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devient un champ d’expérimentation où l’on peut s’essayer à dépister, pour les uns, les enfants 

arriérés ou anormaux, pour les autres, les futurs délinquants, quand on ne cherche pas à démontrer 

qu’il s’agit en fait d’une seule et même catégorie. 

1. À l’heure de l’hygiène scolaire 
2. Hygiène de l’école, hygiène de l’écolier 
3. Extension du rôle du médecin inspecteur 
4. Dépistage et rendement social 
5. Détection des « anormaux d’école » et classes adaptées pour les « arriérés » 
6. De la sélection des élèves 
7. Anormaux et délinquants, une histoire de pourcentage 

 Stéphane Tessier  

Page 22 à 30  

Éducation pour la santé et prévention 

Grande Histoire et petite actualité scolaire  
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permanente. C’est grâce à cette notion qu’ont pu se développer des actions d’éducation pour 

la santé donnant aux populations les moyens de gérer globalement leur bien-être et de tolérer 

les différences. Néanmoins, cet équilibre demeure très instable et la normativité excluante 

peut très vite resurgir au nom d’un néodogme de la prévention. 
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logement ouvrier où se déroule une scène fatale : un homme est en train de cracher sur le sol, une 
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femme balaie en soulevant un nuage de poussière alors que deux enfants jouent à proximité. Cette 
affiche...  
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scolaire. En outre, on connaît des stratégies pédagogiques efficaces pour prévenir le décrochage et y 

remédier. En France, ces stratégies sont mises en œuvre dans un petit nombre de classes et 

d’établissements, mais restent peu connues, probablement en raison de l’organisation actuelle de la 

formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire. 
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déterminants sont les problèmes rencontrés par les élèves à l’école, si importants pour ceux-ci qu’ils 

finissent par déserter. Leurs familles ne parviennent pas plus à établir de relations avec l’institution... 
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comme étant également des structures éducatives. Cependant, leur mission éducative diffère de 

celle de l’école et de celle de la famille. Tenter de cerner les apprentissages que les centres de 

vacances et les centres de loisirs véhiculent se fera, ici, à travers deux niveaux de lecture, 

l’intentionnel formulé dans les différents projets qui régissent ces structures, et à travers des 

exemples issus d’observations effectuées in situ. Pour ce faire, l’auteur s’appuie sur les concepts 
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Au clair de la Lune 

En tant qu’espace de socialisation commun à la plupart des enfants de la nation et reposant sur un 
projet d’effacement des différences sociales, l’École républicaine est-elle capable de réduire l’impact 
des idées préconçues et, en particulier, celles qui se rapportent aux différences des sexes ? Elle s’y 
est attachée jadis en matière de mixité et, plus récemment, pour apporter sa contribution à la...  
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De nombreux auteurs et institutions s’intéressent à l’adolescence et à la jeunesse et aux liens avec 

leurs parents. Les loisirs sont un support pour la construction identitaire de l’adolescence et reflètent 

les conceptions et pratiques éducatives des parents. L’évaluation, en 2007 et 2008, de la politique de 

loisirs des adolescents de la branche Famille avait mis en exergue des inadaptations des 

équipements... 
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nouveaux intervenants 

Les éducateurs de rue ont longtemps été les seuls acteurs éducatifs et sociaux à « aller vers » les 

jeunes en difficulté ou en rupture, se regroupant et séjournant sur l’espace public. Les politiques de 

la ville et la prévention de la délinquance, à partir des années 1980 et les politiques de sécurité à 

partir de 1997, ont vu apparaître de nouveaux acteurs dont la pratique s’organise principalement 

dans une dimension de médiation. La présence de ces deux ensembles d’acteurs sur un même 

territoire a souvent créé des tensions, liées aux comparaisons entre les réponses lisibles apportées 

par les « médiateurs » et la pratique discrète des éducateurs de rue dont les objectifs sont 

l’éducation et la production de liens et de sens. Lorsque les finalités d’action et les caractéristiques 

méthodologiques et déontologiques des pratiques des éducateurs de rue et des médiateurs, sont 

connues, et réciproquement reconnues leur coopération sur site est alors d’une efficacité appréciée. 

1. Une pratique éducative singulière sur le territoire de vie des jeunes 
2. Une expertise contestée, reconnue et interrogée en permanence 
3. De nouveaux acteurs sur l’espace public 

http://www.cairn.info/publications-de-Cr%C3%A9pin-Christiane--27858.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Monnier-Bernard--64337.htm


4. Une clarification des missions dans leur finalité, leur déontologie et leur méthodologie 
5. Prospective 
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Réunissant leurs expertises, Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue, et Catherine Vidal, 
neurobiologiste, s’accordent à dénoncer le retour en force d’idées déterministes et d’une 
prévention-prédiction stigmatisante qui induisent les enfants à devenir ce que l’on attend qu’ils 
soient. L’approche que défendent les auteures de Nos enfants sous haute surveillance est celle d’une 
« prévention psychologique...  
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Cet article s’intéresse à l’articulation entre ségrégation résidentielle et scolaire aux États-Unis pour 

saisir l’un des aspects de la stratification ethnique et raciale. En effet, la ségrégation scolaire est 

encore plus forte que dans l’habitat tout en lui étant conditionnée. L’article vise également à rendre 

compte d’expériences de déségrégation scolaire telles que le busing. Les effets de l’intégration 

scolaire obtenue par le busing dépendent de la composition de l’école d’accueil et de la manière 

dont le plan d’intégration est appliqué. 
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En France, où le caractère dualiste du système d’enseignement supérieur – clivé entre des grandes 

écoles destinées à former l’élite et des universités généralement non sélectives et tendanciellement 

dévalorisées – demeure particulièrement prononcé, l’enjeu de la « démocratisation » de l’accès aux 
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filières d’excellence revêt sans doute une importance particulière. Or un certain nombre d’études 

statistiques... 
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3. Éléments d’évaluation 
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Prévention de la délinquance et implantation territoriale sont intimement liées : comment imaginer 

qu’une police puisse prévenir la délinquance sans une connaissance fine de son périmètre d’action et 

de la population qui y vit ? L’histoire des polices américaines révèle une volonté de sortir du modèle 

d’une police conçue comme simple appareil chargé d’appliquer la loi. En France, la réforme de la 

police de proximité constituerait la seule véritable tentative de fidéliser la police sur un territoire 

dans un pays où la centralisation des forces de l’ordre constitue un obstacle au rapprochement 

police/population. 

1. Les polices américaines, entre « law enforcement » et « order maintenance » 
2. À la recherche d’une prévention « à la française » 
3. Prévention impossible ? 
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Pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire de la prise en charge des jeunes délinquants, les 
maisons de correction, également popularisées sous le nom de « bagnes d’enfants », sont 
relativement bien connues. Pourtant, il s’agit avant tout d’équipements disciplinaires qui 
accueillaient les garçons et les jeunes hommes. Jusqu’à présent, l’on a disposé de peu de recherches 
consacrées aux filles,...  
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Des villes éducatrices ou l'utopie du « territoire 

apprenant » 

Le système éducatif français s’est construit en France autour d’une école sanctuarisée, contre le 

territoire. Dans le prolongement des politiques éducatives territorialisées puis locales qui se 
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développent depuis les années 1980, des collectivités de plus en plus en plus nombreuses se 

revendiquent comme « Villes éducatrices ». Cette démarche sollicite l’ensemble du territoire et de 

ses acteurs dans une logique de développement. L’utopie du « territoire apprenant » en est la forme 

aboutie. 

1. Des politiques éducatives territorialisées aux politiques éducatives territoriales 
2. La « ville éducatrice » est un label 
3. Des exemples en France et ailleurs 
4. Vers des « territoires apprenants » 

 Contrepoint 

Caroline Helfter  

Page 125 à 125  

Protection de l'enfance : l'heure de la sortie 

À l’heure où les difficultés d’insertion contraignent les jeunes à s’attarder chez leurs parents, qu’en 
est-il pour ceux qui ne peuvent compter sur un tel soutien ? C’est notamment le cas des bénéficiaires 
de mesures de protection de l’enfance : ils doivent voler de leurs propres ailes dès la majorité 
atteinte ou, au plus tard, lors de leur 21e anniversaire, âge limite des prises en charge. Pour ces...  
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Recherches et actualités 

Il arrive que les débats et les thématiques abordés dans les communautés de chercheurs rencontrent 
un public plus large et viennent éclairer des débats dans le secteur social. Certains professionnels de 
la recherche excellent mieux que d’autres dans ce rôle de passeur. Entre août 2007 et juillet 2009, 
Cyril Lemieux, sociologue, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales,...  
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