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Nos sociétés modernes ont acquis une dimension tech¬
nologique qui pénètre le champ culturel traditionnel
et modifie notre rapport au monde et sa représenta¬
tion. Conscients de cette mutation actuelle, les pou¬

voirs publics encouragent la mise en perspective des
Technologies et des Sciences humaines, qui interroge le rapport
de la technique à la culture et modifie l'approche des catégories
culturelles ainsi que le mode de transmission des savoirs dans
le monde scolaire et à l'extérieur de celui-ci.

Dès le début des années 70, l'analyse sociologique révélait le statut
mineur réservé, par le Système éducatif, à l'enseignement technique,
la hiérarchie des ordres d'enseignement des filières et des sections
reproduisant la hiérarchie sociale des formes de cultures de la plus
générale et abstraite à la plus utilitaire, déclassant la culture pratique
et technique.

Mais "l'explosion" des enseignements techniques dans les années
80 s'accompagne d'une floraison de rapports, de travaux et de com¬
missions qui préconisent l'intégration des spécificités techniques dans
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la culture et l'abolition des formes de hiérarchisation des savoirs pra¬
tiques et des savoirs théoriques. En 1984, le rapport sur les lycées pro¬
pose une nouvelle culture scolaire dans laquelle la culture technique
aurait le même statut de légitimité que la culture scientifique et lettrée,
et l'année suivante, l'objectif de 80 % d'une classe d'âge au baccalau¬
réat est énoncé. Ainsi, les recherches, les innovations pédagogiques,
les décisions politiques et administratives furent centrées sur la mise
en place de nouveaux cursus (brevet d'enseignement professionnel
rénové, baccalauréat professionnel institué), interrogeant les contenus
de savoirs, et travaillant à la genèse d'un statut majeur attribué aux
objets techniques, ainsi qu'aux types de savoirs, de langages et de
pensée qui leur sont liés.

Par ailleurs, cette période correspond à une redistribution et à une
remise en question générale des nouveaux pouvoirs dans lesquels le
savoir est une donnée reconsidérée en fonction de priorités d'avenir
societal et d'enjeux éducatifs. La question des langages émerge alors
avec une intensité très forte, sollicitée en cela par la réalité de l'Europe
et par la similitude préconisée entre les langages littéraires, philoso¬
phiques, scientifiques et techniques dans la maîtrise des procédures
logiques et rhétoriques qui les animent. À propos de la connaissance
de ces nouveaux contenus, l'appareil scolaire a été convoqué sur de
nouvelles capacités à former à la communication entre différents
domaines, différentes idées, et à transformer les informations. Les
écrits en contextes de travail constituent un nouvel objet de recherche
dans un nouveau champ d'investigation universitaire qui contribue à

enrichir la perspective didactique naissante propre aux savoirs tech¬
niques et professionnels. Ce contexte de recomposition des savoirs a

débouché sur des orientations prioritaires dans les cursus de forma¬
tion et d'enseignement technique parmi lesquelles figurent la commu¬
nication et l'organisation graphique des savoirs technologiques.

Les sources qui ont été interrogées pour ce repère sont la banque de
données Emile du Centre de documentation recherche de l'INRP, les
banques de données Francis de l'Institut national de l'information
scientifique et technique, ainsi que le Répertoire national des Thèses et
la bibliographie d'une thèse récemment soutenue par l'auteur, en
Sciences de l'Éducation, La raison graphique de la technologie, et dont
l'intérêt réside dans l'approfondissement de résultats de recherches
conduites à l'INRP, entre 1982 et 1994, sur la nature et l'organisation
scripturale et graphique des langages constituant les pratiques socio-
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techniques de référence et les savoirs technologiques enseignés dans
les lycées professionnels tertiaires. Les références ont été retenues
principalement à partir des années 70, ce qui permet de mesurer l'évo¬
lution des connaissances dans ce champ de recherche en France et en
Europe ; en effet l'aspect sociologique lié à la parité d'estime de ce
champ et du champ des enseignements académiques est l'une des
priorités actuelles de recherche de l'OCDE et de l'Union Européenne.

La bibliographie présentée n'est pas exhaustive, elle relève de choix
et de parti pris ; le choix d'un domaine de savoirs adultérins, ambigus,
manuels, mutants, ceux du monde technique ; mais ce choix qui les
organise ne nie pas ou ne dénie pas leur dimension historique et lan¬
gagière : les savoirs techniques appartiennent à l'histoire de l'huma¬
nité, ils contribuent au patrimoine et sont de plain-pied dans le monde
de la production, du travail, et de l'économie de marché. Mais ils sont
aussi objets de transmission, d'enseignement et de recherche et leur
ambivalence est source de richesse et de difficulté. Elle oppose des
résistances à sa mise au carré, à l'alignement et à endosser l'uniforme
disciplinaire mieux conçu et taillé pour les savoirs de type acadé¬
mique. Les ouvrages présentés relèvent et approchent cette dualité,
mais le concept de raison graphique de la technologie est présenté
comme un possible ou éventuel élément intégrateur et générateur des
différentes identités et des formes prises par les savoirs dans les divers
domaines de pratiques. On peut faire l'hypothèse qu'il identifie et
autonomise les savoirs techniques et professionnels de référence et
ceux qui sont enseignés, constituant par là même un espace de
recherche dans un domaine didactique en formation. Le caractère
modeste de ce travail d'introduction bibliographique tient au fait de
son auteur non spécialiste en études documentaires et à la jeunesse du
champ disciplinaire qu'elle entend instruire.

Ce repère bibliographique s'attache à saisir les relations entre les
univers de travail et les univers de formation, à dénouer les liens
étroits qui unissent les notions de culture et de savoirs techniques, à

approcher les enseignements techniques et professionnels en rapport
avec la didactique de la technologie dans ses dimensions historique,
langagière et européenne.

Trois catégories ont été retenues :

1. Origine et genèse des savoirs techniques 1.1. Les univers profes¬
sionnels tertiaires, évolution des pratiques socio-techniques de réfé¬
rence. 1.2. Les univers de formation et d'enseignement. 1.2.1. Aspects
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historiques. 1.2.2. Quels cursus et quels contenus ? 1.2.3. Quels
acteurs ?

2. Culture technique et savoirs 2.1. Savoirs généraux, techniques,
scolaires médiateurs de la culture technique ? 2.2. Rapport social aux
savoirs et philosophie de la technique.

3. Didactique de la technologie 3.1. Aspects cognitifs. 3.2. Aspects
discursifs et sémiologiques. 3.2.1. Didactique de la raison graphique
de la technologie. 3.2.2. Aspects pédagogiques de la raison graphique
technologique.

1. Origine et genèse des savoirs techniques

1.1 Les univers professionnels tertiaires, évolution des
pratiques socio-techniques de référence

Actes du colloque européen en Poitou-Charentes, Éducation, Formation et
emploi. Poitiers 15-20 avril 1991. Paris : Actes Sud, 1992.

ALTER, N. La bureautique dans l'entreprise : les acteurs de l'innovation. Paris :

Éditions ouvrières, 1985.

ANDIER, F. et RANNOU, J. Contribution à l'analyse de l'évolution de l'emploi,
des activités et des formations dans le tertiaire de bureau. Paris : CEREQ, avril
1987, document de travail n° 28.

Avenir de la langue française (U), Enjeux et développement des technologies de

l'information et de la communication, Commission de la République française
pour l'éducation, la science et la culture, Fondation Singer Polignac, janv.
1993.

BARBIER, J.-M. LESNE, M. coll. L'analyse des besoins en formation. 2e ed.
Champigny-sur-Marne : R. Jauze, 1986.

CEREQ/GIPEX. L'impact des nouvelles formes d'informatisation et d'automatisa¬
tion sur le travail tertiaire et les formations correspondantes, 1983.

CEREQ. L'évolution des emplois de secrétariat. Nouvelles exigences et conditions
déformation. Technologie et travail, 1985.

CEREQ. Dossier Formation et Emploi, les emplois tertiaires de bureau, Formation-
Qualification-Emploi, novembre 1983, n° 5.

CEREQ. Dossier Formation et emploi, les emplois du commerce et de la vente,
avril 1986, n° 22. (Collection des études).
CEREQ. Renouvellement des Qualifications et de la gestion des ressources
humaines dans les banques et les assurances, février 1990, n° 53. (Collection des
études).
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1.2. Univers deformation et d'enseignement
technique : quels cursus pour quels acteurs ?

1.2.1. Aspects historiques et actualité
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CHARMASSON, T. dir. Histoire de l'Enseignement, 19e et 20e siècles : guide du
chercheur. Paris : INRP, Publications de la Sorbonne, 1986.
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