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A

PLAN DE CLASSEMENT

Sciences humaines et sciences
de l'éducation

B - Philosophie, histoire et éducation

C - Sociologie et éducation

D - Economie, politique,
démographie et éducation

E - Psychologie et éducation

F - Psychosociologie et éducation

G - Sémiologie, communication,
linguistique et éducation

H - Biologie, corps humain, santé,
sexualité

K - Politique et structure de
l'enseignement

L - Niveaux d'enseignement

M - Personnels de l'enseignement

N - Orientation, emploi

O - Vie et milieu scolaires

P - Méthodes d'enseignement et
évaluation

R - Moyens d'enseignement et
technologie éducative

S - Enseignement des disciplines (1)
Langues et littérature, Sciences humaines
et sociales, Education artistique.
Education physique et sportive, etc.

T - Enseignement des disciplines (2)
Sciences et techniques

U - Education spéciale

X - Education extra-scolaire

TYPOLOGIE DE CONTENU

1 - COMPTE RENDU DE RECHERCHE

«"11 - Recherche empirique :

descriptive - expérimentale - clinique
(à partir de données méthodiquement
collectées et traitées)
« 12 - Recherche théorique (portant
sur des concepts, des modèles, etc.)

« 13 - Recherche historique ou
d'éducation comparée (à partir de

documents méthodiquement traités)
«* 14 -Recherche à plusieurs facettes

«* 15 - Recueil de recherches

2 - BILAN DE RECHERCHES

«*" 21 - Bilan à l'intention des

chercheurs
«" 22 - Bilan à l'intention des

praticiens
« 23 - Bilan orienté dégageant des

propositions

3- OUTIL DE RECHERCHE

«f31 -Méthodologie
«"32 -Bibliographie
» 33 - Encyclopédie et dictionnaire

4- ÉTUDE, MONOGRAPHIE ET

DOCUMENTS D'INFORMATION

5 - ESSAI ET POINT DE VUE

6 - VÉCU ET TÉMOIGNAGE

«"61 - Relation de vécus ou
d'innovation
«"62 -Autobiographie

7 - TEXTES LÉGISLATIFS ET

RÉGLEMENTAIRES

8- STATISTIQUES

9 - DOCUMENT À CARACTERE PRATIQUE

OU TECHNIQUE

0- VULGARISATION
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OUVRAGES
& RAPPORTS

A - SCIENCES HUMAINES
ET SCIENCES DE
L'ÉDUCATION

Sciences humaines

Comprendre l'éducation aujourd'hui.
Paris : CNDP ; INRP, 1994. 102 p.
Index. (Références documentaires ;

63.) » 32
Cette bibliographie qui est une mise à jour
d'une publication antérieure "S'informer sur
l'éducation", a pour objectif de fournir au
non-spécialiste une sélection de 179 ouvrages
parus entre 1987 et 1994, pouvant constituer
une bibliothèque de base en éducation. Les
références (qui font l'objet d'un résumé ana¬
lytique) sont classées sous trois rubriques : 1)
Réflexions sur l'éducation (approches philo¬
sophiques, historiques...). 2) École : lieux,
acteurs et partenaires. 3) Pédagogie : théories
et pratiques. En annexe, sont proposées les
principales réformes de 1986 à 1994, des
extraits de discours littéraires, les banques de
données pour rechercher et localiser l'infor¬
mation.

Recherche scientifique

SHRATZ, Michaël. ed. Qualitative
voices in educational research.
London ; Washington : Falmer,
1993. VII-193 p., tabl., ill., photogr.,
bibliogr. dissém. Index. (Social
research and educational studies
series; 9.) «"32
La recherche pédagogique s'était engagée
dans une voie "désincarnée", s'intéressant
uniquement aux mesures quantitatives, aux
variables, aux opérations qui transforment
les sujets de recherches en données statis¬
tiques, en relations mathématiques, au nom
de l'objectivité, de la validité, au détriment
de la prise en compte de la réalité sociale, des
acteurs de la vie quotidienne. Cet ouvrage
propose de nouvelles approches qualita¬
tives : études ethnographiques, études de
cas, recherche action, analyses de biogra¬
phies, études de profils. De cette façon, tous
les aspects émotionnels, les situations
authentiques, ne sont pas altérés par des
interférences dues à la conduite de la
recherche.

Pour retrouver sur votre minitel
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122 OUVRAGES & RAPPORTS

VERMERSCH, Pierre. L'entretien
d'explicitation en formation initiale et
en formation continue. Paris : ESF,
1994. 181 p. (Pédagogies.) «* 31
L'auteur présente ici les bases théoriques et
pratiques d'une technique d'entretien parti¬
culière : l'entretien d'explicitation. Sa spécifi¬
cité est de viser la verbalisation de l'action.
Dans une partie introductive, les usages pos¬
sibles de cette technique sont précisés
(s'informer, aider l'autre à s'auto-informer,
former l'autre à s'auto-informer). Puis les
bases en sont décrites : les conditions d'accès
à la verbalisation ; les techniques de guidage
du sujet, le type de relation cognitive que le
sujet entretient avec ce dont il parle ; le pro¬
blème posé par le caractère autonome de la
connaissance relative à l'action ; le problème
de la mémoire concrète. La mise en uvre
des différentes techniques est ensuite abor¬
dée : les fonctions de relances ; l'élucidation ;

la régulation de l'échange.

B - PHILOSOPHIE,
HISTOIRE DE
VÉDUCATION

Philosophie

FABRE, Michel. Penser la formation.
Paris : PUF, 1994. 274 p., bibliogr.
(8 p.) (L'éducateur.) «* 12
Que signifie le terme de "formation" qui
tend à supplanter "éducation" ou "enseigne¬
ment" ? En s'interrogeant sur la formation,
ses pratiques, ses logiques, ses modèles,
l'auteur tente de clarifier le problème et de
chercher le sens de ce qu'enseignants, éduca¬
teurs, formateurs, font en formation : peut-on
isoler des pratiques éducatives ? Les caracté¬
ristiques d'une problématique de formation ?

Quelles ressources peut-on tirer de la tradi¬
tion philosophique qui pense la forme et la
formation ? Comment la philosophie contem¬
poraine de l'éducation questionne-t-elle cet
héritage et interpelle-t-elle les pratiques de
formation ?

VIEILLARD-BARON, Jean-Louis.
Qu'est-ce que l'éducation ? Montaigne,
Fichte et Lavette. Paris : J. Vrin, 1994.
127 p. (Pré-textes.) «®*4
Après une présentation : qu'est-ce que l'édu¬
cation pour Montaigne, Fichte, Lavelle, sont
présentés des textes de chacun de ces
auteurs, illustrés par des propos, et des com¬
mentaires sur ces mêmes textes. Les textes
sont : De l'institution des enfants
(Montaigne) ; Conférences sur la destination
du savant (Fichte) ; Le génie propre (Lavelle).

Histoire

ROTHBLATT, Sheldon, ed. ;

WITTROCK, Bjôrn. ed. The European
and American university since 1800 :

historical and sociological essays.
Cambridge ; New York : Cambridge
university press, 1993. XI-370 p.
Index. ** 13
Ce recueil d'essais évoque l'évolution et le
développement des universités depuis le
début du 19e siècle dans le monde occidental
et met en évidence les exigences contradic¬
toires qui pèsent actuellement sur ces institu¬
tions, considérées comme des lieux de
pouvoir car elles forment les dirigeants, les
cadres et font progresser la science, et cepen¬
dant critiquées, parfois défaillantes,
lorsqu'elles doivent s'adapter aux besoins de
la démocratie industrielle. L'institution "uni¬
versité" est-elle une structure dépassée, trop
bureaucratique ? La complexité de la gestion
des sociétés modernes a entraîné l'éclatement
du large système unifié d'enseignement
supérieur "libéral" en une série de micro¬
cosmes disciplinaires liés entre eux par un
processus commun de promotion du savoir.
Des comparaisons entre l'enseignement
supérieur américain et européen, notamment
britannique, s'établissent.
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CHARLE, Christophe. La république
des universitaires. Paris : Le Seuil,
1994. 505 p., fig., tabl,. bibliogr.
(19 p.). Index. (L'univers histo¬
rique.) »** 13
Depuis le début du 19e siècle, l'organisation
des universités en France apparaît globale¬
ment plus fragile que dans les autres pays
d'Europe. Si en France, l'université au sens
allemand ou anglais du mot, est impossible,
c'est en raison avant tout de la crise perma¬
nente de la définition sociale des enseignants.
Ce sont eux qui sont au cur de cette analyse
historique, pour la période 1870 (défi de
l'université de recherche à l'allemande)-1940
(diversification du public étudiant). La le
partie retrace, à travers l'analyse du modèle
allemand par les universitaires français (C.
Jullian, E. Durkheim...) l'échec de la tentative
de reconquête de l'espace d'autonomie com¬
plète d'avant le 18e et la Révolution. Une
étude comparée des profils et des carrières
des professeurs des deux universités cen¬
trales (Paris et Berlin) met à jour les raisons
de fond des limitations imposées au nouvel
idéal universitaire de la Troisième
République par l'héritage social et institu¬
tionnel. La deuxième partie, grâce à des
monographies consacrées aux professeurs de
trois sous-ensembles disciplinaires (sciences,
lettres et droit), s'attache à marquer les spéci¬
ficités internes de chaque faculté. Loin de
s'effacer avec la création des universités, elles
vont même en s'accentuant. Les multiples
conflits (entre facultés, entre Paris et la pro¬
vince) montrent l'impossible émergence d'un
modèle social unifié de professeur au sein
des nouvelles universités. Dans la troisième
partie, au plan politique et international,
l'étude des attitudes publiques des profes¬
seurs marque la divergence des visions du
monde extérieur et intellectuel qui s'affron¬
tent au sein des universités ; les seuls points
d'ancrage de l'unité et de l'identité des uni¬
versitaires demeurent les réflexes et les
modes d'action collective hérités de l'affaire
Dreyfus. Les relations au monde extérieur
contribuent à diviser les enseignants en leur
proposant deux identités possibles : repré

sentants de leur discipline ou de la nation.
Dans la quatrième partie (l'entre-deux
guerres), l'auteur tente donc de comprendre,
à partir de cas d'innovations extra-universi¬
taires réussies, quelles forces il faut mobiliser
pour contourner le système universitaire cen¬

tral en période de stagnation et propose une
nouvelle interprétation du modèle universi¬
taire français.

DELOYE, Yves. École et citoyenneté.
L'individualisme républicain de Jules
Ferry à Vichy : controverses. Paris :

Presses de la Fondation nationale
des sciences politiques, 1994. 431 p.,
ill., tabl., bibliogr. (30 p.). Index.
«13

L'école (primaire) reste liée à des enjeux et à

des valeurs essentiels de notre société. Entre
les républicains du XIXe siècle (qui défen¬
dent l'idée de l'émancipation du peuple par
l'éducation) et les élites catholiques (qui leur
opposent la contribution de l'Église catho¬
lique à la moralisation de la société fran¬
çaise), les conflits ne cesseront de se
multiplier. Ce livre entend reprendre l'his¬
toire politique de la France pour suivre, de
Jules Ferry à Vichy, cette polémique centrale.
A la rentrée scolaire de 1882, la prière et le
catéchisme sont remplacés par la morale et
l'instruction civique. Les nouveaux manuels
de morale et d'instruction civique devien¬
nent vite le c@ur de la querelle scolaire.
L'étude d'une soixantaine de ces manuels
met en évidente les arguments et les thèmes
typiques de u , un des deux systèmes de
socialisation qui h-n'cnt, contradictoirement
à cette époque, de fixer le contenu et les fron¬
tières de la citoyenneté. Au-delà de l'école,
les représentations de la citoyenneté qu'éla¬
borent les moralistes, déterminent des déci¬
sions individuelles et des actions collectives
cruciales, qui manifestent notamment la
résistance d'identités locales menacées par la
centralisation de l'État nation et de sa
citoyenneté. En effet, dès la fin du 19e siècle,
la socialisation civique devient un enjeu poli¬
tique décisif dans la société française. Tandis
que l'État développe son contrôle sur l'édu-
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cation nationale, se dessine une critique de la
nature et du rôle de cet État, menaçant l'iden¬
tité profonde de la nation française. Sous le
régime de Vichy, la politique scolaire remet
en cause une école de la citoyenneté associée
à la République défunte. Le régime de Vichy
limitera l'ambition de l'École de l'État fran¬
çais à "enraciner" le citoyen dans la terre de
France.

DEMEULENAERE-DOUYERE,
Christiane. Paul Robin (1837-1912) :

un militant de la liberté et du bonheur.
Paris : Publisud, 1994. 478 p., ill,
bibliogr. (8p.). Index. (La France au
fil des siècles.) *** 13
Cet ouvrage présente la vie et l'uvre de
Paul Robin. Trois éléments les ont dirigées.
L'internationalisme : ami de Bakounine, il se

trouvera mêlé de près à tous les conflits de la
Première Internationale et à l'affrontement
de Marx et de Bakounine. Le néo-malthusia¬
nisme : en propageant cette doctrine, son
dessein n'était pas tant de contrôler l'accrois¬
sement de la population et d'assurer une
meilleure adéquation entre population et
subsistances que d'atteindre un idéal qui gui¬
dera toute son existence : assurer le bonheur
de l'humanité (il créera en 1896 la Ligue de la
régénération humaine). Pour arriver au bon¬
heur de tous, il faut une bonne organisation
de la société humaine et une bonne éduca¬
tion. C'est cela qu'il mettra en application à

l'orphelinat Prévost de Cempuis, en dévelop¬
pant le concept d'"éducation intégrale" : il ne
s'agit pas d'un orphelinat traditionnel, mais
d'une grande famille où les filles et les gar¬
çons de 4 à 16 ans sont élevés ensemble,
selon le principe de la coeducation des sexes.
C'est une éducation qui prend en compte
l'individu comme une globalité et s'adresse à

son corps, à son esprit et à son c�ur. Elle vise
à développer toutes les facultés préexistant
en chaque enfant pour en faire un homme
complet et libre. Mais cette expérience dut
faire face à de nombreuses oppositions,
dénonçant "la porcherie municipale de
Cempuis" et aboutissant à la révocation de
Robin, qui se suicidera en 1912.

rAw/jMWMtowifitotto#t

FOURNIER-BALPE, Claudette.
Histoire de l'enseignement de la phy¬
sique dans l'enseignement secondaire
en France au XIXe siècle. Orsay :

Université Paris XI, 1994. 378 p.,
bibliogr., (16 p.). Index, «* 13
Cette histoire de l'enseignement de la phy¬
sique, jusqu'en 1902, s'articule autour de
quatre parties. L'auteur étudie d'abord la
naissance de la physique comme science
objective caractérisée pour la première fois
par l'expérience, et dont la mise en  uvre
institutionnelle assurera la naissance des
sciences physiques comme discipline sco¬
laire. La physique en tant que science exacte
et non philosophique est née dans les col¬
lèges séculiers de la fin du 18e. Il s'agirait
d'une conséquence de la montée des
Lumières. Elle suit (2e chap.) la lente institu¬
tion de cette discpline au cours du 19e, en
proposant un modèle explicatif de sa posi¬
tion toujours mineure dans les plans
d'études de l'enseignement secondaire. Les
caractères de la physique enseignée rensei¬
gnent (3e chap.) sur la cohérence établie entre
société et type d'enseignement. L'enseigne¬
ment de la physique aux enfants de la bour¬
geoisie n'est qu'une parure intellectuelle, les
élites sont formées dans la filière scientifique
spéciale des lycées. La réforme du système
éducatif (4e chap.) en s'adaptant aux
demandes sociales et économiques, modifie
la physique enseignée, et instaure une phy¬
sique du spécialiste plutôt que celle de l'éru-
dit. La professionnalisation de la discipline
(5e chap.) est surtout effective à partir du
Second Empire et joue un rôle important
dans le maintien des sciences physiques au
lycée. Les premières I.O. apparaissent ; leurs
traits généraux : encyclopédisme, dogma¬
tisme, approche historique et phénoménolo¬
gie imprégneront pendant longtemps la
physique de l'enseignement secondaire. Elle
étudie enfin le cheminement qui, d'un ensei¬
gnement secondaire spécial (fin du Second
Empire), pratique et court, aboutira à un
enseignement secondaire à part entière, doté
de son baccauléréat. La réforme de 1902 mar¬
quera un tournant majeur : une nouvelle
physique est mise en place avec de nouvelles
méthodes, pour d'autres fins.
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GARCIA, Jean-François. L'école
unique en France. Paris : PUF, 1994.
232 p., bibliogr. (4 p.) (L'éducateur.)
» 13
L'auteur aborde ici la question de l'École
unique selon une approche originale.
Délimitant sa recherche à la période 1918-
1975, il analyse (selon les techniques de l'ana¬
lyse de texte de Greimas), une série de textes,
officiels et non officiels qui ont jalonné cette
époque : l'Université nouvelle, les articles de
P. Lapie et J. Devolve, les I.O. de 1938, le plan
Langevin-Wallon, la réforme Haby. Il dis¬
tingue sept étapes qui lui permettent de
mettre en évidence les exigences de nature
diverse à l'origine du souci d'unification du
système éducatif en France. 1) Au lendemain
de la guerre, un groupe d'enseignants, les
Compagnons, veulent l'éducation de tous
par l'École unique. 2) Au cours des années
20, deux tendances s'affirment : P. Lapie se

propose d'amalgamer le premier cycle secon¬

daire, les écoles primaires supérieures ; J.

Devolve défend un enseignement secondaire,
dans sa forme pure, désintéressée. 3) La
période du Front populaire avec Jean Zay, les
I.O. de 1938, fortement inspirées par les prin¬
cipes de l'Éducation nouvelle. 4) Le régime
de Vichy, avec un brutal coup d'arrêt porté à

l'École unique. 5) Le plan Langevin-Wallon.
6) Les réformes des IVe et Ve Républiques
pour arriver en 1975 aux "Propositions pour
une modernisation du système éducatif" de
R. Haby.

PRAIRAT, Erick. Éduquer et punir.
Nancy : Presses universitaires de
Nancy, 1994. 300 p., bibliogr. (11 p.).
Index. (Forum de l'IFRAS.) «* 13
L'auteur veut "rendre compte de l'évolution
des pratiques et des techniques punitives
dans les petites écoles et collèges de France,
du 16e jusqu'à la fin du 19e". La le partie est
un inventaire des pratiques et objets puni¬
tifs : le fouet, la férule, le piquet..., en prenant
comme critère le mode d'investissement poli¬
tique du corps (le corps châtié, le corps mar¬
qué...). La 2e partie est centrée sur le corps,

qui est ce par quoi nous nous exprimons
dans le monde : pour quelles raisons les
élèves sont-ils punis ? comment sont-ils
punis ? les élèves peuvent-ils racheter leurs
fautes ? existe-t-il des circonstances atté¬
nuantes ? Mais qu'est-ce qui légitime l'acte
de punir ? (objet de la 3e partie) quels critères
peuvent être retenus pour que la punition
soit plus juste ? n'y-a-t-il pas de punitions
plus arbitraires que d'autres ? L'évolution
des relations disciplinaro-pédagogiques qui
reflètent la vie de la classe et donc le recours
à la punition, (objet de la 4e partie) permet de
saisir l'évolution d'un triple rapport : le rap¬
port au corps, à la parole, au savoir.
Comment l'école a-t-elle pris en charge le
corps des écoliers et quels usages sociaux du
corps a-t-elle valorisés ? Comment est-on
passé d'une pédagogie de l'effort à une péda¬
gogie de l'émulation ? Les effets de cette évo¬
lution (immobilisation des corps, interdiction
de parler...) ont redéfini progressivement un
nouvel art de punir (5e partie) : le mieux
punir. De nouveaux espaces d'investigation,
un nouveau régime de discours sur l'enfant,
vont naître.

Perspectives de l'éducation

L'école. Humanisme, 1994, n" 214-
215. p. 5-83. «-4
Au sommaire de ce numéro spécial : La loi
Falloux (J.M. Ducomte) ; La deuxième mort
de Jules Ferry (E. Boeglin) ; La formation des
enseignants (J.P. Hédouin) ; L'école et
l'Europe communautaire (J. Carez) ;

Condorcet (J.P. de Lagrave) ; Renouveler
l'école (M. Gallo) ; Principal en banlieue
(C. Brie) ; Le CNAM (L. Ois)...

L'école n'est pas toute seule.
Bruxelles : De Boeck-Wesmael,
1994. 182 p. (Pédagogies en déve¬
loppement : problématiques et
recherches.) *" 4
La Commission Société-Enseignement a

réuni pendant deux ans des universitaires,
des responsables des milieux économiques
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sociaux..., pour réfléchir aux conséquences
des mutations que connaît la société, sur
l'enseignement primaire et secondaire. Après
un rappel des faits, le "diagnostic de société",
sur lesquels est basée leur réflexion, cet
ouvrage développe les propositions et
recommandations du groupe de travail. Elles
sont au nombre de sept : la société ménage-t¬
elle suffisamment de place à l'école ? la rela¬
tion entre le temps et l'enseignement ;

autonomie et diversité ; composer avec
l'explosion des connaissances ; la profession
d'enseigner ; l'égalité des chances ; le rôle des
parents. Trois principes simples ont servi de
base à leur travail : les écoles ne sont pas
seules ; une institution qui dispense un ensei¬
gnement est autre chose qu'un magasin ;

l'enseignement forme aussi bien des indivi¬
dus que la société.

PAPADOPOULOS, Georges S.

L'OCDE face à l'éducation 1960-1990.
Paris : OCDE, 1994. 223 p., bibliogr.
(5 p.) (Historique de l'OCDE.) «a? 4
A l'aube du XXIe siècle, l'éducation repré¬
sente un enjeu majeur pour les pays de
l'OCDE. La rétrospective présentée dans cet
ouvrage des politiques de l'éducation des
pays de l'OCDE à partir des années 50
jusqu'au début des années 90 permet de
comprendre les éléments de cet enjeu. Huit
périodes sont distinguées. Les années de
genèse (fin années 50-début années 60). L'âge
d'or de la croissance de l'enseignement
(années 60). L'expansion de l'enseignement
et ses incidences (milieu années 60-début
années 70) : L'expérimentation du change¬
ment (début et milieu années 70) : problèmes
du développement éducatif ; structures édu¬
catives et stratégies d'égalité des chances.
Vers une redéfinition des rapports entre
enseignement et société (années 70). La réces¬

sion et ses conséquences (milieu années 70
début des années 80). L'éducation et le chan¬
gement culturel (années 80).

C- SOCIOLOGIE ET
ÉDUCATION

Sociologie de l'éducation

FELOUZIS, Georges. Le collège au
quotidien. Paris : PUF, 1994. 236 p.,
graph., tabl., bibliogr. (4 p.) (L'édu¬
cateur.) "s* H
La question au centre de l'intérêt de l'auteur
est double : les différences de réussite selon
le sexe et les mécanismes à l'luvre dans la
construction de l'échec et de la réussite sco¬

laire dans les collèges, en prenant pour objet
la vie quotidienne dans les établissements. Il
présente d'abord les résultats d'une analyse
de contenu de 1250 rédactions de collégiens
qui décrivent ce que serait pour eux l'école
idéale : leur rapport aux études, leur manière
de concevoir l'école (différences filles-gar¬
çons), leur vie dans leur collège. Ce rappport
à l'école et à la scolarité dépend en partie des
caractéristiques sociales des élèves. Les com¬
portements en classe sont le deuxième axe de
sa recherche : une enquête réalisée auprès
d'élèves de 6e et 5e lui permet d'étudier les
relations complexes entre comportements en
classe et réussite scolaire, socialisation fami¬
liale et adaptation scolaire, l'apprentissage
du métier d'élève. Ces comportements sont
aussi le reflet de la relation pédagogique, qui
dépend de la matière enseignée et du profes¬
seur (homme ou femme, plus ou moins inter¬
actif). Il analyse ensuite le rapport entre
socialisation-modèles de sexe (les manières
de définir socialement les sexes) et scolarité.
La manière dont les filles et les garçons se
situent, vis-à-vis de ces modèles ne semble¬
rait pas étrangère aux performances sco¬
laires. Mais les "acteurs" en situation que
sont les élèves ont aussi des stratégies indivi¬
duelles d'adaptation. Ils ont un choix à faire
dans leur scolarité et dans leur manière de se
comporter en classe, ils jouissent d'une
marge de jeu non négligeable.
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situent, vis-à-vis de ces modèles ne semble¬
rait pas étrangère aux performances sco¬
laires. Mais les "acteurs" en situation que
sont les élèves ont aussi des stratégies indivi¬
duelles d'adaptation. Ils ont un choix à faire
dans leur scolarité et dans leur manière de se
comporter en classe, ils jouissent d'une
marge de jeu non négligeable.
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MEASOR, Lynda ; SIKES, Pat.
Gender and schools. London ; New
York : Cassell, 1992. VIII-184 p.,
bibliogr. (18 p.). Index. (Introduc¬
tion to education.) «" 23
Les auteurs passent en revue les différents
aspects de la différenciation par le sexe dans
le cadre de l'école, ainsi que les interférences
entre les différences de race, de classe et de
sexe. Les théories du mouvement féministe
de ces vingt dernières années sont exami¬
nées. L'historique et la législation des pro¬
grammes, différents pour les filles et les
garçons, sont évoqués. Les rapports entre le
sexe et les processus de socialisation de
l'enfant, ses performances dans des disci¬
plines spécifiques, l'inégalité des chances
scolaires et professionnelles, sont examinés,
ainsi que les différences dans la formation et
la carrière des enseignants et des ensei¬
gnantes.

MOSCONI, Nicole. Femmes et
savoir : la société, l'école et la division
sexuelle des savoirs. Paris :

L'Harmattan, 1994. 362 p., bibliogr.
(18 p.) (Savoir et formation.) « 11
La question que pose l'auteur est "celle du
savoir et des savoirs, dans leur nature, leur
distribution et leur répartition sociales et
sexuelles et la question du rapport au
savoir". Après avoir précisé sa position vis-à-
vis de la psychanalyse (M. Klein, Freud) elle
tente de comprendre comment les transfor¬
mations des savoirs dans les socio-cultures
modifient le cadre social dans lequel se fait,
chez les individus, la constitution de leur
rapport au savoir (approche sociologique
s'appuyant sur les travaux de Berger et
Luckmann, approche historique avec les
études féministes). Elle montre ensuite la
faible importance accordée jusqu'à ces der¬
nières années à la variable sexe dans l'étude
de l'institution scolaire (analyse de la situa¬
tion des personnels féminins de l'Éducation
nationale) et pose la question du rôle de cette
institution dans la transmission et la produc¬
tion des savoirs (par le biais de la sociologie

des curricula, l'absence ou la présence de cer¬
taines disciplines pouvant prendre sens par
rapport à une conception des rôles et des
identités féminines et masculines). Elle intro¬
duit ce point de vue de la sexuation dans
l'étude des relations à l'intérieur de l'établis¬
sement scolaire et de la classe, dans la vie
quotidienne de l'institution scolaire. Elle étu¬
die enfin comment se constitue le rapport au
savoir dans la personnalité psycho-familiale
et l'influence de l'école, dans la construction
de la personnalité psycho-sociale.

Sociologies connexes à la
sociologie de l'éducation

jeunes en révolte et changement social :

une sociologie de l'illégitimité au
Mexique, au Venezuela, en France et au
Portugal. Paris : L'Harmattan, 1994.
196 p, bibliogr. (4 p.) (Logiques
sociales.) «" 15
L'uniformisation des pratiques et des modes
de pensée de la civilisation industrielle a

paralysé l'expression de certaines cultures,
en particulier celles des groupes les plus
marginalisés et les plus dominés. A
rencontre de ce processus totalisant, certains
groupes sans pouvoir trouvent encore des
modes d'organisation et des modes d'expres¬
sion rebelles, s'opposant à la légitimité de
l'ordre international de production et à

l'inégale distribution du bonheur. Six cher¬
cheurs venus de disciplines diverses ayant
travaillé dans quatre pays différents, rendent
compte du potentiel que représente la popu¬
lation des jeunes marginalisés en milieu rural
aussi bien qu'en milieu urbain et appréhen¬
dent l'émergence de nouvelles aventures col¬
lectives, de nouvelles légitimités culturelles,
économiques, sociales et politiques
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Le petit enfant et l'éveil culturel : rôle
des familles, rôle des institutions.
Paris: Syros, 1994. 191 p., bibliogr.
(12 p.) «5-23
Cet ouvrage a été réalisé à partir des actes du
colloque "Transmission et éveil culturels"
(janvier 1993). La le partie est consacrée à la
"nidation culturelle" : l'importance de la
relation mère-enfant avant la naissance ; la
place du père auprès de l'enfant ; l'identité
culturelle, sa transmission et son rapport au
temps. La 2e partie est axée sur les transmis¬
sions familiales et les transmissions cultu¬
relles : l'ancrage culturel des petits enfants ;

la socialisation de l'enfant d'hier à

aujourd'hui ; la fonction parentale de trans¬
mission ou la quête du sens... La 3e partie
porte sur la migration et l'acculturation :

terre et eau, de l'exil et de l'émigration ;

transmission culturelle et "communautés" ;

langue maternelle, langue minoritaire,
langue officielle...

MAUGER, Gérard. Les jeunes en
France : état des recherches. Paris : La
Documentation française, 1994.
295 p., bibliogr. dissém. «s* 32
La place centrale qu'occupent les popula¬
tions jeunes dans les problèmes sociaux
contemporains, la mise en place de politiques
spécifiques de la jeunesse par des "profes¬
sionnels de la jeunesse" ont suscité un nou¬
veau développement des recherches sur les
jeunes dans diverses disciplines des sciences
sociales (sociologie, économie, démographie,
ethnologie, histoire, psychologie). L'inven¬
taire de ce champ d'investigation complexe
regroupe les acquis théoriques et empiriques
dispersés, décloisonne les frontières entre
domaines de recherche déjà constitués (socio¬
logie de la famille, de l'éducation, du travail)
et disciplines, et contribue ainsi à construire
"une spécialité : la sociologie de la jeunesse".
Le premier chapitre met en évidence divers
aspects de l'institutionnalisation de la socio¬
logie de la jeunesse (débats théoriques,
bibliographies spécialisées , ouvrages de syn¬
thèse...), les chapitres suivants reflètent une

conception de l'articulation entre différentes
approches : la jeunesse comme "âge de la
vie", la jeunesse comme "objet de politique",
la jeunesse comme "sous-culture" ou "mou¬
vement social".

Sociologie du travail

BEILLEROT, Jacky. L'institution :

textes français contemporains de base.

Nanterre : Publidix, 1994. 280 p.
bibliogr. (10 p.). Index. » 4
Il s'agit d'une anthologie de textes de base
(en langue française, parus entre les années
1970 et 1990) sur "l'institution". J. Beillerot
veut ici rendre compte de la manière dont
des auteurs, des courants de pensée, parlent
des institutions. "Car l'institution est un
cadre de pensée et d'action qui désigne une
réalité dans laquelle une finalité sociale tend
à l'effectuation à travers tout un ensemble de
conflits de niveaux différents". Ces textes
sont articulés autour de sept thèmes :

Philosophie et pensée politiques. Droit et
sciences politiques. Sociologie. Anthro¬
pologie. Lectures marxistes. Lectures psycha¬
nalytiques. Psychosociologues et analyses.

Anthropologie, ethnologie

ANCIAUX, Alain. L'évaluation de la
socialite : manuel d'anthropologie appli¬
quée au travail social. Bruxelles : De
Boeck-Wesmael, 1994. 304 p., tabl.
bibliogr. (17 p.). Index. (Pédagogies
en développement : méthodologie
de la recherche.) rar 9
La socialite est ici définie comme "la plus-
value sociétale, le mieux-être social créé
et/ou le bien-être social obtenu". Les tra¬
vailleurs sociaux sont confrontés à de nou¬
velles situations qui requièrent de nouvelles
stratégies et donc de nouveaux modes d'éva¬
luation du travail social ; la méthode propo¬
sée ici est celle de l'anthropologie appliquée.
Une le partie présente le travail social : les
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problématiques, les racines utopistes, socia-
trie et sociologie. L'anthropologie appliquée
au travail social fait l'objet du 2e chapitre :

l'anthropologie appliquée traditionnelle,
l'anthropologie appliquée new-look,
l'approche sociatrique et sociologique.
Différentes fonctions générales de l'anthro¬
pologie appliquée au travail social sont
ensuite utilisées pour structurer la présenta¬
tion des praxiques : repérer les valeurs, inter¬
préter la réalité, évaluer l'impact, analyser les
écarts, prospecter, développer l'action. Ces
praxiques consistent en l'intégration de trois
volets complémentaires : une technique, une
méthode, une méthodologie. Trois études de
terrain illustrent cette utilisation de l'anthro¬
pologie appliquée, chaque étude se ratta¬
chant plus particulièrement à l'une des
facettes de l'anthropologie : une information
sur la prévention des maladies cardio-vascu-
laires (anthropologie evaluative) ; promotion
de la santé communautaire (anthropologie
opérationnelle) ; vidéo-animation et rénova¬
tion légère (anthropologie active).

CHANG, Heewon. Adolescent life
and ethos : an ethnography of a US
high school. London ; Washington :

Falmer, 1992. 222 p., fig., bibliogr.
(4 p.). Index. (Education policy pers¬
pectives series.) «* 11
L'auteur a examiné sur le terrain, dans une
école secondaire semi-rurale, le compor¬
tement, le mode de vie des adolescents
américains et il s'est efforcé de rendre
compte de la culture et de l'éthique de ces
adolescents de façon concrète. Une réflexion
sur les expériences de terrain de l'ethnologue
est également conduite. Dans une première
partie l'auteur présente une histoire de vie,
un profil et une journée type de l'école et une
description de l'environnement sociogéogra-
phique. Une deuxième partie est consacrée
aux idéaux, aux conceptions de vie de
l'adolescent, parfois contradictoires (les unes
fondées sur l'égalitarisme, l'indépendance,
les autres sur l'élitisme, le besoin d'autorité
externe...). Une dernière partie rend compte

des processus de recherche ethnographique
et de l'expérience spécifique de l'auteur au
cours de cette étude de cas.

D - ÉCONOMIE,
POLITIQUE,
DÉMOGRAPHIE ET
ÉDUCATION

Économie

GISSSOT, C. ; HÉRAN, F. ;

MANON, N. Les efforts éducatifs des

familles. Paris : INSEE, 1994. 253 p.,
graph., tabl. (Résultats : consomma¬
tion-modes de vie ; 62-63.) «" 9
En mai et juin 1992, l'INSEE a interrogé 5300
ménages ayant à leur charge au moins un
enfant scolarisé de 2 à 25 ans, pour tirer un
bilan des efforts éducatifs de tous genres
consentis par les familles au cours de l'année
scolaire 1991-92. Quatre dimensions de
l'effort éducatif des familles ont été exami¬
nées : les dépenses induites par l'établisse¬
ment scolaire, le temps passé par les parents
à aider leurs enfants dans leur travail sco¬
laire, le choix de l'établissement, les contacts
avec les enseignants. Quelques points de
conclusions : les dépenses très dispersées
croissent avec le niveau scolaire. Ce sont les
professions indépendantes fortunées (choi¬
sissant l'enseignement privé) qui se trouvent
en tête des dépenses devant les professions
intellectuelles. La mère passe deux fois plus
de temps que le père à soutenir le travail sco¬

laire des enfants et cet effort culmine dès
l'enseignement primaire. Une famille sur six
opte pour l'enseignement privé, mais on en
compte autant qui réussissent à choisir acti¬
vement un établissement au sein du système
public. Les contacts (fructueux) avec les
enseignants sont à la charge des mères.
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rUVRARD, Françoise. L'investisse¬
ment éducatif et son efficacité : résumés
des recherches sélectionnées par appel
d'offres lancé par la Direction de l'éva¬
luation et de la prospective. Vanves :

Ministère de l'éducation nationale,
1994. 244 p., tabl., graph. (Les dos¬
siers d'Education et formations ;
47) "3=23
Les recherches financées sont regroupées
selon trois axes. 1) Efficacité macro-écono¬
mique, croissance et productivité des entre¬
prises : Éducation, croissance, chômage ;

Système éducatif et croissance économique ;

Efficacité du système de formation, effets des
structures sociales... 2) Efficacité et formation
de la main-d'�uvre, efficacité économique et
sociale : Entreprises, accès à la formation
continue et valorisation ; Les formes d'usage
des baccalauréats professionnels ; Formation
tertiaires courtes et biographies féminines... 3)

Efficacité "interne", compétences et savoirs :

Savoir de référence, savoirs enseignables et
enseignés ; Évolution des compétences cogni¬
tives sur 20 ans ; Évaluation des contenus
d'enseignement en EPS.

Politique

Paroles de l'enfant et éthique profession¬
nelle. Amiens : CRDP, 1994. 268 p.,
bibliogr. dissém. (Documents, actes
et rapports pour l'éducation.) «s- 15
Ce colloque s'est préoccupé des problèmes
d'ordre éthique soulevés par la codification
des rapports éducatifs par le droit. Les inter¬
ventions et les discussions sont réparties en
trois chapitres correspondant à trois niveaux
de lecture du colloque. Le premier chapitre
traite des problèmes d'ordre général posés
par la prise en compte et la reconnaissance
des droits de l'enfant, plus particulièrement
par son droit à la parole. Le deuxième cha¬
pitre aborde les problèmes déontologiques
qui résultent de la parole de l'enfant sur le
monde des adultes : parents, enseignants,
professionnels spécialistes de l'enfance.. .Le

troisième chapitre évoque les problèmes
techniques, conséquences de l'application de
la parole de l'enfant dans la pratique profes¬
sionnelle et dans l'organisation du travail des
travailleurs sociaux et des éducateurs, ainsi
que sur la formation des personnes.

E - PSYCHOLOGIE
ET ÉDUCATION

Les origines de la psychologie scienti¬
fique. Centième anniversaire de
"L'Année psychologique" (1894-1994).
Paris : PUF, 1994. 277 p., fig.,
bibliogr. dissém. "^ 15
Ce document est publié à l'occasion du cen¬
tième anniversaire de la revue L'Année psy¬
chologique. Sont d'abord présentés un
historique de la revue et une présentation de
la vie et de l'uvre de ses premiers direc¬
teurs. Puis divers spécialistes (A. Lieury, J.F.
Le Ny, H. Rouanet...) se livrent à une relec¬
ture critique des travaux parus dans les pre¬
miers numéros de la revue, à la lumière des
diverses évolutions, dans les domaines sui¬
vants : mémoire et conditionnement ; mesure
de l'intelligence et pédagogie ; les modalités
sensorielles ; neuropsychologie patholo¬
gique ; les débuts de l'inférence statistique en
psychologie ; Piéron et l'étude des sensa¬
tions.

Psychologie

NADAUD, Lionel. Alfred Adler : des

sources au rejaillissement actuel de la
psychologie individuelle. Toulouse :

Eres, 1994 . 229 p. bibliogr. (6 p.).
Index. «"62
Alfred Adler (1870-1937), considéré à tort
comme disciple dissident de Freud, a éla¬
boré, à partir de son expérience de psy¬
chiatre, de psychologue et d'éducateur, un
système original, cohérent et moderne, qui
rend compte de la complexité de la nature
humaine. L'auteur, après avoir replacé Adler
dans le contexte de son époque et exposé
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brièvement les notions de bases de la psycho¬
logie individuelle et comparée (le sentiment
de communauté, l'agressivité, le besoin
d'affirmation...) présente, d'une façon plus
détaillée, la psychothérapie (le névrosé
souffre d'un fort complexe d'infériorité, la
psychothérapie adlérienne va consister à

amener le sujet à diminuer son sentiment
d'infériorité, à prendre conscience des
erreurs de son style de vie et des consé¬
quences qu'elles entraînent...) et la psychopé¬
dagogie adlérienne (les différents facteurs
qui peuvent influencer le choix du style de
vie et du but fictif de l'enfant). L'auteur traite
ensuite de la modernité de la pensée d'Adler.
Il analyse l'apport de notions adlériennes
dans divers domaines de la science : psycho¬
logie sociale et économique, anthropologie,
éthologie, éducation. Et dans de nombreux
courants d'idées contemporains : analyse
systémique, médecine psychosomatique,
analyse transactionnelle, courant rogérien,
psychothérapie de groupe. Wallon, Piaget,
Sartre.

Psychologie
du développement

Le développement de l'enfant :

approches comparatives. Paris : PUF,
1994. 254 p., fig., tabl. bibliogr. dis¬
sém. (Croissance de l'enfant, genèse
de l'homme ; 25.) « 221
Les contributions sont structurées autour de
deux axes de recherche. 1) Modèles et
concepts : le concept d'instrumentation ;

Troubles et handicaps du développement et
développement normal ; Niche développe¬
mentale et psychologie écologique du déve¬
loppement humain... 2) De l'analyse critique
aux recherches de terrain, les articles sont
regroupés sous trois chapitres : Modèles
explicites et normes implicites : que véhicu¬
lent les comparaisons ? Actualisation des
compétences ou construction des savoir-
faire. Contribution de l'étude des handicaps
et des troubles du développement : compa¬
raisons interculturelles et situations pluricul¬
turelles.

Perception

Mc ADAMS, Stephen ; BIGAND,
Emmanuel. Penser les sons : psycholo¬
gie cognitive de l'audition. Paris : PUF,
1994. 402 p., fig. bibliogr. (38 p.).
Index. (Psychologie et sciences de la
pensée.) ** 15
Des spécialistes de différents domaines de la
perception et de la cognition auditive propo¬
sent ici des études réalisées dans leurs
champs de recherches spécifiques. Ils per¬
mettent ainsi au lecteur d'avoir un ouvrage
de synthèse sur l'ensemble des aspects cogni¬
tifs de l'audition humaine : L'analyse des
scènes auditives (A. Bregman) ; La percep¬
tion des séquences acoustiques (R. Warren) ;

L'attention aux événements auditifs
(M. Jones et W. Yee) ; La mémoire auditive
(R. Crowder) ; Les stratégies d'écoute chez le
bébé (S. Trehub et L. Trainor)...

Processus d'acquisition,
activités cognitives

DELANNOY, Cécile. Une mémoire
pour apprendre. Paris : CNDP ;

Hachette éducation, 1994. 127 p.
bibliogr. (4 p.) (Ressources forma¬
tion : enjeu du système
éducatif.) «"4
Si la mémoire est moins sollicitée à l'école
qu'autrefois, c'est qu'on oppose parfois
"apprentissage par cur" et compréhension.
Pourtant, il n'est pas possible d'apprendre
sans avoir recours à la mémoire. Ce livre
analyse l'apport des psychologues et des spé¬

cialistes de la cognition sur les différentes
formes de la mémoire mises en uvre dans
l'acte d'apprendre : mémoire de travail,
mémoire à long terme, mémoire épisode et
mémoire sémantique, mémoire déclarative et
mémoire procédurale, mémoire et affectivité,
mémoire et oubli. C. Delannoy propose des
méthodes pour exercer la mémoire en classe
et donne des exemples d'activités possibles
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dans les différentes disciplines. En annexe :

les connaissances nouvelles apportées par les
neurobiologistes.

DEPEYRE, Claire ; PERBET,
Bernard. L'activité mentale de l'enfant
en maternelle : percevoir sa précocité.
Lyon : Chronique sociale, 1994.
177 p. bibliogr. (3 p.) (Pédagogie/
Formation : l'essentiel.) "* 4
L'objectif des auteurs est de montrer "que
lorsque les enfants de 2 à 6 ans sont situés
dans un environnement préscolaire stimu¬
lant, c'est-à-dire qui offre du matériel à mani¬
puler ou à transformer, de l'espace pour se

déplacer et/ou utiliser diverses postures cor¬
porelles, d'autres enfants pour les observer et
coopérer avec eux, ainsi qu'un adulte,
l'enseignant, pour les regarder et maintenir
un climat serein, ils se mettent d'eux-mêmes
en activité". Cette "pulsion du savoir" est
inhérente à la nature humaine, dans le
"mode être de préparation à l'existence."
Chacune des trois parties de l'ouvrage cor¬
respond à un des espaces d'activités couram¬
ment aménagés en maternelle : les jeux
(évolution de l'enfant, élaboration de la
socialisation), le dessin (évolution cognitive
de l'enfant), les livres (appropriation du
livre, assimilation d'un comportement de lec¬

teur). Le déroulement est toujours le même :

connaissance des enfants, réflexion psycho¬
pédagogique, synthèse. Le plaisir de l'action
mène les enfants à la découverte d'un autre
pouvoir à explorer : celui de leur pensée. Le
respect de deux conditions, sine qua non,
organisation de l'espace et organisation du
temps, établit un cadre fondamental duquel
les enfants puisent la possibilité d'exercer
authentiquement leur activité mentale.

Learning and instruction. European
research in an international context. 3.

Oxford ; New York : Pergamon,
1991. vol. 3. XIII-597 p., tabl.,
bibliogr. dissém. Index. «" 15
Sélection de communications faites lors de la
Troisième conférence européenne pour la

recheche sur l'enseignement et l'apprentis¬
sage. L'ouvrage se compose de cinq parties
traitant respectivement : du développement
social et cognitif de l'individu, des facteurs
linguistiques influant sur l'apprentissage, de
la compréhension de l'écrit, de l'apport des
technologies nouvelles dans l'apprentissage,
de la formation personnelle et pédagogique
qui constitue le parcours de l'enseignant
expérimenté. Cette conférence a pour but de
consolider l'effort européen de coopération
dans les sciences de l'éducation dans un
contexte international de développement des
approches interdisciplinaires de l'apprentis¬
sage.

PIARD, Claude. Réflexions sur le
socio-cognitivisme. Lyon : Voies
livres, 1994. 16 p. bibliogr. (1 p.) (Se
former + ; 43.) «"4
La phylo-psychologie de Vygotsky. Le tuto¬
rage socio-cognitif de l'action mentale. Les
premières étapes et les algorithmes.
Méthodologie instrumentale et recherche en
pédago/didactique.

Pratiques nouvelles en éducation et for¬
mation : l'éducabilité cognitive. Paris :

L'Harmattan, 1994. 462 p. bibliogr.
(6 p.) (Éducation et formation : réfé¬
rences.) *" 4
Cet ouvrage présente les différents outils et
méthodes d'"éducabilité cognitive", en dis¬
tinguant dans une le partie les outils qui
contribuent à la formalisation générale des
pratiques d'êducabilité cognitive : la pédago¬
gie Ramain, le PEI, Tanagra, Logo, la gestion
mentale... et dans une 2e partie ceux dont le
descriptif correspond plutôt à une présenta¬
tion sous forme de dossiers à l'usage des for¬
mateurs : Activolog, méthode Cort-Thinking,
les cubes de Mialet, Gerex soutien, la PNL,
méthode SOI...
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Science cognitive et sociologie des
sciences. Paris : PUF, 1994. 221 p.,
fig., bibliogr. dissém. (Le socio¬
logue.) *" 15
Cet ouvrage propose un panorama sur les
recherches récentes en matière de construc¬
tion sociale des connaissances : introduction
à la sociologie de la traduction et à la notion
d'acteur-réseau ; les réseaux construits par
les articles scientifiques ; les réseaux en
sciences cognitives ; l'analyse de similitude et
les représentations sociales ; l'analyse des
goûts alimentaires par les réseaux...

STERNBERG, Robert T. ed. Berg,
Cynthia A. ed. Intellectual develop¬
ment. New York ; Cambridge :

Cambridge university press, 1992.
XI-411 p., tabl., bibliogr. dissém.
Index. «* 15
Cet ouvrage récapitulatif propose une intro¬
duction, de lecture accessible, aux diverses
approches du développement intellectuel de
l'enfant et de l'adulte, (approches psychomé¬
trique, piagétienne, néopiagetienne, contex¬
tuelle, fondées sur l'apprentissage, inspirées
du traitement de l'information). Les deux
grandes périodes du développement -forma¬
tion de l'intelligence, des compétences cogni¬
tives, jusqu'à l'adolescence, puis, maintien et
déclin ou amélioration du potentiel intellec¬
tuel pendant toute la vie adulte- sont étu¬
diées séparément. Des thèmes, communs aux
diverses approches, apparaissent dans ces
contributions d'auteurs représentant toutes
les tendances de la recherche sur le dévelop-
pemnt intellectuel.

Psychopathologie et
thérapeutiques

THORNE, Brian. Comprendre Cari
Rogers. Toulouse : Privât, 1994 .

163 p., bibliogr. (6 p.). Index.
(Formation : pédagogie.) «* 23
L'auteur présente d'abord la vie de Cari
Rogers (1902-1987), le fondateur de la théra

pie centrée sur la personne. Il expose ensuite
les principaux apports théoriques de son
uvre : il insiste sur l'importance primor¬
diale, accordée par Rogers, de l'ouverture au
vécu intérieur, la prédominance fondamen¬
tale du subjectif. Les mondes subjectifs du
thérapeute et du client tels qu'ils sont éprou¬
vés dans le cadre intérieur de chacun, ainsi
que l'interaction entre ces deux mondes,
constituent les données de base de la théra¬
pie. Quelques cas pratiques de la mise en
application de cette relation (principal fac¬
teur de guérison) sont présentés. Les cri¬
tiques de l'uvre de C. Rogers (confiance et
respect excessifs à l'égard de l'individu,
méfiance à l'égard de l'autorité, sa concep¬
tion de la nature humaine, la notion roge-
rienne d'un lieu intérieur d'évaluation...) et
leurs réfutations par celui-ci sont exposées.
L'auteur, qui fut le collaborateur de Cari
Rogers durant les dernières années de sa vie,
insiste néanmoins, en conclusion, sur
l'influence universelle de Carl Rogers.

F - PSYCHOLOGIE
ET ÉDUCATION

Psychosociologie

KAES, René. La parole et le lien : pro¬
cessus associatifs dans les groupes.
Paris : Dunod, 1994. 370 p., bibliogr.
(12 p.). Index. «"Il
L'objectif de ce livre est de mettre à l'épreuve
de la clinique les hypothèses et les concepts
proposés dans "Le groupe et le sujet du
groupe" (Dunod, 1993) pour établir un nou¬
veau champ de recherche et de pratique :

l'étude psychanalytique des rapports entre
les organisations intrapsychiques et les for¬
mations du lien intersubjectif, là où se consti¬
tue le sujet de l'inconscient. Une première
partie expose d'une manière progressive la
problématique et la méthode qui forment le
cadre de référence de ce travail : les particu¬
larités des modalités des transferts dans le
dispositif du groupe expliquent le travail
psychique qui s'y produit. La seconde partie
est organisée autour de l'analyse détaillée de
trois protocoles cliniques. Il y est montré
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fig., bibliogr. dissém. (Le socio¬
logue.) *" 15
Cet ouvrage propose un panorama sur les
recherches récentes en matière de construc¬
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à la sociologie de la traduction et à la notion
d'acteur-réseau ; les réseaux construits par
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les représentations sociales ; l'analyse des
goûts alimentaires par les réseaux...

STERNBERG, Robert T. ed. Berg,
Cynthia A. ed. Intellectual develop¬
ment. New York ; Cambridge :

Cambridge university press, 1992.
XI-411 p., tabl., bibliogr. dissém.
Index. «* 15
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duction, de lecture accessible, aux diverses
approches du développement intellectuel de
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Psychopathologie et
thérapeutiques

THORNE, Brian. Comprendre Cari
Rogers. Toulouse : Privât, 1994 .

163 p., bibliogr. (6 p.). Index.
(Formation : pédagogie.) «* 23
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L'auteur, qui fut le collaborateur de Cari
Rogers durant les dernières années de sa vie,
insiste néanmoins, en conclusion, sur
l'influence universelle de Carl Rogers.

F - PSYCHOLOGIE
ET ÉDUCATION

Psychosociologie

KAES, René. La parole et le lien : pro¬
cessus associatifs dans les groupes.
Paris : Dunod, 1994. 370 p., bibliogr.
(12 p.). Index. «"Il
L'objectif de ce livre est de mettre à l'épreuve
de la clinique les hypothèses et les concepts
proposés dans "Le groupe et le sujet du
groupe" (Dunod, 1993) pour établir un nou¬
veau champ de recherche et de pratique :
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mations du lien intersubjectif, là où se consti¬
tue le sujet de l'inconscient. Une première
partie expose d'une manière progressive la
problématique et la méthode qui forment le
cadre de référence de ce travail : les particu¬
larités des modalités des transferts dans le
dispositif du groupe expliquent le travail
psychique qui s'y produit. La seconde partie
est organisée autour de l'analyse détaillée de
trois protocoles cliniques. Il y est montré
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comment s'agence le discours associatif dans
le groupe, comment chaque sujet y noue (ou
dénoue) ses propres représentations. L'ana¬
lyse des fonctions intrapsychiques et grou¬
pâtes du porte-parole, du porte-symptôme et
du porte-rêve ouvre de nouvelles voies à la
compréhension de l'activité du préconscient
comme à celle des conditions du penser.

Les voies de la Psyché. Hommage à

Didier Anzieu. Paris : Dunod, 1994.
544 p. bibliogr. (15 p.). Index.
(Psychismes.) «®* 15
Ce volume d'hommages a été conçu avec une
double visée : présenter les différents aspects
d'une euvre en recueillant les témoignages
de ceux qui ont accompagné Didier Anzieu à

chacun des moments décisifs de son par¬
cours d'enseignant, de chercheur et de clini¬
cien ; manifester par des contributions
originales la fécondité d'une uvre multiple
aussi bien dans ses objets que dans la liberté
de sa construction. Organisé selon trois
grands volets : années d'apprentissage et
d'enseignement, recherches dans la psycha¬
nalyse, développements de la psychanalyse,
l'ouvrage constitue une introduction aux tra¬
vaux d'un auteur qui a formé nombre de
psychologues et de psychanalystes sans
jamais pour autant vouloir "faire école".

uiwmrjwnwwwjw

Pratiques sociales et représentations.
Paris : PUF, 1994. 251 p., tabl., fig.,
bibliogr. (13 p.) (Psychologie
sociale) "5* 15
Les représentations sociales : aspects théo¬
riques (J.C. Abric). Structure, dynamique et
transformation des représentations sociales
(C. Flament). Méthodologie de recueil des
représentations sociales (J.C. Abric). La fonc¬
tion d'infirmière ; pratiques et représenta¬
tions sociales (C. Guimelli). Entre
représentations et pratiques : le sida, la pré¬
vention et les jeunes (M. Morin). Pratiques
commerciales et représentations dans l'arti¬
sanat (R. Mardellat). Représentations sociales
et projet de changement technologique en
entreprise (J. Singéry). Pratiques sociales,
représentations sociales (J.C. Abric).

Psychosociologie
et éducation

CANAL, Jean-Luc ; PAPILLON,
Pascal ; THIRION, Jean-François.
Les outils de la PNL à l'école. Paris :

Éditions d'organisation, 1994.
178 p., bibliogr. (4 p.) (Les guides
du métier d'enseignant.) «s* 9
Dans un monde où l'enseignant va devenir
un expert de la communication, chargé de
gérer aussi bien l'hétérogénéité des appre¬
nants que la globalité de chaque individu, la
PNL peut lui donner les "moyens de penser
à l'action pour mieux passer à l'action".
Créée dans les années 1970 par J. Grinder et
R. Bandler, la PNL se réfère à la psychologie
comportementale, à l'école californienne de
Palo Alto. Elle peut fournir à l'enseignant les
moyens de mieux vivre les relations dans
l'établissement, dans la classe en tant que
professionnel de l'apprentissage et de la
communication. Ses apports se traduisent
par l'amélioration du fonctionnement du
sujet, et la possibilité de transfert des
méthodes acquises dans des tâches diffé¬
rentes, une prise de conscience des stratégies
utilisées. Cette prise de conscience autorise
un recentrage des pensées et des actes, une
gestion efficace de ses ressources person¬
nelles. Il s'agit d'un document qui propose
de nombreuses applications pratiques.

IMBERT, Francis. Médiations, institu¬
tions et loi dans la classe : pratiques de
pédagogie institutionnelle. Paris : ESF,
1994. 131 p. (Pédagogies.) «s* 4
Les enjeux essentiels de l'éducation débor¬
dent les questions sur "la transmission ou
l'appropriation des savoirs", "le problème
prioritaire est de socialiser les élèves, c'est-à-
dire de leur apprendre à vivre en société".
L'éducation et la socialisation présupposent
une "mise en pratique de la loi", laquelle
s'opère au travers de l'articulation des
réseaux symboliques de l'échange et du tra¬
vail. L'auteur propose une série de micro¬
monographies, présentées et travaillées dans
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le cadre d'un atelier de pédagogie institu¬
tionnelle, pédagogie soucieuse de se centrer
sur la loi, plutôt que sur la règle, l'éthique
plutôt que la morale, l'apprentissage plutôt
que l'enseignement, la praxis plutôt qu'un
faire fabricateur. Ces monographies relatent
des moments où la relation d'un enfant aux
autres enfants, au maître, au savoir..., rela¬
tion jusque-là chaotique, nouée sur le mode
du refus et de l'agression, soudain, s'ouvre,
se pacifie.

KEYS, Wendy ; FERNANDES, Cres.
What do students think about school ?

Research into the factors associated
with positive and negative attitudes
towards school and education. A report
for the National commission on educa¬

tion. Slough : NFER, 1993. pag.
mult., tabl., bibliogr. (9 p.) «a- 11
Une enquête a été entreprise par la
Fondation nationale de la recherche pédago¬
gique britannique pour fournir à la
Commission nationale de l'éducation des
informations quantitatives sur l'attitude des
jeunes envers l'école secondaire, l'opinion
commune étant que les élèves se désintéres¬
sent de la culture scolaire et sont même sou¬

vent hostiles à l'école, aux enseignants. Des
élèves de 11 et 13 ans ont répondu à des
questionnaires portant sur leur attitude
envers la scolarité, les professeurs, leur per¬
ception de leur propre conduite, de l'attitude
des familles envers l'école ; les variables per¬
sonnelles -origine sociale, aptitudes, compor¬
tement, sexe...- ont été étudiées. Si moins de
10% des élèves rejettent réellement l'école,
55% expriment leur ennui plus ou moins fré¬

quent, une forte minorité se plaint de subir
des brimades, 40% n'ont pas de contacts indi¬
viduels avec leurs professeurs.

POSTIC, Marcel. La relation éduca¬
tive. 6e ed. augm. Paris : PUF, 1994.
307 p., bibliogr. (18 p.) (Pédagogie
d'aujourd'hui.) «" 23
Les mises à jour dans le texte proviennent de
publications récentes dans les domaines de la
sociologie de l'éducation, de la psychologie
sociale et de la psychanalyse. L'influence des
conceptions nouvelles de l'action pédago¬
gique sur les formes de relation pédagogique
y est présentée ainsi que celle de nouveaux
facteurs sociologiques. Y figure aussi une
étude de la diversification des modes d'ana¬
lyse de l'interaction pédagogique et des rôles
des partenaires. En effet, les modalités
actuelles de fonctionnement de la relation
pédagogique sont affectées par l'évolution
des conditions sociologiques, qui créent de
nouvelles attentes ou provoquent des rup¬
tures, et des conditions pédagogiques, où
l'accent est mis sur le rôle d'acteur de l'élève,
sur la personnalisation de l'action éducative
et sur une concertation des enseignants dans
l'établissement scolaire.

G - SÉMIOLOGIE,
COMMUNICATION,
LINGUISTIQUE ET
ÉDUCATION

Psycholinguistique et
pathologie du langage

L'enfance du langage. Les cahiers de

Fontenay, 1994, n°75. 156 p., tabl.,
fig., bibliogr. dissém. « 15
Au sommaire de ce numéro spécial :

l'enfance du langage ; les capacités linguis¬
tiques du nouveau-né ; remarques sur l'orga¬
nisation de l'activité verbale chez l'enfant ;

dyslexies développementales et apprentis¬
sage de la lecture : le concept de fluence ver¬
bale ; acquérir la lecture sans audition :

l'enfant sourd exposé au langage parlé com¬
plété...
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Les interactions lecture-écriture.
Berne : Peter Lang, 1994. 404 p.,
tabl., bibliogr. dissém. (Explo¬
rations : cours et contributions pour
les sciences de l'éducation.) *" 21
Ce volume propose les actes du colloque
international consacré aux Interactions lec¬

ture-écriture (novembre 1993). Il s'agissait
d'établir un bilan des recherches concernant
les relations et interactions lecture-écriture,
de repérer les nouvelles directions propo¬
sées, de faire le point sur les pratiques
d'enseignement-apprentissage dominantes
ou envisageables. La le partie rassemble des
études qui sont plutôt issues de champs
théoriques externes à la didactique, sur les¬

quels elle s'appuie pour construire ses hypo¬
thèses et ses pratiques : Lire pour écrire à

l'école primaire ? (A.M. Chartier,
J. Hébrard) ; Les écritures entre lecture et
orthographe (J.P. Jaffré) ; Genres et types de
discours (B. Schneuwly) ; Les relations de la

lecture et de l'écriture entre psychologie et
sociologie (N. Robine)... La 2e partie présente
des contributions qui appartiennent au
champ de la didactique, aux théories et aux
pratiques de l'enseignement-apprentissage
du français : Produire des textes pour mieux
comprendre (J. Dolz) ; La notion de genre à

l'articulation de la lecture et de l'écriture
(K. Canvat) ; Lecture-écriture et reformula¬
tions (H. Portine)... L'ouvrage se conclut sur
une synthèse de J. P. Bronckart : Lecture-écri¬
ture, éléments de synthèse et de prospective.

UIAVWWMIIAWIUJUJUW

MALABOU, Catherine. Parler et
lire : aphasie et illettrisme. Lyon :

Voies livres, 1994. 12 p. (Voies
livres; 69.) «®"4
Le déchiffrage des énoncés ne vient pas bou¬
leverser l'ordre de la parole. C'est une lecture
au sens courant ("traduction en clair"). Une
seconde archi-lecture, celle des images plus
que celle de l'ordre syntaxique, procède de
contextualisation (contiguïté, temps) et de
substitution (style lexical, espace). Le rôle de
l'autre et de l'altération, dans l'apprentissage
de la lecture.

POSLANIEC, Christian. Formes,
genres et tons littéraires. Lyon : Voies
livres, 1994. 16 p., bibliogr. (1 p.)
(Voies livres ; 68.) *** 4
Les stéréotypes ou les canons des formes (le
roman, le théâtre, l'album...), des genres
(policier, science-fiction, sentimental...) et des
tons (comique, humoristique, détaché...) litté¬
raires, comme leur transgression, permettent
au lecteur de s'y retrouver, de construire du
sens. Avec quelques mots sur le conte.

Sociolinguistique,
ethnolinguistique

TSCHOUMY, Jacques-André. Les
Européens sont de plus en plus pluri-
lingues. Lyon : Voies livres, 1994.
16 p. (Linguae ; 1.) » 4
En Europe, le nombre de langues enseignées
augmente, l'âge pour les apprendre baisse,
les objectifs sont renouvelés, les méthodes se

diversifient. L'anglais pose un problème. Le
multilinguisme se croise avec les droits du
sol et des personnes, les citoyennetés homo¬
gènes et composées, les majorités et les mino¬
rités. La réponse de la Suisse francophone.

H -BIOLOGIE,
CORPS HUMAIN, SANTÉ,
SEXUALITÉ

CHOQUET, M. ; LEDOUX, S.
Adolescents : enquête nationale. Paris :

INSERM, 1994. 346 p., tabl., fig.
bibliogr. (2 p.) (Analyses et prospec¬
tive.) » 11
En mai 1993, un échantillon national d'élèves
du second degré, tirés au sort (taux de
réponse de 92%), a participé à une enquête
épidémiologique portant sur la santé phy¬
sique, psychologique et sociale. La première
partie de l'ouvrage est consacrée à la descrip¬
tion des adolescents : la situation sociale et
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contextualisation (contiguïté, temps) et de
substitution (style lexical, espace). Le rôle de
l'autre et de l'altération, dans l'apprentissage
de la lecture.

POSLANIEC, Christian. Formes,
genres et tons littéraires. Lyon : Voies
livres, 1994. 16 p., bibliogr. (1 p.)
(Voies livres ; 68.) *** 4
Les stéréotypes ou les canons des formes (le
roman, le théâtre, l'album...), des genres
(policier, science-fiction, sentimental...) et des
tons (comique, humoristique, détaché...) litté¬
raires, comme leur transgression, permettent
au lecteur de s'y retrouver, de construire du
sens. Avec quelques mots sur le conte.

Sociolinguistique,
ethnolinguistique

TSCHOUMY, Jacques-André. Les
Européens sont de plus en plus pluri-
lingues. Lyon : Voies livres, 1994.
16 p. (Linguae ; 1.) » 4
En Europe, le nombre de langues enseignées
augmente, l'âge pour les apprendre baisse,
les objectifs sont renouvelés, les méthodes se

diversifient. L'anglais pose un problème. Le
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sol et des personnes, les citoyennetés homo¬
gènes et composées, les majorités et les mino¬
rités. La réponse de la Suisse francophone.

H -BIOLOGIE,
CORPS HUMAIN, SANTÉ,
SEXUALITÉ

CHOQUET, M. ; LEDOUX, S.
Adolescents : enquête nationale. Paris :

INSERM, 1994. 346 p., tabl., fig.
bibliogr. (2 p.) (Analyses et prospec¬
tive.) » 11
En mai 1993, un échantillon national d'élèves
du second degré, tirés au sort (taux de
réponse de 92%), a participé à une enquête
épidémiologique portant sur la santé phy¬
sique, psychologique et sociale. La première
partie de l'ouvrage est consacrée à la descrip¬
tion des adolescents : la situation sociale et
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scolaire, le mode de vie, la qualité de leur vie
relationnelle (famille, école, pairs), la santé
au quotidien, la prise en charge médicale,
paramédicale, psychologique et sociale, les
interlocuteurs privilégiés, les informations
reçues et/ou souhaitées en matière d'éduca¬
tion et à la santé. La deuxième partie aborde
les troubles de la conduite (consommation
du tabac, d'alcool, de drogue, absentéisme
scolaire, fugue, délits), le mal-être psycholo¬
gique (plaintes somatiques, dépressivité,
conduites boulimiques, usage de médica¬
ments contre la nervosité, l'angoisse ou
l'insomnie), les violences (conduites vio¬
lentes, tentatives de suicide, violences subies
physiques et/ou sexuelles). Quelles diffé¬
rences entre jeunes de banlieue et adoles¬
cents en zone rurale ? Peut-on identifier des
diversités régionales ? Existe-t-il des spécifi¬
cités masculines et féminines ? La famille
joue-t-elle un rôle important ? L'école
influence-t-elle les comportements ? Que
penser des actions de prévention ? Autant de
questions abordées dans la troisième partie
de ce livre, à partir des réponses de 12 391

adolescents à un questionnaire.

Santé, éducation sanitaire

Santé et apprentissages. Paris : La
Documentation française, 1994.
358 p. bibliogr. (13 p.) (En toutes
lettres.) « 23
Cet ouvrage est conçu comme un outil
d'information et réflexion destiné à tous ceux
concernés par la promotion de la santé, de
l'éducation et de l'action sociale. "Il propose
une exploration dialectique et critique des
relations qui s'établissent entre la santé des
enfants et des jeunes d'une part, et leurs
potentialités d'accès aux apprentissages
d'autre part". Cet état des lieux est structuré
en deux parties. 1) Vers un mieux-être pour
mieux apprendre : un développement global
équilibré, terrain favorable aux apprentis¬
sages ; prévention et promotion de la santé
de l'enfant et de la famille ; comment l'école
prend-elle en compte la santé ? 2) La maladie
est-elle une entrave aux apprentissages ?

comprendre les difficultés, conjuguer les
appuis (parents et spécialistes) pour propo¬
ser des réponses adaptées ; prendre en
compte les besoins spécifiques pour prévenir
l'exclusion.

K- POLITIQUE ET
STRUCTURES DE
L'ENSEIGNEMENT

Évaluer l'enseignement : de l'utilité des

indicateurs nationaux. Paris : OCDE,
1994. 410 p., tabl. bibliogr. dis¬
sém. «"22
Ce volume fait le point sur l'état actuel des
connaissances en matière d'organisation, de
développement, de mesure et d'utilisation
des indicateurs internationaux de l'enseigne¬
ment. Les différents thèmes sont regroupés
par chapitres. 1) Le cadre : les indicateurs
internationaux, cadre, élaboration, interpré¬
tation ; structure, interprétation et utilisation
des indicateurs, quelques observations ; le
savoir, l'ignorance et l'utilité épistémolo¬
gique : la construction d'ensembles d'indica¬
teurs... 2) L'élaboration : mise au point et
application des indicateurs ; importance de
l'opinion dans l'analyse du fonctionnement
du système éducatif ; les indicateurs de pro¬
cessus au service de l'amélioration de
l'école... 3) Indicateurs de résultats : mesurer
la réussite scolaire, l'évaluation nationale en
France ; les théories du développement men¬
tal et l'évaluation des résultats de l'enseigne¬
ment ; les résultats de l'enseignement... 4) Les
indicateurs au service de l'action gouverne¬
mentale : indicateurs et transparence au
niveau de l'école et de la classe ; interpréta¬
tion et analyse des indicateurs du coût par
élève dans les comparaisons internationales
des systèmes d'enseignement ; l'usage poli¬
tique des indicateurs.
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Rapport de l'Inspection générale de
l'éducation nationale 1994. Paris : La
Documentation française, 1994.
710 p. «3*23
La le partie du document retrace les "Évolu¬
tions générales", en ce qui concerne deux
points : le fonctionnement du système d'édu¬
cation (l'évaluation des établissements sco¬
laires, la rénovation des SES, les CDI...) et
l'accompagnement des innovations et la pré¬
paration des évolutions (la suppression du
palier d'orientation en 5e, le développement
des formations en alternance, la formation
continue des adultes). La 2e partie est consa¬
crée aux "Études des disciplines et spéciali¬
tés" : langues vivantes, le travail personnel
de l'élève en 3e ; sciences économiques et
sociales, les nouvelles technologies... La 3e
partie s'intéresse aux "Missions à l'étranger",
expertises des systèmes éducatifs.

ammmmimrnmnssm

REYNOLDS, David, ed. ; CUTTANCE,
Peter, ed. School effectiveness :

research, policy and practice. London ;

New York : Cassell, 1992. XI-196 p.,
tabl., bibliogr. dissém.. Index.
(School development series.) « 15
Cet ouvrage passe en revue la littérature
concernant l'amélioration de l'efficacité des
écoles en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et
surtout aux États-Unis où l'on a largement
exploité les savoir-faire des écoles jugées effi¬
caces dans d'autres établissements. Diverses
méthodes d'évaluation de la qualité des
écoles sont examinées à travers plusieurs
enquêtes concrètes qui font apparaître des
différences de résultats scolaires finaux très
sensibles selon les écoles, même en tenant
compte des différences de niveau social et
scolaire de la clientèle de ces écoles, à l'ori¬
gine des différences selon les disciplines
(l'influence sur les mathématiques est plus
forte que sur la langue maternelle), des diffé¬
rences selon le type d'élève (certaines écoles
efficaces pour leurs élèves faibles, désavanta¬
gent leurs meilleurs élèves). Les auteurs de
ces recherches ont contribué au changement,
rapide actuellement, des pratiques scolaires.

Politique de l'enseignement

La qualité de l'enseignement. Paris :

OCDE, 1994. 137 p., bibliogr.
(3 p.) »ar 23
Ce rapport propose les principales conclu¬
sions des études par pays réalisées en 1993,
pour mettre en évidence les facteurs qui
déterminent la qualité de l'enseignement pri¬
maire et secondaire. Sont d'abord resitués le
contexte de ce travail dans l'action de
l'OCDE, son cadre conceptuel, le contexte
dans lequel les témoignages ont été recueillis
(études de cas d'établissements et d'ensei¬
gnants, séminaires d'enseignants, examens
de la formation des enseignants). Puis sont
décrites les compétences et les responsabili¬
tés souhaitées chez un enseignant : aimer les
enfants, donner l'exemple en matière de
conduite morale, bien gérer le groupe, inté¬
grer les nouvelles technologies, échanger des
idées avec d'autres enseignants... A partir
des études de cas, un "éventail" de politiques
est présenté selon quatre grands thèmes (for¬
mation pédagogique initiale, professionnelle,
appréciation du travail des enseignants, délé¬
gation accrue des responsabilités aux écoles).
Les conditions et facteurs qui, au sein des
établissements scolaires, ont une incidence
sur la qualité de l'enseignement sont
exposés : les visions et valeurs, organisation
de l'apprentissage, encadrement...

Rapport 1994 Inspection générale de
l'administration de l'éducation natio¬
nale. Paris : La Documentation fran¬
çaise, 1994. 361 p., schém. « 23
Trois éléments font l'objet de ce rapport. 1)
L'institution cherche à améliorer son effica¬
cité : les traitements et indemnités des per¬
sonnels ; la gestion des examens et concours ;
la politique immobilière des universités... 2)
Le système éducatif s'attache à la qualifica¬
tion des enseignants : les IUFM, deux ans
après ; l'enseignement professionnel, une
nécessaire modernisation ; les CIES. 3)
L'Éducation nationale prépare le devenir de
ses élèves : la politique de la ville ; les élèves
en grande difficulté...
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L - NIVEAUX ET FILIÈRES
D'ENSEIGNEMENT

Élémentaire et préscolaire

PRADEL, Nicole. A l'école à 2 ans,
pourquoi pas ? Paris : Hachette édu¬
cation, 1994. 159 p.,bibliogr. (2 p.)
(Pédagogies pour demain : didac¬
tiques 1er degré.) «*" 4
L'auteur, institutrice à Lyon, décrit ici les
temps forts d'une année scolaire vécue parmi
une trentaine de bébés-écoliers : la communi¬
cation avec les enfants, la séparation précoce
avec le milieu familial, les comportements
des enfants et les réponses de l'adulte (la dis¬
ponibilité, le regard, la voix...), les règles de
vie au niveau de la classe, l'apprentissage, le
passage de la théorie à la pratique, la sociali¬
sation... Elle expose sa démarche en l'illus¬
trant d'un cas pratique : les arts plastiques et
les productions graphiques, et conclut sur un
certain nombre de propositions : accueillir
dans de bonnes conditions, recevoir le taux
d'encadrement, améliorer la qualité de la
relation adulte-enfant, se former en perma¬
nence...

Enseignement technique
et agricole

AGULHON, Catherine ; GONNIN-
BOLO, Annette ; GUILLAUME,
François-Régis. Les changements dans
les lycées techniques et professionnels :

dix établissements en interrogation.
Paris : INRP, 1994. 230 p., bibliogr.
(6 p.) w 11
L'enseignement technique et professionnel
fait face depuis plusieurs décennies à des
changements qui bouleversent les points de
repères institutionnels ou sociaux des acteurs
impliqués. La place de ces enseignements
dans l'ensemble du système éducatif et leur
rapport à la société se modifient continuelle¬
ment. Le mouvement d'unification actuel du

système scolaire, intégrant les enseignements
technique et professionnel, ne risque-t-il pas
d'entraîner la prépondérance du modèle du
lycée d'enseignement général et la déprofes-
sionnalisation de ces enseignements ? Cette
étude porte sur les pratiques, les attitudes et
les représentations des acteurs -enseignants,
chefs de travaux et proviseurs- analysées à

travers dix monographies d'établissements,
six lycées professionnels et quatre lycées
techniques. Elle permet d'approfondir la
compréhension de la spécificité des enseigne¬
ments techniques, de mieux saisir comment
le contexte local et la dimension "établisse¬
ment" structurent les pratiques des acteurs et
contribuent à la construction d'identités.
L'ouvrage met en lumière un certain nombre
de disparités, en particulier un contraste
entre deux fortes minorités d'établissements :

d'une part, des établissements cumulant les
difficultés et vivant quasiment en situation
d'anomie ; d'autre part, des lycées où une
bonne insertion dans le tissu local et des pra¬
tiques innovantes enclenchent une dyna¬
mique positive.

GUÉDEZ, Annie. Compagnonnage et
apprentissage. Paris : PUF, 1994.
195 p., bibliogr. (3 p.) (Sociologie
d'aujourd'hui.) « 11
Le compagnonnage français moderne, né en
1941, compte quelque 20 000 membres répar¬
tis par corps de métiers en trois associations
(l'Association ouvrière des Compagnons du
Tour de France, la Fédération compagnon-
nique du Bâtiment, l'Union compagnonnique
des Devoirs unis). Au terme d'une recherche
par observations et entretiens effectués dans
les maisons de compagnons, l'auteur se livre
à une enquête sociologique qui révèle l'origi¬
nalité d'un modèle d'apprentissage fondé sur
la transmission et l'exemple, et dominé par
un double projet pédagogique et moral.
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des Devoirs unis). Au terme d'une recherche
par observations et entretiens effectués dans
les maisons de compagnons, l'auteur se livre
à une enquête sociologique qui révèle l'origi¬
nalité d'un modèle d'apprentissage fondé sur
la transmission et l'exemple, et dominé par
un double projet pédagogique et moral.
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Enseignement supérieur

La formation polytechnicienne. Paris :

Dunod , 1994. 469 p. Index . « 13
Cette histoire de l'enseignement et de la for¬
mation à l'École polytechnique, depuis sa
création en 1794, est structurée en trois
périodes historiques. 1) Le premier XIXe
siècle (1794-Second Empire). 2) D'une défaite
à l'autre (1870-entre-deux-guerres). 3)
L'époque contemporaine (1945 à nos jours).
Chacune de ces périodes est ainsi structurée :

une synthèse présente l'institution dans la
période et restitue les grands traits du
contexte scientifique, culturel et social. Y sont
analysées les questions relatives à l'esprit
général de la formation et du programme de
l'enseignement, et mis en lumière les posi¬
tions philosophiques des professeurs, les
objectifs assignés à l'institution par la direc¬
tion de l'École et, au-delà, par la société fran¬
çaise. Une série de monographies sur telle ou
telle discipline et des articles de réflexion.
Ainsi pour la période contemporaine, sont
proposées des contributions sur le renouveau
de la recherche à l'École polytechnique, la
chimie dans la première moitié du XXe,
l'enseignement de l'économie, la figure de
"l'officier ingénieur" (1920-1943), la place des
élèves étrangers.

Le coût de l'étudiant de l'Institut natio¬
nal des sciences appliquées de Toulouse.
Grenoble : Presses universitaires de
Grenoble, 1994. 83 p. Á 4
Après une présentation globale, l'analyse des
coûts à l'INSAT décrit le processus de com¬
position des coûts par filière de formation au
travers des différentes structures (services
centraux, centres communs, départements) et
de leurs interrelations. Une synthèse des
résultats, permettant une approche immé¬
diate, est ensuite exposée ; les analyses
détaillées sont placées dans un chapitre de
complément. Les coûts constatés traduisent
en termes financiers les choix d'organisations
administrative et pédagogique de l'établisse¬
ment.

Éducation des adultes,
formation continue

Assemblée Nationale. Formation profes¬
sionnelle : rapport de la commission
d'enquête sur l'utilisation des fonds
affectés à la formation professionnelle.
1 : rapport. 2 : auditions. Paris :

Journal officiel, 1994 : 2 vol. 205 +
294 p. (Documents d'information de
l'Assemblée Nationale : rapport ;

1241) » 23
Devant l'inadéquation entre les efforts
consentis pour la formation professionnelle
et la faiblesse des résultats obtenus,
l'Assemblée Nationale décidait la création
d'une commission d'enquête sur la nature et
l'utilisation des fonds affectés à la formation
professionnelle. Pour mener à bien cette
tâche, 24 auditions de représentants d'admi¬
nistrations ou d'établissements publics, de
représentants des partenaires sociaux et de
personnalités qualifiées dans ce domaine ont
été réalisées. Parallèlement, un questionnaire
a été adressé aux organismes collecteurs de
fonds et à des organismes dispensateurs de
formation. Ce rapport présentant les résultats
du contrôle effectué et des opinions
recueillies, dégage un constat clair et les
grandes lignes d'une réforme de la formation
professionnelle.

PRÉVOST, Hervé. L'individualisation
de la formation : autonomie et/ou socia¬

lisation. Lyon : Chronique sociale,
1994. 178 p., tabl. bibliogr. (5 p.)
(Pédagogie formation ; l'essentiel.)
«r 23
Pour répondre à de nouvelles nécessités de la
formation des adultes, différentes démarches
d'individualisation apparaissent. Plus qu'un
moyen, elles correspondent pour l'auteur à

une stratégie pédagogique visant l'autonomi-
sation et la socialisation des individus dans
une interaction reconnue entre l'institution et
les apprenants. Après avoir distingué les
formes et les finalités de l'individualisation
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pour lever l'ambivalence du terme, l'auteur
examine trois modes pédagogiques : l'ensei¬
gnement programmé, la formation modu¬
laire et la formation individualisée. Cette
analyse lui permet de différencier autoforma¬
tion et individualisation et d'établir les avan¬
tages et les limites de ces deux démarches,
comme mode d'intervention possible pour
effectuer un cheminement vers l'autonomie.
La difficulté réside dans la faculté de perce¬
voir ce qui favorise l'autonomisation et de
définir une stratégie accompagnant l'action
des formateurs.

M -PERSONNELS
DE L'ÉDUCATION

Les enseignants

GAUTHIER, Guy. Un village, deux
écoles : mémoire d'un paléolaïque.
Condé-sur-Noireau : Arléa-Corlet,
1994. 247 p. (Panoramiques.) «" 61
Dans les années 50, l'auteur (et sa femme)
ont été nommés instituteurs successivement
dans deux petits villages en milieu rural. A
travers l'évolution de la société, des mentali¬
tés, il dresse un tableau de l'école laïque, où
les filles fréquentent l'école laïque, où
s'exerce un "subtil partage de territoire entre
la République et l'Église", mais aussi d'une
société où apparaissent le cinéma, les loisirs
et où les filles et les garçons quittent progres¬
sivement la campagne pour aller travailler à

la ville.

KHERROUBI, Martine. Les institu¬
teurs mobilisés professionnellement :

une analyse sociologique. Paris :

Université de Paris V, 1994. 495 p.,
tabl., bibliogr. (21 p.) w 11
Qui sont à notre époque ces instituteurs et
institutrices que l'auteur se propose de défi¬
nir comme mobilisés professionnellement ?

Comment ces derniers perçoivent-ils leur
métier, comment s'inscrivent-ils dans l'his¬
toire et les valeurs de leur groupe profession

nel, comment s'approprient-ils la question de
la satisfaction professionnelle et définissent-
ils leur rapport au travail ? Telles sont les
questions auxquelles l'auteur tente de
répondre dans ce travail, qui repose sur une
série de 42 entretiens approfondis auprès
d'enseignants d'écoles élémentaires du Val-
de-Marne. Sept grands chapitres le compo¬
sent : Les sources de l'ethos professionnel
dans le milieu d'origine ; Mobilisation pro¬
fessionnelle et rapport aux organisations pro¬
fessionnelles collectives ; Satisfaits de leur
métier ; Au nom du plaisir ; L'autonomie au
travail ; Indépendance et hiérarchie; Métier
d'instituteur et "enfant-client"; Projets de vie
et engagement professionnel. Quelques
résultats : le refus d'une prescription d'enga¬
gement professionnel qui resterait extérieure
à l'expérience du travail. Un autre rapport au
temps : c'est un métier que les enseignants
vivent intensément dans le présent. Ils ont,
dans leur pratique quotidienne, une véritable
autonomie. C'est la génération d'après mai
1968 qui s'affirme la plus porteuse d'un
mode de réappropriation positive du métier.
La construction de l'identité sociale et profes¬
sionnelle passe par la participation au monde
du travail. Un élément important : la place
centrale accordée à l'enfant dans l'investisse¬
ment de ces enseignants.

TRINH, Tuyet. Le mitan de la vie et de

la vie professionnelle d'enseignants.
Montréal : Université de Montréal,
1994. 183 p., tabl., bibliogr. (4 p.)
(Publications de la faculté des
sciences de l'éducation : rapports de
recherche.) «"11
Ce travail de recherche est basé sur des
enquêtes effectuées auprès de quelques
groupes d'enseignants de commissions sco¬

laires et d'écoles privées de la région de
Montréal. Dans la le partie du document,
après avoir tracé l'évolution démographique
du personnel enseignant des commissions
scolaires du Québec, une synthèse théorique
du concept "mitan de la vie" est présentée en
situant cette période dans une perspective de
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cycle de vie et de développement général de
la personne. Les phénomènes propres à cette
étape de vie sont décrits à travers huit
dimensions : le sens du temps ; le bilan ; la
maturité ; les problèmes ; la générativité ; la

profession ; la société ; les relations. Dans la
deuxième partie, l'analyse des fréquences
des réponses permet de comprendre de
quelle façon les enseignants vivent cette
phase du mitan autant dans leur vie person¬

nelle que professionnelle, si l'âge ou le sexe

de la personne ont quelqu' influence sur cette
façon de la vivre et enfin, si cette façon de
vivre le mitan a des incidences sur leur moti¬
vation et leur satisfaction au travail.

Formation des enseignants et
des formateurs

BROOKS, Greg ; GORMAN, Tom ;

TATE, Alison ; What teachers in trai¬

ning are taught about reading : the
working papers. Slough : NFER, 1992.

VIII-109 p., tabl. bibliogr. (3 p.) «- 11
Le centre de recherche sur le langage et la
communication, intégré à la Fondation natio¬
nale de la recherche pédagogique, a mené
une recherche pendant sept mois sur la pré¬

paration des élèves-maîtres à l'enseignement
de la lecture, dont cet ouvrage rend compte.
G. Brooks présente le questionnaire qui a été
envoyé aux institutions de formation péda¬

gogique afin de connaître les qualifications et

les procédures d'enseignement des forma¬
teurs. A. Taie analyse le contenu des listes
d'ouvrages de référence proposés par les for¬

mateurs, l'évolution des sélections.
T. Gorman décrit le questionnaire et com¬
mente les réponses des étudiants diplômés.
Ce questionnaire permet de connaître l'éva¬
luation que ces élèves maîtres font de leur
maîtrise de la pédagogie du langage et de
leur expérience pratique acquise pendant
leur scolarité.

Feu les écoles normales (et les IUFM ?)

Paris : L'Harmattan, 1994. 445 p.
srl5
Ce document qui se présente comme une
suite de contributions organisées, est un
bilan des Écoles Normales, de leur création
en 1794, jusqu'à la création des IUFM. Cinq
étapes sont distinguées. 1) De la préhistoire
(1794-1846 ; contributions de J. George,
G. Vincent...). 2) Défense et illustration (de
Jules Ferry à nos jours ; J. Vial, J. Freyssinet-
Dominjon). 3) Institution, lutte et mouve¬
ment (G. Guihaumé, D. Karnaouch).
4) L'école post-normale (les textes officiels,
1979-1986 ; l'entrée dans le corps ; la forma¬
tion continue...; H. Peyronie, M. Lecointe...).
5) Vers une prospective (la mise en place de
l'IUFM ; D. Zay, P. Boumard, R. Sirota,
M. Métoudi, F. Cros...).

La formation des maîtres : pour une
pédagogie de l'autonomie. Montréal :

Université de Montréal, 1993. 296 p.
bibliogr. dissém. (Publications de la
faculté des sciences de l'éducation :

actes de colloque.) *& 15
Il s'agit là des actes d'un colloque en l'hom¬
mage de deux chercheurs (A. et B. Lefebvre).
Les contributions rendent compte de leurs
deux domaines de recherche. Pour le pre¬
mier, la pédagogie de l'autonomie appliquée
à diverses disciplines : les arts, la muséologie,
la documentation, l'histoire et les sciences
humaines. Pour le deuxième, la formation
des enseignants : la diversification de la for¬
mation des maîtres, les recherches en forma¬
tion des maîtres, les fondements de la
formation des maîtres.

LEPRI, Jean-Pierre. Former des ensei¬

gnants ? Lyon : Voies livres, 1994.
20 p. (Se former + ; 44.) « 4
La formation des enseignants sous-tend-for-
mer-quelqu'un (le formant) -à se développer
vers quelque chose-pour quelque chose-
d'une certaine manière-dans un temps
donné.
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PERRENOUD, Philippe. La forma¬
tion des enseignants entre théorie et
pratique. Paris : L'Harmattan, 1994.
254 p. bibliogr. (19 p.) (Savoir et for¬
mation.) » 15
Cet ouvrage reprend des textes déjà publiés
de l'auteur, dont il trace le fil rouge conduc¬
teur : on ne peut penser la formation des
enseignants qu'en pensant et repensant la
réalité des pratiques pédagogiques et du
fonctionnement des établissements et des
systèmes éducatifs. Neuf textes composent ce
document, parmi lesquels : la pratique péda¬
gogique entre l'improvisation réglée et le bri¬
colage ; la formation des maîtres ou l'illusion
du deus ex machina ; pratiques pédago¬
giques et métier d'enseignant : trois facettes ;

formation des maîtres et recherche en éduca¬
tion : apports respectifs ; formation initiale
des maîtres et professionnalisation du
métier...

Les personnels
non-enseignants

PETIT, Henri. L'agent spécialisé à

l'école maternelle (ASEM) : un person¬
nage méconnu mais fondamental dans
la vie et l'éducation première de
l'enfant. Paris : ESF, 1994. 121 p.
bibliogr. (3 p.) (La vie de l'enfant.)
03- 11
Pour beaucoup, l'institutrice instruit et
éduque, l'ASEM (Agent Spécialisé à l'École
Maternelle, ex-femme de service) nettoie ; or
celle-ci est en position de proximité et
d'échange avec l'enfant, elle constitue pour
lui une référence majeure. L'auteur veut ici
réhabiliter le rôle et l'importance de l'ASEM.
Une le partie retrace l'historique de cette
profession : la naissance de l'institution
(Oberlin, Cochin...) ; les différents textes qui
de 1829 à nos jours permettent de retracer le
parcours de ce "partenaire" de l'école ;

l'ASEM dans les écrits des responsables édu¬
catifs (L. Dès ; P. Kergomard). Dans une 2e
partie, il met l'accent sur la fonction de relais

qu'assure l'ASEM entre la mère (garante de
la sécurité de son enfant, le faisant accéder à

la parole et au langage et à une compréhen¬
sion progressive du monde) et l'école.
L'ASEM est l'une des figures recherchées par
l'enfant pour y attacher sa sécurité et elle
guide l'action nécessitée par le besoin de se
conformer à la règle sociale de la commu¬
nauté. Elle contribue au maternel, et à bien
des égards, c'est ce matemel-là qui fait "la
maternelle".

Les formateurs
et les éducateurs

Les métiers de la formation : contribu¬
tions de la recherche, état des pratiques
et étude bibliographique. Paris : La
Documentation française, 1994.
319 p., bibliogr. dissém. (Recherche
en formation continue.) «* 23
Les métiers de la formation ont beaucoup
évolué ces vingt dernières années. Ces trans¬
formations se révèlent dans la diversité des
activités professionnelles, dans l'organisation
juridique de la profession. Fruit de la collabo¬
ration entre professionnels de l'information
et praticiens de la formation, cet ouvrage
propose une lecture commentée des princi¬
pales références bibliographiques qui bali¬
sent le champ de la formation depuis 1971.
Les contributions des différents auteurs
offrent une analyse transversale des travaux
et prennent en compte l'extrême diversité
des terrains auxquels la formation des
adultes se réfère. Cinq parties : Contexte
d'émergence des métiers de la formation ;

Vers une professionnalisation ? ; Démarches,
méthodes et outils au service des forma¬
teurs ; Approche catégorielle et cadre institu¬
tionnel ; Références européennes.
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N - ORIENTATION, EMPLOI

Orientation scolaire et
professionnelle

École et industrie. A propos d'orienta¬
tion : les collégiens peuvent-ils se
découvrir un avenir professionnel ?

Rennes : Université Rennes 2, 1994.
305 p. bibliogr. dissém. «s* 15
L'université d'été à Saint-Malo a réuni des
personnels de l'éducation, des professionnels
de la recherche et de l'industrie, spécialistes
des relations formation-emploi autour des
rapports entre l'école et l'industrie et sur la
question de l'orientation des collégiens. Ils
ont échangé et débattu du partenariat école-
entreprise ; des liens entre diplômes,
emplois, carrières ; de l'évolution des poli¬
tiques et pratiques de l'orientation en France,
de la socialisation de la jeunesse, des repré¬
sentations des enseignants et des familles-
Cette rencontre devait offrir un cadre
conceptuel qui facilite les interprétations, la
mise en perspective de l'orientation dans son
environnement économique et culturel, au-
delà des simples descriptions.

DANVERS, Francis. Qu'est-ce que
l'orientation ? Lyon : Voies livres,
1994. 24 p. bibliogr. (2 p.) (Se
former + ; 42.) «sr 4
Les prémisses de l'orientation profession¬
nelle ; le concept d'orientation ; la période de
l'orientation professionnelle proprement
dite ; sa phase de scolarisation au cours des
années soixante, soixante-dix, la manière
dont elle est problématisée de nos jours.

Emploi

Apprentis et élèves de lycées d'ensei¬
gnement professionnel : l'insertion dans
les entreprises. Marseille : CEREQ,
1994. 101 p., tabl., graph, bibliogr.
(2 p.) (Synthèse ; 93.) "sr n
Cette étude a pour objectif de comparer
l'insertion professionnelle des apprentis et

celle des élèves de lycées professionnels.
Laissant de côté la position des uns et des
autres sur le marché du travail, l'enquête ne
s'intéresse qu'à l'insertion dans l'emploi :

quels types d'emploi occupent ces deux
populations ? Dans quels types d'entreprises
et quels secteurs d'activité s'insèrent appren¬
tis et élèves de lycée d'enseignement profes¬
sionnel ? Existe-t-il une concurrence entre
eux ?

ARNAUD, Margot. Le défi des bon¬

nets d'âne : jeunes, ils réussissent sans
diplômes. Paris : Anne Carrière, 1994.
217 p. (Du côté de la vie.) «^ 4
Partant à l'encontre des statistiques et des
rumeurs pessimistes qui veulent que les non-
bacheliers s'intègrent difficilement dans le
monde du travail, Margot Arnaud a rencon¬
tré des jeunes qui ont "réussi". Leurs points
communs : ils ont moins de trente ans, ils
sont non-bacheliers et satisfaits de l'activité
professionnelle qu'ils exercent. Parmi une
vingtaine de témoignages, on découvre par
exemple : un travailleur acrobatique, une
hôtesse de l'air, un professeur de tennis, un
maquettiste PAO, un directeur d'entreprise
d'insertion. Ils parlent à cur ouvert de leur
scolarité, leurs rapports avec les enseignants,
leur famille. Tous ont exprimé un désir pré¬
coce d'autonomie.
«ftWWWWMMWHH

GALINON-MÉLÉNEC, Béatrice. De
la formation à l'emploi, le rôle de la
communication. Pau : Publications de
l'Université de Pau, 1994. 256 p.,
tabl. bibliogr. (9 p.) « 23
Lorsqu'elles recrutent, les petites et
moyennes entreprises recherchent des candi¬
dats qui font preuve de capacités d'adapta¬
tion, d'autonomie, d'initiative et de
créativité. Comment communiquer ces com¬
pétences dans le cadre d'une formation ini¬
tiale ou continue ? Telle est la question qui se
pose alors au formateur ou à celui qui a en
charge l'adéquation formation-emploi. Après
un rappel du cadre théorique des sciences de
l'information et de la communication et des
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travaux d'économistes et de sociologues sur
les comportements en matière de choix édu¬
catifs, l'auteur analyse une expérience menée
sur deux groupes en formation et met en évi¬
dence le lien entre les conditions de forma¬
tion, l'évolution de la représentation de la
réalité économique des formés et les compor¬
tements.

O- VIE ET MILIEU
SCOLAIRES

L'environnement pédagogique

L'aménagement des rythmes de vie des

enfants. Paris : La Documentation
française, 1994. 264 p., tabl., graph.
«11
La politique d'aménagement du temps de
l'enfant constitue l'un des cinq thèmes rete¬

nus en 1990 par le Comité interministériel de
l'évaluation pour faire l'objet d'une évalua¬
tion. Après un rappel historique des poli¬
tiques (depuis 1985) concernant
l'organisation du temps à l'école et l'aména¬
gement des rythmes de vie de l'enfant
(LARVE, avec notamment en 1987, les
contrats bleus), les auteurs du rapport décri¬
vent la démarche méthodologique appliquée
par l'instance d'évaluation pour mener à

bien cette évaluation. Cinq sites ont été rete¬

nus présentant des différences économiques,
géographiques, sociales. Ils présentent les
effets de l'ARVE sur l'enfant, l'école et les
enseignants, sur l'articulation entre les amé¬

nagements du temps et les activités propo¬
sées par les contrats d'aménagement du
temps de l'enfant, sur les aménagements du
temps, les partenariats, les financements et
les coûts de l'ARVE. Un bilan global de
l'opération est dressé et une liste de dix
recommandations proposée : définition des
termes temps scolaire, périscolaire, extra-sco¬
laire ; extension de cette politique à l'ensei¬
gnement secondaire ; aider les enfants à la
gestion du temps, nécessaire réorientation de
la politique conduite...

BENTEUX, Francis. Les actions de
qualification par alternance. Paris :

Eska, 1994. 159 p., tabl. bibliogr.
(10 p.) (Garf.) ** 23
Devant l'impossibilité pour un nombre crois¬
sant de personnes en âge de travailler
d'occuper aujourd'hui un emploi, des
mesures sont prises pour accroître le niveau
de l'emploi. Deux axes prioritaires condui¬
sent en France la politique de l'emploi : les
accords de réduction-organisation du temps
de travail et les initiatives locales de dévelop¬
pement. Les actions de qualification par
alternance constituent une troisième voie
proposée et explorée par l'auteur de cet
ouvrage. Prenant comme support l'opération
"Nouvelles qualifications", il rend compte
des objectifs, de la problématique et de la
démarche de ces actions dont les bénéfi¬
ciaires sont les exclus de l'emploi : sur
quelles forces et quels arguments la diffusion
des actions de qualification peut-elle
s'appuyer ? la réponse est esquissée dans la
seconde partie de l'ouvrage. A partir de
l'exemple d'un projet de requalification
d'agents de service, l'auteur examine les
retombées économiques et sociales d'une
action de qualification par alternance.

BRIZARD, Agnès ; DESCLAUX,
Agnès ; SALVA, Danièle. La semaine
de 4 jours de classe. Vanves :

Ministère de l'éducation nationale,
1994. 26 p., tabl. (Les dossiers
d'Éducation et formations ; 37.) «"23
Ce dossier est consacré à l'évaluation de la
semaine de 4 jours. Il rassemble quelques
conclusions générales tirées des deux études
menées par la Direction de l'évaluation et de
la prospective depuis 1992. Plus précisément,
après une présentation générale du dispositif
et un résumé des conclusions, le dossier est
constitué de trois parties : la première pré¬
sente la population scolaire ayant adopté
cette organisation ; la seconde est consacrée à

l'opinion des parents et enseignants sur la
semaine de 4 jours ; la troisième analyse les
effets de cette organisation hebdomadaire
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sur les connaissances des élèves en français
et mathématiques, au début du CE2 et de la
6e. Quelques conclusions : un dispositif qui
touche plus de 15% de la population scolaire
en CE2 ; une organisation qui satisfait
parents d'élèves et enseignants ; des effets
bénéfiques limités ; pas d'effets significatifs
sur les acquis en français et en mathéma¬
tiques.

CLÉNET, Jean ; GÉRARD,
Christian. Partenariat et alternance en

éducation : des pratiques à construire.
Paris : L'Harmattan, 1994. 184 p.
bibliogr. (5 p) (Alternances et déve¬
loppements.) «* 23
"Le pouvoir de former doit être partagé". Sur
ce postulat de départ, des acteurs de la for¬
mation en alternance rendent compte de
leurs pratiques de recherche de partenariat et
proposent une stratégie et une ingénierie du
partenariat. Trois parties structurent
l'ouvrage : la première fait le point sur le
contexte actuel de la formation et l'émer¬
gence de nouvelles conceptions en rapport
avec le partenariat, la seconde fait place aux
formateurs qui se livrent à une autobiogra¬
phie de leurs pratiques partenariales, la troi¬
sième enfin traite des instances, des
organisations et de leur impact sur le parte¬
nariat dans le cadre des formations en alter-

MICHEL, Yves. Pédagogie de
l'alternance. 1 : présentation et
recommandations. Liaisons pédago¬
giques, 1994 n°12, 77 p. «^4
S'inscrivant dans le cadre des réflexions en
cours sur la pédagogie de l'alternance, cette
contribution a pour objectif d'énoncer les
conditions d'une formation professionnelle
par alternance. A l'issue d'une analyse des
pratiques observées dans les établissements
de formation et dans le milieu professionnel,
les principes pédagogiques essentiels en
alternance sont rappelés : privilégier
l'approche inductive-déductive, organiser la

formation sur les compétences, construire
une stratégie globale de formation qui mette
en interactivité les temps en entreprise et en
établissement de formation ; développer un
système relationnel permanent, adapter les
cours à l'alternance, former les tuteurs et les
enseignants.

P- MÉTHODES
D'ENSEIGNEMENT ET
ÉVALUATION

Pédagogie

BEAUTÉ, Jean. Les courants de la
pédagogie contemporaine. Namur :

Erasme & Lyon : Chronique sociale,
1994. 184 p. bibliogr. dissém. Index.
(Pédagogie/Formation : l'essentiel.)
ns- 4

L'auteur propose d'abord une définition, une
"clarification" de quelques concepts clés
(didactique, pédagogie, apprentissage...) et
présente, brièvement, les "pionniers" qui ont
marqué la pensée pédagogique à la fin du
19e et au début du 20e : Dewey, Montessori,
le plan Dalton... Il met ensuite l'accent sur les
réponses des pédagogies contemporaines à

des problèmes tels que la relation maître-
élève, la motivation, le travail par objectifs, la
pédagogie différenciée, la vie mentale, l'éva¬
luation, le retour de l'éthique, l'éloge de
l'éclectisme.

La pédagogie Freinet : mises à jour et
perspectives. Bordeaux : Presses uni¬
versitaires de Bordeaux, 1994. 447 p.
bibliogr. dissém. «" 14
Cet ouvrage propose les communications
présentées lors d'un colloque (octobre 1990)
qui réunissait praticiens, chercheurs et uni¬
versitaires français et étrangers. Après une
série de contributions (G. Avanzini,
D. Hameline, E. Debarbieux, N. Charbonnel,
F. Basterot, M. Barré), les communications
sont regroupées selon les thèmes suivants :
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tiques.

CLÉNET, Jean ; GÉRARD,
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éducation : des pratiques à construire.
Paris : L'Harmattan, 1994. 184 p.
bibliogr. (5 p) (Alternances et déve¬
loppements.) «* 23
"Le pouvoir de former doit être partagé". Sur
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MICHEL, Yves. Pédagogie de
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giques, 1994 n°12, 77 p. «^4
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formation sur les compétences, construire
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système relationnel permanent, adapter les
cours à l'alternance, former les tuteurs et les
enseignants.

P- MÉTHODES
D'ENSEIGNEMENT ET
ÉVALUATION

Pédagogie

BEAUTÉ, Jean. Les courants de la
pédagogie contemporaine. Namur :

Erasme & Lyon : Chronique sociale,
1994. 184 p. bibliogr. dissém. Index.
(Pédagogie/Formation : l'essentiel.)
ns- 4

L'auteur propose d'abord une définition, une
"clarification" de quelques concepts clés
(didactique, pédagogie, apprentissage...) et
présente, brièvement, les "pionniers" qui ont
marqué la pensée pédagogique à la fin du
19e et au début du 20e : Dewey, Montessori,
le plan Dalton... Il met ensuite l'accent sur les
réponses des pédagogies contemporaines à

des problèmes tels que la relation maître-
élève, la motivation, le travail par objectifs, la
pédagogie différenciée, la vie mentale, l'éva¬
luation, le retour de l'éthique, l'éloge de
l'éclectisme.

La pédagogie Freinet : mises à jour et
perspectives. Bordeaux : Presses uni¬
versitaires de Bordeaux, 1994. 447 p.
bibliogr. dissém. «" 14
Cet ouvrage propose les communications
présentées lors d'un colloque (octobre 1990)
qui réunissait praticiens, chercheurs et uni¬
versitaires français et étrangers. Après une
série de contributions (G. Avanzini,
D. Hameline, E. Debarbieux, N. Charbonnel,
F. Basterot, M. Barré), les communications
sont regroupées selon les thèmes suivants :
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Démarches d'apprentissage ; Politique et his¬

toire ; La langue, l'écrit, les technologies.
Pédagogie Freinet, pédagogie internationale.
La pédagogie Freinet dans la cité ?

La transposition didactique à l'épreuve.
Grenoble : La Pensée sauvage, 1994.
180 p., tabl., bibliogr. dissém.
(Travaux et thèses de didactique.)
«15

Ce document est le résultat de l'activité d'un
groupe de travail du groupement de
recherche en didactique et acquisition des
connaissances scientifiques du CNRS. Il
s'agissait d'approfondir la notion de transpo¬
sition didactique, révélée au public par Y.
Chevallard, en 1985. Ces travaux ont abouti à

la rédaction de cinq études : Quelques condi¬
tions d'évolution d'un objet d'enseignement
en physique : l'exemple des circuits élec¬
triques (S. Johsua) ; Modélisation d'un
"savoir de référence" en transposition didac¬
tique dans la formation de professionnels de
haut niveau 0- Rogalski, R. Samurçay) ; Un
analyseur pour la transposition didactique
entre pratiques de références et activités sco¬

laires (A. Durey, J.L. Martinand) ; Analyse de
projets d'enseignement issus de recherches
en didactique (A. Tiberghien, G. Arsac, M.
Méheut) ; Les processus de transposition
didactique et leur théorisation
(Y. Chevallard).

LIEBCHNER, Joachim. A child's
work : freedom and guidance in
Froebel's educational theory and prac¬

tice. Cambridge : Lutterworth, 1992.

XV-153 p. bibliogr. (5 p.) « 13
L'auteur décrit la vie et la philosophie du
grand pédagogue Froebel, créateur des
Kindergarten et fondateur de la première
École Normale féminine en Allemagne. Il
évoque les influences de philosophes, d'édu¬
cateurs (Rousseau, M. Montessori...) qui ont
orienté ses innovations concernant l'éduca¬
tion des très jeunes enfants. L'idée d'utiliser
la créativité exprimée dans les jeux indivi

duels de l'enfant à des fins pédagogiques est
une conception maîtresse de Froebel. Celui-ci
a élaboré des jouets instruments permettant à

l'enfant d'âge pré-scolaire d'apprendre en
agissant, promu les activités physiques
ludiques qui favorisent l'autonomisation de
l'enfant et fait composer des chansons enfan¬
tines illustrées et accompagnées d'exercices
adaptés, qui aident la mère dans son rôle de
première éducatrice.

Organisation pédagogique

BOCQUET, Jacques. La scolarisation
des enfants d'immigrés. Paris : Journal
officiel, 1994. 104 p. « 23
Dans une première partie, l'auteur présente
un tableau de l'immigration (flux migra¬
toires) et de ses conséquences sur la scolari¬
sation en France et en Europe (Allemagne,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède). La 2e
partie est axée sur les enfants d'immigrés
dans l'école : répartition par cycles, nationa¬
lité, évaluation des cursus scolaires, objectifs
éducatifs pour favoriser l'intégration,
réponses apportées en périphérie et hors de
l'école. L'accent est mis sur la cas de la
Guyane. Des propositions pour une
meilleure intégration sont présentées dans la
3e partie : traiter le problème spécifique des
primo-arrivants (repenser les modalités du
regroupement familial, recadrer les classes
d'accueil) ; favoriser l'intégration par l'école
(réformer les ELCO ; faciliter la liaison école-
famille ; renforcer les missions des ZEP).

Étude sur le fonctionnement des écoles

et sur les pratiques des enseignants.
Vanves : Ministère de l'éducation
nationale, 1994. 46 p., ann., tabl.
(Les dossiers d'Éducation et forma¬
tions ; 45.) . « 23
Deux ans après la mise en place de la nou¬
velle politique pour l'école, la DEP s'est vu
confier le soin de procéder à l'évaluation des
effets induits par ces nouvelles mesures. Un
recueil de données à été constitué (échan-
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tillon d'établissements, questionnaires adres¬
sés aux enseignants, au directeur, à 1TEN de
la circonscription, aux parents délégués au
conseil d'école). Les résultats sont ici présen¬
tés : tout d'abord les modifications de fonc¬
tionnement renforcées par cette nouvelle
politique : évolution des pratiques pédago¬
giques, des modalités d'évaluation des
élèves, éclatement (relatif) du cadre de la
classe traditionnelle. Cette évolution se fait
autour de deux pôles : le projet d'école, le
conseil des maîtres de cycle, auxquels il
convient d'ajouter le livret scolaire. Quel
bilan peut-on en tirer ? Les pratiques péda¬
gogiques ont effectivement progressé :

décloisonnement des classes, échange de ser¬

vices entre maîtres, travail en groupe des
élèves... Les projets d'école doivent consti¬
tuer le cadre propice au développement des
initiatives des équipes pédagogiques ; de
nouveaux programmes doivent être élaborés,
mis en cohérence avec les cycles ; l'aide au
travail personnel dans le cadre d'études diri¬
gées doit être assurée chaque jour par les
enseignants. Le livret scolaire satisfait globa¬
lement les différents utilisateurs.

Méthodes d'enseignement et
méthodes de travail

Aider à apprendre : quelles stratégies ?

Lille : CRDP, 1994. 411 p., bibliogr.
(3 p.) 23
"Être présent à côté des élèves dans l'accom¬
pagnement de leurs apprentissages, interve¬
nir pour étayer, relancer, prendre en charge
une partie de la tâche sans faire le travail à

leur place, inventer des situations stimu¬
lantes pour la curiosité et la créativité, loin
des dispositifs fades, des pédagogies sans
surprises". Tels sont les objectifs des ensei¬
gnants qui ont réuni dans cet ouvrage, des
témoignages, des réflexions, des exemples
concrets de pratiques (collège-lycée) pour
redonner aux enseignants le plaisir d'ensei¬
gner, aux élèves le plaisir d'apprendre. Les
enseignants exposent tout d'abord leurs
convictions, leurs choix, le modèle qui leur a

servi de référence. Puis est présentée une
série de monographies, reflet du travail au
quotidien, dans des situations de classes
réelles : la construction d'un schéma de syn¬
thèse en biologie, en seconde ; une stratégie
d'apprentissage personnelle et efficace en
version latine en 4e ; classe de français (6e),
comment enrichir les écrits de type récit...
Des fiches-outils sont proposées, comme aide
à la mise en place d'une stratégie. Chacun de
ces outils est accompagné d'une description
et d'un commentaire (en termes d'observa¬
tion et de stratégie d'apprentissage), classé
selon le support (tableau noir, écrits d'élèves)
ou le modèle (accompagnement des straté¬
gies-élèves, aide à l'anticipation...).

LA GARANDERIE, Antoine de.
Une pédagogie de l'entraide. 2e ed.
Lyon : Chronique sociale &
Bruxelles : Vie ouvrière, 1994. 103 p.
(Pédagogie/Formation : l'essentiel.)
bs"4

La première édition d'"Une pédagogie de
l'entraide" remonte à plus de vingt ans. Dans
cette nouvelle édition, l'auteur précise qu'il
n'y a pas contradiction entre les propositions
pédagogiques considérant l'élève dans son
individualité (exposées notamment dans
"Les profils pédagogiques"), et la "pédago¬
gie de l'entraide" qui rend les élèves soli¬
daires et les motive mieux que la
concurrence. Cette "relation entre les
consciences qui est l'âme de la vie pédago¬
gique" est présentée suivant quatre cha¬
pitres. Le premier analyse l'origine sociale de
l'acte de réflexion d'un point de vue philoso¬
phique. Le second présente les outils que
sont la réflexion, la mémoire, l'attention. Le
troisième est consacré aux différentes formes
de groupes pédagogiques. Le quatrième
montre que la pédagogie de l'entraide est
fondée sur une morale de la participation, et
que celle-ci peut se développer à partir des
structures de l'école et des courants qui ins¬

pirent les réformes.
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pirent les réformes.
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LARUE, Robert. Le travail personnel
des élèves en dehors de la classe. Paris :

IGEN, 1994 . 131 p « 23
Le travail personnel des élèves redevient un
sujet de préoccupations, il est l'objet d'opi¬
nions contrastées et offre une image incer¬
taine, il est reconnu comme facteur de
réussite. L'enjeu est d'importance et les
auteurs ont souhaité faire le point sur la
question posée à l'IGEN. 2 000 élèves de col¬
lèges et lycées ont été interrogés. Les auteurs
précisent d'abord les références réglemen¬
taires qui régissent aujourd'hui ce travail
(circulaires de 1952, 1961)) et s'intéressent
aux élèves : comment jugent-ils le travail qui
leur est donné ? combien de temps y consa¬
crent-ils ? reçoivent-ils une aide familiale ?

Ce terme recouvre plusieurs réalités : les
leçons, les devoirs, les exercices ; le volume
demandé varie suivant les disciplines, leurs
évaluations sont très disparates. Il trouve son
sens dans la classe : c'est là qu'il se prépare,
se donne, se corrige, mais trop souvent les
consignes en sont données dans des condi¬
tions peu satisfaisantes, préparant peu les
élèves à une formation aux méthodes de tra¬
vail personnel. Des aides diverses, hors de la
classe ou de l'établissement, existent : le CDI,
le CPE, les études, l'accompagnement sco¬
laire... Cette formation au travail personnel
passe par une formation des enseignants
(absente du plan national formation). Vingt-
huit propositions sont formulées en conclu¬
sion (à plusieurs niveaux) pour tenter de
répondre aux différentes disparités touchant
le travail hors de la classe, sources d'inégali¬
tés. (Document non commercialisé).

Curriculum et programmes
d'enseignement

Qu'est-ce qu'un programme d'ensei¬
gnement ? Paris : CNDP ; Hachette
éducation, 1994. 172 p. bibliogr. dis¬
sém. (Ressources formation : enjeu
du système éducatif.) «* 4
Prescriptifs et nationaux, les programmes
d'enseignement contribuent à forger l'unité
et la grande centralisation du système sco

laire français. Quelles sont les "identités dis¬
ciplinaires" qui les inspirent ? L'analyse de
l'institution des programmes officiels en
lettres, travail manuel, langues vivantes
étrangères, sciences économiques et sociales
met en relief la complexité de la relation de
cause à effet entre un programme et "sa" dis¬
cipline. La deuxième grande question est
celle des finalités de l'enseignement des dis¬
ciplines qui font l'objet de programmes offi¬
ciels. Quatre situations exemplaires
permettent d'étudier cette question : celles de
la philosophie, de l'histoire, des mathéma¬
tiques, des sciences expérimentales. Un troi¬
sième grand chapitre traite la problématique
juridique et pédagogique générale, en
France, mais aussi à l'étranger.

HUGHES, Phillip. Redéfinir le curri¬
culum : un enseignement pour le XXIe
siècle. Paris : OCDE, 1994. 274 p.
bibliogr. dissém. (Documents
OCDE.) « 23
Cet ouvrage récapitule les travaux consacrés
aux programmes scolaires par et pour
l'OCDE au cours de la dernière décennie.
Dans une le partie "Continuité et change¬
ment", sont analysés les événements et les
réflexions qui ont abouti à la situation
actuelle. La 2e partie traite de la nécessité
d'une analyse du contexte et définit deux
grands problèmes auxquels il faudra appor¬
ter des solutions : une éducation de qualité
pour tous ; le chômage. La 3e partie "La
réforme : méthode et participation", propose
une série de trois rapports : Incidences sur les
programmes de l'activité de l'OCDE relative
à l'efficacité de l'école et la gestion des res¬
sources humaines ; La réforme des pro¬
grammes et ses incidences (Japon) ; Mise en
!uvre des programmes dans un collège
(France). La 4e partie "Les programmes sco¬
laires : signification et incidences", examine
des idées essentielles : le tronc commun ; la
technologie dans les programmes ; les inno¬
vations dans l'enseignement des sciences,
des mathématiques et de la technologie ;

l'évolution de l'enseignement et de l'appren¬
tissage ; l'évaluation des élèves... Dans une
5e partie, est présenté "Le programme sco-
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Curriculum et programmes
d'enseignement

Qu'est-ce qu'un programme d'ensei¬
gnement ? Paris : CNDP ; Hachette
éducation, 1994. 172 p. bibliogr. dis¬
sém. (Ressources formation : enjeu
du système éducatif.) «* 4
Prescriptifs et nationaux, les programmes
d'enseignement contribuent à forger l'unité
et la grande centralisation du système sco

laire français. Quelles sont les "identités dis¬
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cipline. La deuxième grande question est
celle des finalités de l'enseignement des dis¬
ciplines qui font l'objet de programmes offi¬
ciels. Quatre situations exemplaires
permettent d'étudier cette question : celles de
la philosophie, de l'histoire, des mathéma¬
tiques, des sciences expérimentales. Un troi¬
sième grand chapitre traite la problématique
juridique et pédagogique générale, en
France, mais aussi à l'étranger.

HUGHES, Phillip. Redéfinir le curri¬
culum : un enseignement pour le XXIe
siècle. Paris : OCDE, 1994. 274 p.
bibliogr. dissém. (Documents
OCDE.) « 23
Cet ouvrage récapitule les travaux consacrés
aux programmes scolaires par et pour
l'OCDE au cours de la dernière décennie.
Dans une le partie "Continuité et change¬
ment", sont analysés les événements et les
réflexions qui ont abouti à la situation
actuelle. La 2e partie traite de la nécessité
d'une analyse du contexte et définit deux
grands problèmes auxquels il faudra appor¬
ter des solutions : une éducation de qualité
pour tous ; le chômage. La 3e partie "La
réforme : méthode et participation", propose
une série de trois rapports : Incidences sur les
programmes de l'activité de l'OCDE relative
à l'efficacité de l'école et la gestion des res¬
sources humaines ; La réforme des pro¬
grammes et ses incidences (Japon) ; Mise en
!uvre des programmes dans un collège
(France). La 4e partie "Les programmes sco¬
laires : signification et incidences", examine
des idées essentielles : le tronc commun ; la
technologie dans les programmes ; les inno¬
vations dans l'enseignement des sciences,
des mathématiques et de la technologie ;

l'évolution de l'enseignement et de l'appren¬
tissage ; l'évaluation des élèves... Dans une
5e partie, est présenté "Le programme sco-
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laire du XXIe siècle" où sont définies les prio¬
rités essentielles : la qualité pour tous, une
pédagogie nouvelle (revalorisation de la
fonction enseignante, participation de la col¬
lectivité, des élèves).

NIXON, Jon. Evaluating the whole
curriculum. Milton Keynes ;

Philadelphia : Open university
press, 1992. XIV-142 p. bibliogr.
(11 p.). Index. «" 4
Dans cet ouvrage, utile aux directeurs d'éta¬
blissements et aux responsables de l'adminis¬
tration du système éducatif, l'auteur propose
une approche collégiale de l'évaluation des
programmes dans laquelle chaque ensei¬
gnant est impliqué : le dialogue doit s'instau¬
rer à l'intérieur de l'équipe enseignante et
avec d'autres institutions susceptibles d'aider
les professeurs à évaluer leur propre pra¬
tique. Les enseignants doivent également
adapter le programme aux expériences per¬
sonnelles des élèves, à leur culture afin de le
relier à la réalité. J. Nixon suggère des
moyens de réflexion sur les expériences
d'apprentissage, les styles d'enseignement
auxquels les élèves sont confrontés durant
leur scolarité, il propose aux professeurs des
stratégies d'observation de leur travail
(observation réciproque, entre collègues, ana¬

lyse des productions des élèves ). Il rappelle
diverses sources d'évaluation quantitative et
qualitative (résultats d'examens, dossiers
d'élèves, interviews...).

Évaluation

DELESALLE, Cécile ; POGGI,
Dominique ; SCIPION, Carole. Les
réseaux solidarité-école, dispositif
d'accompagnement scolaire : diversité,
organisation, optimisation. Rapport
d'évaluation. Paris : Ministère des
affaires sociales ; FAS ; Ministère de
l'éducation nationale, 1994. 131 p.
il

Les besoins en accompagnement scolaire
étant de plus en plus importants, le Ministère

des Affaires Sociales et le FAS ont souhaité
donner une impulsion et une cohérence à la
démarche et encourager, à titre expérimental,
des actions innovantes et dynamisantes pour
leur environnement social et spatial. Chaque
année, le Ministère fait évaluer en profon¬
deur des actions réalisées dans quatre
régions retenues pour l'expérimentation (Ile-
de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes
et PACA), et il ré-oriente ses directives en
fonction des évaluations. Ce rapport présente
des résultats concernant 5 sites : 2 dans le
Val-d'Oise, 1 en Seine Saint-Denis et 2 dans
le Nord. L'organisation du rapport est la sui¬
vante : les acteurs départementaux, les
actions (processus de genèse, élaboration et
mise en ·uvre des actions), les effets (mesu¬
rables, remarquables), les conditions de réus¬
site et d'optimisation du dispositif. L'analyse
des effets fait apparaître l'efficacité de ces
actions réseaux tant sur le plan de l'aide
apportée à des élèves en difficulté que sur
ceux de l'amélioration comportementale et
de la prévention de la déscolarisation. Une
collaboration régulière des acteurs départe¬
mentaux doit s'instaurer afin d'activer le
réseau, de stimuler la concertation entre les
acteurs de terrain. Deux questions apparais¬
sent centrales : si l'on pose que ces réseaux
n'ont pas vocation à prévenir, à canaliser la
violence à l'école, que propose-t-on comme
dispositif de régulation à des établissements
situés en plein clur de quartiers à risques ?

La répartition des rôles et du partage des
missions entre Éducation nationale et Action
sociale reste à préciser.

S - ENSEIGNEMENT DES
DISCIPLINES (1)

FOUCAMBERT, Jean. L'enfant, le
maître et la lecture. Paris : Nathan,
1994. 188 p. (Les repères pédago¬
giques.) «®"23
Face aux nombreux documents et à l'infor¬
mation diversifiée qui s'offre aux enseignants
dans le domaine de l'apprentissage de la lec¬
ture, Jean Foucambert propose ici des repères
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utiles à tout professeur dans le cadre d'une
formation générale (ou complémentaire). La
réflexion passe par l'étude de l'écrit comme
outil de pensée, puis l'examen des théories
communes à l'ensemble des chercheurs.
Ayant établi un panorama des avancées en
sciences de l'éducation sur la lecture, il
expose avec une certaine ironie le débat sur
la définition du lecteur expert et sur le
recours à la médiation phonologique. La der¬
nière partie recense les points d'appui d'une
pédagogie de la lecture : mise en place des
cycles, BCD, écriture, informatique, pédago¬
gie du projet.

GELBERT, Gisèle. Lire, c'est vivre :

comprendre et traiter les troubles de la
parole, de la lecture et de l'écriture.
Paris : Odile Jacob, 1994. 298 p., fig.
«23

Il existe des enfants, des adolescents, des
adultes qui, bien que scolarisés, ne peuvent
ni lire, ni écrire, ni parfois même parler.
Leurs anomalies ressemblent à celles que l'on
observe chez les personnes âgées ayant pré¬
senté un accident vasculaire cérébral. Ils sont
porteurs de troubles aphasiques. L'auteur,
neurologue, associant sa formation médicale,
la linguistique, la pratique personnelle des
rééducations, des troubles de la parole, de la
lecture et de l'écriture, a construit un schéma
représentant la structure de nos fonctions lin¬
guistiques. Ce schéma permet de com¬
prendre comment un individu normal parle,
écoute, lit ou écrit, mais en décortiquant
chaque acte linguistique, l'auteur peut locali¬
ser très précisément chaque trouble observé
dans l'expression écrite et orale, et ainsi éla¬

borer des exercices rééducatifs adaptés à

chaque localisation de l'anomalie observée
cliniquement. Cette réflexion lui permet de
préciser ce que "lire" veut dire : lire, c'est
pouvoir faire la correspondance son /graphie
et le déchiffrage.

LAZAR, Anne. dir. Démarches pour
des modules de seconde et terminale
professionnelles : langages, français,
disciplines technologiques : 2e ed. rev.
et augm. Paris : INRP, 1994. 190 p.
bibliogr. (3 p.) «-11
Élèves et professeurs sont quotidiennement
appelés à résoudre des problèmes langagiers
et à surmonter des difficultés linguistiques.
Le professeur isolé dans sa classe et dans sa

discipline est voué au repérage des mêmes
erreurs, à la répétition des mêmes corrections
face à des élèves en difficulté scolaire qui ont
pris l'habitude de renoncer. Trouver de nou¬
velles pratiques d'approche des faits de
langue, tel était l'objectif prioritaire des expé¬
rimentations présentées dans cet ouvrage.
L'équipe de recherche sur les langages pro¬
fessionnels et technologiques, qui comprend
des professeurs de lycée professionnel,
dégage les principes d'un travail conduit en
disciplines associées et pouvant s'inscrire
dans la dynamique des modules. Les ateliers
de lecture d'écrits professionnels permettent
de comprendre, de lever des ambiguïtés, de
lire à différents niveaux, d'analyser, d'obser¬
ver et d'interroger de nombreux textes, selon
différentes techniques d'approche. L'atelier
d'écrits professionnels révèle des stratégies
d'écriture liées à la transcription, à la refor¬
mulation ; les "écrivants" pratiquent l'écrit
en connaissant les conditions techniques et
sociales qui les génèrent ; les brouillons sont
remaniés, travaillés, ils retrouvent leur statut
d'étape intermédiaire. Ainsi, l'écriture et les
connaissances linguistiques sont mises en
valeur dans les activités d'apprentissage pro¬
fessionnel.

Où sont les problèmes de lecture ?

Formateurs et enseignants s'interro¬
gent et analysent leur pratiques.
Arcueil : Éducation permanente,
1994. 93 p. « 23
Comment les adultes apprennent à lire
(A. Torunczyk) ; Moi, j'aime pas lire !

0- Vilnat) ; Ils n'ont même pas lu l'énoncé
(M. Bastien-Toniazzo) ; Lire, au lycée ?
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(D. Gestin) ; Silence, on lit (D. Bourgault-
Voinot) ; "On fait quoi, maître ?... " (J.F.
Bâtisse) ; Apprentissages mathématiques et
maîtrise de la langue (F. Pluvinage) ; Lecture,
écriture et marionnette (M. Irthum) ; Au
théâtre de la lecture (D. Boch).
!w>wmwwwp»}tmtftwtmitM99»m

SCHLEMMINGER, Gérald. La péda¬

gogie Freinet et l'enseignement des
langues vivantes. Lyon : Voies livres,
1994. 24 p., bibliogr. (4 p.) (Linguae ;
2.) �4
La linguistique et les "méthodes audiovi¬
suelles". Les apports de la pédagogie
Freinet : production et ouverture, motivation
des actes (de parole ou autres). Les condi¬
tions et les techniques, voire les trucs, pour
bien (faire) apprendre une autre langue : la
correspondance, le journal, le texte libre,
l'imprimerie, les fichers auto-correctifs, le
plan de travail individuel, le Conseil, le
tâtonnement expérimental, la méthode natu¬
relle...

VECK, Bernard, dir. Paris. La culture
littéraire au lycée : des humanités aux
méthodes ? Paris : INRP, 1994. 242 p.,
tabl. «-11
Poursuivant l'exploration de l'enseignement
du français au lycée conduite par l'équipe de
didactique de l'INRP, cet ouvrage s'attache à
ce qui donne sens aux activités disciplinaires
et à leur organisation, à ce qu'on appelle sou¬
vent, d'un terme un peu flou, "culture litté¬
raire". La transmission des savoirs et des
savoir-faire s'accompagne de celle de valeurs
inhérentes à telle ou telle configuration des
méthodes et des contenus prescrits par le dis¬
cours officiel ou mis en dans les
classes. L'étude s'attache, à partir de l'institu¬
tion scolaire et de son fonctionnement, à la
description des modèles culturels, situés à
l'horizon de l'enseignement. De l'analyse
d'objets de nature et de portée diverses -
représentations d'enseignants, instructions,
avant-propos de manuels, libellés de sujets
d'examen, observations de cours- se déga¬
gent les tensions qui parcourent le champ
disciplinaire. "Humanités" et "méthodes"
sont les deux pôles -représentés ou coexis

tants, avec des accents plus ou moins forts-
autour desquels se joue aujourd'hui l'avenir
de l'enseignement du français au lycée. Les
enjeux que comportent ces deux orientations
sont décrits pour contribuer à une plus
grande lucidité dans les choix qui s'opèrent,
aussi bien en termes de politique générale,
que dans les pratiques individuelles des
enseignants.

Enseignement des sciences
humaines et sociales

Enseigner les risques naturels : pour
une géographie physique revisitée.
Paris : Anthropos & Montpellier :

GIP-RECLUS, 1994. 227 p., tabl.,
bibliogr. (7 p.) (Géographie.) «" 15
Ce document propose les contributions à une
Université d'été (Chamonix, septembre 1992)
sur le thème Risques et représentations :

L'imaginaire social de la catastrophe.
L'espace de la négociation. Le sociologue et
l'environnement. Le risque en montagne,
phénomène naturel ou phénomène social ?

Enseigner les risques naturels. Le risque
naturel à l'école. Pour un enseignement
humain de la géographie physique...

Gymnastique artistique et GRS.
Communications scientifiques et tech¬

niques d'experts étrangers. Paris :

INSEP , 1994. 340 p., fig., tabl.,
bibliogr. dissém. (Entraînement.)
«15
Cet ouvrage regroupe des traductions
d'articles de spécialistes (USA, Canada,
Bulgarie, ex-URSS) de la gymnastique artis¬
tique et de la gymnastique rythmique et
sportive (GRS). Les 3 premiers chapitres pro¬
posent des articles abordant les fondements
mêmes de la gymnastique : éléments de
méthodologie, de détection-évaluation, ana¬
lyses descriptives en biomécanique. Les 4e et
5e chapitres traitent des aspects de la physio¬
logie et de la préparation physique, le 6e est
entièrement consacré à la GRS.
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didactique de l'INRP, cet ouvrage s'attache à
ce qui donne sens aux activités disciplinaires
et à leur organisation, à ce qu'on appelle sou¬
vent, d'un terme un peu flou, "culture litté¬
raire". La transmission des savoirs et des
savoir-faire s'accompagne de celle de valeurs
inhérentes à telle ou telle configuration des
méthodes et des contenus prescrits par le dis¬
cours officiel ou mis en dans les
classes. L'étude s'attache, à partir de l'institu¬
tion scolaire et de son fonctionnement, à la
description des modèles culturels, situés à
l'horizon de l'enseignement. De l'analyse
d'objets de nature et de portée diverses -
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d'examen, observations de cours- se déga¬
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sont les deux pôles -représentés ou coexis

tants, avec des accents plus ou moins forts-
autour desquels se joue aujourd'hui l'avenir
de l'enseignement du français au lycée. Les
enjeux que comportent ces deux orientations
sont décrits pour contribuer à une plus
grande lucidité dans les choix qui s'opèrent,
aussi bien en termes de politique générale,
que dans les pratiques individuelles des
enseignants.

Enseignement des sciences
humaines et sociales

Enseigner les risques naturels : pour
une géographie physique revisitée.
Paris : Anthropos & Montpellier :

GIP-RECLUS, 1994. 227 p., tabl.,
bibliogr. (7 p.) (Géographie.) «" 15
Ce document propose les contributions à une
Université d'été (Chamonix, septembre 1992)
sur le thème Risques et représentations :

L'imaginaire social de la catastrophe.
L'espace de la négociation. Le sociologue et
l'environnement. Le risque en montagne,
phénomène naturel ou phénomène social ?

Enseigner les risques naturels. Le risque
naturel à l'école. Pour un enseignement
humain de la géographie physique...

Gymnastique artistique et GRS.
Communications scientifiques et tech¬

niques d'experts étrangers. Paris :

INSEP , 1994. 340 p., fig., tabl.,
bibliogr. dissém. (Entraînement.)
«15
Cet ouvrage regroupe des traductions
d'articles de spécialistes (USA, Canada,
Bulgarie, ex-URSS) de la gymnastique artis¬
tique et de la gymnastique rythmique et
sportive (GRS). Les 3 premiers chapitres pro¬
posent des articles abordant les fondements
mêmes de la gymnastique : éléments de
méthodologie, de détection-évaluation, ana¬
lyses descriptives en biomécanique. Les 4e et
5e chapitres traitent des aspects de la physio¬
logie et de la préparation physique, le 6e est
entièrement consacré à la GRS.



BIBLIOGRAPHIE COURANTE 153

Impulsions. Recherches en didactiques
APS, EPS, STAPS. Paris : INRP,
1994. 123 p., bibliogr. (4 p.) « 15
Cette publication est issue des colloques et
des séminaires réguliers, organisés dès 1983
par l'équipe EPS de l'INRP. Impulsions
s'enracine dans cette histoire, elle y puise son
sens et ses fonctions. Elle prend appui sur
cette expérience accumulée. A travers des
objectifs progressivement plus nombreux et
précis, elle définit sa place et son rôle
aujourd'hui. Ces objectifs sont les suivants :

recenser les recherches en didactiques des
APS dans les différents milieux d'interven¬
tion et fédérer les chercheurs qui se sont
engagés dans cette voie ; dégager la perti¬
nence scientifique et épistémologique de ce

type de recherche et affirmer sa place et son
rôle dans les STAPS ; créer un lieu de débat
scientifique en vue de la constitution pro¬
gressive d'une communauté.

Éducation religieuse

Laïcité et travail social ? Paris : EPE,
1994. 167 p., bibliogr. (5 p.) « 23
Les thèmes au centre de ce colloque ont été
les suivants : l'identité sociologique de la
France (E. Todd) ; les difficultés des tra¬
vailleurs sociaux face au pluri-culturel (M.
Cohen-Emerique) ; la question de l'indivi¬
duel et du communautaire (M. Oriol) ; la laï¬

cité française, son histoire, son avenir à

l'heure de l'Europe Q. Baubérot) ; les institu¬
tions laïques françaises (J. Boussinesq)...
Deux actions concrètes de travail social sont
présentées : le SSAE (Service Social d'Aide
aux Emigrants) et le FSJU (Fonds Social Juif
Unifié).

T - ENSEIGNEMENT DES
DISCIPLINES

Enseignement des sciences

BEAUFILS, Daniel ; SCHWOB,
Monique. Les outils informatiques
d'investigation scientifique dans
l'enseignement des sciences physiques.
Paris : INRP, 1994. 204 p.,bibliogr.
dissém. « 9
Cette université d'été a eu pour objectif, de
donner aux enseignants et aux formateurs
une formation à l'ordinateur approfondie, et
de favoriser une réflexion sur les enjeux et les
implications sur l'enseignement des sciences
physiques. Une série de séances a été consa¬
crée à quelques éléments informatiques de
base : Windows, Visual-Basic, Turbo-Pascal.
Une deuxième phase a été constituée de
cours (Interfaçage ; Outils numériques de
modélisation ; L'ordinateur outil d'investiga¬
tion scientifique : aspects didactiques) suivis
de travaux pratiques : les activités proposées
lors des cours étaient replacées dans un
contexte pédagogique lors de TP centrés sur
l'utilisation de logiciels (commercialisés) dis¬
posant des fonctionnalités équivalentes. Une
troisième partie regroupe les comptes ren¬
dus, "projets" des travaux des stagiaires :

Radioactivité ; Étude d'un haut-parleur ;

Intégration et dérivation... (Document non
commercialisé).

FOUREZ, Gérard. Alphabétisation
scientifique et technique : essai sur les
finalités de l'enseignement des sciences.
Bruxelles : De Boeck-Wesmael,
1994. 218 p., bibliogr. (3 p.)
(Pédagogies en développement :

nouvelles pratiques de formation.)
h» 12

L'auteur replace d'abord le concept d'alpha¬
bétisation scientifique et technique (AST)
dans un contexte socio-historique, en mon¬
trant notamment comment l'enseignement
scientifique a été envisagé en Occident
depuis les années cinquante et pose le pro-
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blême : faut-il parler d'une alphabétisation
scientifique et d'une alphabétisation tech¬
nique ou d'une AST ? L'AST est maîtrisée
lorsque l'apprenant, grâce à ses savoirs, pos¬
sède une certaine autonomie, une certaine
capacité de communiquer et une maîtrise de
responsabilisation. La formation scientifique
(les sciences doivent-elles s'enseigner par
disciplines ?) doit avoir deux objectifs :

apprendre aux élèves la capacité de
construire des îlots de rationalité face à des
questions concrètes ; leur enseigner et leur
faire intérioriser des îlots de rationalité
autour de thèmes ou notions. Une procédure
de travail interdisciplinaire (à partir d'études
de cas) est proposée, applicable dans la pra¬
tique et dans l'enseignement. L'auteur
montre l'intérêt d'introduire dans l'enseigne¬
ment secondaire "général" un enseignement
des technologies, qui soit autre chose que du
bricolage ou du travail manuel. Il resitue, en
fin de son travail, le problème de l'AST dans
le contexte de l'enseignement technique et
professionnel, en abordant les questions de la
culture technique (et son initiation), son
contenu et sa pédagogie, de l'histoire de
l'enseignement des sciences. Il conclut sur la
nécessité de percevoir la dimension idéolo¬
gique de l'enseignement des sciences.

KEEVES, John P. ed. The IEA study
of science. 3 : changes in science educa¬

tion and achievement, 1970 to 1984.
Oxford ; New York : Pergamon,
1992. XXII-386 p., tabl., bibliogr.
(4 p.). Index. (International studies
in educational achievement ; 10.)
«13
Dernier volume du rapport sur la seconde
étude de 1TEA en matière d'enseignement
international des sciences. Cette partie du
rapport est consacrée à l'étude des change¬
ments intervenus entre les enquêtes de 1970-
71 et de 1983-84 afin d'en tirer des
instructions pour planifier efficacement le
futur enseignement des sciences. L'appren¬
tissage et l'enseignement des sciences à 10

ans, 14 ans et en année secondaire terminale

ou pré-universitaire ont été examinés de
façon approfondie dans dix pays. L'évolution
des attitudes envers l'enseignement et les
carrières scientifiques entre 10 et 14 ans et
selon le sexe est étudiée, en rapport avec les
styles d'enseignement et les types de pro¬
grammes. La place des sciences dans les pro¬
grammes pré-universitaires et le rapport
entre les résultats en sciences et les opportu¬
nités d'apprentissage (maintien à l'école, par¬
ticipation aux cours de sciences, temps
consacré aux matières scientifiques) sont
comparés.

La physique, la chimie, l'ordinateur.
L'ordinateur pour une nouvelle
approche expérimentale au service des

élèves. Rennes : CRDP , 1994. 2 vol.
77 + 210 p., 1 disquette 3 1/4,
bibliogr. (2 p.) m 9
En 1987, parallèlement à une politique cohé¬
rente des logiciels éducatifs, l'expérimenta¬
tion "Ordinateur Outil de Laboratoire en
physique-chimie" a été lancée avec un pôle
de développement dans chaque académie.
Cette expérimentation a nettement contribué
à l'évolution de pratiques pédagogiques et à

un renouveau de l'enseignement expérimen¬
tal : l'ordinateur permet dans le cadre de la
séance de travaux pratiques, de centrer le tra¬
vail sur l'expérience ; il prend en charge les
tâches que l'enseignant, dans le cadre de sa

progression, juge non primordiales. Les
résultats de cette expérimentation qui s'est
mise en place à la rentrée 1987 et se termine
en 1993, font l'objet de cette publication. Le
1er volume est une présentation de l'expéri¬
mentation : organisation pédagogique, orga¬
nisation matérielle, suggestions concernant la
mise en place de formation. Le 2e volume est
une série de fiches, exemples d'utilisation,
classées par niveau de difficulté de mise en
!uvre, destinées au professeur.
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Les enseignants et l'énergie nucléaire =
Teachers and nuclear energy. Paris :

OCDE, 1994. 312 p., tabl., bibliogr.
dissém. « 23
Cette publication rend compte des travaux
d'un séminaire international organisé par
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire,
sur les besoins et les moyens de formation et
d'information du corps enseignant dans le
domaine de l'énergie nucléaire. Six séances
ont été organisées : Discuter des implications
de la technologie et de l'énergie dans la
société, le rôle des enseignants ; Formation et
information des enseignants, aperçu général
sur les expériences actuelles de divers pays ;

Évaluation de la formation et de l'informa¬
tion reçue par les enseignants sur l'énergie
nucléaire ; Supports pédagogiques dispo¬
nibles pour former et informer les ensei¬
gnants sur l'énergie nucléaire ; Activités des
organismes internationaux en matière de for¬
mation et d'information des enseignants ;

Répondre aux besoins : comment améliorer
la formation et l'information des enseignants.
La lutte contre l'ignorance est indispensable ;

cela implique une répartition sociale particu¬
lière du savoir et de nouvelles responsabilités
pour ceux qui interviennent aux diverses
étapes de sa transmission. C'est là qu'inter¬
viennent le système éducatif et le professeur.
C'est lui qui a la responsabilité d'ouvrir les
élèves à la connaissance. Parmi les acteurs de
l'information, voire de la formation des pro¬
fesseurs dans le domaine de l'énergie
nucléaire, ce sont les industriels concernés
qui sont les plus actifs.

ROSIER, Malcolm J. ed. ; KEEVES,
John P. ed. The IEA study of science.
1 : Science educational and curricula in
twenty three countries. New York :

Pergamon, 1992 vol. 8. VIII-310 p.,
tabl. Index. (International studies in
educational achievement ; 8.) « 13
Cette seconde étude internationale sur
l'enseignement et les programmes scienti¬
fiques (la première ayant été terminée en
1978 dans le cadre d'une étude sur six sujets),
correspond à une période où de nombreux

pays se sont investis dans l'éducation scienti¬
fique. 23 pays ont examiné leurs pro¬
grammes de sciences dans l'enseignement
primaire et secondaire pour permettre d'ana¬
lyser les ressemblances et les divergences
entre leurs approches de la formation en
sciences et d'en tirer des conséquences pour
planifier des réformes durant la dernière
décennie et au XXIe siècle. Les moyens
d'enseignement, certains contenus spéci¬
fiques, l'organisation de l'enseignement
scientifique sont exposés. Les prises de déci¬
sion et le degré d'application des nouvelles
directives dans l'enseignement sont étudiés.
Le problème de l'élaboration de tests et exa¬

mens pour évaluer les résultats des élèves,
est examiné. Des données statistiques sont
fournies par chaque pays.

RUMELHARD, Guy. La régulation
en biologie. Approche didactique :

représentation, conceptualisation ,

modélisation. Paris : INRP, 1994.
271 p., fig., bibliogr. dissém. «"11
Les recherches sur l'enseignement des
sciences biologiques comprennent des tra¬
vaux liés à des préoccupations vives à un
moment donné, mais également des travaux
de longue durée, de par la difficulté de l'ana¬
lyse et les résistances à la diffusion des inno¬
vations. Ce recueil de contributions sur le
concept de régulation, conduit par une
équipe de didactique de la biologie au niveau
lycée, s'inscrit dans la seconde perspective.
L'avant-propos situe les débats actuels sur la
régulation, la cybernétique et l'approche sys¬

témique en fonction des grands courants de
pensée et des modèles qui renouvellent les
conceptions des chercheurs. L'ouvrage fait
une large place à l'histoire du concept de
régulation. Il présente la fonction centrale de
ce concept dans l'enseignement de la biologie
à travers des exemples précis : le réflexe
myotatique ; le nombre de globules rouges :

la modélisation d'un écosystème, le sol ; la
place des modèles dans l'enseignement du
concept.
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SUTTON, Clive. Words, science and
learning. Buckingham ; Phila¬
delphia : Open university press,
1992. X-118 p. Index. (Developing
science and technology education.)
vs- 4

Sans négliger l'importance des expériences
directes portant sur des objets, des faits,
l'auteur encourage à réfléchir sur la valeur
des mots en tant qu'instruments de la com¬
préhension. L'organisation de travaux pra¬
tiques ne suffit pas car la signification des
mots et les variations de signification ne doi¬
vent pas être tenues pour évidentes. L'auteur
insiste sur l'importance fondamentale du lan¬
gage dans la structuration de la pensée scien¬
tifique, dans le développement des idées chez
l'apprenant et dans la pratique pédagogique
et, inversement, sur l'impossibilité, pour cer¬
tains enfants de s'ouvrir aux sciences, sur
l'isolement des disciplines scientifiques dans
l'ensemble du programme, à cause du lan¬
gage-

Informatique et enseignement

BEYNON, John. ed. ; MACKAY,
Hughie. ed. Technological literacy and
the curriculum. London ; New York :

Falmer, 1992. VI-207 p., bibliogr. dis¬
sém. Index, «s* 15
Cet ouvrage traite de la technologie de l'infor¬
mation et notamment de l'usage des ordina¬
teurs à l'école. La technologie de
l'information est considérée ici, non comme
une discipline supplémentaire introduite
dans le curriculum national, mais comme une
activité inter-curriculaire permettant d'amé¬
liorer les processus d'apprentissage. Le lan¬
gage technologique apparaît comme
beaucoup plus important qu'un ensemble de
connaissances sur des savoir-faire : il est
impliqué dans les aspects culturels et sociolo¬
giques de la société. Pour être réellement
expert en langage informatique ou mieux,
technologique, (et non simplement fonction¬
nel), il faut comprendre les potentialités, les
avantages et les inconvénients de cette tech¬
nologie, les origines de son essor.

VIGNAUD, Jean-Michel. L'introduc¬
tion de la télématique dans une école
élémentaire. Une situation innovante
comme analyseur des interactions entre
enseignants, parents et enfants. Saint-
Denis : Université Paris VIII, 1993
vol. 1. p. 1-298. «" 1
Le 1er volume est consacré aux aspects théo-
rico-pratiques de la recherche : Présentation
générale. A propos des pratiques sociales
(émergence et développement de la téléma¬
tique en France ; la simplification de l'inno¬
vation - tentative de réponse adaptative
construite à la "crise" de (dans) l'école ; l'éta¬
blissement d'enseignement - objet complexe
dans lequel s'incarne, au quotidien, l'action
éducative). A propos des acteurs (l'évolution
de la fonction des enseignants de l'école élé¬

mentaire ; approche individuelle, sociale et
psychique de ces enseignants ; la notion de
soi et l'investigation pratique du soi profes¬
sionnel de l'enseignement). L'objet impliqué :

l'école de Saint-Denis dans son tissu social.
tft#*<KtoKnmiMfaMn*mmmm

VIGNAUD, Jean-Michel. L'introduc¬
tion de la télématique dans une école
élémentaire. Une situation innovante
comme analyseur des interactions entre
enseignants, parents et enfants. Saint-
Denis : Université Paris VIII, 1993
vol. 2. p. 299-753, ann., tabl.,
bibliogr. (38 p.) *& 11
Ce 2e volume est consacré aux acteurs : les
parents (les familles et l'informatique, la télé¬
vision, le Minitel...) ; les enseignants (leurs
rapports à l'informatique, au projet d'école, à
la télématique, les relations avec les familles,
les collègues...) ; les enfants (leur regard à
propos de la télématique dans l'école).
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U - ÉDUCATION SPÉCIALE

Handicaps et inadaptation

MITTLER, Peter, ed. ; BROUILLETTE,
Ron. ed. ; HARRIS, Duncan, ed.
World yearbook of education 1993.
Special needs education. London ;

Philadelphia : Kogan Page, 1993.
XIII-281 p., tabl., bibliogr. (7 p.).
Index. «* 22
Une première partie de l'annuaire trace un
panorama de tous les thèmes concernant
l'éducation spécialisée, d'un point de vue
international, y compris des considérations
sur les causes et la prévention possible des
handicaps. La seconde partie est centrée sur
les besoins correspondant à des déficiences
spécifiques, notamment dans les pays en voie
de développement. La troisième partie rap¬
porte les actions concrètes menées dans
divers pays. L'importance des étapes de tran¬
sition - petite enfance, passage de l'école au
monde du travail- est soulignée dans la qua¬

trième partie. La fin de l'ouvrage est consa¬

crée aux stratégies d'intégration des enfants
handicapés dans la communauté et dans les
écoles ordinaires, aux implications de cette
intégration pour les professeurs et pour
l'adaptation des programmes scolaires.

Éducation spécialisée,
prévention et rééducation

LABREGERE, Aimé. L'intégration
scolaire des enfants et adolescents han¬

dicapés : ambitions, théories et pra¬
tiques. Paris : OCDE, 1994. 60 p.,
tabl., bibliogr. (3 p.) «" 4
"L'objectif de cette étude est d'inventorier
des faits relatifs à l'intégration scolaire dans
les pays Membres de l'OCDE et de recher¬
cher quels liens les unissent à un contexte qui
facilite ou rend difficile le déroulement du
processus". Cet ouvrage montre comment les
approches et le langage ont changé pour

aboutir à une nouvelle démarche et à une
nouvelle conception de l'intégration, avec
toutes les conséquences qu'elle peut avoir
sur la formation du personnel enseignant et
du personnel d'accompagnement. Les points
suivants ont été étudiés : l'orientation de
l'enfant ; la diversité des pratiques (partici¬
pation fonctionnelle, sociale de l'enfant inté¬
gré) ; conséquences sur la formation des
enseignants (des classes ordinaires, de sou¬
tien) ; conséquences pour les personnes inté¬
grées (enfants handicapés mentaux,
déficients auditifs) ; intégration et niveaux de
formation (dispositif pré-scolaire, école pri¬
maire, après l'école primaire) ; perspectives
d'avenir (obstacles économiques, autres bar¬
rières).

L'institution, la violence et l'interven¬
tion sociale. Vigneux : Matrice, 1994.
151 p. bibliogr. dissém. . «* 15
Ce document présente les communications
proposées à la Journée d'études (1993) sur les
difficultés actuelles du travail social, la néces¬
sité de repenser les actions d'interventions.
Les communications sont les suivantes :

Violence, conflit et médiation (J. Pain) ; Crise
des institutions et adolescence à risque (C.
Lagrange) ; Dimension suicidaire et logiques
corporelles (P. Baudry) ; Lien et violence
dans la relation mère-enfant (F. Jourd'heuil) ;

Violence et institution (J. Oury).
mmmmmimtmmmtmmimtmmitmtmiÊÊÊmÊlmiÊmmimmÊÊÊmtmmÊmmmmÊmtmimÊtÊiÊtmimiiÊimmm

Surdoués

GEORGE, David. The challenge of the
able child. London : David Fulton,
1992. IX-150 p., tabl. bibliogr. (5 p.).
Index. « 4
Dans cet ouvrage destiné aux enseignants,
l'auteur constate qu'une partie des enfants
surdoués ont des résultats médiocres en
classe et se propose d'aider à l'identification
de ces élèves et à la mise au point d'un sou¬
tien adapté à leurs besoins et à leurs capaci¬
tés particulières afin de ne pas gâcher leur
potentiel de création et de contribution à

l'activité du pays. Les caractéristiques com-
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munes des enfants surdoués sont décrites, les
stratégies pédagogiques et les modifications
de contenu de programmes, envisagées ;

enfin un modèle de partenariat parents-
élève-professeur est imaginé, des centres de
ressources sont répertoriés.

X - EDUCATION SCOLAIRE

Loisirs

POSLANIEC, Christian, dir.
Comportement de lecteur d'enfants du
CM2 : profils, représentations,
influence des animations, influence de

la contrainte. Paris : INRP, 1994.
203 p. bibliogr. (5 p.) « 11
La mise en place d'un "répertoire de lecture"
a permis de suivre, pendant une année sco¬

laire, les lectures réelles de deux cents
enfants du CM2 de dix classes réparties dans
cinq départements : Ain, Gironde, Haut-
Rhin, Loire-Atlantique, Sarthe. L'étude des
livres lus par ces enfants donne l'occasion de
mettre en évidence quelques constats sur la
quantité de lecture, la diversité des livres lus,
la répartition des titres par genres, auteurs,
éditeurs, et la différence de lecture selon le
sexe. L'exploitation des entretiens conduits
avec les enfants et leurs parents, en fin
d'année, des tests de lecture (vitesse, effica¬
cité), et des questionnaires, amène à élaborer
plusieurs hypothèses : sur les itinéraires de
lecture différents des enfants, des parents,
des enseignants ; sur le rôle que peuvent
jouer les animations lecture pour faire lire les
jeunes, et le rôle de la contrainte à lire qui,
peut-être, détourne du goût de la lecture.

Z - INSTRUMENTS
GÉNÉRAUX
D'INFORMATION

Dictionnaires

Dictionnaire des idées reçues sur
l'école. Paris : Syros, 1994. 197 p. «* 4
Plus de quatre-vingts idées reçues sur le sys¬
tème scolaire sont étudiées sous un aspect
critique à l'aide de chiffres, d'enquêtes,
d'expériences. Les thèmes les plus divers
sont traités : les professeurs, l'administration,
la rentabilité de l'école, les réformes, l'orien¬
tation, la crise scolaire, l'école privée, le bac¬
calauréat, la baisse du niveau, la sélection
par les maths, sans compter les "recettes-
miracles" préconisées par les deux person¬
nages "Yaka" et Fokon". Destiné aux
familles, aux enseignants et à tous ceux que
l'école intéresse, ce livre contient des
constats, mais aussi des propositions.
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