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rapport à l’efficacité chez les futurs enseignants. Questions Vives, 6 (18), 39-56. 
Maurice, D. (2001). Réussir la première année à l’université. La transition Secondaire-
Université : le projet Boussole, Revue française de pédagogie, 136, 77-86. 
Maurin, E. (2008). La nouvelle question scolaire : les bénéfices de la démocratisation. Paris : 
Points-Essais. 
May, M., George, S., Prévôt, P. (2011). TrAVis to Enhance Students' Self-Monitoring in 
Online Learning Supported by Computer-Mediated Communication Tools, International 
Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications (IJCISIM), 
Vol. 3/4, p. 623–634 
Mayen, P. (2012). L’appropriation des situations. In Y. Clot (dir.). Vygotski maintenant (p. 
123-144). Paris : La Dispute.   
- (1999). Les situations potentielles de développement. Education Permanente,139, 115-
134. 
Mayen, P., Tourmen, C., Métral, J.-F. (2010). Les situations de travail. Références pour 
les référentiels. Recherche et formation, 64, 31-46. 
Mayer, R. E. (ed.) (2014). The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: 
Cambridge University Press. 
Mayer, R. E. (2009, 2nd ed). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press. 
McBride, C. (2015). Children's Literacy Development: A Cross-cultural Perspective on 
Learning to Read and Write. Oxford: Routledge. 
McCauley, C., Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways 
toward terrorism. Terrorism and political violence, 20(3), 415-433 



 
 

50 
 

Méard, J. (2009). Le développement du pouvoir d’agir dans les situations d’enseignement et 
de formation. Habilitation à Diriger des Recherches, Note de synthèse, Université de 
Provence, Aix-Marseille 1. 
Mebarki, M., Starck, S., Zaid, A. (dir) (2016). Expérience et professionnalisation dans les 
champs de la formation, de l’éducation et du travail. État des lieux et nouveaux enjeux : 
Toulouse. Octarès. 
Meirieu, P. (2008). Le maître, serviteur public. Sur quoi fonder l’autorité des enseignants 
dans nos sociétés démocratiques ? Conférence, Ecole d’été de Rosa Sensat, Université de 
Barcelone (p. 1-14) [en ligne]. 
- (2005). Quelle autorité pour quelle éducation ? Rencontres internationales de Genève 
(p.1-10) [en ligne]. 
- (2001). L'éducation en questions. Mouans-Sartoux : PEMF. 
- (1995). La pédagogie entre le dire et le faire. Paris, France : ESF. 
Mendel, G. (2002). Une histoire de l’autorité. Permanences et variations. Paris : La 
Découverte. 
- (1971). Pour décoloniser l’enfant. Sociopsychanalyse de l’autorité. Paris : Payot. 
Menger, P.-M. (1983). Le paradoxe du musicien : le compositeur, le mélomane et l’Etat dans 
la société contemporaine, Paris, Flammarion. 
Mendelsohn, P., Dillenbourg, P. (1991) Le Développement de L’enseignement 
Intelligemment Assisté par Ordinateur, Conférence donnée à la réunion de Association 
de Psychologie Scientifique de Langue Française Symposium Intelligence Naturelle et 
Intelligence Artificielle, Rome.  
Mercklé, P. (2011). Sociologie des réseaux sociaux. Paris : La Découverte. 
Mérini, C., Bizzoni-Prévieux, C. (2009). Construire un partenariat en éducation à la 
santé à l'école. Formation et Profession, 16 (2), 32-35.  
Merle, P. (2012). La ségrégation scolaire. Paris : La Découverte. 
- (2009). La démocratisation de l’enseignement. Paris : La Découverte. 
- (2005). L’élève humilié. Paris : PUF. 
- (1997). Le rapport des étudiants à leurs études : enquête sur trois populations 
scolarisées dans des filières ‘fermées’ et ‘ouvertes’, L’Orientation scolaire et 
professionnelle, 26, 367-387. 
- (1996). Prépa, fac ou IUT ? : position objective, expérience scolaire subjective et souhait 
d’orientation. L’Année sociologique, 46, 475-507. 
Merle, P., Le Bart, C. (1997). La citoyenneté étudiante : intégration, participation, 
mobilisation. Paris : PUF. 
Merri, M., Vannier, M-P. (2013). La nature et les usages des rituels pour des 
professeurs d’enseignement spécialisés. In C. Mary, H. Squali, L. Theis, L. DeBlois (eds.). 
Recherches sur les difficultés d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques : regards 
didactiques (p. 79-94). Québec : PUQ. 
Mesnier, J.M., Missotte, P. (coord.) (2003). La recherche-action. Une autre manière de 
chercher, se former, transformer. Paris : L’Harmattan.  
Metsker, B. (2003). Time and Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Educational 
Management Eugene [en ligne]. 
Meuret, D. (2007). Gouverner l’école. Une comparaison France-États-Unis. PUF : Paris. 
Mezirow, J., Taylor, E.W. (coord.) (2009). Transformative learning in practice. San 
Francisco: Jossey-Bass. 



 
 

51 
 

Mialaret, G. (2011, 11ème éd.). Les sciences de l'éducation. Paris : PUF, coll. Que sais-je ? 
- (2006). Sciences de l’éducation : aspects historiques, problèmes épistémologiques. Paris : 
PUF, coll. Quadrige.  
- (2004). Les méthodes de recherche en sciences de l'éducation. Paris : PUF, coll. Que sais-je 
? 3699. 
- (1985). Introduction aux sciences de l’éducation. Paris : Delachaux & Niestlé. 
Mialaret, J.P., Apprentissage musical et enseignement programmé, Paris, Éditions du CNRS, 
1979. 
Michaut, C. (2010). Le recrutement des professeurs des écoles : un effet IUFM ? 
Recherches en éducation, 8, 50-62. 
- (2004). L’évaluation de la réussite en premier cycle universitaire. In E. Annoot, M.-F. 
Fave-Bonnet (dir.), Pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur : enseigner, 
apprendre, évaluer. Paris : L’Harmattan. 
- (2000). L’influence du contexte universitaire sur la réussite des étudiants. Thèse de 
doctorat, Université de Bourgogne. 
Michaut, C., Romainville, M. (2012). Réussite, échec et abandon dans l’enseignement 
supérieur. Bruxelles : De Boeck. 
Mignot-Gerard, S., Sarfati, F. (2015). « Dispositif de jugement sur la qualité ou 
instrument de construction de la réputation ? Le cas d’un classement universitaire », 
Terrains et travaux, nº 26, pp. 167-195. 
Miguelez, R. (1997). L’éducation au dialogue : éducation pour la paix : une approche 
philosophique. Revue des sciences de l'éducation, 23 (1), 101-112. 
Miller, J.-A., Milner, J.-C. (2004). Voulez-vous être évalué ? Paris : Grasset. 
Millet, M. (2012). L’‘échec’ des étudiants de premiers cycles dans l’enseignement 
supérieur en France. Retours sur une notion ambiguë et descriptions empiriques. In M. 
Romainville, C. Michaut (dir.) Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur (69-
88). Bruxelles : De Boeck. 
Millet, M. (2003). Les étudiants et le travail universitaire. Lyon : PUL. 
Millet, M., Thin, D. (2012). L’ambivalence des parents de classes populaires à l’égard 
des institutions de remédiation scolaire. L’exemple des dispositifs relais. Sociétés 
contemporaines, 86, 59-83. 
Ministère de l’Éducation nationale (2015). Mémento. Agir sur le climat de classe et 
d’établissement par la coopération entre élèves au collège et au lycée [en ligne]. 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
(2015). Climat scolaire et bien-être à l’école. Éducation & formations, 88-89 [en ligne]. 
Ministère de l'Éducation nationale (2015). Programmes d'enseignement du cycle 2, du 
cycle 3 et du cycle 4. BO Spécial n°11 du 26 novembre 2015. Paris : MEN 
Moeglin, P. (2016) (dir.). Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée 1913-2012. 
Vincennes : PUV. 
- (2015) « Quand éduquer devient une industrie », Projet, 2015/2, N°345, pp. 62-71. 
- (2014) L’enseignement supérieur au défi du numérique. MOOC : de l’importance d’un 
épiphénomène, Futuribles, n° 398 (janvier-février 2014), p. 5-21. 
- (2005a). Outils et médias éducatifs : une approche communicationnelle. Grenoble : PUG. 
- (2005b) : Outils et médias éducatifs. Une approche communicationnelle, Grenoble, PUG. 
- (dir.) (1998) : L’industrialisation de la formation. État de la question, Paris, CNDP. 



 
 

52 
 

Moghaddam, F.-M. (2005). The staircase to terrorism: a psychological exploration. 
American Psychologist, 60(2), 161-169. 
Moignard, B., Sauvadet, T. (dir.) (2016). Espaces scolaires et éducatifs : les liaisons 
nouvelles entre l’école et le champ éducatif. Espaces et sociétés, Dossier, 166, 7-125. 
Moisan, A., Carré, P. (coord.) (2002). L’autoformation, fait social. Paris : L’Harmattan. 
Moïse, C. (2015). La violence dans les institutions pour enfants et adolescents en 
difficulté. CREI de Picardie, Amiens. 
- (2014). La violence verbale sexualisée. Journée d'étude Genre(s), sexualités, langage. 
Un nouveau champ d’études ? Laboratoire junior Genere, ENS, Lyon. 
Mollo, V., Falzon, P. (2004). Auto- and allo-confrontation as tools for reflective activities. 
Applied Ergonomics, 35 (6), 531-540. 
Monceau, G. (2015). La recherche-action en France : histoire récente et usages actuels. 
In Les chercheurs ignorants, Les recherches-actions collaboratives. Une révolution 
silencieuse de la connaissance (p. 21-31). Rennes : Presses de l'Ecole des hautes études en 
santé publique. 
- (2005). Transformar as práticas para conhecê-las : pesquisa-ação e profissionalização 
docente (Transformer les pratiques pour les connaître : recherche action et 
professionnalisation des enseignants), Revista Educação e Pesquisa, 31 (3), 467-482. 
- (1996). L’intervention socioanalytique. Pratiques de formation/Analyse, 32, 25-38. 
Monfort, V. (2003). Les étudiants de première année à l’université et le travail scolaire. 
L’exemple de deux filières : sciences et AES. Thèse de troisième cycle, EHESS. 
- (2000). Normes de travail et réussite scolaire chez les étudiants de première année de 
sciences, Sociétés contemporaines, 40, 57-76. 
Mons, N. (2007). Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle les bons choix ? 
Paris : PUF. 
Mons, N., Durpiez, V. (2010). Les politiques d’accountability. Recherche et formation, 65, 
45-59. 
Montmollin, M. (de) (1973). L’analyse du travail : Préalable à la formation. Paris : Armand 
Colin. 
Moore, M.G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (eds). Theoretical 
Principles of Distance Education (p. 22-38). New York, USA : Routledge.   
- (1986). Self-directed learng and distance education. Journal of distance education, 1 (1), 
7-24.  
- (1972). Learner autonomy: the second dimension of independent learning. 
Convergence, 5 (2), 76 - 88.   
Moreau, G. (2003). Le monde apprenti. Paris : La Dispute. 
Moreau, G. (coord.) (2002). Les patrons, l’État et la formation des jeunes. Paris : La Dispute. 
Morel, S. (2014). La médicalisation de l’échec scolaire. Paris : La Dispute. 
Morgan, A., Simon, S. (Eds.), Report on DUNES educational value (pp. 174-275). Brussels: 
Public report delivered to the European Commission. 
Morlaix, S., Suchaut, B. (2012). Les déterminants sociaux, scolaires et cognitifs de la 
réussite en première année universitaire. Revue française de pédagogie, 180, 77–94. 
Mosconi, N. (2013). Système scolaire et stéréotypes sexistes [en ligne]. 
Mosconi, N. (2001). Comment les pratiques enseignantes fabriquent-elles de l’inégalité 
entre les sexes ? Les dossiers des sciences de l’éducation, 5, 97-109. 
Mosconi, N. (1998). Égalité des sexes en éducation et formation. Paris : PUF.  



 
 

53 
 

Mosconi, N. (1994). Femmes et savoir. La société, l'école et la division sexuelle des savoirs. 
Paris : L'Harmattan. 
Mosconi, N. (1989). La mixité dans l’enseignement secondaire : un faux-semblant ? Paris : 
PUF. 
Mosconi, N., Beillerot, J., Blanchard-Laville, C. (eds.) (2000). Formes et formations du 
rapport au savoir. Paris : L'Harmattan.  
Mouchet, A. (dir.) (2014). L’entretien d’explicitation. Usages diversifiés en recherche et en 
formation. Paris : L’Harmattan. 
Mouriaux, R. (1996). Le syndicalisme enseignant en France. Paris : PUF.  
Moussay, S., Étienne, R., Méard, J. (2009). Le tutorat en formation initiale des 
enseignants : orientations récentes et perspectives méthodologiques. Revue Française de 
Pédagogie, 166, 69-83. 
Mucchielli, L. (2004). L’enquête de police judiciaire en matière d’homicide. Questions 
pénales, XVI, 1–4. 
Müller, W., Karle, W. (1993). Social Selection in Educational Systems in Europe. 
European Sociological Review, 9(1), 1-23. 
Mundutéguy, C. (2011). A Contribution to Situation Awareness Analysis: Understanding 
how mismatched expectations affect road safety. Human Factors, 53(6):687-702. 
Murray, T. (2003). Eon : Authoring Tools for Content, Instructional Strategy, Student 
Model, and Interface Design. Authoring Tools for Advanced Technology Learning 
Environments. T. Murray, S. B., and S. Ainsworth, editors, Kluwer Academic Publisher.  
Murray, T., Blessing, S., Ainsworth., S. (2003). Authoring Tools for Advanced 
Technology Learning Environments. Springer Netherlands, 2003. 
Musselin, C. (2009). « Les réformes des universités en Europe : des orientations 
comparables, mais des déclinaisons nationales », revue du MAUSS, N°33, 2009/1, pp. 69-
91. 
- (2008). Les politiques d’enseignement supérieur. In O. Borraz, V. Guiraudon, Politiques 
publiques 1. La France dans la gouvernance européenne (p. 147-172). Paris : Les Presses de 
Sciences Po. 
- (2001). La Longue marche des universités françaises. Paris : PUF. 
- (1990). Structure formelle et capacité d’intégration dans les universités françaises et 
allemandes, Revue française de sociologie, XXX (3), 439-461. 
Nadot, S. (dir.) (2006). Les analyses de pratiques. Rapport d’activité 2003-2006. Versailles : 
IUFM de l’académie de Versailles, Centre d’études et de projets. 
Netter, J. (2016). Une exposition ‘clés en main’ : la difficile prise en compte des 
apprentissages dans le partenariat scolaire. Carrefours de l’éducation, 41, 241-255. 
Nguyen, N., Elliott, J.O., Watson, W.D., Dominguez, E. (2015). Simulation improves 
nontechnical skills performance of residents during the perioperative and intraoperative 
phases of surgery. Journal of surgical education, 72(5), 957-963. 
Noble, D., Bergeron, P., Fontaine, D., Cadet, F. (2005). Vous avez dit innovant ? Lycée 
pilote de Jaunay-Clan entre contraintes et libertés. Poitiers : CRDP Poitou-Charentes.   
Nordmann, J-F. (2015). A école alternative, stratégie d’évaluation alternative. In M-A. 
Hugon,  
M-L. Viaud (dir.). Les établissements scolaires différents et la recherche en éducation (p. 113-
124). Arras : Artois Presse Université. 



 
 

54 
 

Normand, R. (2016). The Changing Epistemic Governance of European Education. The 
Fabrication of the Homo Academicus Europeanus? Dordrecht: Springer. 
- (2011). Gouverner la réussite scolaire. Une arithmétique politique des inégalités. Berne : 
Peter Lang. 
Normand, R., Derouet, J.-L. (dir.) (2016). A European Politics of Education: Perspectives 
From Sociology, Policy Studies and Politics. Abingdon : Routledge. 
Ogien, A. (2013). Désacraliser le chiffre dans l’évaluation du secteur public. Paris : Quae. 
Ogouchi, Mia (2016). Grandeur et descendance des MOOCs : synthèse de quatre années de 
veille sur les MOOCS dans le cadre du sous-projet uTOP-Inria.  Document de synthèse sur 4 
années de veille sur les MOOCs.  2016, p.24. https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-
01418264/document 
Ohayon, A., Ottavi, D., Savoye, D. (2004). L’Éducation nouvelle, histoire, présence et 
devenir. Berne : Peter Lang. 
Oiry, E. (2004). De la qualification à la compétence, rupture ou continuité ? Paris : 
L’Harmattan. 
Olry, P. (2016). Transmission du métier et gestes professionnels en formation 
professionnelle initiale. Le tutorat des élèves sage-femme. Education Permanente, 206, 
29-46. 
- (2015). Le soin kinésithérapique : une co-production entre geste et paroles. In J. 
Thievenaz, C. Tourrette- Turgis, Penser l’expérience du soin et de la maladie. Bruxelles : De 
Boeck.  
- (2008a). Analyse de l’action et compréhension de l’activité : le cas des préposés 
facteurs. Education Permanente, 174, 18-26. 
- (2008b). Communautés de pratiques et pouvoir d’agir. Points de vue des contrôleurs 
du travail. Pratiques de Formation, 54, 127-145. 
Olry, P., Vidal-Gomel, C. (2011). Conception de formation professionnelle continue : 
tensions croisées et apports de l’ergonomie, de la didactique professionnelle et des 
pratiques d’ingénierie. @ctivités, 8 (2), 115-149.  
Olry, P., Cuvillier, B. (2007). Apprendre en situation. Le cas des dispositifs 
apprentis/maîtres d’apprentissage en TPE. Education permanente, 172, 45-60. 
Orange, S. (2013). L’autre enseignement supérieur. Les BTS et la gestion des aspirations 
scolaires. Paris : PUF 
- (2010). Le choix du BTS. Entre construction et encadrement des aspirations des 
bacheliers d’origine populaire. Actes de la recherche en sciences sociales, 183, 32-48. 
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). How Do Early 
Childhood Education and Care (ECEC) Policies, Systems and Quality Vary Across OECD 
Countries ? OECD Publishing. 
Oury, F., Pain, J. (1972). Chronique de l’école caserne. Paris : Maspéro. 
Owen, E., Sweller, J. (1985). What do students learn while solving mathematics 
problems? Journal of Educational Psychology, 77(3), 272. 
Paddeau, J., Veneau, P. (2013). Modes d’évaluation dans les diplômes professionnels. 
Net.Doc, Marseille : Cereq. 
Pagoni, M. (2011). Conceptualisation des règles scolaires et éducation à la citoyenneté 
au sein des conseils de coopérative. Carrefours de l’éducation, 31, 177-192. 
Pain, J. (2002). La société commence à l’école. Prévenir la violence ou prévenir l’école. 
Vigneux : Matrice. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01418264/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01418264/document


 
 

55 
 

- (2000). La violence institutionnelle ? Aller plus loin dans la question sociale (p. 133-155). 
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 24 (1). Bruxelles : De 
Bœck. 
- (1992). École : violence ou pédagogie. Vigneux : Matrice. 
Pain, J., Vulbeau, A. (2000). L’autorisation ou les mouvements de l’autorité. Autrement, 
198, 119-137. 
& Grandin-Degois, M.-P., Le Goff, C. (1998). Banlieues : les défis d’un collège citoyen. 
Paris : ESF. 
& Barrier, É., Robin, D. (1997). Violence à l’école. Allemagne, Angleterre, France.Une étude 
comparative européenne à partir de douze établissements du second degré. Vigneux : 
Matrice.  
Paivandi, S. (2016). Comment les étudiants apprécient-ils leur environnement d’études ? 
In Giret,  
J.-F., Van de Velde, C., Verley, E. (dir.) Les vies étudiantes. Tendances et inégalités (pp. 117-
132). Paris : La Documentation française. 
- (2015). Apprendre à l’université. Bruxelles : De Boeck. 
- (2013). L’appréciation de l'environnement d’études et la manière d'étudier des 
étudiants. Mesure et évaluation en éducation, 35 (3), 145-173. 
- (2012). La relation à l'apprendre à l'université. L'enquête sur la perspective 
d'apprentissage des étudiants de la région parisienne. Recherches sociologiques et 
anthropologiques, 2, 63-75 
- (2011a). Le temps studieux des étudiants. In O., Galland, E., Verley, R., Vourc'h (2011). 
Les mondes étudiants. Enquête conditions de vie 2010 (151-167). Paris : La Documentation 
Française. 
- (2011b). La professionnalisation de l’université : la perspective étudiante. Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, 9, 167-186. 
- (2010). L’expérience pédagogique des moniteurs comme analyseur de l’université », 
Revue française de pédagogie, 172, 29-42. 
Paivandi, S., Espinosa, G. (2013). Les TIC et la relation entre enseignants et étudiants à 
l’université. Distances et Médiations des Savoirs (DMS), 4, [en ligne]. 
Palheta, U. (2012). La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de 
son public. Paris : PUF.  coll. Le Lien social. 
Papi, C. (2012). Des référentiels à la validation des compétences numériques : 
questionnements et dispositifs. Questions Vives, 7 (17) [en ligne]. 
Paquay, L., Perrenoud, Ph., Altet, M., Etienne, R., Desjardins, J. (dir.) (2014). Travail 
réel desenseignants et formation. Bruxelles-Paris : De Boeck. 
& Van Nieuwehoven, C., Wouters, P. (2010). L’évaluation levier du développement 
professionnel ? Bruxelles : De Boeck. 
Paradeise, C. (2012). « Le sens de la mesure. La gestion par les indicateurs est-elle gage 
d'efficacité ? How Much is Enough ? Does Indicator-Based Management Guarantee 
Effectiveness ? », Revue d'économie du développement, Vol. 20, 2012/4, pp. 67-94.  
Pasquier, D. (2005). Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité. Paris : Autrement. 
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle : approche anthropologique du 
développement chez les adultes. Paris : PUF. 
Pastré, P., Rabardel, P. (2005). Modèles du sujet pour la conception : dialectiques, activités, 
développement. Paris : Octarès  



 
 

56 
 

& Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle. Revue française de 
pédagogie, 154, 154-198. 
Paton, N., Figeac, J. (2015). La violence expressive. Les mises en scène audiovisuelles 
des fusillades dans les écoles. Communication, Information médias théories pratiques, 33 
(1) [en ligne]. 
Paul, M. (2009a). Autour du mot ‘accompagnement’.  Recherche et Formation, 62, 91-107.  
Paul, M. (2009b). L’accompagnement dans le champ professionnel. Savoirs, 20, 13-63.  
Pawlotsky, I., (2015). Vécu scolaire et parcours d’anciens élèves de l’école nouvelle La 
Source. Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle. 48 (1), 79-104.   
Pegourdie, A., Les provinces de la musique : pratiques professionnelles, trajectoires et 
rapports au métier des instrumentistes classiques limougeauds, Thèse de doctorat, 
Université de Limoges, 2013. 
Pelpel, P., Troger, V. (1993). Histoire de l’enseignement technique. Paris : Hachette. 
Pepin, M. (2011). L’entrepreneuriat en milieu scolaire, de quoi s’agit-il ? McGill Journal of 
Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill, 46 (2), 303-326. 
Périer, P. (2016). Attractivité du métier d'enseignant. Etat des lieux et perspectives. Paris : 
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