l  es t ,  à u n  âge et d a n s  u n  
env i ronnemen t  donné,  avec ses  qual i tés  et ses  limites propres,  ses  
c a r a c t é r i s t i q u e s  l a n g a g i è r e s  et s t r a t é g i q u e s ,  et n o n  tel q u ' o n  
s o u h a i t e r a i t  qu ' i l  soit .  En  fonc t i on  de ce t t e  p r i se  en  c o m p t e ,  
cons t ru i re  ce que  l 'on pou r r a i t  appe le r  u n  ense ignement  non  p lus  
formaliste,  préfabr iqué,  établi  u n e  fois pou r  toutes ,  ma i s  r é a l i s t e .  
A c q u é r i r  en  p r e m i e r  l ieu u n e  c o n c e p t i o n  p l u s  re la t iv i s te ,  p l u s  
évolutive des progrès à accomplir, p lus  construct ive auss i  de l 'erreur, 



ce qui, r emarque  J.-P. Jaffré, nécessite un changement  radical d e  la 
mentalité actuelle des  ense ignants  (p. 115). Et aussi ,  ajoutons-le,  une  
vue plus  claire des objectifs à a t te indre  au jou rd 'hu i  et des finalités 
fixées à l ' acquis i t ion  de l 'écrit, qui  n ' on t  p r a t i q u e m e n t  p a s  bougé  
depuis  cent  ans.  

Il rappelle que le rythme d'acquisit ion est  en France trop lourd, trop 
précoce et trop rapide. A moins  d'en rester, comme a u  XIXe siècle, à 
une  simple accumula t ion  de consignes et une  utilisation restreinte du 
code, on ne peut,  à notre époque, apprendre  toute  l 'or thographe en 
c inq  a n s  de s c o l a r i t é  p r i m a i r e .  Une  rév i s ion  d e s  n o r m e s  et d e s  
ex igences ,  a s s o c i é e  à u n  p r o c e s s u s  de p r o g r è s  c o n t i n u  p o r t a n t  
également  s u r  les années  de collège, est donc nécessaire.  

À tel âge, pou r  tel type d'enfant,  tel type de stratégie. Ce qui amènera i t  
à considérer,  pour  ne citer que cela, comme un  progrès entre six et 
h u i t  a n s  tel type  de g é n é r a l i s a t i o n  de type  p h o n o g r a m m i q u e  
fondamenta l  (i pou r  y  pa r  exemple), alors que l 'erreur grammaticale  
serait, a u  même âge, considérée comme al lant  pour  ainsi dire de soi, 
et d e m a n d a n t  l'aide (spontanée et gratuite) du  maître. 

Pour une  nouvel le  d idac t ique  de  
l ' o r t hog raphe  

c  

es idées, que notre groupe HESO et moi-même avons préconisées 
avec d ' au t res  depuis  de n o m b r e u s e s  années ,  commencen t  (trop 
l e n t e m e n t )  à p r e n d r e  c o r p s  d a n s  la réa l i té .  C 'es t  t o u t e  u n e  

nouvelle didact ique de l 'or thographe qui est  ainsi, trop rapidement ,  
évoquée pa r  J .-P.  Jaffré, par  exemple s u r  les points  su ivants  : 

a  P é d a g o g i e  p l u s  a c t i v e  

Intégrat ion du  m o m e n t  d 'o r thographe  d a n s  u n  ensemble  d'activités 
l a n g a g i è r e s  d y n a m i q u e s  ; s t i m u l a t i o n  p a r  p e t i t s  g r o u p e s  des  
c o m p o r t e m e n t s  cognitifs des  en fan t s  ; mise en place de con tex tes  
propices à  u n e  telle st imulation.  

M C o n t e n u s  m i e u x  m a î t r i s é s  

Acquisitions s t r ic tement  hiérarchisées  et relativisées, su r tou t  d a n s  les 
réemplois et les tes ts  de contrôle ; méthode  qui va de l'écrit vers l'oral, 
et du  n o y a u  p h o n o g r a m m i q u e  vers  les  a s p e c t s  g r a m m a t i c a u x  et 
s éman t iques ,  exigeant  u n e  c o n n a i s s a n c e  de la l angue  que  n ' a  p a s  
encore  l ' en fan t  ; pr i se  en  c o m p t e  de la f r équence  ; u t i l i s a t ion  de 
typologies  de c l a s s e m e n t s  d e s  e r r e u r s ,  af in  de  p i lo te r  p l u s  
efficacement les efforts à faire ; référence cons tan te  à ces deux  piliers 
indispensables  des  rappor ts  ora l /écr i t  que devraient  être les tableaux 
affichés côte à côte de l'A.P.I. et des pr incipaux graphèmes,  etc. 



a  M é t h o d o l o g i e  d e  d é c o u v e r t e  

S u r  des  c o r p u s  motivés,  var iés  et pe r t i nen t s ,  d é m a r c h e s  a l lan t  de 
l 'observat ion et du  tri des  d o n n é e s  vers  la f o r m u l a t i o n  c o m m u n e  

d ' h y p o t h è s e s ,  à l'aide de ques t ionnements  et d 'échanges divers ; orga- 
nisat ion et réemploi de ces découvertes personnelles  des a p p r e n a n t s  
en si tuation *, observation cons tan te  de l 'enfant par  le maître et prise 
en compte de ses acquis (car il en a) en  lecture et en écriture, etc. 

H M é t h o d e  d e  r é s o l u t i o n  d e  p r o b l è m e s  

Concevo i r  l ' a v a n c é e  e n  o r t h o g r a p h e  n o n  c o m m e  u n e  s i m p l e  et  
sempiternel le  vérification de c o n n a i s s a n c e s  supposées  innées, mais,  
toutes  proport ions  gardées,  comme on conçoit l 'avancée en calcul ou 
mathémat iques ,  pas  à pas, par  problèmes  successifs  à résoudre,  bien 
posés  et mis à la portée des  élèves, avec u n e  nouvelle docimologie 
(positive), etc. 

P a s s e r  de  l ' e n s e i g n e m e n t  à l ' a p p r e n t i s s a g e  

L 
e rôle de l 'enseignant,  loin de d iminuer  en p a s s a n t  ainsi, comme 
on dit, de l 'enseignement à l 'apprentissage,  devient ma jeur  : u n e  
telle s i t u a t i o n  de r e c h e r c h e  en  c lasse ,  si on v e u t  qu'el le  soi t  

réussie ,  ne s ' improvise pas.  Le maî t re  intervient,  comme le mon t re  
J . - P .  J a f f r é ,  t a n t  d a n s  l ' i m p u l s i o n  et la b o n n e  c o n d u i t e  de la 
recherche que d a n s  la formulation d 'hypothèses  et la mise au  point  
des résul tats .  

Il s ' ag i t  c e r t e s  de d é m a r c h e s  e x i g e a n t e s ,  p l u s  q u a l i t a t i v e s  q u e  
quanti tat ives,  lentes au  départ ,  dont  il reste à prouver  qu'elles son t  
profitables à l 'enfant à long terme. Elles peuvent  l'être, à condit ion de 
s ' e n  d o n n e r  les m o y e n s ,  d e s  m o y e n s  d i g n e s  de n o t r e  é p o q u e  . 
f o r m a t i o n  c o m p l è t e  d e s  m a î t r e s  ( d idac t i que ,  l i n g u i s t i q u e ,  
psycholinguist ique),  expér imenta t ion  préalable,  outils  suff isants  (en 
part icul ier  informatiques),  concept ion d 'équipes  pluridisciplinaires à  

l ' intérieur de l'école, coordinat ion des efforts, avancée étalée s u r  n e u f  
à dix ans. . .  

J . -P .  J a f f r é  appe l l e  de s e s  v œ u x ,  e n  f i n i s s a n t ,  des  r e c h e r c h e s  
expér imentales  concernan t  l 'or thographe al lant  d a n s  ce sens, et il y 
travaille lui-même avec cœur .  Que lui et tous  ceux qui avancent  ainsi  
vers l 'avenir en soient remerciés.  

Nina Catach  



1  

Favoriser la rencontre de 
deux univers, l'école 

et la recherche 
L'orthographe a  toujours occupé une  place de  choix d a n s  
l 'enseignement,  a u  point  qu 'au jourd 'hu i  encore elle res te  
un moyen privilégié pour  évaluer le niveau de compétence 
linguistique, que ce soit à  l'école primaire ou a u  collège. Au 
sein de l'institution scolaire, une telle fonction ne fa i t  certes 
p a s  l 'unanimité mais, d ' u n e  f a ç o n  générale,  on peu t  dire 
que l 'o r thographe d e m e u r e  une  référence majeure,  bien 
p lus  que la grammaire  ou le vocabulaire. Face à  cet état  de  
fait ,  largement  dominan t  en France,  il existe pour tan t  et 
depuis des  années ,  des  t ravaux qui s'efforcent de  dévelop- 
pe r  d ' au t res  points de  vue s u r  l 'orthographe f rançaise ,  su r  
son fonct ionnement  et su r  son enseignement.  Le texte pré- 
senté  ici, a d a p t é  d ' un  rapport  de  recherche publié en 1989 
p a r  l ' I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  l a  R e c h e r c h e  P é d a g o g i q u e  
(I.N.R.P.), a  p r é c i s é m e n t  p o u r  but  d e  f a v o r i s e r  une  ren- 
contre entre ces deux  univers. 



Q u e l q u e s  p r é a l a b l e s  

n écessaires 

L 
e rappor t  publié pa r  1'l.N.R.P.(I) en 1989 porte s u r  u n  ensemble  de 
210  recherches  pa rue s  entre 1970 et 1984 d a n s  qua t re  pays fran- 
cophones  (Belgique, France,  Québec  et Suisse).  Ces recherches  

font e l les-mêmes part ie  d ' un  ensemble  p lus  vaste  de 2 452 recherches  
en didactique et acquisi t ion de la langue maternelle,  répertoriées d a n s  
une  publ icat ion également  pa rue  en 1989(2). La publicat ion du pré- 
sent  ouvrage a donc nécessi té  u n e  remise à j o u r  car, depuis  1984, la 
recherche en didact ique de l 'or thographe n 'est  pas  restée to ta lement  
muette(3). 

Cependant ,  n o u s  n 'avons pas  eu à modifier l 'essentiel des chapi t res  
du  rappor t  de recherche  d a n s  la m e s u r e  où, depuis  1984, le t ab leau  
de la recherche  en didactique de l 'or thographe n 'a pas  fondamentale-  
men t  changé.  Cela ne tient pas  à cette recherche  à p roprement  parler  
mais  p lutôt  à  l 'évolution de discipl ines comme  la l inguis t ique et la 
psychologie qui  j o u e n t  u n  rôle i m p o r t a n t  en  didact ique.  Il n o u s  a 
donc suffi de réintégrer  les nouveaux  é léments  d a n s  la conclusion,  
réécrite pou r  l 'occasion. 

D a n s  ce t te  in t roduc t ion ,  elle a u s s i  p r o f o n d é m e n t  r emaniée ,  n o u s  
voudrions  prendre  en peu de recul pa r  rappor t  à  cette période 1970- 
1984 de façon  à  m i e u x  c o m p r e n d r e  ce qu i  en  fit u n  m o m e n t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  r i che  p o u r  la d i d a c t i q u e  de l ' o r t hog raphe ,  avec 
cependan t  des  effets relat ivement  limités s u r  les pra t iques  scolaires 

1. J-P.  Jaffré, Recherches en didactique de  l 'orthographe. Belgique, France. Québec, Suisse. 
1970-1984. Collection «Rapports de Recherche». n° 12. 1989. 

2. G. Gagné, R. Lazure, L. Sprenger-Charol les  et F. Ropé -  Recherches en didactique et 
acquisi t ion d u  f r a n ç a i s  l angue  maternelle,  t. 1 et 2, De Boeck Universi té  /  I.N.R.P. /  
P.P.M.F., 1989. 

3. D'une façon générale, on peut  également  consul ter  G. Gagné. R. Lazure, L. Sprenger-  
C h a r o l l e s  e t  F. Ropé -  R e c h e r c h e s  en  d i d a c t i q u e  et acqu i s i t i on  d u  f r a n ç a i s  l a n g u e  
maternelle, mise à j ou r  1. PPMF /  I.N.R.P., 1990. 



q u o t i d i e n n e s .  Nous  v e r r o n s  p a r  a i l l e u r s  q u e  si le p a y s a g e  de la 
recherche en didactique de l 'orthographe n 'a pas  été bouleversé depuis  
1984, il en va tout  au t r emen t  pour  celui de l 'acquisition. 

Le s t a t u t  de  la d idac t ique  

u  

n  premier point à  souligner concerne le s t a tu t  de la didactique. Il 
sera a b o n d a m m e n t  quest ion d a n s  cet ouvrage de linguistique, de 
psychologie et. pour  les périodes plus  tardives, de psycholinguis- 

t ique,  ma i s  ces discipl ines ne doivent  pas  être confondues  avec la 
didactique. Cet ouvrage montre  bien au  contraire que  la période 1970- 
1984 coïncide avec l 'émergence d 'un  champ  nouveau  -  qu'on peut  ou 
non  nommer  science -  qui s 'est progressivement affranchi de la tutelle 
de la psychologie ou de la l inguist ique,  cette dernière  ex t r êmemen t  
présente  a u  cours  des années  70. Ce mouvement  correspond d'ailleurs 
à l 'apparition du  concept  de didactique du  fraiiçais,  en lieu et place de 
pédagogie du  f rançais ,  pour  désigner  l 'ensemble des processus,  tech- 
n iques  et démarches  suscept ibles  d 'aider à l 'apprent issage et à  l'ensei- 
gnement  de la langue maternelle.  

a  É m e r g e n c e  d ' u n  n o u v e a u  c h a m p  d i s c i p l i n a i r e  

L ' é m e r g e n c e  de ce n o u v e a u  c h a m p  d i s c i p l i n a i r e ,  si elle n ' a  p a s  
entra îné  une  rup tu r e  avec des disciplines tutélaires dites parfois théo- 
ries de  référence, s 'est  soldée en revanche pa r  la modification des rela- 
tions, désormais  interdisciplinaires.  Ainsi, la d idact ique du  français  
l angue  ma te rne l l e  (déso rma i s  D.F.L.M.) se défini t  e s s en t i e l l emen t  
comme l ' interaction entre u n  con tenu  disciplinaire, qui renvoie notam- 
m e n t  a u x  s c i ences  d u  l angage ,  et les n o t i o n s  d ' a p p r e n t i s s a g e  et 
d 'enseignement ,  qui renvoient aux  sciences de l 'éducation, à la psy- 
chologie, etc.d) 

M U n e  d i d a c t i q u e  p l u s  a u t o n o m e  

La tendance  majeure  de la D.F.L.M. est  de remplacer  u n e  relation de 
dépendance  -  qui a c o n n u  son apogée d a n s  les a n n é e s  70 avec les 
effets à r e t a rdements  de la l inguistique s t ruc tura le  (Deuxième partie. 
Les concept ions théoriques) -  p a r  u n e  re la t ion p lu s  interact ive.  La 
D.F.L.M. définit ses  propres objectifs et, en  fonction des besoins  qui 
sont  les siens, des problèmes rencontrés ,  elle peu t  se tou rne r  vers les 
d i s c ip l i ne s  c a p a b l e s  de  lui f o u r n i r  des  é l é m e n t s  de r é p o n s e .  Ce 
faisant, elle se donne  le droit d 'util iser ces réponses  comme bon lui 
semble. Cette au tonomie  relative n 'est  donc pas  u n e  rup tu re  et il est  
assez  na tu re l  qu ' au jourd 'hu i  encore la d idact ique du  français  res te  
sensible aux  évolutions des  disciplines qu'elle sollicite. Or depuis  le 

1. G. Gagné et al., op. cit. 



d é b u t  des  a n n é e s  80,  n o u s  a s s i s t o n s  de  ce p o i n t  de vue  à  u n e  
véritable muta t ion  scientifique qui peu t  expliquer que  les t r avaux  en  
d idac t ique  de l 'o r thographe ,  for tement  in f luencés  p a r  les avancées  
spectaculai res  de la l inguist ique j u s q u ' a u  débu t  des a n n é e s  80, sont  
au jourd 'hu i  d a n s  u n e  léthargie appa ren te  qui  prépare  s a n s  doute  des  
l endemains  plus  féconds. 

L'influence de  la l i ngu i s t i que  

L 
e r a p p o r t  I.N.R.P. de 1989 intègre  u n  ensemble  de r eche rches  
publiées  en Belgique, en  France,  au  Québec  et en Suisse,  mais  
pou r  ac tua l i ser  ces données  n o u s  avons su r tou t  t enu  compte  de 

la s i tuat ion française. Cela dit, à la lecture des  chapi t res  qui suivent, 
le lecteur  pour ra  cons ta te r  que  chaque  pays a u n e  façon spécifique de 
c o n c e v o i r  e t  l ' o r t h o g r a p h e  et  la r e c h e r c h e  e n  d i d a c t i q u e  de  
l 'orthographe. Ainsi, et à titre d'exemple, les che rcheu r s  québécois  des  
années  70 res tent  relat ivement  a t t achés  à u n e  concept ion classique 
qui  se con ten te  de d i s t i ngue r  o r t h o g r a p h e  d 'u sage  et  o r t h o g r a p h e  
g r a m m a t i c a l e .  En  F r a n c e ,  a u  c o n t r a i r e ,  les  i n f l u e n c e s  de  la 
l inguistique ont été bien plus  précoces et su r tou t  p lus  importantes .  
De la m ê m e  façon, les c h e r c h e u r s  f r ança i s  son t  b e a u c o u p  m o i n s  
a t t achés  aux  faits et à l 'adminis t ra t ion de la preuve que ne  le son t  les 
che rcheurs  belges ou québécois.  C'est  ce qui explique que la quasi-  
to t a l i t é  des  r e c h e r c h e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  e n c o r e  p e u  n o m b r e u s e s  
malgré tout, ne soient pas  f rançaises  (Cinquième partie,  Orthographe 
et recherche expérimentale). 

M Le p l u r i s y s t è m e  g r a p h i q u e  

En France,  les r echerches  en  d idact ique  de l 'or thographe ont  donc 
été,  d è s  le d é b u t  d e s  a n n é e s  70, m a r q u é e s  p a r  l ' i n f luence  
g rand i s san te  des  diverses formes de la l inguist ique française qui est  
devenue progressivement  la référence dominante .  Ce mouvement  ne 
concerne pas  u n i q u e m e n t  l 'or thographe ; il est  p lus  général  et touche 

la q u a s i - t o t a l i t é  d e s  m a t i è r e s  d ' e n s e i g n e m e n t  de la\D^.F.L.M. : 
g r a m m a i r e ,  v o c a b u l a i r e  et  m ê m e  poés ie .  Ce t t e  p r e m i è r e  v a g u e  
d'influence a eu pour  effet de dépouss iérer  u n  univers  où régnaient  
des  p ra t iques  a p p a r e m m e n t  immuab le s  -  la dictée n o t a m m e n t  -  et 
dont  l'efficacité para issa i t  aller de soi. Ces recherches  ont  permis  de 
m e t t r e  à  l ' é p r e u v e  u n e  c o n c e p t i o n  nouve l l e  de l ' o r t h o g r a p h e  et  
d ' inaugurer  de nouvelles pis tes  de travail don t  cer taines demeuren t  
valables au jourd 'hui  encore. C'est  tout  par t icul ièrement  vrai pour  la 
not ion de p lur isys tème appl iquée à l 'or thographe (Deuxième partie,  
Orthographe et recherche théorique). 



La place d e s  a p p r e n t i s  

A 
vec le recul  du  temps,  on peu t  dire c e p e n d a n t  q u ' u n e  grande  
partie de ces recherches,  françaises le p lus  souvent,  influencées 
qu ' e l l e s  s o n t  p a r  la l i n g u i s t i q u e ,  c o m p o r t e n t  u n e  f a ib l e s se  

majeure  : elles font l ' impasse s u r  les apprent is .  Ou plus  exactement,  
les élèves dont  elles par lent  renvoient en fait à une  sorte d 'apprent i  
idéal, projection de l ' imaginaire adulte.  Ce cons ta t  permet  en tout  cas 
de met t re  l 'accent s u r  ce qui va appara î t re  comme l 'événement majeur  
des  a n n é e s  80 : le r e t o u r  d ' u n  s u j e t  dé jà  p r é s e n t  d a n s  c e r t a i n e s  
recherches ,  a u  Québec  no t ammen t ,  ma i s  de façon p lus  ponctuelle.  
Désormais,  et après  l 'omnipotence de la l inguistique sous  ses diverses 
formes, n o u s  ass i s tons  à la montée  en flèche de disciplines comme la 
psychologie  et la p sycho l ingu i s t i que ,  et d ' u n e  façon géné ra l e  des  
sciences cognitives. 

a  U n e  é v o l u t i o n  i m p o r t a n t e  

Ce c h a n g e m e n t  de visée, qui dépasse  cette fois les frontières de la 
France pour  concerner  toute l 'Europe occidentale, a déjà produi t  des  
r é su l t a t s  te l lement  s u r p r e n a n t s  qu 'on  peu t  s ' a t t end re  à ce que  les 
c o n n a i s s a n c e s  s u r  l ' o r t h o g r a p h e  é v o l u e n t  d a n s  d e s  p r o p o r t i o n s  
considérables .  D a n s  l ' immédiat ,  on peu t  observer  u n  double  effet : 
d 'abord,  u n  coup  d ' a r r ê t  à u n e  r eche rche  d idac t ique  m a r q u é e  p a r .  
l 'application de résu l ta t s  s t r ic tement  linguistiques, ce qui va de pair  
avec l ' au tonomisa t ion  relative de la d idact ique  ; ensui te ,  u n  regain 
d' intérêt  pour  les élèves qui, d 'une  certaine manière,  volent désormais  
la vedette à l 'objet or thographe,  même  si la recherche-act ion  ne les 
avait j ama i s  to ta lement  pe rdus  de vue (Quatrième partie). 

Le chan t i e r  de  l ' o r t h o g r a p h e  

v  

'oilà donc esquissé à  g rands  trai ts  le bascu lemen t  important  qui 
s ' e s t  p r o d u i t  e n  F r a n c e  d a n s  le d o m a i n e  d e s  r e c h e r c h e s  en  
didactique de l 'orthographe. Les acquis  ne sont  pa r  conséquen t  

p a s  négligeables,  et p o u r t a n t  n o u s  pouvons  affirmer q u ' u n e  par t ie  
impor tante  de la didactique de l 'orthographe est  encore à construire  à 
par t i r  d ' u n e  mei l leure  c o n n a i s s a n c e  psychol inguis t ique  des  suje ts .  
Pour l ' instant,  u n  travail impor tan t  d 'observation et d 'analyse reste à 
conduire t an t  à l'école primaire qu 'au  collège et même au  lycée. 

M La  c o m p é t e n c e  p r é - o r t h o g r a p h i q u e  

En revanche,  l'école mate rne l le  fait depu i s  que lques  a n n é e s  l 'objet 
d' investigations importantes ,  sous  l 'influence no t ammen t  des  t ravaux 



d'E. Ferreiro(l). Ces travaux,  qui  pe rmet ten t  de met t re  en  évidence u n e  
sorte d 'apprent issage  pré-or thographique,  appor t en t  u n  ense ignement  
m a j e u r  : les j e u n e s  e n f a n t s  se c o m p o r t e n t  c o m m e  d ' a u t h e n t i q u e s  
s c r i p t e u r s ,  b i en  a v a n t  d ' ê t r e  en  m e s u r e  de p r o d u i r e  de la  n o r m e  
or thographique.  Plus impor tan t  encore : ces compétences  p répa ren t  
et condi t ionnent  les conna i s sances  o r thograph iques  à  venir. A u t a n t  
d i re  que ,  s a n s  t o m b e r  d a n s  u n  n o u v e a u  d o g m a t i s m e  
p s y c h o l i n g u i s t i q u e ,  si les  m o d e s  d ' a c q u i s i t i o n  s o n t  e n c o r e  m a l  
c o n n u s ,  ce que  n o u s  en t revoyons  es t  cap i ta l  e t  b i en  e n t e n d u  u n e  
d idact ique  de l 'o r thographe  souc ieuse  d'efficacité et de réa l i sme ne  
peu t  pas  l'ignorer. Nous reviendrons s u r  ce point  d a n s  la conclusion,  
d 'une  façon plus  prospective. 

1. Trop peu d'articles d'E. Ferreiro sont  encore disponibles en  France.  On peu t  cependan t  
lire u n e  s y n t h è s e  t rès  éc la i ran te  p a r u e  s o u s  le t i t re  «L'écriture a v a n t  la lettre», d a n s  
H. Sinclair, dir., La production de notations chez le j e u n e  enfant. P.U.F., 1988. 



L  

es recherches  en  didactique de l 'or thographe existent donc mais  
pou r  quel usage  ? Il faut  bien reconnaî t re  en effet qu 'en la matière 
les milieux ense ignants  français  sont  souvent  indifférents sous  le 

prétexte plus  ou moins  fondé que théories et pra t iques  ne par tagent  
pas  les mêmes  préoccupat ions .  Il serait  dommage  que la profession 
enseignante  soit la demiè re  à  ra i sonner  ainsi et. dans  u n  ouvrage qui 
présente  les résu l ta t s  de la recherche,  on ne peut  que s ' interroger s u r  
les c a u s e s  d ' u n  tel é t a t  de fait  m a i s  s u r t o u t  s u r  les m o y e n s  d'y 
remédier. 

La recherche ,  e t  a p r è s  ? 

0  

n ne peu t  p lus  dire au jourd 'hu i  que  les chercheurs  en didactique 
ne  font p a s  d'efforts p o u r  met t re  l ' information à la portée des 
p r a t i c i e n s  et  les  c o n v a i n c r e  q u e  t o u s  les  d i s c o u r s  n e  se 

r e s s e m b l e n t  pas(l). La no t ion  de r eche rche  renvoie à u n  ensemble  
d'activités spécifiques qu'il convient  d 'apprécier  comme tel. À notre  
époque, et de façon paradoxale,  la science est  critiquée mais  en même 
temps la recherche  est  à  la mode, médiatisée. De ce fait, elle est  mise 
en demeure  de se vulgariser et c h a c u n  sait  combien cet exercice est 
périlleux : le d iscours  de la recherche devient presque  plus  impor tant  
que la recherche  elle-même. Or il ne faut pas  perdre de vue que la 
recherche est  avant  tou t  u n  regard méthodique  s u r  les faits, ce qui 
implique cer ta ines  obligations, pou r  les c h e r c h e u r s  mais  également  

1. Voir pa r  exemple  le c o n t e n u  de revues  comme Le F rança i s  aujourd 'hui .  Prat iques.  
Repères, etc. 



p o u r  les  l e c t e u r s .  C ' e s t  la r a i s o n  p o u r  l aque l l e ,  d a n s  c e t t e  
i n t r o d u c t i o n ,  n o u s  s o u h a i t o n s  r e p l a c e r  d a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e  
l 'ensemble des  t ravaux présen tés  ici et ne pas  dissocier  les méthodes  
et les résul tats .  

La recherche  : un d i s c o u r s  spéc i f ique  

u  

ne première précaut ion d'abord. En didactique, la recherche  ne  
se confond pas  avec l 'innovation. Cette dis t inct ion ne  doit pas  
être p e r ç u e  c o m m e  u n e  q u e l c o n q u e  p r é t e n t i o n  h i é r a r c h i q u e  

mais,  ce qui importe  en  l 'occurrence,  c 'est  de ne p a s  mé lange r  les 
gen re s  de façon à ce que  la d é m a r c h e  du  c h e r c h e u r  ne  so i t  p a s  
s implement  assimilée à une  prise de position ou à u n e  opinion. En 
fait, u n e  r e c h e r c h e  di te  sc ient i f ique ,  qu ' e l l e  so i t  l i n g u i s t i q u e ,  

psychol inguis t ique  ou. si on en convient,  d idact ique,  n 'a  p a s  p o u r  
vocation d 'énoncer  des vérités dont  on peut  d 'ail leurs se d e m a n d e r  ce 

qu'elles seraient.  Elle s'efforce s implement  d 'être auss i  objective que  
possible  en explici tant  ses  b u t s  et ses  mé thodes .  Ses  r é s u l t a t s  ne 
valent finalement que par  les outils qu'elle utilise et qu'elle doit donc 
révéler. De ce point de vue, la recherche est un  genre qui a ses  règles 
et  c ' e s t  b i e n  p a r  r é f é r ence  à de te l s  p r i n c i p e s  q u ' o n  p e u t  d i re  
au jourd 'hui  qu'il existe u n e  D.F.L.M. 

a  D e s  é c r i t s ,  u n e  n o r m e  

Ce principe a permis  de sélect ionner les t ravaux que n o u s  p ré sen tons  
ici, et il est capital d a n s  u n  domaine comme celui de l 'orthographe,  où 
les r e p r é s e n t a t i o n s  ind iv idue l les  c o n d i t i o n n e n t  t rop  s o u v e n t  d e s  
p o i n t s  de vue  qui  se d o n n e n t  c o m m e  object i fs .  P o u r  r e v e n i r  u n  
in s t an t  aux  commenta i res  précédents ,  on peu t  dire que  les t r avaux  
p s y c h o l i n g u i s t i q u e s ,  p a r c e  qu ' i l s  s ' a t t a q u e n t  a u x  c o n c e p t i o n s  
p a r t i c u l i è r e s  des  u s a g e r s ,  à  l e u r s  r e p r é s e n t a t i o n s  et  n o n  p l u s  
s eu l emen t  a u x  fonc t ionnements  de l 'or thographe,  feront  na î t re  des  
rés is tances  plus  impor tantes  encore que  celles qui, naguère ,  v inrent  
de la l inguist ique.  L'influence de l 'adulte,  de ses  savoirs  et de ses  

conceptions s u r  les modèles en usage d a n s  les milieux scolaires est  
e n  effet t r è s  g r a n d e  ; or, les t r a v a u x  qui  m e t t e n t  l ' a ccen t  s u r  les 
modes d'acquisit ion de l 'orthographe font souvent  é tat  de product ions  
qui ne  sont  pas  lisibles à travers la norme or thographique.  Le degré 
de maîtr ise  des no rmes  g raph iques  ne se m e s u r e  pas  tou jou r s  p a r  
référence exclusive à  la norme orthographique.  

L'importance de  la m é t h o d e  

E 
n mat ière  de recherche,  ce qui  compte  c 'es t  la  méthode .  C'est  
p o u r  ce t t e  r a i s o n  é l é m e n t a i r e  q u e  n o u s  a v o n s  cho i s i  u n e  
présenta t ion  qui met  l 'accent s u r  les méthodes .  Il existe en  fait 



p l u s i e u r s  f açons  de concevoi r  u n  ouvrage .  Une  p r é s e n t a t i o n  à  la 
f r a n ç a i s e  voudra i t  p a r  exemple que  l'on re t ienne  les g r ands  thèmes  
qui t raversent  notre  période d'élection : la place de la phonologie, la 
ges t ion  des  e r reurs ,  les l imites  de la dictée,  etc. Nous a u r i o n s  pu  
é g a l e m e n t  o p t e r  p o u r  u n e  p r é s e n t a t i o n  p l u s  c h r o n o l o g i q u e  qui  
permet t ra i t ,  p a r  exemple,  de r end re  compte  des  différentes  formes 
d'influence de la l inguistique : la référence à l'oral, les spécificités de 
l 'écri t ,  etc.  Une  p r é s e n t a t i o n  à  la  q u é b é c o i s e  a u r a i t  e n t r a î n é  la 
disparit ion d 'un  bon  nombre  de recherches  françaises,  trop théoriques 
pour  l 'esprit p lus  empirique de nos cous ins  d 'outre-Atlantique. 

a  U n e  v i s é e  m é t h o d o l o g i q u e  

Pourquoi  d a n s  ces condi t ions  préférer  u n e  répar t i t ion  p a r  types  de 
méthodes ,  qui in t rodui t  u n  déséquilibre d a n s  la présenta t ion  puisque  
les r echerches  théor iques  son t  douze fois p lus  n o m b r e u s e s  que  les 
r e c h e r c h e s  e x p é r i m e n t a l e s  ? P r é c i s é m e n t  p a r c e  qu ' i l  s ' ag i t  de  
recherches  -  ou a u  m o i n s  de t r a v a u x  que  n o u s  a v o n s  déc idés  de 
trai ter  comme tels(l). Dans  ce domaine,  tout  ce qui est  écrit l 'est en 
vertu de choix méthodologiques qui dé te rminent  la valeur  et la portée 
des résul ta ts .  À travers u n  tel plan, nous  avons donc souhai té  donner  
a u  l e c t e u r  u n e  so r t e  d ' i n f o r m a t i o n  p r é a l a b l e  a f in  qu ' i l  a i t  à s a  
disposition le mode d'emploi d 'une  réalité s a n s  cesse reconstrui te .  

Le choix de  la m é t h o d e  

B 
ien entendu,  la mise au  premier  plan de la méthodologie implique 
que le terme de méthodes soit employé au  pluriel. En recherche,  il 
n ' ex i s t e  p a s  u n e  seu le  bonne  m é t h o d e  et u n e  m é t h o d e  n ' e s t  

j a m a i s  d é f i n i t i v e m e n t  m e i l l e u r e  q u ' u n e  a u t r e .  En  fait,  le cho ix  
méthodologique est  dicté p a r  u n  cer ta in  nombre  de fac teurs  pa rmi  
lesquels on doit citer en  tout  premier  lieu les objectifs de la recherche.  
Ainsi, une  recherche qui se s i tue  en milieu scolaire avec l'objectif de 
p e r m e t t r e  u n  me i l l eu r  a p p r e n t i s s a g e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s  e n t r e  
p h o n i e s  et  g r a p h i e s  p e u t  diff ic i lement  employer  les m ê m e s  out i l s  
q u ' u n e  r e c h e r c h e  qu i  se  s i t u e  e n  l a b o r a t o i r e  avec  l ' ob jec t i f  de 
c o m p r e n d r e  la  p l ace  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e t t r e s  e t  s o n s  d a n s  
l 'acquisition. 

M L ' i n f l u e n c e  d e s  s c i e n c e s  e x a c t e s  

Un au t re  facteur joue  également  u n  rôle important ,  bien qu'il soit p lus  
discutable : c'est l'air du  temps.  Car  il existe, en  matière de méthode,  
u n e  t e n d a n c e  d o g m a t i q u e  r é c u r r e n t e  con t r e  l aque l le  il n ' e s t  p a s  

1. Pour p lus  de précisions su r  ce point, voir G. Gagné et al. (1989) - op. cit., t. 1, pp. 24-64. 
Voir auss i  Les recherches en didactique de  l'orthographe : généralités (Partie 7). 
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