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DIDACTICA HISTORICA   9 / 2023
REVUE SUISSE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSUNTERRICHT
RIVISTA SVIZZERA PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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Éditorial / Editorial / Editoriale

Technique et innovation
Alors que des innovations comme l’intelligence 
artificielle, la numérisation ou les objets déma-
térialisés influencent notre quotidien et que pré-
vaut encore la croyance au progrès technique 
pour répondre aux défis que nous imposent les 
conséquences du changement climatique, le dos-
sier « Histoire » de Didactica Historica propose 
d’explorer quelques aspects de l’histoire du déve-
loppement technique sur la longue durée et selon 
des perspectives alternatives.
La technique désigne l’ensemble des mesures, des 
équipements et des procédés rendus possibles par 
la mise en pratique des connaissances scientifiques. 
Les développements techniques s’inscrivent dans 
des processus sociaux qui font interagir besoins 
humains, intérêts économiques, exigences poli-
tiques et projets de société. Par le biais de pro-
grès scientifiques et d’innovations techniques, ils 
deviennent déterminants pour la vie des sociétés 
et des individus. Les questions relatives à l’impor-
tance des évolutions techniques pour le change-
ment social et au poids des innovations pour le 
développement des sociétés humaines ont toujours 
fait et font encore l’objet de controverses.
Jusqu’à récemment, l’historiographie a été mar-
quée par l’eurocentrisme et l’idéologie du progrès. 
La technique et les innovations, en tant qu’ex-
pressions d’une maîtrise, voire d’une domination 
croissante de l’humain sur son environnement, y 
ont été appréhendées comme décisives et positives 
pour le bien commun. Cependant, les travaux 
d’historiens mettent de plus en plus en lumière 
les conséquences problématiques d’une telle repré-
sentation de la marche de l’histoire. De nouvelles 
perspectives historiographiques et sociétales – par 
exemple les mouvements postcoloniaux, les études 
de genre, l’histoire environnementale et l’impor-
tance des échanges – remettent en question cette 
lecture pour pointer les conséquences sociales, 
économiques et écologiques néfastes pour l’éco-
système planétaire et la vie sur Terre.
Dans son dossier « Technique et innova-
tion », Didactica Historica propose une série de 

contributions qui traitent des interactions entre 
développements techniques, innovations, condi-
tions, cadres et conséquences sociétales pour en 
explorer les ambiguïtés sur le long terme, de la 
Préhistoire au passé récent. Elles traitent des chan-
gements de discours et de représentations sur les 
innovations et leurs conséquences pour les sociétés 
humaines. Elles proposent autant de pistes thé-
matiques pour la prise en charge dans l’histoire 
scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec 
des problématiques contemporaines raisonnées à 
l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.
Les cinq articles de la rubrique Actualité de la 
recherche en didactique de l’histoire présentent 
quelques travaux de recherche actuellement menés 
dans ce champ scientifique consacré à l’analyse de 
l’enseignement et de l’apprentissage en histoire 
scolaire. En plus des versions synthétiques publiées 
dans la revue imprimée, le lectorat intéressé pourra 
approfondir les analyses évoquées grâce à des ver-
sions longues qui développent les cadres théoriques 
et méthodologiques des résultats présentés. Ces 
contributions scientifiques sont publiées dans un 
livret en ligne : Recherches en didactique de l’histoire.
La rubrique Pratiques enseignantes repose sur les 
membres du corps enseignant qui acceptent de 
livrer, dans nos colonnes, des expériences d’ensei-
gnement basées sur des séquences originales qu’ils 
et elles ont construites. C’est grâce à leur engage-
ment que nous pouvons nourrir cette rubrique 
que nous envisageons comme un lieu d’échange 
professionnel et de mutualisation de ressources 
parfois disponibles dans des annexes en ligne. 
Nous invitons notre lectorat à nous soumettre 
des textes originaux.
La rubrique Ressources pour l’enseignement offre une 
plateforme de rencontre avec l’histoire publique et 
ses potentialités pour l’enseignement de l’histoire 
et dont la pérennité est assurée à moyen terme : 
musées, ressources pédagogiques, plateformes 
Internet, projet d’histoire orale ou d’histoire locale 
par exemple. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
suggestions.

DOI : 10.33055/DIDACTICAHISTORICA.2023.009.01.9



Enfin, la rubrique Comptes rendus centre ses recen-
sions sur des parutions récentes dans le champ 
de la didactique de l’histoire ou dans l’actualité 
historiographique, avec pour objectif de pointer 

des apports intéressants pour l’enseignement de 
l’histoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Le comité de rédaction

Technik und Innovation

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digita-
lisierung oder entmaterialisierte Objekte beein-
flussen unseren Alltag. Auch ist der Glaube noch 
immer vorherrschend, dass es der technische 
Fortschritt ist, der uns befähigt, den Herausfor-
derungen zu begegnen, die uns die Folgen des 
Klimawandels auferlegen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica 
vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und 
aus alternativen Perspektiven zu erkunden.
Technik bezeichnet die Gesamtheit der Maßnah-
men, Ausrüstungen und Verfahren, die durch die 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis ermöglicht werden. Technische Entwick-
lungen sind Teil gesellschaftlicher Prozesse, in 
denen menschliche Bedürfnisse, wirtschaftliche 
Interessen, politische Forderungen und gesell-
schaftliche Projekte zusammenwirken. Durch 
den wissenschaftlichen Fortschritt und technische 
Innovationen werden sie für das Leben von Gesell-
schaften und Einzelpersonen entscheidend. Sozi-
ale Umwälzungen, Veränderungen in kulturellen 
und politischen Diskursen werden tendenziell als 
Folgen großer technologischer Veränderungen 
und Innovationen betrachtet. Die Bedeutung 
technischer Entwicklungen für den sozialen Wan-
del und das Gewicht von Innovationen für die 
Entwicklung menschlicher Gesellschaften waren 
und sind jedoch nach wie vor Gegenstand von 
Kontroversen. 
Bis vor kurzem war die Geschichtsschreibung von 
Eurozentrismus und der Ideologie des Fortschritts 
geprägt. Historische Arbeiten beleuchten jedoch 
zunehmend die problematischen Folgen eines sol-
chen Verständnisses des Verlaufs der Geschichte. 
Neue historiografische und gesellschaftliche 

Perspektiven – z. B. postkoloniale Bewegungen, 
Gender Studies, Umweltgeschichte und die Ein-
schätzung der Bedeutung des globalen Handels 
– stellen diese Lesart infrage und weisen auf die 
negativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Folgen für das globale Ökosystem und das 
Leben auf der Erde hin.
In ihrem Dossier «Technik und Innovation» stellt 
Didactica Historica eine Reihe von historiografi-
schen Beiträgen vor, die sich mit den Wechsel-
wirkungen zwischen technischen Entwicklungen, 
Innovationen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen, Rahmenbedingungen sowie Folgen befas-
sen, um deren Ambiguitäten über einen langen 
historischen Zeitraum von der Frühgeschichte bis 
hin zur jüngsten Vergangenheit zu erforschen. Sie 
befassen sich mit den Veränderungen in Diskurs 
und Darstellungen von Innovationen und ihren 
Folgen für die menschliche Gesellschaft. Sie bie-
ten thematische Ansatzpunkte für die Behandlung 
von Themen in der schulischen Geschichte, die 
vor dem Horizont der longue durée der Mensch-
heitsgeschichte in Bezug zu zeitgenössischen Pro-
blemen gesetzt werden können.
Die fünf Artikel in der Rubrik Aktuelles aus der 
geschichtsdidaktischen Forschung sollen einen Ein-
blick in einige Forschungsarbeiten geben, die 
derzeit in diesem wissenschaftlichen Bereich der 
Analyse des Lehrens und Lernens von Geschichte 
durchgeführt werden. Ausgehend von den in der 
Zeitschrift veröffentlichten Kurzfassungen können 
Interessierte die Lektüre mithilfe von Langfassun-
gen, in welchen die theoretischen und methodo-
logischen Rahmenbedingungen der vorgestellten 
Ergebnisse ausgeführt werden, vertiefen. Diese 
erweiterten Beiträge werden in einem Online-Heft 
– Geschichtsdidaktische Forschung – veröffentlicht.



Die Rubrik Praxisberichte lebt von der Bereit-
schaft von Lehrpersonen, in unseren Kolumnen 
über ihre Unterrichtserfahrungen zu berich-
ten, die auf originellen, von ihnen entwickel-
ten Unterrichtssequenzen beruhen. Dank ihres 
Engagements können wir diese Rubrik mit 
Inhalten füllen – eine Rubrik, die wir als Ort 
des fachlichen Austauschs und der gemeinsamen 
Nutzung von Ressourcen, die manchmal auch in 
Online-Anhängen verfügbar sind, begreifen. Wir 
laden unsere Leserschaft dazu ein, uns Original-
texte zu schicken.
Die Rubrik Materialien für den Unterricht bie-
tet eine Plattform für die Begegnung mit der 

Geschichtskultur/Public History und ihrem 
Potenzial für den Geschichtsunterricht, sofern 
deren Fortbestand mittelfristig gesichert ist: 
Museen, pädagogische Ressourcen, Internet-
plattformen, Projekte zur Oral History oder zur 
Lokalgeschichte zum Beispiel. Zögern Sie nicht, 
uns Ihre Vorschläge zu unterbreiten.
Die Rubrik Buchbesprechungen schließlich kon-
zentriert sich auf Neuerscheinungen im Bereich 
der Geschichtsdidaktik und auf aktuelle Beiträge 
der Historiografie, die für das Unterrichten von 
Geschichte interessant sind.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Das Redaktionskomitee

Tecnologia e innovazione 

Nella società attuale innovazioni come l’intelli-
genza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti 
smaterializzati influenzano la nostra vita quo-
tidiana, e domina la fiducia nel progresso tec-
nologico come risposta alle sfide poste dalle 
conseguenze del cambiamento climatico. Il dos-
sier “Storia” di Didactica Historica si propone di 
esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo 
tecnologico, osservandolo nel lungo periodo e da 
prospettive alternative.
La tecnologia rappresenta l’insieme di tutte le 
misure, le attrezzature e i processi resi possibili 
dall’applicazione delle conoscenze scientifiche. Lo 
sviluppo della tecnologia fa parte di processi sociali 
caratterizzati dalle interazioni tra esigenze umane, 
interessi economici, iniziative politiche e progetti 
sociali. Il progresso scientifico e le innovazioni 
tecnologiche sono diventati determinanti per la 
vita delle società e degli individui. Le questioni 
relative al ruolo dello sviluppo della tecnologia 
nel cambiamento sociale e all’importanza delle 
innovazioni per lo sviluppo delle società umane 
sono sempre state, e sono tuttora, controverse.
Fino a poco tempo fa, la storiografia è stata 
caratterizzata dall’eurocentrismo e dall’ideologia 
del progresso. La tecnologia e le sue innovazioni, 
in quanto espressione del crescente controllo, e 

anzi del dominio dell’uomo sull’ambiente, sono 
state viste come decisive e positive per il bene 
comune. Tuttavia, la ricerca storica mette sempre 
più in evidenza le conseguenze problematiche di 
una simile interpretazione del corso della storia. 
Nuove prospettive storiografiche e sociali, come 
ad esempio i movimenti postcoloniali, gli studi di 
genere, la storia dell’ambiente e l’importanza degli 
scambi, mettono in discussione questa lettura e 
sottolineano le conseguenze sociali, economiche 
ed ecologiche negative per l’ecosistema globale e 
per la vita sulla Terra.
Nel suo dossier “Tecnica e innovazione”, Didactica 
Historica propone una serie di contributi che 
affrontano le interazioni tra sviluppo della tec-
nologia, innovazioni, condizioni, contesti e con-
seguenze sociali per esplorarne le ambiguità sul 
lungo periodo, dalla preistoria al recente passato. 
Questi contributi presentano i cambiamenti nelle 
narrazioni e nelle rappresentazioni delle inno-
vazioni e delle loro conseguenze per le società 
umane, e propongono altrettanti percorsi tema-
tici per inserire nella storia scolastica le questioni 
legate a problemi contemporanei spiegandole alla 
luce della storia dell’Umanità.
I cinque articoli della sezione “Ricerche attuali in 
didattica della storia” presentano alcuni dei lavori 



di ricerca attualmente in corso in questo settore 
scientifico dedicato all’analisi dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della storia scolastica. Oltre alle 
versioni sintetiche pubblicate nella rivista cartacea, 
i lettori interessati possono approfondire le analisi 
nelle versioni più lunghe, che sviluppano il qua-
dro teorico e metodologico dei risultati presentati. 
Questi contributi scientifici sono pubblicati in un 
opuscolo online: “Ricerche in didattica della storia”.
La sezione “Pratiche didattiche” si basa su con-
tributi di insegnanti che accettano di condividere 
nelle nostre pagine le loro esperienze didattiche 
basate su moduli didattici originali da loro con-
cepiti. È grazie al loro impegno che possiamo 
alimentare questa sezione, che consideriamo un 
luogo di scambio professionale e di condivisione 

di risorse talvolta disponibili in appendici online. 
Invitiamo i nostri lettori a presentare testi originali.
La sezione “Risorse didattiche” offre una piatta-
forma di incontro con la storia pubblica e il suo 
potenziale per l’insegnamento della storia, la cui 
sostenibilità è garantita nel medio termine: musei, 
risorse didattiche, piattaforme internet, progetti 
di storia orale o di storia locale, per esempio. Non 
esitate a presentare i vostri suggerimenti!
Infine, la sezione “Recensioni” si concentra su 
pubblicazioni recenti nel campo della didattica 
della storia o della storiografia, con l’obiettivo di 
segnalare contributi interessanti all’insegnamento 
della storia.
Vi auguriamo una buona lettura!

Il Comitato editoriale
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Lucie Gomes, Université de Limoges

Oradour-sur-Glane : l’étude d’une rumeur, levier  
ou obstacle pour l’enseignement ?

Le 10 juin 1944, à Oradour-sur-Glane (OSG) 
dans le Limousin, 643 personnes périssent fusillées 
et brûlées, essentiellement dans les granges pour 
les hommes et dans l’église pour les femmes et les 
enfants. C’est la division SS Das Reich qui orga-
nise le massacre, ordre étant donné de frapper fort 
par une action très violente afin de dissuader les 
habitants du Limousin d’apporter leur soutien à la 
résistance. De Gaulle décide dès 1945 de conserver 
le village à l’état de ruines. Dans les années 1990, 
un Centre de la mémoire est inauguré, étape préa-
lable de contextualisation avant la visite du village. 
Aujourd’hui, le village accueille de nombreux visi-
teurs dont beaucoup de groupes scolaires.
Mais le savoir historique que nous venons de décrire, 
issu principalement des travaux de l’historienne 
Sarah Farmer1, est contredit par une rumeur, née 
dès le lendemain du massacre et persistante encore 
aujourd’hui pour les habitants vivant à proximité : 
OSG n’était pas la cible des Allemands lors du 
massacre, c’était le village  d’Oradour-sur-Vayres 
(OSV) qui était visé, et ceux-ci auraient mal lu la 
carte à l’époque. L’explication est logique et cohé-
rente puisque ce village au nom similaire était un 
haut lieu de résistance avec un maquis très actif en 
juin 1944.
Nous avons décidé de mettre au travail cette 
rumeur, du point de vue de la didactique de l’his-
toire. Une rumeur est-elle un obstacle aux appren-
tissages, ou permet-elle au contraire de construire 
du savoir historique ?

1  Farmer Sarah, Oradour 10 juin 1944, Paris, Tempus Perrin, 
2007, 320 p.

Abstract
Every year, thousands of students and their teach-
ers visit the martyred village of Oradour-sur-Glane 
in Haute-Vienne, in the center of France. This 
article raises the question of the levers and obsta-
cles for learning from the observation of three vis-
its, bringing out the importance of a rumor on the 
reasons for this massacre at the end of the Second 
World War. First seen as an obstacle preventing us 
from understanding the event, the rumor is stud-
ied differently to imagine how to use it as levers 
for problematized historical learnings articulating 
history and memory.

Keywords
Oradour-sur-Glane, History, Memory, Rumor, 
Visit

Une version longue de cet article est disponible dans 
le livret Recherches en didactique de l’histoire publié en 
ligne sur www.alphil.com et www.codhis-sdgd.ch.
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Le statut de la rumeur en histoire

Faire de l’histoire, c’est établir des faits

La rumeur ne semble pas avoir sa place en histoire. 
Faire de l’histoire, depuis Charles-Victor Langlois 
et Charles Seignobos2, c’est établir des faits. 
Antoine Prost3 rappelle que cet établissement des faits 
passe notamment par la critique interne et la critique 
externe des documents, permettant d’écarter ce qui 
est inexact. La critique de sincérité écarterait les men-
songes, la critique d’exactitude se débarrasserait des 
erreurs. Aux premiers abords, on se dit que le travail 
historien sur OSG permet d’écarter la possibilité que 
la rumeur d’OSV soit considérée comme crédible. 
Dans l’ouvrage de Sarah Farmer, celle-ci ne retient 
par ailleurs pas son attention, sans doute justement 
parce que rien ne peut la corroborer. Cette rumeur 
d’Oradour-sur-Vayres reste un impensé historique, 
en l’état actuel de l’historiographie.

Un angle mort : les raisons de la rumeur

Angle mort de la recherche historique sur OSG, 
OSV pourrait être un problème historique inté-
ressant, comme cela l’a été pour d’autres périodes. 
L’historien Marc Bloch4 a travaillé sur les fausses 
nouvelles de guerre, concernant la Première 
Guerre mondiale, avec des points communs 
notables avec OSG. Il ne renie pas le travail de 
déconstruction de la rumeur elle-même, qui fait 
partie du travail de l’historien, mais il transforme 
le problème historique en se questionnant sur la 
diffusion de rumeurs. Ce que soulève Marc Bloch, 
c’est l’intérêt de rediriger le questionnement vers 
le terreau culturel qui a permis à celle-ci de pros-
pérer. Le problème historique est alors trans-
formé puisqu’on ne s’intéresse plus seulement à 
l’événement, mais aux liens entre celui-ci et sa 
construction mémorielle. Dans le cadre d’OSG, 
la rumeur naît dès le lendemain du massacre. 

2  Langlois Charles-Victor, Seignobos Charles, Introduction aux 
études historiques, Paris, Éditions Kimé (1re éd., Paris, Hachette, 
1898), 1992.
3  Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, 
330 p. ; Ricœur Paul, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 
2000, 736 p.
4  Bloch Marc, Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la 
guerre, 4e éd., Paris, Éditions Allia, 2019, 47 p.

Celle-ci n’aura jamais d’ampleur nationale et reste 
connue seulement au niveau local. Elle est rassu-
rante puisqu’elle fournit une explication cohérente 
à l’inexplicable : il serait normal que les SS aient 
voulu détruire un village et ses habitants, connus 
pour des faits de résistance, alors qu’il est anormal 
d’avoir massacré des habitants non impliqués dans 
les maquis. Pourquoi a-t-elle eu autant de succès 
par le passé et pourquoi continue-t-elle de pros-
pérer en Limousin alors même qu’aucun ouvrage 
sérieux n’y fait référence ?

Méthodologie de l’observation  
des visites scolaires

L’Année 1 d’une recherche menée  
sur trois ans

Nous avons décidé de nous intéresser à OSG pour 
les liens pouvant exister entre histoire et mémoire5. 
D’autres didacticiens6 se sont intéressés à ces liens 
et cela nous semble très riche pour articuler l’ensei-
gnement de l’histoire et les demandes sociétales 
de compréhension du monde actuel.
Les visites scolaires ont lieu au printemps 2022 
pour une recherche pensée sur trois ans : l’Année 1 
est une phase d’observation (pas d’intervention 
dans les dispositifs des enseignants, les échanges 
sont enregistrés) ; l’Année 2 est une phase d’expé-
rimentation (conception avec les enseignants des 
séquences forcées7 dans le Cadre de  l’Apprentissage 

5  Dans nos recherches, nous nous sommes intéressées à l’ensei-
gnement des Guerres de Vendée entre histoire et mémoire. 
Gomes Lucie, « La problématisation historienne au lycée : articuler 
les échelles de lecture d’un document sur les Guerres de Vendée », 
Éducation et Didactique 13-3, 2019, pp. 109-126.
6  Fink Nadine, Paroles de témoins, paroles d’élèves : La mémoire 
et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l’espace public au 
monde scolaire, Berne, Peter Lang, 2014, 266 p. ; Moisan Sabrina, 
Letourneau Jocelyn, « Mémoire et récit de l’aventure historique 
du Québec chez les jeunes Québécois d’héritage canadien-français », 
The Canadian Historical Review, vol. 85, n° 2, 2004, pp. 325-356.
Tutiaux-Guillon Nicole, « Mémoires et histoire scolaire en France : 
quelques interrogations didactiques », Revue française de pédagogie, 
165, 2008, pp. 31-42.
7  Les séquences forcées sont co-construites en amont par l’ensei-
gnant et le chercheur. Les séances sont modifiées en fonction des 
obstacles rencontrés par les élèves. Orange Christian, « Situations 
forcées, recherches didactiques et développement du métier ensei-
gnant », Recherches en éducation HS2, 2010, pp. 73-85.
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par Problématisation8) ; l’Année 3 est une autre 
phase d’expérimentation (amélioration du proces-
sus de problématisation).
Au début de l’Année 1, nous n’avions pas identifié 
précisément ce qui pourrait « faire problème » pour 
les élèves. Le CAP est notre grille de lecture : un 
problème didactiquement intéressant en histoire 
est un aspect qui résiste aux idées explicatives des 
élèves et qui nécessitera la mise en tension des 
données du problème avec ces premières idées 
explicatives pour construire le savoir historique. 
C’est pourquoi les élèves ont dû, avant la visite, 
répondre à un questionnaire afin que nous sachions 
s’ils ont déjà visité le lieu, comment ils racontent 
l’événement et s’ils en connaissent les causes. 
Nous souhaitions vérifier notre hypothèse de la 
forte proximité des élèves avec le village d’OSG 
et si nous pouvions déjà identifier des éléments 

8  Le CAP sera décrit plus loin dans l’article.

pouvant poser problème. Nous reviendrons sur 
ces questionnaires.

Les dispositifs des enseignants

Ce sont trois classes de troisième9 (C1, C2 et 
C3) issues de trois collèges différents à proximité 
du site historique que nous observons pour cette 
recherche. Les trois enseignants (P1, P2 et P3) 
nous ont été conseillés par le Centre de la mémoire 
pour leur expertise sur le sujet et leurs visites récur-
rentes. Il était important à la fois que les élèves 
viennent de collèges proches du site (pour ren-
forcer le lien entre histoire et mémoire) et que les 
enseignants soient des experts de la question (pour 
être des référents sur le sujet). Ils sont accompa-
gnés dans l’exposition permanente par trois guides 
différents (G1, G2 et G3).

9  Secondaire I avec des élèves âgés de 13-14 ans.

Figure 1. Synopsis photo C1, P1, G1.
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La figure 1 est un exemple d’un synopsis d’une 
des classes, afin que le lecteur, qui n’a jamais été à 
OSG, puisse se rendre compte du déroulé possible 
des visites scolaires à OSG.
Les trois classes suivent le même parcours 
dans l’exposition permanente avec les guides 
(contexte de la guerre, massacre d’Oradour, 
citations au sol, mur des visages). La trame du 
récit qu’ils produisent est la même. Les ateliers 
réalisés sont différents dans leurs thématiques 
comme dans leurs enjeux d’apprentissage. Nous 
nous focaliserons par la suite sur les moments où 
la rumeur d’OSV est abordée, puisque celle-ci 
nous est apparue avoir un potentiel probléma-
tique dès l’analyse des questionnaires remplis 
par les élèves.

Le problème de la rumeur, identifié  
dans les questionnaires

Ce sont dans les questionnaires préalablement 
remplis par les élèves que la rumeur a commencé 
à se présenter dans nos données (fig. 2). Ceux-ci 
doivent raconter et expliquer les causes du mas-
sacre. Notre objectif n’est pas de faire une étude 
quantitative, mais de pointer le fait que cette 
rumeur existe pour certains élèves (jusqu’à un 
tiers des élèves).
Ce que nous comprenons avec les exemples de la 
figure 2, c’est que la rumeur est considérée comme 
telle par certains élèves (en saumon), qui mettent 
au conditionnel leur proposition d’explication. 
Pour d’autres élèves (en vert), l’explication n’est 

pas questionnée et elle est proposée comme une 
certitude.
C’est avec l’émergence de la question de la rumeur 
dans les questionnaires que nous avons commencé 
à imaginer le potentiel problématique de celle-ci 
pour les apprentissages. C’est pourquoi nous ne 
proposons pas d’analyse globale des trois visites 
scolaires, mais des focus sur les moments qui 
peuvent nous intéresser par rapport à notre ques-
tion de recherche.

Les résultats : la rumeur, obstacle 
ou levier d’apprentissage ?

Le concept d’obstacle en didactique

En problématisation, le terme « obstacle » est repris 
des écrits de Gaston Bachelard10 sur l’obstacle épis-
témologique. Michel Fabre et Christian Orange 
précisent le rôle de ces obstacles dans les appren-
tissages problématisés comme permettant « la 
construction par les élèves du problème » plutôt que 
sa résolution11.
La question semble mal posée lorsque nous nous 
demandons si la rumeur est un obstacle ou un levier 
d’apprentissage puisque, par définition, il n’existe 

10  Bachelard Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, 
Vrin, 1938.
11  Fabre Michel, Orange Christian, « Construction des problèmes 
et franchissements d’obstacles », Aster, 24, 1997, pp. 37-57.

Figure 2. Exemples de réponses au questionnaire.
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pas de savoirs problématisés sans le franchissement 
d’obstacles. Nous analysons ici l’Année 1 sans que ne  
soient proposés des dispositifs favorisant la pro-
blématisation des élèves. Nous pouvons observer 
des obstacles, mais ils sont déconstruits par l’ensei-
gnant qui explique pourquoi la rumeur est fausse. 
Nous reviendrons sur le fait qu’un obstacle est un 
levier lorsque les données sont mises en tension 
avec les idées explicatives des élèves, ce qui est un 
fondement de la problématisation.

Un obstacle : les modalités  
de déconstructions observées

Dans les transcriptions réalisées pour chaque 
classe, la rumeur est aussi présente, soit de l’initia-
tive de l’enseignant, du guide ou des élèves. C’est 
pour eux l’occasion d’expliquer que c’est faux. La 
déconstruction de la rumeur mobilise plusieurs 
types d’arguments, que nous regroupons à partir 
des transcriptions dans la figure 3 :

P1 P2 P3 G3

La localisation X X X X

L’absence de résistants X X X X

Les compétences 
de lecture de carte / 
organisation

X X X X

Le village rue X X X

Le village riche à piller X X

La concentration  
de population X

Figure 3. Résultat du codage des transcriptions.

L’exposé de ces arguments n’est pas contredit par 
les élèves qui semblent accepter les démonstra-
tions. On ne peut pas parler de franchissement 
d’obstacle d’apprentissage puisque la déconstruc-
tion de la rumeur est de l’initiative de l’enseignant 
ou du guide, sans que les élèves ne construisent 
de problème. Dans leurs dispositifs, il s’agit d’une 

erreur à pointer et à remplacer par le fait histo-
rique. Mais la façon dont ils le font est intéressante 
dans le sens où elle est l’occasion de traiter des 
raisons du choix du village.

La rumeur comme levier d’apprentissage

La rumeur, qui nous semblait être un obstacle 
d’apprentissage, se révèle finalement être un pré-
texte pour explorer un enjeu d’apprentissage : les 
raisons du massacre. Le « pourquoi » d’un événe-
ment est une question fondamentale en histoire12, 
la recherche des causes permettant de sortir d’une 
causalité linéaire. Si on reprend le tableau des 
arguments utilisés pour déconstruire la rumeur, on 
obtient par effet de miroir des raisons du massacre :

– La localisation : OSG est situé sur le chemin 
des troupes.
– L’absence de résistants : OSG est un village non 
armé ne pouvant pas opposer de résistance.
– Le village-rue : la configuration du village faci-
lite l’encerclement et le rassemblement de la 
population.
– Le village riche à piller : l’importante activité 
commerçante, artisanale et agricole du village per-
met aux soldats de se servir sur place.
– La concentration de population : le jour choisi 
est un jour d’école, de vaccination, de début de 
week-end et de distribution de tabac.

Cette exploration des raisons du choix d’OSG 
présente un intérêt pour les apprentissages des 
élèves qui en apprennent davantage sur cet évé-
nement historique. D’un point de vue didactique, 
cela nous permettra de penser une séquence de 
problématisation en Année 2 avec les différentes 
données qui pourraient être utilisées pour franchir 
l’obstacle initial de la rumeur.

12  Prost Antoine, Douze leçons sur…, 330 p. ; Ricœur Paul, La 
Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, 736 p.
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L’obstacle de la rumeur, un levier 
d’apprentissage pour problématiser

L’analyse des occurrences de la rumeur dans 
les échanges nous permet de réfléchir à l’utilité 
de celle-ci pour les apprentissages. Les rumeurs 
accompagnent souvent les faits historiques et l’ac-
tualité est aussi pleine de ces « fake news ». Nous 
faisons l’hypothèse que le problème historique 
peut être focalisé sur la mémoire de l’événement en 
interrogeant la rumeur elle-même. Michel Fabre 
et Christian Orange13, ainsi que les différents cher-
cheurs travaillant avec le Cadre d’Apprentissage 
par Problématisation, argumentent que le savoir 
en classe se situe dans la construction d’un pro-
blème référé scientifiquement. La construction 
du problème par les élèves se fait par la mise en 
tension des données du problème et de leurs idées 
explicatives sur celui-ci. De cette mise en tension, 
de nouvelles explications se construisent qui sont 
considérées comme le savoir construit. Ce n’est 
pas l’enseignant qui « pose » le problème, mais 
bien les élèves qui doivent le construire, accom-
pagnés par un dispositif pensé pour le permettre. 
En didactique de l’histoire, plusieurs chercheurs14 
ont montré que les problématisations historiennes 
permettent aux élèves de réfléchir à la façon des 
historiens (sans pour autant vouloir en faire de 
petits historiens). Les problèmes sont en amont 
pensés par les chercheurs en lien avec l’historio-
graphie de la question étudiée.

13  Fabre Michel, Qu’est-ce que problématiser ? Paris, Vrin, 2017, 
128 p ; Le Marec Yannick, Doussot Sylvain, Vézier Anne, 
« Savoirs, problèmes et pratiques langagières en Histoire », Éducation 
et Didactique, 3-3, 2009, pp. 7-27 ; Orange Christian, Enseigner les 
sciences : Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe, Bruxelles, De 
Boeck, 2012, 144 p.
14  Voir les références dans la version longue de l’article.

Le problème historique de la rumeur peut appa-
raître comme un obstacle aux apprentissages. 
Puisque décrivant un fait faux, elle empêche de 
comprendre le massacre dont l’enjeu est justement 
de ne pas attaquer un lieu de résistance comme 
OSV. Or, nous pouvons également considérer 
cette rumeur comme un levier d’apprentissage, 
d’abord de façon évidente parce que les ensei-
gnants s’en servent pour exposer les raisons du 
massacre, puis en proposant une autre possibilité, 
celle de l’enquête historienne problématisée ques-
tionnant l’existence de cette rumeur.
C’est ce processus qui nous mènera à expéri-
menter, en collaboration avec les enseignants, 
des séquences forcées consistant en l’explora-
tion du problème de la permanence de cette 
rumeur d’OSV. Avec ce type d’ingénierie de 
recherche, l’analyse du savoir en construction 
des élèves, d’une séance à l’autre, permet de 
modifier le dispositif initial pour les inciter à 
davantage explorer le problème, en pointant 
par exemple des éléments contradictoires qui 
ressortiraient de leurs échanges. L’enquête 
menée par les élèves permettra la production 
de savoirs historiens problématisés, sortant 
ainsi de la seule déconstruction de la rumeur. 
Cela documentera ce qu’il est possible de faire 
faire aux élèves dans le cadre de cette rumeur 
d’OSV, mais également, on peut le supposer, 
pour l’étude d’autres rumeurs qui constituent 
des obstacles d’apprentissage.
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Résumé
Chaque année, des milliers d’élèves visitent avec 
leurs enseignants le village martyr d’Oradour-
sur-Glane en Haute-Vienne, dans le centre de 
la France. Cet article pose la question des leviers 
et des obstacles pour les apprentissages à partir 
de l’observation de trois visites, faisant émerger 
l’importance d’une rumeur sur les raisons de ce 
massacre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
D’abord vue comme un obstacle empêchant de 
comprendre l’événement, la rumeur est étudiée 
autrement pour imaginer comment s’en servir de 
leviers pour des apprentissages historiens problé-
matisés articulant histoire et mémoire.
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Oradour-sur-Glane, Histoire, Mémoire, Rumeur, 
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TECHNIK UND  
INNOVATION

TECNOLOGIA E  
INNOVAZIONE

DIDACTICA HISTORICA   9 / 2023
REVUE SUISSE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSUNTERRICHT
RIVISTA SVIZZERA PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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