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Atelier dei Presidi 
«L'osservazione dell' esistente» 

a ura di Graziella Porté, I pettrice tecnica incaricata per la Scuola Media 

TI lavoro condotto dai 12 Presidi delle scuole medie il grafico è interessan e soprattutto in quanto illu
della regione in preparazione del «Seminario» si stra la progre sione dell 'educazione bilingue. Essa 
propone di dare un contributo attraverso l'osserva si è avviata, infatti, nell'anno scolastico 1991/92 
zione e la descrizione di quanto ta accadendo nel con il 10%d 11 classi attuali Oe allora prime), per 
le classi in relazi n all'educazione bilingue. estendersi al 18% nel 1992/93 ed arrivar al 72% 
I.;osservazione utilizza alcuni dati fo rniti dall'Am nel corrente anno scolastico. (g.2) 
ministrazione ed un semplice trumento: uno 
schema orario settimanale elaborato dai Presidi 
stessi e diffuso dall'Asse sore aUa Pubblica Istru
zione è stato compilat da tutti i consigli di classe. 
Una volta raccolti g li schemi, un gruppo di lavoro 
ha provveduto alla tabulazione dei risultati ed alla 
loro traspo izione in grafici, che vengono ora sinte
ticamente commentatL 
Gli insegnanti coinvolti nell'educazione bilingue 
per quest'anno co1astico risultano essere il 62%: il 
dato è desunto dalle liste fornit dalle scuole 
all'amministrazi ne regionale nel mese di dicem
bre 1993. (g. l) 
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Le prime a tempo normale costituiscono il 53% del
le clas i che affrontano l'esperienza; ad e se si ag
giungono le prime a tempo prollmgato (i1 19%) , per 
un totale del 72%. il resto è costituito dalle classi 
terze a tempo prolungato (il 10%) e dalle seconde, 
sempre a tempo prolungato (il 18%) .(g. 2) 
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Letti insieme, i due grafici ci dicono che. in genera
le, ogni classe ha programmato un progetto didat
tico bilingue e che le classi a tempo prolungato, so
prattutto le prime, ne hanno realizzato nche più di 
uno. È facile dedurre che la maggiore risorsa in 
termini di docenti e di flessibilità trulturale ha fa
cilitato i progetti nel tempo prolungato. (g.3 4) 
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g.5 

Discipline coinvolte nei progetti bilingui 

60~--------------------------------------~ 
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Il grafico mostra quali discipline enhino nei pro
getti e come ne cambi l'impli azione a seconda del
la struttura (a tempo normale o prolungato). 
Il tempo prolungato vede la partecipazione, in te
sta, dell'italiano e del francese, con significativi in
teressamenti anche della lingua ingle e: indicato
re, questo, di didattica integrata deI1e lingue. Im
portante il contributo delle scienze piuttosto che 
della matematica (altro indicatore interes ante); 
~eguono poi 1 altre dis ipline. 
E altrettanto evidente che nel tempo normale, in 
cui, quest'anno, solo lettere e francese dispongono 
di ore di programmazione ompresenza all'inter
no dell'orario di cattedra, le altre discipline entrano 
in gioco in misura inferiore. (g.5) 

Ore settimanali occupate 
nei progetti bilingui 

Della quantità di ore da dedicare ai progetti ed alle 

compres nze 1è a lungo ed in più edi discusso: il 

grafico, he riflette una tendenza spontanea è per

tanto di particolare interesse, purché si tenga con

to di due elem nti: 

- non vi compaiono le ore in cui l'attività è condot


ta, in collegamento con il progetto, nella singola 
disciplina; 

- sono raccolti non gli el menti di fluttuazione o 
fles, ibilità, ma solo le ore ti sate in orario, a cui, 
talvolta, magari per periodi brevi, se ne aggiun
gono allI .(g.6) 
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dei caSI, compre
senza settimanale 
sui progetti occupa 
da 3 ore (tempo 
prolungat) a 2 
ore (tempo nor
male) e ch le ar ti
colazionl li 1, 4 o 
5 ore ettirnanali 
sono marginali. 

TI progetto di 1 ora per settimana compare solo nel 
tempo normale, quello di 5 ore solo nel tempo pro
lungato: ulteriore indicatore del rapporto tra strut
tura e didattica. (g. 6) 
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L'80% dei progetti ha durata annuale, il 18%quadri
mestrale; solo nel 2% dei casi si hanno altre solu
zioni a livello di tempo. (g.7) 
Alcune considerazioni conclusive 
Un elemento così macroscopico da poter essere 
enunciato in e trema sintesi è la relazione tra 
struttw·a organizzativa ed attività didattica. Altro 
elemento di interesse, confermato peraltro 
dall'esperienza diretta è che probabilmente gli in
segnanti si possono orientare ver o più varie for
me temporali eli realizzazione dei progetti, che si 
potrebbero ar ticolare in durate più brevi e tempi 
pjù fle sibili. 
Mancano ancora dati, infine, sull in egnam nto in 
lingua francese a livello di singola disciplina: aspet
to sul quale, senz'altro, occone attivare una rifles
sione sistematica 
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Quelques informations sur le 
Corpus des Projets d'éducation 

bilingue de l'année scolaire 1993/94 

Nombre et typologie d s Proj ts 

Après l'expérience d'éducation bilingue amorcée 
en 1991/92 et poursuivie en 1992/93, ette année 
l'école moyenne valdòtaine est intéressé par la 
mise en ceuvre de la méthodologie de Projet géné
ralisée à la totalité des classes de 1c're . 

Les en ignants et les élèves se sont engagés dans 
81 Projets dont 41 Patrùnoine, 11 Créativité, 12 
Orientation, 11 Atelier, 3 Interculht1'e et 3 Simula
tion globale. 

eia e con ern e 

de 3emc 8 classe t utes à t mps prolongé 
15 classes de 2eme toutes à temps prolongé 
58 classes de 1(-n' dont 16 à temps prolongé 

L'expérien e d'éducatìon bilingue avait démarré 
n 1991 sur des clas s à temps prolongé car on 

reconnaissait à cette structur horair e la flexibilité 
indispen ab le à garantir s espaces - temps vi
laux pour pratiquer une méthodologie int rclisci
plinaire et de activités en co-présence. Par conlre, 
la généralisati n de ette année a entrainé lme si
tua ion tout à fait renversée où le classes à temps 
prolongé représentent un pourcentage m inime: ce 
qui n'a pas été sans problème! En fai t, aut que 
pour la L. I. et la L.F., les espaces institu tionnels se 
sont souvent révélé in uffisants t trop contrai
gnant pour la con r tation t la do umentation et, 
en plllS, trop errés pour le plages ré ervée à 
l'approfo ndi sement et à la rétlexion ur les su-até
giés; il 'ensuit qu pr esque toutes les disciplines 
ont manifesté un sentiment d'insati faction et de 
fr u tration face à l'impossibilité fr ' qllente de cogé
rer la préparation cles a tivit ' s d classe et dans la 
classe; les <éducations» surtout ont été particuliè
rement pénalisées par la stru ture horair d cette 
année. 

fiurée de Projets. nombre d'heur 
et discipline concernées 

• Projets Patrimoine: 
34 ont une durée annuelle et 7 s'étalent sur 6 
mois. Ce soni le projeL de plus longue haleine 
qui pr' entent globalement le plus large con

ur d disciplin al1ant d'un rnin imum de 3, 
LI et LF plu l ciences ou l'histoire et la géo

Si/vana Schiavotto, coordinatrice de projef 

graplùe , à la totalité de mati' res; il s'agit en ef
fet de projet Olt l'on atteint souvent un équilibre 
entre l'aire linguistique et celle sci ntitìque et 
des «éducations». 

Le nombre d heures hebdomadaire réservé au 

Projet varie de 2 à 3; en principe, les Projets an

nueIs s'étalent sur 3 h ures, l s 6 mois sur 1 

heure plus quelques heures volantes selon les 

be oins. 


• Projets Orientation 
11 Projets onl une dur ' e annuelle, 1 de 3 mois; 
ce derni r e t un projet accueil s'adressant à la 
dernière classe de l'école primaire et prévoyant 
une fete pour les plus peti i avant la mi-décem
br . 
Le nombre cl 'heures utilisées par semai ne varie 
de 1 à 3. Ce type de projet aussi présente un 
concours d di ciplin plutot important allant 
de 4, L.I. , LF, l ci n . et parfois la Li\. et les 
«éducation ", à la totalité d s matières dans 2 
Projets. 

• Projets Créativité 
Tous les Projets ont une durée annuelle et 7 
sur Il réservent aux activité de c1asses 2 heu
res hebdomadaires. Étant donné leur spécifici
té , ces Projets intér ssent sur tout l'aire linguisti
que et des «édu tions» artistique et musicale, 
avec le concours variable de l'éducation physi
que. 

• Projets Atelier 
l O ont une durée annu ile et 1 de 3 mois: celui-ci 
s'ach ' ve avec le p ctacle de NoeI. 2 heures 
sont la moy nne hebdomadaire empIoyée. 
Dans ces Projet se voit impliquée de préfé
rence l'aire lingui tique plus une des "édllca
tions», surtout l'éducaHon musicale OH techni
que. 

• Projets Interculture 
Le 3 ont une durée annuelle et la moyenne 
d'heures utili ée par maine varie d 1 à 3. Il 
s 'agit de Projets où le concour des clLciplines 
apparaìt plutòt dissemblabl car tre lié à la spé
dficité du travail. 

• Projets Sirnulation globale 
Tous Ies 3 ont une duree annuel1e cOllvrant 2 
heures par semaine. Le concours des disciplines 
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vari d'un minimum de 3: LI, LF, l'h istoire-géo
graphie ou les maths-seiences à la totalit ' des 
matière . il 'agit de Projets-conteneur très t1exi
bles olI, ehoisie une situation de dépar t à 
plusieurs faeettes, un grand nombre de avoirs 
et de savoir-faire clisciplinaires et extra-eli cipli
naires peuvent etre présents à des moments 
différents, se relayer Oli int rvenir parallèle
ment et à cles niveaux d'apprentis age différen
ciés. 

Quelques réfJexion 
ur le concour~ des di ciplines 

Une donnée apparait constante et transversal à 
tous les projets: la pré ene du biname LI - LF aux
quelles s'accompagnent les autres matières selon 
la spécificité du projet mem . Cette situation re
lève bien sur d'une structure hOl"aire privilégiant 
l'aire linguistique dans Ies espaees de coneertation 
et de co-présence: et pour tant ne serait-il pas 
souhaitable de voir plus de projets où le fran<;<1.Ì 
accompagne, par exempl , les «éducations» -qui 
peuvent representer 1W moyen fort par lequel fai re 
passer l'emploi véhiculaire de la Jangue? Mais cela 
ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'un structure 
horaire équilibrée et adéqu t pouvant assurer à 1 

toutes Ies clisciplin s les espac s clidactiquement 
nécessaires à programmer, se concer ter, se do

t 	 cumenter et réfléchir. 

Encore une dernière remarque r sor tie de l'ob
servation cles concluites langagière de élèves: 
ceux-ci arrivent plus ponanément et rapiclement 
à un emploi véhiculair du français si Ies en
seignants eux-memes, en ituation de co-présence, 
s'exprim nt en français à tour de role ou parallè
Iement, en donnant ainsi un input qui, d manière 
progressive, amène Ies élèves à un d ' eloi 00

nement des comportements langagier ; en fai t 
leurs reponse ne sont plus liées au ròl linguisti
que de l'ens ignant (par ex.: avec l prof. d'italien 
011 par1e italien), mai au code linguistique de l'ac
tivite. 

Les ressources 

et l s intervenants e..xtéri urs 


Tous les organismes et Ies institution 
p Oilll: frir un aide dans la recherche 
de docllll1ents et e yeus pécl"agogiq te·ty-.t=t-__ 
méthodologiques ont collaboré: asse sorats régio
naux, bureaux communaux, offi e de tourisme, 
APT bibliothèques et centre de documentat ioo, 
rRRSAE, RAI BREL, etc... D 'ailleurs la recherche 
de documents a éte souvent accompagné-e du ou
ci de la dispersion du mat' nel didactique et de la 
difficulté fréquente à trouver d s textes en LF 
adaptés au niveau de Iangue t aux compétences 
objectives des élèves. 
Quant aux interv nants exteri urs teis que les 
coopératives opérant sur le ter rain, les compa
gnies théàtrales, Ies spécialistes, etc., Ies ensei
gnant suggèrent un plus grand effor t pour que la 
collaboration devienne encore plus é troite et «col
le» plus au projet, t ut en exprimant il meme tem
ps une estimation globalement positive. 

La diffusion 

Tous les projets, ou presque, s'achèvent av c un 
produit des affiches, 1m calendrier, un dépliant, un 
dossier ou une brochure, une xposition, un spe 
taele théàtral ou autre diffuse auprè d'un public 
ciblé: c'est un point fort, très motivant pour le élè
ves et visant plusieurs finali tés dont voici quel
que -unes: 

• 	 amener le élèves à réaliser un produit immédia
tement utilisable, et pour cela gratifiant, en Ieur 
fai ant assumer une tàche ayant une retombée 
dans le sodaJ 

• 	 leur faire établir des Iiens entre école et comm u
nauté 

• 	 les sollicit r à echanger cles connai sances et 
cle expériences avec des camarades francopho
nes 

et en plus 
• 	 concern r Ies familles par l'illustration des acti 

vités, du parcours d'apprentissage suivi et du 
procluit reaUsé. 
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Ateliers 


Atelier n° 1 

«Les objectifs Ungui tiques: 

une con tante de. projets bilingue ) 

Animé par Mme M. Ceragioli - I.R.R.S.A.E. Lom

bardi e 


En partant de l'analyse des objectifs envisagés par 

les enseignants des différentes disciplines, au 

cours de l'atelier n mettra en relief: 

• 	 l'importance des objectifs, garantie de cohéren

ce dans le processus de formation; 
• la 	pluralité de compétences sous-jacentes aux 

objectifs linguistiques; 
• 	 la liaison et l'intégration des objectifs disciplinai

res et linguistiques. 
On prendra en compte quelques objectifs discipli
naires (Sciences, Géographie, Ed. Technique), on 
mettra en évidence tous les implicites lingui ti
que et communicatifs. 
On abordera l'évaluation par rapport aux perfor
mances linguistique complexes telles que les rela
tions et les interactions orales. 
(L'at lier n'a pas eu lieu à cause de la maladie de 
l'animatrice.) 

Atelier n ° 2 

«P' dagogie d maitrise, 

évaluation formative et différenciation» 

Animé par: M. J.M. Bugnion t Mme C. Pellegrini, 

profes eur à ], 'cole moyenne et secondair de 

Genève 


Nolre atelier s'est voulu un lieu d'information et 

de sensibilisation à deux domaines essenti ls d 

l'apprentissage scolaire: la pratique d'une pédago

gie ollective qui vise la réussite de tous, selon le 

modèle 'pédagogie de ma'tri e» et la dimension 

individuelle, les caractéristiques personnelles de 

fonctionnement cérébral de chacun. 

Tout d'abord nous avons exposé les deux domai

ne de référence théorique; en voici le résum ' . 


sujets dans un apprentissage: si les différences 
peuv nt varier de 5 à 1 à l'intérieur de la meme 
class , meme les plus lent sont capables d'ap
prendre si on leur accorde le temps nécessaire, 
temps upplémentaire par rapport aux autres. 
Ce qui signifi qu'à chaque étape de l'apprentis
sage, il faud ra respecter le rythme de tous les 
élèves, pour qu'ils parviennent au seuil de mai
trise (théoriquement 90%) avant de passer à 
l'étape uivante. 

• 	Les aptitudes scolaires ne SOl1t pas plafonnées 
chez certains élèves, il n'y a pas de dons 
«innés», mais chacun peut progresser, acquérir 
de nouvelles connaissan ,es et développer ses 
savoir-faire, si I nseignement se déroule dans 
de b nnes onditions. A relever que les récentes 
découvertes neurobiologiques sur le fonctionne
ment du cerveau paraissent confirmer ce postu
lat.. . de foi, à l'époque de la création de la PM 
(années 70 aux Etats-Unis) . 

Dans le concret de la classe, il s'agit alors de con
tròler la compréhension de tous les élèves, de s'as
surer de l ur seuil de maìtrise avant de leur faire 
pa ser une épr uve notée. 
• 	Panni l s bonnes condition d'enseignement, 

l'une des principales réside dans une adéquation 
complète entre les objectifs d'apprentissage et 
leur évaluation, sanctionnée par une note. Le 
maltre joue la transparence: il défmit, au début 
de la démarche, s s objectifs, la forme concrète 
qu'ils prennent t les critères d'évaluation qu'il a 
r tenus. Au cours de l'apprenti sage, il garde le 
m' me cap et, arrivés au por t, les élèves ne sont 
pas surpris par le fond et la forme du travail fl
nal, exercés au préalable. 

Par conséquent, le circuit d'apprentissage selon la 
PM se réalise en 4 étapes: 
l - Une mesure de d ' par t individuelle (prétest) 
qui permet au maìtre de voÌr où e itue l'élève au 
début de son apprenti age, en particulier quels 
sont .les éléments né e aire à l base (prére
quis) qui pourraient faire défauL Evidemmenl il 
s'agit d'un travaiI non noté, mai évalu en %. 
2 - Une mesure intermédiaire (test formatif), au 
cours de l'apprentissage qui don ne l'occasion auQu'est-ce que la pédagogie de maitrise (PM)? 
maitre de poser un diagnostic sur les acquis et les 

Le fondement conceptuel de l'approche repo e sur lacunes de l'élève, qu'il 1ui ommunique ensuite, 
une triple constatation: toujours sous forme d'évaluation critériée, non 
• 	 L'importance du temps et sa variabilité selon les sanctionnée par une note. 
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~
, 	 : - Une pratiqlle systématique de la correction 
) 	 des erreurs (remédiation) qui intervient après le 

prétest et le (s) test(s) formatif(s) . La maltr e offre 
alors aux élèv s qui en onl besoin du temps up
plémentaire pour combler leurs lacunes; il leur 
donne d'autres explications, leur fait accomplir 
d'autres exercices, d'autres activités d'acquisition. 

- Une mesure finale (post-test ou test somma
tif), elle sanctionnée par la note, qui établit le bilan 
final de l'apprentissage par rapport aux objectifs 
défmis au début. 

s A nos yeux, un des élém nt particulièrement inté

e ressants dans la PM réside dans le changement 
qu'elle induit chez ses utilisateurs. Le regard du )-

maÌtre se fait plllS panoramique dans la classe, il va >-, 	
prendre davantage en compte les élèves en diffii. 

;- cultés, les moyens, timides ou introvertis; parce 

s qu'il établit un tableau de marche individuel pour 
chaque élève, il échappe au piège de la séduction i
narcissique, ce reflet bien connu d'une image deà 
nous positive qui bril1e dans les yeux du bon élève 

s et qui nous captive. Parallèlement, l'élève lui

s meme vit son apprentis age différemment; grace à 
l'évaluation précise et concrète de sa production Ir 

s que le maitre lui communique, il n'intégr plus un 

s jugement globalement négatif; gràce alLX remédia

s tions proposées, il sait qu'il peut con iger ses er
reurs et qu'il jouit de la onfiance du maitre. Peut

1- èlre n'a-t-il pas eneo re compris l'addition de deux 
fractions, mais il n'en déduit pas pour autant qu'il li 
est «nul» en math, voire en taut. D'autre part, )'ac

1- cent mis sur les progrès individuels réduit con
;- siderablement l'esprit de compétition général. Or, 

i! ne peut y avoir qu'un premier et beaucoup d e 
frustTés, mais tous peuvent avoir )'impression gra
tifiante d'avoir pr gres é!~, 

n 	 Comme tout modèle d'apprentissage, la PM pré
sente aussi des points faibles; cellx-ci nous sem~ blent se regrollp r aulour de deux questions fon

.t damentales: les repré;:\entations des éléments de
b l'apprentissage, à savoir les images mentales que 
a se construisent les élèves au cours de la démar

che, comme celles qui lui préexi: tent, et le chemif.t 	 nement mental de celui qui apprendo 
1-	 Dans ce domaine la PM nous parrut trop compor

tementali te: le maitre n'agit que sur du conCl'et, 
de l'observable. En outre, c est lui qui trace le che
min de l'acquisition, le découpe en étape , qu'il or

• 	 ganise généralement de la plus simple à la plus 
complexe. Pourtant, vingt ans aprè l'apparition de 
sa théorie, B.S. Bloom (père de la PM) erait forte
ment contesté sur ces deux points par les sciences 
de l'éducation actuelles. 
Tout individu construit des images mentales qui 
servent de base à son raisonnement; souv nt 
mème, elles exi tent déjà dan, la tete de nos élè
ves avant que nous n'abordion::, l'apprentissage. 
Min de garantir une bonne qualité de remédiatlon, 
il est capitai de faire émerger ce images, il im
porte que l'élève les extériorbe pour les con 

fronter à d'au tres, cel1es du mattre et 
de ses camarades. Ainsi seulement, il /' 
parviendra à les travailler, à les faire éva "', 
luer si besoin pour les rapprocher de cel
les qui sont  «(ju ~tes> , celle ~Ui...fQn ce, bref 
les repré entations de 1enseignant, selon es
quelles il évalue la production des élèves et met 
les notes. 
D'autre part, l'apprentissage n'est jamais une dé
marche linéaire pour un apprenant, celui-ci hési
te, prend des chemins de traverse, puis effectue 
des sauts, d~s retours en arrière ... La réalité indi
viduelle d'une découverte, d'une onstructioll co
gnitive ne peut correspondre à l'organisation de 
celui qui a déjà parcouru la fOute, qui se trouve de 
l'autre còté du savoir et qui, fort de son expérien
ce, la présente selon sa logique d'expert. 
Voilà pourquoi les recherches actuelles ell PM ten
dent à un élargissement vers deux directions: l'une 
concerne la neuropédagogie, c'est-à-dire les con
séquences sur la pratique pédagogique qu'entrai
nent les dé ouvertes sur le fonctionnement céré
bral; cette voie, que nous vous présentons ci-après, 
est celle d'un enseignement clifférencié. L'alltre re
couvre l'approche interactionniste , qui met en 
avant la richesse pot ntielle du développement co
gnitif des interactions, entre le maitre et les élèves, 
mais aussi entre les élèves eux-mem s; faute de 
temps, nous n'avons pu présenter c tte vaie d'un 
en eignement qui maximalise l'expression verbale 
et écrite de chaque élève et les interactions au sein 
de groupes de travail. Peut-etre aurons-nous l'occa
sion de le fai re dans le fu tur? 

Le jonctionnement du cerveau 

Les neuro cienees, depuis une vingtaine d'année, 
ont permis de compr nelre un peu rnieux le fone
tionnement du eerveau. Certain pédagagues, de 
leur cNé, utiUsent le résultats de ces recherches 
afin d'aider les élèv s à mieux gérer leurs propres 
ressources cérébrales. La «neuropédagogie» se si
tue donc en amont des contenus de l'enseigne
ment, puisqu'elle s'occupe de comment apprendre. 

Une des théories que nOU5 envisageons e t cefi 
du eerveau triunique, élaborée par un américain, 
MacLean (1949-1970). Le cerveau est cOIlstitué de 
trois couches qui se superposent et qui se sont 
constituées au fur et à mesure de l'évolution ani
male. Chaque couche se construit par-dessus la 
précédente, mai chacune garde sa pécificité. La 
premi ' re couche est le cer veau reptilien dont le 
r6le est de commander les mouvements pour as u
rer la survie de l'espèce. Ensuite s'est construit le 
cer veau limbique, siège des émotions (stre s, 
panique, angoisse, plaisir, joie). TI est autonome 
par rappor t au ortex, c'est une sorte de relai par 
leqllel pa sent loutes les informations. Enfin le 
cortex a recouvert les deux premier niveaux: il 
est le siège du fai onnement sans émotion, de 
l'analyse, de la décision, de la conceptualisation. 
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Ces trois cerveaux fonctionnent en inte - ne pratique de tran fert d'un type de fonctionne
raction meme s'il sont utonomes. menL cérébral à un autre (h ' mi pbère droit à hé~ " La définition d la fonction érébrale doit 
au si prendre en compte l'existence d s 

deux hémispbères. Leur pécificité a ét mi e n 
evidence par R. Sperr y; 
- l'h ' misph ' re gauche est responsabi de l'analy

se, d la pensée linéaire, d la logique, il est le 
ièg de la paroi ,de l'écriture et du calcul. 

- l'hémi phère droit est responsable de la synthè
se, de la globalit' , d la compréhen ion intuitive. 
C'est 1 siège des sons non-verbaux, de la mélo
die, de rylhme . 

Malgré c tte p' cificité, les cleux hémi phères tra
vaiUent plus en omplémentarité qll 'en opposition, 
toute intervention pédagogique devra t 'nir compt 
de cette interaction. 
TI est t mps maint nant d présenter qu lque' ap
plic tion pédagogiques. Sur la ba e de c deux 
théorie , N cl Hermann a établi quatr mode de 
préférence cérébrale déterminant 4 types d per
sonnalité et modes de fonctionnement 
- le «cortical gauche» est quelqu'un de plutòt logi

que, cl 'analytique, de technique. Ce type d" lève 
se entira à l'aise av c de manuels; il aimera le 
connais ance à apprendre, il analysera I s faits. 

- le «limbique gauche» est quelqu'lIn de contròlé. 
Ce type d'élèv préfère apprenclre en suivant une 
structure rigoureuse en suivan t I s étapes point 
par point; il passera d la th ' orie à l'action clone 
de l'expo é théorique aux xemple . 

• le «cortical drait» aimera créer, aura un esprit de 
ynU1èse; un élève de cette préférence attribuera 

de l'importane au visuel, image t sch ' ma . Il 
aime conslruire à partir de cas vécu u de a 
propre démarche. 

- le «limbique drait» aimera le contact humain, il 
don n de l' importance à l'expre ion; c'est un ap
prenant qui sent à l'aise lor du travail en 
groupe. 

C s éI ' m nts de conuaissances, très ~uccints et 
pr' senté ici de manière peu détaillée, nOllS mon
trent combien il e t important d varier la pré en
tation d'un cour et d lais er I pIace au choix et à 
la co pération euu-e le deux hémi phères, de ma
nière à ne pa nfermer un élève dan ~ un style 
d'apprentissage. 

Après ces deux exposés, I participants avaient à 
choi il" parmi une palette de proposilions d applica
tioo en classe, celle qui leur parai alt la plllS inlé
r ante: 

- Une séquence PM d'apprenti a du théorème 
de Pythagore. 

- Un lravail de groupe en hi t ire sur les condi
tions de vi d'w1e famille ouvrière au XIXel1I", 
pOUI" illustrer l'échange sur les représentations. 

- Un travail de compréhension d'un texte inconnu 
en langl.le seconde. 

mi phère gauch ) . 

Les deux dernières propo ition fu rent retenues, 
et cha un des intervenants 'e t fait l'animateur de 
l'un des deux groupe dans lesquels l partici
pant appliquaient concrètement la démarche pro
pos ' aux él ' ves. 

Le travail de compréhen ion du t te anglais a 
camme objectif d'am ner les élèves à dépasser le 
problème classique d la 1 ture par accumulation: 
l'éi 'v lit mo à mot t e bloque a prernier terme 
inconnu. Grace à l'appor t de supports visuels (des
sins illustratUs, certains prop ',par le maitre, 
d'autres faits par I 'l' ve ) , le éìève apprennent 
à acqu' rir de techn iques de lecture différenciees, 
à , 'appuyer sur une compréhension globale au tra
vers du conlexte efin d'aboutir à un compréhen
sion précise du c1éroulement de l'histoire. 

Quant à la démar h qui cherche à transférer un 
fonctionnem nt cér' bral de l'hémisphère droit au 
gauche, elle se donne comme but de développer 
chez l'élève un type de pens ' e jusque-là peu utili
s' : le raisonnement analytiqu et équ ntiel, qui 
prend en ompte chaque élément reconnu spécitì
qu ment et mis en relation av c l'ensemble. Par 
l'intermécliaire de jeux visuels (images, bandes 
des inées, carte d contes de fées). 1'élève prend 
con cieoce de san mod préf' rentiel (appréhen
5ion globale et ynthétique) et de difficultés que 
c lui-ci implique lorsque impo e un travail 
d'analyse préci et exhau tifo Toujou rs sur un su!}" 
port visuel, il dével ppe alors le rep , l'age des diffé
rent élément du document, leur hiérarchisation 
et les liens qu'ils entreti nnent. Ensllite, il entraìne 
cette pratique sur la ba e de e tes écrits, progres
sant ainsi tant au niveau d 1'analyse li ttéraire qu'à 
celui de l'expression personnelle. 
Une disclIssion finale permit de faire emerger 
quelç{ues élém nts de synth ' se, tous très positif. 
C: Pellegrini et] .-M_ Bugnion 

Atelier n° 3 

In due. in tre, in quattr ... in la . : 
ome f'!e~ tire la compresenza 

Animatrice: Teresa Grange Sergi , coordinatrice di 
progetto 

La copré ence détermine une organisation particu
hère de la communication en classe POUVQ1zt deven;r 
une contrainte ou u.ne ressource didactique. A partir 
de dfJcuments vidéa et des exp 'riences des partici
pants Olt a dI'essé un répertoire des conduites d'ensei
g1lunent en condition de coprésence et 011 l'a ana/yst 
à l'instar des résultats de ,-écerntes recherelzes e1f 

matière de collégialité. Par tm travail de simu/ation 
en petits groupes on a essayé d'approfondir la re~éfi
nition du ro!e de l'enseignant et les rapports entre 
program mation et ge tion à plu ieurs de la classe. 
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'- l - La pratica della compresenza, cioè la presenza orientar l'anali i dell diverse condizio-~ 
'- contemporanea in lasse dì due o più insegnanti Ili di compresenza ver o parametri di / 

che assumono collettivamente la responsabilità de contesto. I 

gli alunni la gestione dell'attività didatti a , è ab
;, 

bastanza diffusa in Italia nel quadro istituzionale 
e del Tempo Prolungato e dell'integrazione eli alunn i 
I 

)-
portatori di handicap. In Valle d'Aosta, con la rifor
ma bilingue, diviene pratica cor re nte e generaliz
zata nella scuola media, anche nel tempo normale. 

a 	 La compresenza richiede il coordinamento dell'azio
e 	 ne didattica e quindi la pianificazi ne degli interven
l: ti in adeguati pazi orari di programmazione cole legiale, ma ciò non è ufficiente per assicurar e agli 

> 
insegnanti condizioni di lavoro soddisfacenti . Si trat

., 
ta, infatti, di ridefinire la relazione pedagog ica (tra illt 
«gruppo d'in egnanli» e la classe invece che fra il;, 

i 	 singolo insegnante e la d a se) mettendo in di cus

l- sione l'autonomia, l'identità, le certezze meto
dologiche e le sicurezze compor tamentali di ciascu
no. Questa operazione è potenzialmente destabiliz

n zante e presuppone l'esistenza, pr s gli insegnan
u ti, di competenze profes ionali olid in materia eli 
~r interazione s ciale e dinamiche eli g ruppo. 
i

Questo at lier metodologico si propone di aprire uli 
1- na riflessione ulla compre enza in termini di vis

suto e di efficacia per gl i apprendimenti degli alunni.lr 
's 
d 	

~ - La ricerca didattica era dominata, fi no a tempi 
relativamente r cenli (metà degli anni 70), da un 

l 	
approccio che vedeva l'insegnant come causa die 	
retta dell'apprendimento per gli alunni. Si po tulava, 

)-

il 	
per esempio, che ogni in egnante avesse un profilo 
comportamentale caratteri tic o , stabile attraverso il 
tempo e le situazioni, riflesso della personalità, 
dell'esperienza e della f0 n11azione di ciascuno. 
L'evoluzione ver o il paradigma detto dei «processi 
mediatori» permetteva di superare l'ipot si, as ai 
riduttiva, di una cau. a1ità unidirezionale dall'inse

tr gnante all'alunno, prendend in consid razione an
che il modo in cui gli allievi trattano l'informazio
ne, comprendono e integrano l'attività dell'inse
gnante. Ma è con il parad igma d Il' «ecologia di 
classe» che si a i te a una vera e propria rottura 
degli scherni prec denti. Si tratta di una concezio
ne dell'insegnamento che considera la classe un 
ambiente sociale e cultw·ale rganizzato, par te di 
Wl sistema più ampio che comprende la cuoIa e la 
comunità. Si riconosce, in definitiva, l'impor tanza 
del contesto. In pa r ticolare con le ri erche di W. 
Doyle e G.A. P nder, i dimostra che gli insegnanti 
agiscono C01l margini di manovra i'imitati da fattori 
obiettivi che variano con la situazione, indipenden
temente dalle caratteristiche personali. lo tudio 
delle relazioni tra vincoli eli s ituazion e cambia
mento delle pratiche didattiche è attualmente og
getto di molte ricerch empiriche in Belgio, Fran
eia e Stati Uniti. In questo quadro concettuale, si 
può consid rare la compr senza com un vincolo 
di funzionamento ch e modifica , l'organizzazione 
della comunicazione in c1as e. E così possibìle 

3 - Le rappresentazioni mentali e le COll

vinzioni personali dei presenti su]]a compres nza 
sono state il plmto di part nza per la definizione 
dell'or ientamento concettuale dell'atelie r. 
La prima attività, he consist va nell'identificazione 
di atteggiamenti individuali che favori cono una 
compresenza efficace li una lista di trenla voci, ha 
messo in evidenza le omponenti affettive «<cono
scersi bene», «essere disponibili» ... ) e quelle pro
fessionali (<<concordare gli obietti i», «prevedere 
una scaletta per lo svolgimento della lezione» . .. ) 
della lezione in compresenza. Durante la dis ussio
ne, il benessere interper onale è stato ri onosciuto 
in1portante ma non indispensabile: un atteggia
mento professionale permette una compres nza 
efficace. 
Ma quali ono le comp tenze professionali che en
trano in gioco quando si pianifica una com pres n
za? Sono stat proposte attività di simulazione in 
piccoli gruppi per analizzar la r lazione tra se
quenz diçlattiche e programmazione del1a com
presenza. E emersa la necessità di confrontar i su
gli obiettivi, sulle fa i eli lavoro, sui ruoli da a u
mer , ui ri teri di valutazione, sulla soglia d'inter
v nto, sul rappor to stimolo/conduzione... 
La scelta eli uno scenario da interpretare in com
presenza è, inoltre, risultato il frutto di prop te 
spontanee derivanti dall'esperienza. dalla fanta ia, 
dall'intraprendenza dalla volontà di «mettersi in 
gioco» d i ciascuno dei partecipanti. Ma, in questo 
modo, oltre all'incidenza eli troppe variabili perso
nali si vetifica un grande dispendio di energi : per 
ogni situazione didattica è tutto da inventare! 
Diventare consapevoli dei modelli che sottendono 
modali tà divers eli g stion della cla se può allora 
esser un aiuto per semplificare la ricerca dei r uoli 
nella compre enz in base alle nece sità della clas
e e alle caratteri tiche dell'attività didattica che 

s'intende proporre, ma anche uno timo]o per u ci
re da schemi consueti e sperimentar nuove possi
b ilità. 

4 - Sono stati analizzati , anche con l'aiuto eli docu
menti vi deo, i tre modelli di compresenza ai quali è 
possibile ricondurre i diversi scenari definiti 
dall'organizzazione dei ruoli all'interno del gruppo 
di insegnanti e dalla configurazion della rete co
municativa della classe ri ' petto a tali ruoli. 

Si tr atta dei modell i di: 
• cond uzione/ assistenza; 
• conduzione/osservazione; 
• coanimazione . 

n primo ' un m odello emplice, assai cliffu o e già 

cono ciuto dagli in egnan ti che lo praticavano con 

i co11 g hi di sostegno per l'integrazione degli alun

ni portatori d i hanelicap. 

La respon abilità della lezione è a sunta dal con

duttore, mentre l'altro (o gli a ltri) agisce in secon-
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do piano come regolato re dei comporta- mente didattici l'organizzazione della comunicazio
.. menti degli alunni o come supporto tec- ne in classe. ~ ", nico (risposte a domande individuali aiu

to ad alunni in difficoltà ... ) . 
I ruoli di conduzione e di assistenza si possono al
ternare durante la stessa lezione o lungo una seri 
di sequenze didattiche, ma ciò che caratterizza il 
modello è che, ad ogni istante, è possibile distin
guere nettamente il onduttore dell'assistente. La 
compresenza è, in questo caso, una ri sorsa aggitm
ti a in quant i introducono o si rinforzano funzio
ni di controllo, di feedback o di individualizzazio
ne. Il modello riproduce co ì la gestione individua
le delJa classe con un aiuto supplementare. 

TI modello conduzione/osservazione è messo in atto 
quando si compie una valutazione o, quantomeno, 
una presa di coscienza dei processi nella vita di 
classe. 
TI conduttore ha ia respon abilità della lezione, l'os
servatore (o gli osservatori) assumono unicamen
te la funzione valutativa. Poiché l'osservazione im
plica un confronto fra ciò che si osserva e le attese 
dell'osservatore, la programmazione delle finalità 
e degli strumenti di osservazione è indispensabile. 
L'osservazione può riguardare gli alunni (il loro 
comportamento, 11 loro rendimento, le loro intera
zioni. . . ) o l'insegnante conduttore (le sue modali tà 
di comun icazione, l'alternanza delle lingue .. . ). La 
si pratica in momenti e circostanze precisi. scelti in 
base alle necessità o ai problemi della classe. 
Anche in que to modello la compresenza pur faci
litando l'uso di strumenti didattici più ricchi, costi
tuisce un supporto accessorio, senza intaccare la 
natw-a individuale della gestione della lezione. 

Con il modello della coan Ì1nazt·O'1'l e si giunge al nu
cleo della relazione pedagogica. Gli insegnanti in 
compresenza assumono collegialmente la gestione 
della lezione attraverso un'integrazione armonica 
di ruoli e ompetenze. Si può quindi assistere a 
una rapida alternanza di interventi specifici o a in
terventi omogenei, anche simultanei con specifi~ 
cità di funzione, di obiettivo o di, oggetto. la pro
grammazione è indi pensa bile. E il modello più 
comples o ma offre le maggiori opportunità per 
sfruttare il potenziale didattico del lavoro in équipe 
degli insegnanti. 

5 - Per ciascuno dei modelli di ompresenza sono 
stati di cussi vantaggi e cautele da adottare, tenen
do presente che ogni pi nificazione d'intervento 
didattico è volta a creare le condizioni di lavoro più 
adeguate e stimolanti per gU alunni. Gli insegnanti 
hanno dunque dichiarato la necessità di stabilire 
ruoli modello di compre enza in funzione delle 
caratteristiche di ogni particolare attività, alternan
do, se è il caso, più modelli e più ruoli in corso 
d'anno. 
La scelta consapevole e deliberata di uno scenario 
di compresenza è stata riconosciuta dagli inse
gnanti come una valorizzazione della loro profe 
sionalltà in quanto riconduce a parametri squisita-

Molti fra i partecipanti hanno espres o il desiderio 
di approfondire insieme ai colleghi del proprio 
consiglio di classe i criteri per la programmazione 
della compresenza. 

Atelier n ° 4 

~(Projet et curriculum: 

que)(s) rapport( ) établir? ) 

anirnatr ices: 

Mme M. Cavalli - I.R.R.S.A.E. Vallée d'Aoste 

Mme S. Schiavotto, coordinatrice de projet 


La pédagogie de projet s'est frayé un hemin dans 

les pratiques didactiques. Se po e maintenant le 

problème de son rapp rt avec le curriculum. Cet 

atelier se propose de recueillir les réflexions des 

enseignants à ce sujet. 


Les réflexions conduites dans cet atelier feront 

l'objet d'un article qui paraitra dans un des pro

chains nurnéros de l'Eco]e Valdòtaine. 


Atelier n° 5 

Nature, histoire, art... 
dans les projets~patrimoine 
Animatrice: Viviana Duc avec la collaboration des 
enseignants Lorenza Marcoz et Corinna Romiti de 
l'école "I. Mus» de Nus, Marco Fucini, Enrica Nel
va et Evelina Trèv de l'école «E. Page» de Saint
Vinc nt 

Objectll de l'atelier 

Les projets d'éducation bilingue développés pen
dant l'année scolaire 1993-94 dans Ies différents 
établissements du Val d'Aoste ont pour la plupart 
des projets-Patrimoine. 
L'étude du territoire et de l'environnement, tout en 
visant l'approfondissement d'a pects liés au patri
moine local, hi tori que Oli culturel, au si bien que 
géographique, scienlifique ou econonùque, peut 
assumer des caractéristiques différentes suivant le 
contexte où s'insère l'école, suivant les ressources 
disponibles, la motivation et ['àge des élèves, les 
objectifs que se fixe l'équipe pédagogique, la con
viction et la volonte d'agir des enseignants dans un 
projet interdisciplinaire. 
Ayant relevé cette richesse de propositiollS lor8 de 
l'accompagnement des projets d'éducation bilingue. 
le Groupe de Coordination propose aux participants 
au Seminaire un atelier spécifiquement centré sur 
le thème «patrimoine» don t l'objectif est 
Analyser des pratiques proposées par le terrain et 
élaborer en commun des c01lcepts pédagogiques et 
des stratégies en réponse aux problèmes posés. 

x 




~
La démarche de l'atelier prévoit, d'un eòté, de eon
fronter d s expériences proposées par deux équi
pes d'enseignants, d'échanger des pratiques, de re
lever les points forts ainsi que Ies caractéri tiques 
propres à ce type de projet interdisciplinaire, de 
préciser les compéten e mises en jeu; de l'autre, 
elle se propose de stimuler une réflexion commu
ne pour la résolution de quelques problème ou
verts. 

lntroduction 

Si on analyse l'objectif qui est à la base de l'éduca
tion à l'environnement: 

Percevoir Comprendre .... Agir sur le 
le milieu -. le milieu miIieu 

on se rend compte qu'il est d'une telle ampleur qu 'il 
se prete à ètre appliqué à des contextes différent , 
à etre dév loppé sur plusieur années et à dé
boucher, en classe de 3~ , sur un projet d'orientation. 
L'étude du patrimoine pennet à l'élèv , en premier 
lieu, d'entrer en contact av c une réalit ' concrète, 
d'établir des relations entre lui-méme et ce qui 
l'entoure et d'en tirer des informations. 
De la lecture du paysage, de a perception, l'élè
ve doit arriver, n second tieu, à la compréhension 
des phénomènes complexes et des interrelations 
qui constitu .nt l'environnement au ens large 
(physique, social culturel, .te.) , pour aboutir à 
une action directe sur le milleu qui peut se con
noter de différent mani ' res telle qu l'adoption 
d'un espace vert, la réali ation d'un dépliant touris
tique, l'aménagement d'un parcours-nature, la 
réappropriati n et la récupération d témoignages 
historiQues. Plusieurs autre raisons fo nt Ies 
points for t d'un projet-patrimoine (riehe éventail 
de thèmes po sibles comme légendes, traditions, 
eau, flore, fa un ,zones proté ées, architecture ru
rale, toponymie, et .), qui se prete à valoriser les 
connaissances et les expériences d s élèves face à 
leur propre milieu, ollicitant ainsi leur motivation 
et leur implication. 

Il s'agit en outre d'un projet à la connotation in
terdisciplinaire la plus ampi : 
• parce qu'il demande l'apport de plusieur disci

plines, de la géographie à la zoologie, de la bota
nique à l'h i toire, aux art plastiques ... 

• parce qu'il prévoit l'articulation entre domaine 
divers (pour la confr ntation entre le présent et 
le passé, pour la pr j ti n dan le futur, pour le 
développement d'habilet' s créatives et linguisti
ques liées aux contes et légende ... ) chaque 
projet pouvant se earactériser de façon tout à fait 
différente; 

• parce qu'il s'appuie 	sur un apprentissag actif, 
sur l'éQuilibre d s aires cognitive, opérationnel
le, comportementale, sur le développement de 
compétences disciplinaire et extra-disciplinai

res telles que la apacit de travailler 
en équipe ntre élèves et professeur s, . 
l'amé1iorati n du comp r tement des " 
élèves dan leur relation et leur atti tu-
de vi- -à-vis de leur milieu, la capacité 
de que tionn r, d'interviewer 10rs de la rencon
tre ave c la population et les par tenaires, etc. Le 
projet-patrimoine est done un moyen privilégi' 
pour approfondir des connaissances de façon 
concrète, pour favoriser l'appropriation d'une 
méthode de recherche appliQuée 
- à la démarche pl'opre au projet: aux sortie , 

aux phases d'observation , d'enquete, de sé
Iection et vérification des donnée ; 

- à la production: aux hypothèses de réalisation 
du produitfinal, au choix motivé et définitif du 
meme. L'acquisition de cett e approche scienti
fique peut avoir une retombée non seulement 
SUl' Ies disciplines, mais peut-etre appliquée à 
des contextes plus amples. 

De plus, la démarche propre au projet-patrirnoine 
implique l'ouverture de l'école sur la commu
nauté et réciproquement; en effet les orties, les 
rencontres avec des par tenaires upposent le dé
cloisonnement des pratiques scolaires, l'établi se
ment de liens de collaboration étroit avec l s or
ganismes, Ies responsables des services publi - , 
les associations, les experts, l'en embI des habi
tan ts du , ecteur étudlé. Cela confirme l'importan
ce qu'on attribue à la d iffusion du produit final, 
surtout quand ce lui-ci peut ' tre immédiatement in
vesti dans 
le contexte social: c'est le ca des dépliants, gui
des, brochures, livr ts, almana hs, tracts , autocol
lants, . .. , adre és à un public extrascolaire élargi: 
Ies cor respondants , les touri te , le adole cents, 
la Communauté de Montagne, la Bibliothèque, ... 
Les élèv s sont d'autant plus impliqués dan le 
proj t qu'ils ' tendent 1 ur connaissance du patri
moine loeal b i n au deLà du rnilieu scolair . 
Plusieurs produits ont en langue françai e, ils de 
viennent ainsi un outil pour établir des rappor ts 
avec de classes francophones dont quelques-lUles 
ont déjà pu onstater la validité d ces in trument 
lors de ren ontre ~ avec les classe valdòtaines. 
L'ouverture de l'école su r l'ext' rieur permet ainsi 
au projet-patrimoine d'a sumer validement sa 
composante bilingue. En fait l'emploi communi
catif du français tr uve un pIace qui Lui revient de 
droit si les produits intemlédiaire et finaux du 
projel sont adressés à de destinataires précis , 'il 
sonl utiUsés p llr de échange de matériel ave c 
des corr spondant , quand le c1asse prévoient 
des rencontres ou des s ' jours éducatifs d'ap
profonclissement et élargissern nt des thèmes étu
diés dans cles pays francophones. 
L'emploi véhiclùaire d la langue fran aise est fa
vorisé s'il e t a ll mé par le en eignants, à tour de 
ròle pendant les copré ences e lle activités opéra
tionnelles et pratiQu S (par ex. : disCllS ions, prise 
de décisions, ...), dépas aut ainsi le s héma con
traignant: 

un enseignant/une discipline/une langue. 
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" 
 Le projet-patrimoine prévoit la recherche 
. et l'utilisation de do urnents écrits v ~ ./, r1' s: cartes, témoignages, texte souvenL 

relatifs à la civiUsation valdòtaine, de na
ture historiqu , géographique Oli autre. Il faut 
prendre garde aux diftìcultés de langue que cette 
dOClffi1entation peut présenter pour éviter un blo
cage de la part des élèv s. 
Il est alors important que ces document soient 
adaptés au niveau d , la classe: s'ils se révèlent io
dispeosabl pour l'étude du thème choisi mai 
trop diffici1es, ils peuvent etre filtrés par les ensei
gnants. La condition impérative c'e, t qu'ils soient 
employés là OÙ ils trouvent leur justification: cela 
favorise une appro he non forcée au français par 
les textes. 

L'exemple de deux expérience de terrain 

Le témoignage de deux équipes d'enseignant des 
écol s moyennes de Nus et de Saint-Vincent pro
posant leur expérience de projet-patrimoine enco
re en phase d réalisation permet d'analyser de 
façon concrète les pratiques pédagogiques mises 
en reuvre, les compétences mis s en jeu par les 
enseignants, les points forts de la clt'~marche 'ulvie. 

A) Projet «Dépliant» 

• 	 Classe de 2' B à temps prolongé de l'Ecole Moyenne ,,1. 
Mus)) de Nus 

• Disciplines ùnpliquées: jrançais, 	lettres, anglais, éd. 
technique 

• Structure du projet 

2 heures hebdomadaires de co-présence 


1 - jrançais/ italien 

([angue véhiculaire: jrançaisJ 


1 - anglais/ éd. technique/italiell 

([angue véhiculaire: italien) 


2 heures hebdomadaires de 

1 - fr./ita. 

planification <: 
1 - {mg./éd. fecll. 

• 	Durée du projet: année scolaire 1993-94 

• 	Objecti[s: 
- Sensibilisel' les élèves au l'espect de l'environnement 
- Conna/tre de jaçon active les milieux de Nus et Fé

nis 
- Etre à meme de reparcourir les dijférentes phases de 

travail et savoir les communiquer correctement au 
public visé 

- APPl'endre à cooPérer dans le groupc classe et daus 
les pefits groupes 

- Développer la capacité de communicatùm en ita
lien,/rançais, anglais à l'oml et à l'écrit 

• 	Démarche et phases de travail: 

Air lingu istique 
<> Sensibilisation au projet 

<> Choix des itinéraires 

<> Brainstorming 

<> Sot1ie 

<> Mise en COtnrn U11 des observations 

<> Réalisation des crol}uis 


<> Comparaison avec la calte 
<> Repérage du matériel 
<> Formation des groupes 
<> Analyse de guide touristiques 
<> Repérage du langage sPécifique italien/fmnçais/ anglais 
<> Rédactiol1 des textes 

Aire technique 
<> Repérage de dijférents types de dépliants 
<> Analyse en groupe d'utl dépliant SUl' la base d'une grille 
<> Mise en commun des données relevées 

- réflexions individuelles SUI' le travail 
- tableau de synthèse 

<> Choix des caractéristiques du dépliant (mellabo) à réa
liser 

<> Réalisation individuelle des deux couvertures 
<> Analyse et discussion des productiol1S 
<> Définition des critères pour la réalisation d'une couver

ture 
<> Auto-évaluation 
<> Analyse des nouvelles couvertures et choix définitif des 

deux meilleures 

<> Réalisation individuelle des plans 


• Produit fina l prévu: un dépliant présentant deux itiné
raires 

Fénis - Clavalité 

Nus - Saint-BaJthélemy 


• Points jorts du projet: 


___ jrançais 

- Place importante de l'oral '"'---- italien 


anùnateur 

-	 Rale de l'enseignant <. . (à la dispusitioll des élèves)

l 	 gUIde 
, 	 (colIs igll es, tdcl/es précises) 

SUI' la base de compétences non strictement discip/inaires 
D '" • ___ élèves 


- 1. artz.czpatzon actIVe -- jamilles 


- Méthode de travail qui se base SU I' la néguciatioll cOI/ti
nue: 
production individuelleJ discussion, choix des critères. 
contrale des productions, rec01maissance des «experts» 

- Reconnaissance des compétences de chacull relatives à 
des taches précises 

- Bonnes relations entre élèves et avec ies enseignal/ts
gl'ace au projet d'orienfation dévelopPé e'l première 

- Situations de cornmunication et contacts avec des élèves 
français et éventuellement anglais, .. 

B) Projet "La flo re» 

• 	 Classe de 2' à temps prolongé de fEcole Moyel1lle "E. 
Page» de Saint-Vincent 

• Disciplines impliquées: lettl'es, jrançais. sciences. éd. 
technique 

• Stn4cture du projet: 

2 heures hebdomadaires de co-présence 

l heure hebd01nadaire de planijication 


• Durée du projet: année sco/aire 1993-94 

• Objectijs généraux: 
- Améliorer les connaissances linguistiques 
- Acquérir des compétences scientifiques 
- Développer des habiletés fechniques et manuelles 
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- Accepter les autres et soi-meme 
• 	Objectijs spécijiques discip/inaires: 

- enrichir le lexique 
- améliorer la connaissance de l'orthographe, de la 

grammaire et de la syntaxe 
- produire des textes de créativité et des interviews 
- tenir un journal de bord 
- correspondre avee des collégiens francoPhones 
- connaitre les plantes (structure, fonctions, pro

priétés, tec/mique de culture) 

- cormaltre les earactéristiques du 01 

- connaitre les problèmes de la pollution 

- utiliser les i1'lstruments techniques 

- utiliser les itlstruments de la boratoire 


• 	Objectijs spécifiques interdiscipli1'laires: 
- com.prendre les consignes 
- comprendre le lexique spécifique 
- saisù' {es idées directrices d'un document 
- prendre des notes 
- savoir faire un compte-rendu des exPériences 
- réaliser des interviews 
- savoir obsel'ver 
- faire des hypothèses 
- maitriser des techniques de travail 
- développer la créativité 
- iJtre responsable de son propre fravail (tdche, temps, 

matériel) 

- tmvailler e1'l groupe et individuellement 

- évaluer (Ies autres et soi-meme) 


• 	Démarche et phases de travail: 
l - sensibilisation 

- présentation du projet 
- choix du titre 
- sortie et observation SUI' le terrain (cueillette) 

2 - préparation de l'herbier 
- texte de créativité . 
- classijication des plantes 
- préparation des boutures 

3 - expériences SUI' la structure et les fonctions des plantes 
4 - réalisatioll de l'herbier 

- mise en pot des boutures 
5 - exPériences SUI' les fonctions des plantes 

- activités pratiques (receftes OZI utilisation des plantes 
officinales) 

6 - rencontre avec un expert pour les cultures biologiques 
- visite (école d'agriculture ou coopérative agricole) 

7 - sortie POUI' la récolte de plantes pour la préparation 
de quelques recettes 

-leçons sur l 'éducatl~on alimentaire 
• 	Produits prévus: plantes ornementales, aromatiques, 

médicinales, herbier, essences, huiles, sachets de Plan
tes séchées 

• 	Points forts du projet 
- Apprendre à cvnnaltre et à respecter l'environne

mellt gràce à: 
- des exPériences concrètes et directes (sorties, rencon

tres avec un parte1'laire, réalisation d'activités de la
bomtoire, .. .) 

- des activités variées dans le cvntenu et la démarche 
- ApPrelldre à réfléchir sur ses propres expériences et 

à les échange.r avec des correspondants français 
- Élargir la connaissance de la langue française datls 

des situations disciplina ires, extra-disciplinaires, 
communicatives et textuelles. 

SUI' la base des expérience pr' entées et des in
terventions des participants à l'ateli l', s'impose un 

moment de synth ' e sur la spécificité 

du projet-patrimoine en tant que projet 

interdi ciplinair : 

1) qui favorise l'appropriation des objec

tifs de l' ' ducation à l'environnement elon les indi
cations du Conseil de l'Europe, 2) qui suit une dé
marche propre, 3)qui sollicite des compétences à 
plusieurs niv aux auprès des enseignants, 4) qui 
s'appuie ur des ressources essentielles. 

l) Objcctif de l" ducation à l'environnement 
(Conseil de l'Europe) 

Favoriser: 
- le développement des capacités d'observation, 

d'analyse critique, de synthè e et d'évaluation 
prospective 

- la révélation et la mise en valeur de talents indi
viduels 

- la capacité de travaiTIer en 'quipe, entre élèves 
et ntre professeurs 

- l'amé1ioration du omportement des élèves dans 
leur relation et leur attitude vis-à-vis de leur envi
ronnement 

- l'amélioration des relations professeurs-élèves 
- ouverture de 1'école sur la communauté et réci

proquement 
- le contact avec la réalité, facilitant l'orientation 

des élèves 

2) 	 Un modèle de référence 

D . couverte de ...........~ Prise de contact 
l'environnement - découverte à pied, d l'itinéraire 

hoisi par le profe~seurs pour sa 

j 
relation avec le secteur d'étude: 

...........~ Approche ensorielle 

...- ..• Lectur de paysag 

......... ..~ 	Formulation d'hypothèses 
personnelles 

Détermination .......... En classe, mise en commlln 

d 8 thèmes et affichage mltra] 

et group s ....... ~ Sélection des thèmes d'étude 

de travail possible pour v . rifie.r le hy


pothè es 
.........~ Constitution des groupes de 

travail autollr du tll 'm d'étu
de choi i 

........ 	 Contrat: organisation clu tra
vail fll tm par ehaque groupe 
et prévision des partenair s 
extériellrs 

j 

Etudes ... ~ Éhlde par petits grollpes d'élèves 
...~ Approehe plus structur e (avec outil ,) 

....~Véri:fication des hypothès s: 
- enquete , documentation, te. 

..... ~ Prévision de la part des groupes de 
leur mode cl re ti tution (librement 
choisi) 

Synth '8 ... .. ~ Échange ntre le groupes: 

et 
 -	 relation entre les thèmes 
restitution -	 identifi ation du sujet général 

-	 vérrncation des obje tifs att ints 
..... 	 Exposition ouverle de ollvrages aux 

par nts, aux partenair s et à toute 
l'école 
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3) Compétence d J'enseignant 4) Ressources e sentielle 

.~ Le projet-patrìmoine en tant que projet La réussite d'un projet-patrimoine dépend aussi de ~, interdisciplinaire préconise: 

• lme concertation préalable et une solide collabo
ration entre professeurs 

• la onviction et la volonté cl'agir cles en ei
gnants (condition impérative - enseignant vo
lontaire) 

• une 	 élaboration commune dtl projet (élèves, 
profs, intervenants extérieurs) 

• la conjonction et l'appor t de plusieurs disciplines 
(comme moyen) 

• un système de multicompétences, d'articulation 
entre domaines différents 

• une pédagogie active et créatrice 
• le contact avec une 	réalité concrète (clémarche 

de découverte, méthode d'investigation, rencon
tres avec cles partenaires ... ) 

• le développem 	nt cl'activités 
- établies sur des objectifs éducatifs et sur l'équi

libre de 3 aires 
- adaptées au contexte Iocal, à l'àge des élèves et 

à leurs besoins, aux moyens disponib1es à 
l'école, à l'expérience des enseignants 

- déployées dans un temps spécifique dans le 
planning scolaire 

- découlant de motivations naturelles et ré lles, 
meme pour ce qui est de l'emploi transversal 
du françai tout au long du projet ou à des mo
ments précis 

-	 demandant l'emploi et l'apport d'outils et de te
chniques variées 

- reposant ur des principes d'autonomie et 
d'imagination 

• une adaptation constante de la démarche, des rò
l ... 

L'enseignant est ainsi sollicité à plusieurs niveaux 
à mettre en jeu ses compétences disciplinaires 
et extra-disciplinaires. 
Bien sùr il ntre clans le projet avec ses compéten
ces professionnelles: il doit favoriser l'interaetion 
prof-prof t prof-élève conerèternent clans la plani
fication et la gestion d la clas::-e. 
Il doit etre capable de se rapporter vis-à-vis des 
collègues, des élèves, cles familles, cles partenai
reso Il est important qu'il soit disponible à explici
ter et assumer clairement, à l'intérieur de l équipe 
pédagogiqu , Ies fin alités et les obj etifs du projet, 
de meme qu'à form uler clairement aux élèves les 
motifs et le buts que le projet prévoit d'atteinclre. 
Pour la bonne réussite d'un projet dynamique, il 
doit en outre savoir apporter des régulation , 
s'adapter sur la base des réponses de la clas e, as
sumer des ròles échangeables tant p ur ce qui est 
de la gestion du groupe class ot! des petits grou
pes que pour ce qui est cle l'empIoi de la langue 
françai e. 

la disponibilité des ressourees indispen ables pour 
une approche éducative à l'environnernent, de leur 
bonne utilisation el de leur équilibre. 
Essentiels à ce sujet sont: 
- un espace de vie, naturel ou construit que l'élève 

va traverser, observer, analyser 
- une population que l'élève va rencontrer, écou

ter, que tionner, avec laquelle il échangera des 
avis, qu'il associera à sa recherche et à la réalisa
tion de son étude (population = experts, spécia
listes, ensemble des habitants du seeteur étudié) 

- un ensemble de documents à rechercher et dont 
il fau t concevoir une utilisation adaptée 

- le potentiel de connaissances, d'imagination et 
de capacités des individus composant le groupe 
qui travaille au projet: enseignants, élèves, parte
naires, population. 

Débat conclusif 

Le débat qui se d' c1enche sur quelques problèmes 
ouver ts ressortis de l'atelier et de l'expérienee des 
participants porte sur la méthodologie de projet et 
sur la structw-e scolaire. 
Les points débattus sont: 
-	 l'organisation des sor ties: que font les élèves? 

pour atteindre quels objectifs? 
- la stru turation des données reeueillies: par 

quels outils, par quel moyens? 
- l'importance d'une méthode de travail établie par 

l'équipe en entier 
- la nécessité de clisposer de matériels didactiques 

en langue française dan chaque école 
- l'importance de prévoir la plaee accordée au 

fran ais, dès la définition du projet 
-	 la gestion du ternps 
-la piace réservée à l'inclividualisation dans quel

ques phases de travail 
- l'importane de la planification et de la régula

tion pour la solution de pr blèmes 
-	 la néces ité d'intégrer projet et curriculum 
- la validité d'une approche visant l développe

ment d'habiletés non strictement disciplinaires 
- la nécessité de doeumenter les expériences 

d'éducation bilingue, d'avoir accès aux projets 
réalisé dans les écoles 

- la nécessité d'ajuster le projet aux espaees de 
concertation 

- l'importance des espaces de planification pour 
toute l'équipe impliquée dans le projet 

- l'importance d'une structure adaptée au dévelop
pement de projet interd· ciplinaires étant donné 
que le projet assume des caraetéristiques diffé
rentes selon la structure du temps normal ou du 
t mps prolong '. 

A l'issue du débat, un moment est réservé pour re
prendre rapidement l'objectif de l'atelier et procé
der à son évaluation. 
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e sul contributo che la Lingua Straniera ~,.Atelier n° 6 (LS o 13) può dare in questo contesto, ' 
anche per stimolare la creatività degli/ 

"Conte poèmes., j \L~ linguistiques..•» 

Animatrici: A. Cabianca, S. Brunello con la collabo

razione degli insegnanti della Scuola Media «G.E. 

Cerlogne» di Aosta 


Quest'anno si rileva la forte presenza di progetti at

tinenti l'area linguistico-espressiva. 

Coinvolti in prima istanza gli insegnanti di italiano 

e francese, che, favoriti dalla maggiore disponibi

lità oraria, hanno elaborato piani progettuali finaliz

zati all'attuazione di interventi di educazione lin

guistica integrata. In seconda istanza, gli insegnan

ti dell'area tecnico-artistica, il cui contributo è tato 

condizionato dalle esigue possibilità offerte dalla 

struttura oraria, carente di spazi di programmazio

ne e di compresenza. 

Gli obiettivi prioritari delle équipes pedagogiche 

sono stati: 

- organizzare situazioni - stimolo per coinvolgere 


gli alunni nell'esercizio e nello sviluppo delle abi
lità comunicative 

- creare occasioni di apprendimento diversificate e 
motivanti, atte a liberare le capacità espressive e 
creative di tutti gli alunni, anche dei meno dotati 
e più problematici 

- provocare la partecipazione attiva della classe, in 
vista della realizzazione di prodotti indirizzati a 
precisi destinatari so iali (alunni delle scuole ma
terne e eiementari, persone anzian , corrispon
denti stranieri, .. . ) 

Si è voluto favorire lo scambio e la socializzazione 
di esperienze sia all'interno del contesto cola ti
co, nel gruppo classe e interclasse, sia all'esterno, 
coinvolgendo gli organismi presenti sul territorio 
(biblioteche, comunità montane, giornali. . . ) 
Gli insegnanti di lingua hanno interagito con quelli 
delle educazioni, decidendo insieme procedure, 
strategie per condurre gli alunni alla pratica iste
matica di tecniche espressive legate alla comunica
zione verbale e non verbale. 
Le esperienze realizzate sono sfociate nella produzio
ne di poesie, storie, disegni canti , mu iche, danze, 
video... che hanno costituito il materiale di base per 
la costruzione di libri, spettacoli, audiovisivi ecc. 
Gli alunni hanno imparato a conoscere i diversi lin
guaggi, grazie a questi hann manifestato emozio
ni e sensazioni, ono venuti a contatto con gli 
aspetti «nascosti» della loro per onalità e hanno 
utilizzato forme nuove per comunicare: dal mo
mento dell'osservazione e scoperta di sé, sono pas
sati alla dimensione e alla sugg stione dell'ascolto 
e dell'incontro con gli altri. 

Rt·lazion di A. Cabianca 

Responsabile Ufficio Lingue Straniere 


Si vuole porre l'accento sulla stretta relazione che 
intercorre nella scuola Media valdostana fra: 

insegnamenti linguistici integrati (LI , 12, L3) , 
insegnamenti interdisciplinari, 
creatività degli alunni, 

alunni. ' 

Sembra opportuno iniziare con una breve ricogni

zione sull'importanza dell'apprendimento delle lin

gue, mett ndone particolarmente in luce la doppia 

valenza strumentale e cognitiva. 

Per quanto riguarda la valenza strumentale, si ri

corda l'importanza della conoscenza delle lingue 

nella nuova Europa, in particolare di fronte all'at

tuale crisi economica e occupazionale che richiede 

sempre maggiore mobilità nei giovani. 

Inoltre si ricordano le raccomandazioni del Consi

glio d'Europa, «studio di due lingue europee oltre la 

materna» e lo sforzo in atto in tutta Italia, (all'ulti

mo posto in Europa per lo studio delle lingue stra

niere), per avvicinarsi agli standards europei: 

- la recente Legge n. 148/90 d'introduzione di una 


li ngua straniera nella scuola Elementare, 
- un consistente aumento delle sperimentazioni ex 

art. 3 d'introduzione della 2a lingua straniera nel
la scuola Media, 

- varie sperimentazioni molto avanzate, come quel
la di Follonica (foscana), dove si studia il france
se come LS curricolare dalla scuola Materna, al 
quale si aggiunge l'inglese dalla la Elementare, al 
quale si aggiunge il tedesco (facoltativo) in IVa e 
Va Elementare. 

Per parlare di una sperimentazione più vicina a 
quella valdostana, si vuole citare l situazione lin
guistica delle Valli Ladine, dove si studia il ladino 
dalla scuola Materna, al quale si aggiunge l'italiano 

il tedesco su un piano di parità nella cuoIa Ele
mentare, al quale si aggiunge l'inglese sperimenta
le nella scuola Media. Ciò è evidentemente anche 

on eguenza del forte impatto del turismo in quel
la Regione. 
Anal gam nte anche nella nostra Regione l'impat
to del turismo è molto forte (11.000 addetti e un 
fatturato annuo di 1.500 miliardi), e a questo pro
posito, i citano i dati forniti dal prof. Bernard Ja
nin (Università di Grenoble), insigne tudios del
la realtà valdostana, al Convengo AlCC <Le Pluri
linguisme Condition de la Democratie Cultur Be 
pour l'Europe» , Saint-Vincent 1991. 
Secondo il prof. Janin, il turismo di passaggio in Valle 
d'Aosta è essenzialmente francofono, m ntre quello 
stanziale è essenzialmente anglofono, a fronte di 
una grande «domanda» di lingue straniere, l'«offer
ta» valdostana appare nettamente insufficiente. 

Per quanto riguarda la seconda valenza della cono
scenza d Ile lingue straniere, quella cognitiva, si 
ricordano le risultanze della ricerca scientifica, 
(Bloom, Titone, Tabouret K ller, Vygotsky... ). 
In particolare si vuole mettere in evidenza la 
straordinaria plasticità neuronale del cerv llo d 1 
bambino che pennette la ricezione e la riproduzio
ne perfetta di tutti i suoni del linguaggio umano 
(Fattore NG ), pIa ticità che diminuisce progres
sivamente con il passare degli anni. 
La nota psicolinguista Mme Tabouret Keller affer
ma che non si sono evidenziati problemi di satura-
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zione cerebrale nel bambino anche di 
fronte a curricoli comprendenti un nu
mero rilevante di lingue; di convers , si 
è riscontrato un allargamento d Il'area 

corticale del cervello destinata alle lingue. 


Tutta la ricerca scientifica è concorde nell'evid n

ziare che l'apprendimento precoce delle lingue ha i 

seguenti effetti : 

- allargamento dell'area corticale/esperienzale del 


cervello, 
- potenziamento della flessibilità e della prontezza 

di riflessi, 
- elaborazione di strategie diversificate per la solu

zione di problemi, in particolare di abilità che fa
voriscono lo sviluppo dell'autonomia del discen
te, quali analisi, classificazione, sintesi, analogie, 
inferenze . . . 

- infine, sviluppo dell'accettazione del «diverso di 
sé», qualità che non deve sicuramente essere tra
scurata in tempi di crescente mobilità migratoria 
con tutti i problemi che ne derivano. 

Ri ulta cosÌ chiaro che plurilinguismo è uguale a 
pluralismo culturale, giacché ogni lingua veicola la 
sua cultura; in altre parole, essere plurilingui signi
fica possedere più codici di codificazione/ de oelifi
cazione della realtà. 
Appare altresÌ evidente che la conoscenza di più 
lingue può determinare un enorme impulso allo 
sviluppo della personalità, e che se ne massimizza
no gli effetti integrando gli insegnamenti, soprat
tutto linguistici, evitando di procedere «a comparti
menti stagni» . 

ella scuola Media valdostana bilingue, dove è sta
ta rec ntemente introdotta una lingua straniera, è 
necessario che gli insegnanti lavorino insieme, o 
almeno «in parallelo», fr uttando anche un'altra 
importante proprietà delle lingue, la trasversalità e 
il cosiddetto «effetto ToT» (Transfer of T raining di 
R Titone), ovvero la capacità di rinforzo reciproco 
dell lingue, Fig.!, 2, 3, 4: 

L~ 
Fi q. 2 

Fi q . 3 

Fig. " 

Presentazione di lucidi che rappresentano graficamente l'intel' rela
zione fra LI, L2, L3, iII fonno di lavuro su Prugetti In/erdisciplinari 
(PIJ e In/erlinguistici (ELI = educazione linguistica integra/a), e la 
trasve1'salità delle lingue in tlelte le discipline. 

Questo incalcolabile potenziale intellettivo può es
sere utilizzato dagli insegnanti anche per favorire 
lo sviluppo di un'altra grande ricchezza, la capacità 
creativa degli alunni, tema del nostro atelier di 
oggi: 

Tra 'e alità delle lingu .... er ativita 

Come può avvenir questo processo? Le insegnan

ti della scuola Media Cerlogne oggi ne daranno 

una dimostrazione, purtroppo senza la L3 per ra

gioni contingenti . 

Ma la L3 o lingua straniera può senza dubbio forni

re un contributo anche per stimolare la creatività 

degli allievi, naturaJmente a livelli elementari, non 

p r questo meno eftì ad. 


embra anzi che proprio la lingua straniera, ripren
el ndo elementi logico-linguistici di base in sempli
ci attività creative, possa anche esercitare una be
nefica azione di recupero sul piano ognitivo e psi
cologico per i bambini svantaggiati. 

A questo punto viene data una breve dimostrazio
ne di alcune tecniche: 
1. Gioco «Simon ays .. . », noto in francese come 

«Jacque a dit .. . », 
2. 	«Physical Break Chanls», combinazione di 

rime/ ritmi/figure/ azioni fisich appropriate, 
ovv ro tecniche di animazi ne ba ate sul meto
do <Total Physic l Re ponse» d Ho psicolingui
sta ameri ano B. Asher (1977). 

Tal metodo ricalca le modalità di apprendimento 
della lingua madre: il bambino inizi 1m nte è ricet
tore passivo dei messaggi in lingua materna e ri
sponde agli stessi, prima fisicam nte, e poi verbal
mente. 
I discenti di LS sono così invitati dagli insegnanti a 
tradurre mes aggi verbali/visivi in azioni, in altre 
parol a «fare con la lingua» in forma di gioco. 
Successivamente gli allievi saranno guidati a «pro
durre nella lingua» e a «riflettere sulla lingua». 
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Altre tecniche proponibili per mantenere viva la Per verificare la fondatezza di questa af- 
motivazione all'apprendimento e sviluppar la fermazione, i lavori dell'atelier sono in-
creatività degli alunni sono: centrati slùla discussione d i seguenti ", 

punti: 
.~ 	 «Writing Rhymes with Children», svolta gra

dualmente, da familia rizzazione con la poesia 
a composizioni guidate a creazione nuove ri
me ... 

I. 	«Word Games» (word bllilding, puzzi s, cros
swords), 

. "Words & Sounds (onomatopea, fumetti sono
ri), 

6. «Story Telling», "Fables & Fairy Tales», 

Tutte queste attività, in particolare «Writing Rhy
mes with Children», di cui vien data una br ve di
mostrazione pratica, sono formidabili strumenti di 
apprendimento linguistico e, in ieme, di ocializza
zione (ovvero ripetizione in coro, orgoglio per il 
proprio lavoro, confronto/curiosità per il lavoro al
trui), tengono viva la motivazione all'apprendimen
to, educano al ritmo, attivano la coordinazione 010

toria, stimolando nel contempo la fantasia e l'im
maginazione degli alunni. 
Vengono infine distribuiti materiali es mplificativi 
fotocopiati qual contributo per i su ces ivi Lavori 
di Gruppo. 

RelaZIone di er n Ila Brunello 
Coordinatrice dei progetti bilingui 

Il fatto che in numerosi prog tti i sia attribuito 
ampio spazio aD'aspetto espressivo creativo non 
può che ess re valutato in termini positivi, è infatti 
comprovata cientificamente la necessità di "met
tere a punto dei metodi per la creatività e dei corsi 
di creatività» in risposta alle "riconosciut carenze 
di immaginazione» manifestate dai ragazzi, « aren
ze provocate sia dalla mancanza di comunicazione 
che dalla sovrastruttw-azjone dell'informazione di
sponibile ... » «In un universo latto di immagini, di 
rumori , di slogan , es i ono per così dire sovrae
sposti non sono in grado di selezionare l'informa
zione utile» ... "La fo rma impressa all'informazione 
dai mass media è pre tabilita in maniera tale da 
escludere qual ia i possibili tà ili analisi p rsonale, 
qualsiasi lavoro eli ricerca e ~coperta di 
significati.» 1 

Diventa quindi indisp nsabile in erire nel curncu
lo attività di tipo spressivo-creativo per promuove
re lo sviluppo di abilità comunicative ma anche per 
concorrere alla maturazione psicoaff ttiva dei ra
gazzi. 
Ebene qui riprendere e giu tificare con preci ione 
e convinzione le ragioni di que ta opzione p dago
gica, in quanto è opinione diffusa che non sia pos
sibile applicare al campo dell'immaginario le rego
le, gli strumenti, le procedure ili una pedagogia 
strutturata. 

1) 	Opportunità psicopedagogica del progetto crea
tivo 

2) 	Analisi degli obiettivi didattici e dei dispositivi 
metodologici connessi a tale intervento. 

La riflessione parte innanzi tutto dalla considerazio
ne che an he nel progetto creativo, come del resto 
in tutti gli altri progetti, occorre gradualmente pro
muovere e sviluppare la capacità di utilizzare in 
modo autonomo: il metodo, le procedure e gli stru
menti concettuali e operativi trasmessi, mettendo 
gli alunni nella condizion~ di rimpiegarli anch . in 
contesti extra scolastici. E implicita in questa pre
messa l'idea che iI progetto creativo coincida quin
di con la sistematica organizzazione di apprendi
menti d'ordine esperienziale. 
Si tratta ili prevedere una serie di attività per sti
molare e coltivare l'immaginazione, il desiderio, la 
memoria profonda, sfruttando il potere fortemente 
ilinamizzante del progetto Cf ativo. Una conferma 
autorevole viene da Gérard Guillot: 
«l'imaginaire n'est pas un univers stati que, un cen
tre de stockage de la fabrique imaginative, il est un 
champ énergétique qui travaille les images 
perçues et crée de nouvelles image ».2 

Gli alunni partecipano, aiutati dagli insegnanti , ad 
una esperienza <globale» di cui non son tanto os
servatori, indagatori, quanto piutto to attori , pro
duttori. Nel corso di differenti attività, e per mezzo 
di molteplici tecniche espressive, essi esplorano il 
loro e l'altrui vissuto, entrano in una dimeno ione 
comunicativa nuova, ricca di timoli e sugge noni. 
Roger Salomon evidenzia la funzione arricchent e 
iiberatOlia d Il'imma inazione affermando: 
«l'imagination n'est pas une évasion, une fuite , un 
refuge hors du l'éel mais un regard différent sur le 
réel. L'imagination est une é1'lergie transformatrice, 
une usine qui transforme la réalité, la décante, 
l'épure, l'enrichit, comme on transforme une matiè
re première en produit fini ... » 

«Ecrire un texte, et meme le dire, le réciter ... est 
pour l'enfant une manière de se projeter comme une 
autre et de se garder à soi. Dans ce sens la création 
où plus précisement la productiol1 d'un langage peut 
avoir une fonction de socialisation et d'affirmation 
de la personne en tant que telle.,,3 
Come creare degli cenari ricchi di impulsi e di ti
moli, com prevedere dell attività atte a nutrire e 
sviluppare l'immaginario del ragazzo? 
Secondo Ersilia Zamponi «(Le esperienze realizzabili 
sono moltePlici ... Sono attività che permettono a chi 
vi partecipa di iml1'ledesimarsi con quanto sta facen
do, di essere protagonista ... Come insegnante di lin
gua italiana ho notato che ampi pazi creativi si 
aprono quando SI: fan 1to giochi con le parole o quan
do si lavora insieme attorno alla poesia ... Lo stesso 
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 succede in altre situazioni, per esempio to la cui finalità primaria fosse quella di suscitare 
. quando si gioca con le storie e si inventa- nei ragazzi l'interesse e ìl gusto per la lettura e ~ " no fiabe e racc01zti, o quando si fanno 

,<esercizi di stile» alla Queneau. Vedo lo 
stesso entusiasmo anche in lavori Più articolati 
come la conduzione di una piccola casa editrice che 
pubblica minilibri scritti e prodotti artigianalmente 
dai ragazzi o come la gestione di una cooperativa 
scolastica i cui soci, ragazzi-lettori, recensiscono li
bri di narrativa, organizzano assemblee, mostre del 
libro ecc.» I 
Occorre dunque creare nei ragazzi aspettative , 
sgomberare il campo da ogni sorta di «routine», di 
esercizio scolastico e creare pretesti e ambiti 
d'azione nuovi, «situations-tremplin». 
La creatività non è però totale libertà dalle regole, 
pura spontaneità. Essa va di pari passo con la 
consapevolezza. 0 11 !'interiorizzazione, e se è vero 
che l'espr sione massima della creatività è 
!'improvvisazione ar tisti a, allora è altr ttanto vero 
che que ta richiede una totale padronanza di re
gole. Non è possibile impadronirsi di esse s 
manca l'elemento fondamentale dell'espressione, 
l'emozione del comunicare, e non può esserci de
siderio d'espressione personale, se mancano le 
emozioni, le a pirazioni, la coscienza dell'origina
lità di se stessi. Far emergere questa qualità parti
colare e il desiderio di e primerla è la condizione 
senza la quale le regole diventano estranee ed op
primen i 
TI progetto creativo, secondo il parere di Michel 
Cosem, può essere realmente visto come quell'in
sieme di attività (giochi, 1 tLure, performances ... ) 
he possono sbloccare l'immaginruio, strutturarlo, 

e quindi rivestire una grande impor tanza forma
tric . 
«Une pédagogie de l'imaginaire appelle une prati
que de l'imaginaire, c'est-à-dire une exploration ré
gulière, une consommation et une visitation 
' c1airée des paysages de J' imaginaire. Pour que 
ce formes puissenl se concrétiser, il faut qu'un 
milieu stimulant lève les tabous tout en fournissant 
les moyen linguistiques, graphiques, mu i aux 
qui sont nécessaires.» 5 
TI progetto creativo può diventare dunque un mez
zo per canalizzare i pens ieri e le immagini che la 
fantasia v ca, e al tempo stesso un mezzo per 
condurre gli alunni ad una progressiva conoscenza 
di sé e del mondo. Quest'esperienza può costituire 
per loro l'occasione per esorcizzare la paura dell'i
mmaginario e per conseguire la graduale presa di 
coscienza di una dimensione espressivo-comunica
tiva nuova, an'interno della quale arà possibile 
strutturare i molteplici aspetti della personalità. 

U Iaboratorio- tone delle da i In B e la D 
alla cuoia Media «CeTlogne» 

A monte della c lta operata dagli insegnanti di let
tere, francese , educazione musicale ed educazione 
fisica, c'è stata l'esigenza di prefigurare un proget

quindi il piacere di tm'esperienza svincolata da 
qualsiasi «zavorra» di studio elo analisi teorica e 
interamente inc ntrata su procedure e strat gie ca
paci di stimolare la partecipazione diretta e emoti
va degli alunni anche di quelli culturalmente de
privati e con difficoltà d'apprendimento. Si sono 
create delle situazioni - stimolo, in cui gli inse
gnanti, leggendo, interpretando dei brani, dei rac
conti e soprattutto facendo ricorso a espedienti 
scenici, sonori, musicali, hanno aumentato il pote
re di suggestione dei testi e hanno gradualmente 
introdotto e fatto esplorare ai ragazzi il pianeta-let
teratura. 

Fasi di lavoro 

1) 	 Presentazione alla classe della struttura globale 
del progetto 

2) 	Brain- torming sulla parola «storie» e riflessio
ne guidata (definizione da parte dei ragazzi del 
tema e delle attività del laboratorio) 

3) 	Rilevazione d gli attegg iamenti dei ragazzi ri
spetto alla lettura (compilazione di un questio
nario) 

4) 	Lettura espressiva e interpretazione di alcuni te
sti in Ll e L2 da par te degli insegnanti (utilizzo 
di tecniche e linguaggi diversificati) 

5) 	Scelta e preparazion da parte dei ragazzi della 
lettura espressiva di più testi (rifacimento in 
gruppo dell'esperienza presentata dagli inse
gnanti). 

6) 	 Rilevazione conclusiva dell'atteggiamento dei 
ragazzi nei confronti della lettura. 

Prima della realizzazione di quest'uUim due fasi, 
gli insegnanti hann proposto alla d ass una serie 
di attività propedeutiche alla realizzazi ne di una 
lettura «espressiva»: 
• Produzione 	di un di egno creativo per rappre

sentare una storia letta dagli insegnanti 
• Scelta della condusion di una storia letta 
• Preparazione della lettura espressiva di un testo 

assegnato 
• Scelta autonoma di un testo e 	 ua interpretazione 

davanti alla c1ass 
• Sonorizzazione di una ballata 

• Attività di prosodia 

Partendo dagli obiettivi dei progetti elaborati que

st'anno nelle diver, e scuole, e sulla base di un arti

colato dibattito eguito alla performance proposta 

dagli insegnanti della scuola Media Cerlogne, il 

confronto fra i partecipanti all'atelier i orienta ver

so la definizione dei ruoli e dene funzi ni assunti 

dagli insegnanti nella conduzione dei progetti crea

tivi. 

Si rias, urne qui di seguito e in termini schematici 

il contributo offerto dai gruppi di lavoro. 
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Ruolo e funzioni a unti 
dagli ins gnanti nei progetti er ativi 

Svolgono un ruolo di: 

stimolazione per lo sviluppo di competenze 
e capacità 
- suscitano delle curiosità 
- propongono attività, percorsi per favorire la 

partecipazione di tutti 
- creano condizioni stimolanti per far operare 

delle scelte 
- pongono domande aperte 

• organizzazione per la valorizzazione degli 
apporti individuali e per il coordinamento 
delle attività di gruppo e collettive 
- esplicitano tìnalità e obiettivi 
- accettano idee, sentimenti dei ragazzi 
- utilizzano idee, proposte, pareri 
- decidono con gli alunni: attività, procedure, 

tempi, strumenti 
- accolgono gli apporti spontanei 
- risolvono con gli alunni i problemi 
- favoriscono lo scambio e la socializzazione di 

esperienze individuali e di gruppo 
- regolano la partecipazione 
- richiedono l'esplicitazione di procedure, me

todi, strategie 
- organizzano attività per lo sviluppo di abilità e 

competenze precise 

• reazione affettiva e di regolazione delle atti 
vità in vista di una valutazione fm"mativa 
- mostrano sollecitudine 
- incoraggiano 
- hanno reazioni affettuose 

- valorizzano i compor tamenti , le pre
stazioni, le produzioni 

- indagano i bisogni degli alunni 
- rilevano i livelli di partenza 
- invitano gli allievi a far conoscere la loro espe

rienza personale anche extra-scolastica 
- accolgono l'esteriorizzazione dei sentimenti 
- rispondono a domande d'aiuto 

la riflessione avviata in questo atelier è suscettibi

le di riprese, di approfondimenti futuri ma è alla 

sensibilità e alla creatività di cia un insegnante 

che è affidato il compito di sperimentare procedu

re e modalità di lavoro atte a trovare risposte agli 

interrogativi rimasti aperti. 

- Come rassicurare e sostenere gli alunni nel pro


cesso d'invenzione? 
- Come evitare interventi d'accompagnamento 

troppo strutturati? Quali trategie adottare? 
- Come equilibrare la produzione e la socializza

zione del lavoro creativo? 
- Valutare? Come valutare? Quali dispositivi di va

lutazione fo rmativa adottare? 
- È pos ibile parlare di revisione creativa? 

Note 
l P. Vayer. J. Destrooper. «La dynamique de l'action éducative 
chez les enfants inadaptés» Ed. Doin, 1976 
2 G. Guillot, ,<Le français d'aujourd'hui» n. 88, décembre 1989 
a R. Salomon, pr ' face de la "Grammaire de l'imagination» de 
Gianni Rodari Ed. Messidor, 1986 
a E. Zamponi, «Giochi di parole e poesia nello sviluppo della 
creatività» in La pIume et l'écran - Actes des journé s d" critu
re créative - Turin 1-3 avril1993 
" M. Cosem, «La poésie de l'école» brochure du G.F.F .N. , 
1983 
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CONCLUSIONS 
Synthese des ateliers 

et évaluation du Seminaire par les participants 

Mme 1. Jaccard, Université de Genève - Consultante et coordinatrice extérieur pour le projet bilingue 

Ce troi ième séminaire annuel, depuis la mise sur 

pied des premiers projet bilingues de conseils de 

clas e volontaires en 91-92, s'inscIÌt dans un mou

vement de généralisation de cette pratique à l'Eco

le Moyenne. Par conséquent, il nous emble es

sentiel que le travail en ateliers se ntre sur les 

expériences des projets bilingues et sur l'ouvertu

re aux nouveallx praticiens des projets. 

Certe synthèse des at liers ne se veut pas exhaus

tive de activités développé s (cf. pré entation 

spécifiques des ateliers) mais lle tente de relever 

des idées-force, de intelTogations répétitives, dé

bartlles, évoquées ... 


L'objectif commun aux ateliers vise à favolÌser les 

interactions, les pré entations et confrontations 

d'expéIÌences, la mise en omm un de difficultés, 

d'interrogations. de dout , de recherche de solu

tion ... 


L'alternance el1tre les apports d'expériel1ces spéci

fiques d s participants comme base d'échange et 

les proposifons de animateurs «<outils», exerci

ces praliques de groupe et de sou -groupes, con

cepts liés au thèm de l'atelier. .. ) ont autant de 

moyens visant à favoriser llne r ' tlexion en COffi


mun, des éclairages, de nouvelles connaissances. 


Les participants peuvent se mesurer au projet 

«dans diverses dimensions}): 

- démarches, 

- relations au cmricwum, interactions entre aires 


disciplinaire, linguistique, interdisciplinaire 
(mise en commun, comparaisons de méthodes, 
langag s spécifiq ues, réponses à des besoins .. . ), 

- relations à l'environnem nì, au palrimoine, 
- rencontre de différents mode d'apprenli sage, 

pédagogie de maitIÌse et approche de la neuro
biologi, 

- planificatiol1 (programmatiol1 et dynamique rela
tionnell ens ignants-élèv s, élève entre eux), 

- g stion des co-présences, lien entre activités di
dactiques et organisation de co-présences, diffé
rents cas de tìgure eD fonction de objectifs des 
équences d'en eign ment et de contraintes de 

situations, 
- créativité des élèves et souci de garder l'aspect 

créatif, de gérer «en souplesse» le régulations 
et l'orientation, san trop structurer nì trop diri
ger ou impo er .. . 

Selon l'atelier et le momento le participant est tour 
à tour élève ou en eignant. .. 

Au fil de atetiers: quelques ujets débattus. 
Français et motivation 

Aux dires d'enseignants, le français devient source 

de motivation si tous les enseignants engagés dans 

le projet l'emploient et que les ròles entre n ei

gnants deviennent meme interchangeables, en co

présence par exemple. 

lmportant aussi que les échanges avec la France 

n soient pa gérés par les seuls proviseurs et 

chefs d'élablissements mais deviennent llll projet 

construit en commun entre c1asses valdòtaines et 

français s. 

Autre source d moUvation pour les élèves, la con

nais ance, dè le début du projet du produit final 

visé et la maitrisc progressive des tach s de

mandées. 


Projet bilingue, curriculum et généralisation 

Pour certains participants la réussite clu projet bi

lingue dépend de la c h ' rence entre projet et cur

riculum aux troi ' niveaux d'enseignem nt (élé· 

mentaire, moyen supérieur). 

TI convient donc de tTavailler à la coordinano n des 

objectif , à la définition des curriculum, à la valori

sation des projets bilingues interdisciplinaire ' afin 

d'éviter une dispersion du bilinguisme dans les di

sciplines uniquement 

«Que voulons-nous qu Ies élèves sachent en fina

lité?» Seules des visées explicitées, des valeurs dé

clarées p rm ttront d'orienter et de définir des 

objectifs avec précision. 


Quand l' nseignant devient élève 


Au delà du jeu, une activité d'élèves imulée par 

les en eignants est re 'sentie c mme formatrice 

par des maitres conduits à anticiper une séQuence 

d'enseignement et se effets pour les élève ? 

«Entrer dans la peau ) de élève ' aiderait-il à COOl


prendre le décalages éventuel entre enseigne

m nt et apprentissage, à évaluer les pratiques pe

dagogiques et leurs effets? 


Expliquer <c que l'on fait» 
eb"e compris et intéresser IE's collègue 

Un travail d'atelier basé sur de expériences vé
cue , sur une ré:t1exion de pratiques nécessit le 
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depassement du seuI de. criptif de situation . il exi

ge la mise en évidence des problème de fond qui 

interrog ot cles pratiqu s d'enseignement, de 

projet et d classe propres à une expérience qui 

sans doute rejoindront ceux d'autres projets ... 


De manière générale il ressort des échange 

qUE' l projet est un support, un moyen qui taciUte 

le développ ment du curriculum à condition que 

ses obj cLif soient clairs, peu nombreux mais pré

cis, modestes et vérifiable . 

Dans ce as, les discipUn s planifient leurs acti

vites au service des objectifs du projet dan le but 

de les atleindre. Les spécificités dis iplinaires s'in

scrivent alors à l'intérieur du pr jet. 


A titre personnel comment [es participants évaluent
ils le séminaire? 

Evaluation 


Deux types d'évaluation «à chaud» sont proposés 

sur le lieu du séminaire. L'un coll ctif à la fin de 

chaque at li r, il consi 'te en un échang -critique 

(aspects positifs, négatifs, uggestions ... ) eotre 

participant et animateur ; l'autre individu l, en fin 

de journ e, sous forme de réponses écrites à un 

questionnaire prop sé (52 fiches en retour pour 82 

participants) . 

Ce décalage montre qu'il conviendrait d'améliorer 

la formu le de celte éval uation individuelle Oui ac

cord r plus d t mps, peut-ètr ) de manière à en 

favoriser la participation car nous savons que l'éva

luation t étroitement as o iée à toute action, elle 

participe à a validalion. 


L'évaluation d un séminaire a pour objectif 

de donner du sens à un système de forma

tion, elle donne la parole aux participants, recueil

le des impressions, des points de vu , de ugges

tions, des remarques. Dans I cas pré ent, elle vise 

une améliorati n de la formation des enseignants, 

des acteurs du proj t d'éducation bilingue de 

l'Ecole Moyenne. 


Les critiques principales portent notarrunent 

sur le peli de lemps accordé aux ateliers. Ce qui 

réduit la qualité et le. po sibilités d'échange. Para

doxalement, la participati n limitée à deux ateliers 

est vécue comme une visi 11 frustrante et partielle 

des asp cts des projets présentés. 


Ce qui est le plus apprécié est l'occasion don

née de rencontrer des collègues d'autres écoi s, 

d'échangcr des expériences qui touchent le con

cret et l'implication quotidienne. La confrontation à 

d'autres pratique et les apport pécifiques des 

ateliers amènent à réfléchir sur sa propre expé

rience et à s'e n distancer. 

Pouvoir relativiser des obstacles vécus comme in

franchissables encourage et motive. 


Par désir d'améliorer sa formation, des ap

profon issemenls sont demandés pour toutes les 


problématiques traitée en atelier ain i 
que le souhait de mieux comprendre ce ..
que fo nt les autres et continuer à réflé- ', 
chir sur des interrogations communes. 
Attentes relatives au séminaire et propos des 
enseignants récol t ' s le matin à l'arrivée ou par la 
fiche d'évaluation: Je souhaite «approfondir Ies 
probIèmes rencontrés, pouvoir échanger me 
idées avec d'autres, me confronter et approfondir, 
trouver quelques ineli 'ateurs pour progres er, 
avoir des informations et mener des réf1exion , n
ri hir mes connaissance , mes compétences, con
nartre l s expériences des autres, obtenir des sug
gestion pratiqu ,avoir une vue d'ensemble des 
projets ... ce matin j'étais pLus pessimiste ... rien de 
particulier, la curiosité. 
Entendre parler de l'avenir du projet bilingue en 
Vallée d'Aoste, ce qui n'a pas eu lieu, je m'attendais 
à l'évocati n de la contestation que j'aurais par
tagée avec M. LAssesseur... Je regretterais 
énormément d'abandonner le lravail d'après Ies 
projets ... » . 

De manière générale les attente obtiennent satis
faction. 
Ce soir, je pars «assez sati fajte, conb .nte et nri
chie d'av ir pu échanger mes idée avec d'auLres, 
par les exp ' rience entendue, ure que la métho
dologie par projet n'e t réalisable que dans les 
classes du temps prolongé dans l'attente d'autres 
rencontres, avec un sentiment d'impuissan e, 
meme si enrichie par des probl ' mes ouverts, plus 
concernée par le problèmes, avec l'int ntion de 
chercher d'autres occa ions de rencontres, avec 
beaucoup d'attente pour le futur. .. fai perdu du 
temps .. . très pessimiste quant au démarrage et à 
l'efficacité du projet bilingue pour les années à ve
nir, sans avoir eu la possibilit ' d'approfondir le di
verses uggestion , il faudrait former 1 s ensei
gnants au niveau pédagogique pour les différent s 
discipUnes, plutòt optimiste mais il faudrait devenir 
plus rigoureux par rapport à l'évaluation des par
cours des projets ... >. 

Pour un prochain séminaire, Ies parti .ipants 
suggèrent: (' une deuxi' me journée, des heur en 
plus pour approfondir la po sibilité d'exploiter les 
problème réel de la quotidienneté pédagogique 
(vidéo / dramatisation ... ), plu~ d mise en com
mun, pOllvoir étudi r }'interaction projet-curricu
lum dans des projet déjà fai ts, approfondir le lra
vail de programmation et le o-présence, voir des 
produits réalisés dan les autres éc les, avoir des 
confrontaLion avec d'autre ordres d'écoles (ma
ternelle, primaire. s condaire), un atelier sur l'éva
luation, une meill ure organisation du temps ... ". 
Ce sera le mot de la fin! 
Merci aux auteurs de ces suggestions qui devien
nent inelirectem nt cles collaborateurs pour l'orga
nisation du séminaire 94-95 que nous souhaitons 
riche n expériences nouvelles ... 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 

fondata a Padova il 22 aprile 1954 


Socio fondatore della Conférence Européenne Permanente des Professeurs de Géographie 

SEZIONE VALLE D'AOSTA 


Recapito: Prof. A Cerutti - Via Promis n. 1 - Aosta (Presidente) - Prof. C. Reboulaz - Reg. Saraillon n. 32
Aosta (Segretario) - TeI. (0165) 31283 

Per quote associative ed iscrizioni a viaggi di istruzione: versamenti a mezzo clc postale n. 10484 1 11 
intestato a: Associazione insegnanti di Geografia - Sezione Regione Valle d'Aosta - Via Promis, 1 
- 1 1 100 Aosta oppure presso Libreria La Huche - Via Festaz, 59 - Aosta 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: MERCOLEDI 7 DICEMBRE 1994 

Quest'anno avrà luogo il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione per il quale i Soci effettivi sono chia
mati a votar o per posta - secondo le modalità che verranno indicate - o durante l'Assemblea dei Soci del 
7 dicembre p.v. ,. 
Il direttivo uscente ha tuttavia già predisposto per l'intero anno sociale un programma di attività che il Con
siglio neoeletto prenderà in esame, per confermare o variare. 
Per il prossimo appuntamento elettorale - particolarmente importante per la vita della nostra Sezione - in
vitiamo gli insegnanti elementari, i giovani colleghi delle classi di concorso 46, 86, 66, 69, 72, 50, 52, 57, 85 a 
voler aderire alla nostra Associazione e a segnalare la loro disponibilità per formare una rosa di candidati 
da proporre agli elettori. L'awenire della nostra disciplina, cosÌ come di tutta la scuola italiana, è nelle mani 
di chi, dopo di noi, continuerà il nostro lavoro. Aspettiamo perciò fiduciosi nuove adesioni insieme al rinno
vo di chi, già da anni, fa parte dell'AIIG per contribuire con sempre maggior efficacia alla professionalità 
dei docenti e alla coscienza di «essere cittadini del mondo". 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È aperta la campagna associativa 1994/1995: la quota è di L. 30.000 e dà diritto a partecipare a tutte le atti
vità promosse dall'Associazione sia in camp Regionale che Nazionale. Inoltre gli iscritti riceveranno gratui
tamente la rivista bimestrale «La Geografia nelle scuole". La quota può venire versata sul c/c postale so
praccitato o direttamente ai delegati di scuola o di zona elencati in seconda pagina o presso la libreria La 
Huche. I nuovi iscritti sono invitati a compilare la domanda di iscrizione posta in seconda pagina. 
Gli incontri di studi si terranno presso l'auditorium del Liceo Scientifico di Aosta. Ai presenti verrà rila
sciato attestato di partecipazione all'attività di aggiornamento. 

INCOl\'TRI DI AGGIORNAMENTO presso l'auditorium del Liceo Scientifico di Aosta - Via Consei! des Commis. 36 

Giovedì lO novembre 
ore 15,30 L'emigraziorle maghrebina in Valle d'Aosta (Relatrice S. Soltane. Operatri<'e Sociale del Centro Immigrati Extra-Comunitari) 

Giovedì 24 novembre 

ore 15,30 L'esperienza dei Kibbutz nella storia di Israele (Relatore C. De Benedetti, Membro del Kibbutz "Ruchama>,) 

Mercoledì 7 dicembre 

ore 15,30 L'aspetto geografico del territorio israeliano ( onferenza con proiezione diapositiVl:' - Relatrice A.V. Cerutti, presidente Sez. Val· 


dostana AlIG) 
Mercoledi 18 gell1laio 
ore 15,30 La storia del popolo di braele (Relatrice P. Borney, Consig liera z Valdostana AlIG) 
Giovedì 16 febbraio 

ore 15,30 Visita all'Istituto Geografico De Agostini di Novara (prenotarsi entro il 15 dicembre con versamento di L 10.000 - Partenza in pulì


man alle ore 13,00) 
Giovedì 6 a6prile 
ore 15,30 Educare allo sviluppo sostenibile (Relatore A Vallega dell'Un iversità di Genova) 

ESCURSIONI DI STUDIO 

Le i- nzioni con il versamento di L 30.000 dovranno esser effettuate entro il 15 dicembre 1994. Le 'cursioni verranno organizzale SC, en
tro la . uddetta data, aranno pervenute 20 iscrizioni di cui almeno lO di Soci in servizio attivo, perché solo in questo caso il viag),,'io pnò assu· 
mere la valenza di formazione professionale con ricaduta sulla scuola valdostana. 

26 marzo 1994: Bergamo 
29-30 aprile/ IO maggio 1994: Lago di Como - Chiavenna - Saint-Moritz - Passo Bernina - Valtellina 
21 maggio 1994: (,staad, centro svizzero di turismo in ternazionale 
4 giugno 1994: Ollomont e Conca di By 
S. M. XXV Aprile - prof. Morina Maria 
S, M, -Einaudi. - prof. Brunod M. Luisa 
S. M. "Pian Felinaz» - prof. Bianchini Franca 
S. M, ·Cerlogne» - prof. Gavassi Alberta 
S. M.•Saint Roch" - proL Vazzana Catelina 
S. M. "Variney" - prof. GiIardini Marina 
Liceo Classico - prof. Curiat Renata 

DELEGATI DI ZONA 

Liceo Scientifico - prof. Marcoz Cecilia 
Lk eo Pedagogico - Lingui.stico - prof. Cerdelli Cinzia 
Istituto Magistrale - prof. Spitaleri Caterina 
S. Coord. LP.R. - prof. Bessolo Anna 
I.T, Geometri - prof. Fusinaz Alberto 
I.T.c. - prof. anlpagnolo Renala 
I.T.1. Verres - prof. Pavia Manuela 

Pont-Saint· Martin prof. Nicoletta Guido - Tel. (0125) 807198 
Verrès prof. Ronco Simonetta - S, ()ord. deII'LP.R. Verres - Tel. (0125) 9:!9484 
Chatillon prof. Noussan Piera - TeL (0166) 61605 
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