
UORIENTATION
DES JEUNES

ET DES ADULTES :
vers la constitution

d'un champ interdisciplinaire

Francis Danvers

u cours du XXème siècle, le champ de l'orientation
A s'est structuré pour devenir une grande question

sociale et un objet de recherche pour les sciences
humaines et sociales.

Il n'existe pas à ce jour une théorie unitaire de l'orientation et
les limites de cette notion sont floues.

Aussi nous définissons l'orientation, scolaire et professionnelle, des
jeunes et adultes, dans un sens large. Le comité d'experts de
l'UNESCO travaillant sur la place de l'orientation dans l'éducation
permanente a donné la définition suivante de l'orientation (1970) :

"l'orientation consiste à mettre l'individu en mesure de prendre
conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer
en vue du choix de ses études et de ses activités professionnelles dans
toutes les conjonctures de son existence avec le souci conjoint de ser¬

vir le développement de la société et l'épanouissement de sa respon¬
sabilité." Cette définition mondiale désigne le rôle d'une fonction
sociale remplie, soit par un organisme public, soit par une profession.
On y retrouve la marque des fondateurs du mouvement d'orientation
professionnelle, dans les années vingt : travailler au bonheur de
l'individu. En le mettant en adéquation avec un métier, la société se
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préserve des risques sociaux. Mais l'objectif immédiat assigné à
l'orientation contemporaine introduit le sujet. C'est désormais le sujet
lui-même qui se trouve placé au coeur d'un processus à finalité édu¬
cative.

La présente recension réactualise celle effectuée à l'issue d'un tra¬
vail historique sur : le conseil en orientation en France de 1914 à nos jours,
Issy-les-moulineaux : EAP, 1988 (p. 182-233) où le chercheur trouvera,
notamment, une bibliographie raisonnée de 325 références, selon une
double approche diachronique et synchronique de l'orientation.

Nous limitons notre étude aux ouvrages et publications, en langue
française, à l'exclusion donc des mémoires et thèses, pour la période
couvrant la dernière décennie.

Nous n'avons pas cherché à être exhaustif. Quelqu'un le pourrait-
il ? Simplement à être le moins arbitraire possible, en justifiant nos
choix.

Quelques travaux antérieurs à 1980 sont présentés. Ils font partie
de ces contributions fondamentales, régulièrement citées.

Prolégomènes

"Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les ensei¬
gnements et les professions fait partie du droit à l'éducation."

- Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
(article 8)

"L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et
de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale
et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonc¬
tion de ses aspirations et de ses capacités."

- Décret du 14 juin 1990, relatif à l'orientation et l'affectation des
élèves

"L'orientation se prépare dans l'ensemble des situations pédago¬
giques et à l'occasion de tous les apprentissages scolaires ; les disposi¬
tifs d'information doivent être intégrés au projet d'établissement."-
Avis du conseil national des programmes sur le temps scolaire pour
l'information sur l'orientation, BOEN, n° 25, 27 juin 1991

BIRRAUX M. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Paris : Retz, 1993.

Géographie de l'école. Paris : Ministère de l'Éducation nationale. Direction de
l'Evaluation et de la Prospective, 1993.
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Le fonctionnement de l'orientation n'est ni neutre, ni innocent.
D'un point de vue externe, l'orientation c'est la circulation des indivi¬
dus dans un appareil de formation qui conduit, à plus ou moins long
terme, à une entrée dans la vie professionnelle. Se préoccuper d'orien¬
tation revient à examiner la structure du système de formation, ses
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