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TEXTE

Les ins ti tuts uni ver si taires de tech no lo gie (IUT) font par tie du pay‐ 
sage uni ver si taire fran çais de puis plus de cin quante ans. Ac tuel le‐ 
ment, 108 IUT ré par tis sur 170 cam pus pro posent 24 spé cia li tés et ac‐ 
cueillent chaque année près de 15 000 étu diants, soit près de 5 % de
l’ef fec tif total d’étu diants ins crits dans un éta blis se ment d’en sei gne‐ 
ment su pé rieur 1. À la ren trée  2021, une trans for ma tion im por tante
voit le jour en leur sein. Elle concerne le di plôme uni ver si taire de
tech no lo gie (DUT) qui vit ses der niers se mestres sous sa forme
connue. Il est ap pe lé à muter au pro fit d’un nou veau di plôme in ti tu lé
le ba che lor uni ver si taire de tech no lo gie (BUT), qui est une li cence
pro fes sion nelle. Ma té ria li sant une de mande for mu lée de puis, au
moins, les an nées 1980 2 par les ac teurs en IUT d’un di plôme en trois
an nées après le bac ca lau réat, le chan ge ment d’ap pel la tion se veut ce‐ 
pen dant aussi une trans for ma tion mas sive dans l’ap proche pé da go‐ 
gique. Il s’ap puie sur une ré forme d’une « am pleur in édite » 3 mo bi li‐ 
sant une « ap proche par com pé tence », qui a pour ob jec tif une « pro‐ 
fes sion na li sa tion ef fi cace  » 4. Face à cette trans for ma tion, on peut
s’in ter ro ger sur les ma nières dont la pro blé ma tique des in éga li tés so‐ 
ciales, qui oc cupe les po li tiques pu bliques et cher cheurs de puis plu‐ 
sieurs dé cen nies, se pose pour les IUT. Plus pré ci sé ment, trois points
sont ici dé ve lop pés, à l’issue de la pré sen ta tion du cadre théo rique
mo bi li sée : les spé ci fi ci tés his to riques des IUT ; leurs évo lu tions dans
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le temps  ; et les ap proches vi sant la pro fes sion na li sa tion. Ils per‐ 
mettent de poser une ques tion : est- ce que la struc tu ra tion nou velle
des pro grammes na tio naux à par tir de l’ap proche par com pé tence
per met tra de s’em pa rer de la ques tion des in éga li tés ?

La ques tion des in éga li tés au
cœur de la so cio lo gie du cur ri cu ‐
lum
L’ap proche théo rique mo bi li sée ici est celle de la so cio lo gie du cur ri‐ 
cu lum (For quin, 2008). Son point de dé part est une piste dur khei‐ 
mienne am bi tion nant de «  sou mettre à une in ves ti ga tion sys té ma‐ 
tique les sa voirs sco laires consi dé rés comme un ar bi traire cultu rel
so cia le ment consti tué et va riable  » per met tant de pro duire une so‐ 
cio lo gie de la connais sance et une so cio lo gie du pou voir (De Quei roz,
1995, p. 37-38). L’ou tillage théo rique per met de conju guer un re gard à
dif fé rentes échelles du so cial al lant du macro au micro, c’est- à-dire
des po li tiques pu bliques aux in ter ac tions en classe, pour une va rié té
d’ac teurs qu’il s’agisse des pro duc teurs de pro grammes, des en sei‐ 
gnants, des élèves, etc. Il per met en même temps de sai sir les types et
conte nus de sa voirs, les ins tru ments et ou tils pé da go giques sans ou‐ 
blier les ef fets des lieux, des ma té ria li tés et le tra vail d’ap pro pria tion.
S’il est très rare de pou voir sai sir toutes ces di men sions au cours
d’une seule re cherche, ce cadre théo rique in vite à ne pas sim pli fier
les ins ti tu tions, les pro ces sus, les pro duits, les ef fets et les ac teurs
concer nés par le fait édu ca tif. Concer nant les IUT, l’in té rêt de cette
ap proche est de pou voir re po si tion ner leur ap pa ri tion dans un
contexte po li tique na tio nal, et de four nir des ou tils de des crip tion de
leur mise en place et dé ploie ment pro gres sif à dif fé rents ni veaux  :
ins ti tu tion nel, or ga ni sa tion nel, ma té riel, in ter ac tion niste, et d’une
pé riode à l’autre.

2

Une autre par ti cu la ri té in té res sante de la so cio lo gie du cur ri cu lum
est d’avoir d’em blée cou plé la vo lon té d’édi fi ca tion d’un lan gage de
des crip tion à celle d’une étude des in éga li tés de ren de ment édu ca tif.
Elle place donc au cœur de ses pré oc cu pa tions la ques tion des in éga‐ 
li tés et four nit des ou tils concep tuels pour les sai sir (Bern stein, 2007).
Car cette ques tion des in éga li tés dans l’en sei gne ment su pé rieur est
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cru ciale. Elle oc cupe les po li tiques pu bliques et cher cheurs en édu ca‐ 
tion de puis au moins soixante- dix ans. Cor ré la tive des grands mou ve‐ 
ments de ré forme du sys tème d’édu ca tion na tio nale, d’un essor dé‐ 
mo gra phique, du plein em ploi de l’entre- deux-guerres et de la de‐ 
mande de ser vices et de biens de consom ma tion, elle émerge au mo‐ 
ment où s’in ten si fient les po li tiques d’édu ca tion pour tous et que se
trans forment les cur sus et pro grammes. Les no tions de dé mo cra ti sa‐ 
tion et mas si fi ca tion sont alors ve nues mettre en avant le fait que
l’essor quan ti ta tif très im por tant des pu blics for més à dif fé rents ni‐ 
veaux du sys tème sco laire ne peut être mé ca ni que ment taxé de dé‐ 
mo cra ti sa tion de l’en sei gne ment : une ap proche à par tir de la stra ti fi‐ 
ca tion so ciale montre en effet que les écarts entre les groupes so‐ 
ciaux res tent im por tants et constants dans le temps (Aschie ri, 2013).
Les in éga li tés de mandent tou te fois à être dé fi nies de ma nière pré‐ 
cise  : s’agit- il d’in éga li tés so ciales d’accès à des for ma tions, de réus‐ 
site au cours de celles- ci, ou d’accès à l’em ploi à l’issue du di plôme ?
Elles ne re lèvent pas des mêmes pro ces sus. Cer taines ren voient à des
pra tiques et ef fets de fil trage des étu diants pour ac cé der à une for‐ 
ma tion, suivre un cur sus ou être em bau chées par une en tre prise.
D’autres concernent des pra tiques et ef fets de ca drage, au tre ment dit
de trans for ma tions de soi des étu diants au cours et en consé quence
des cur sus sui vis. Bien en ten du, les pra tiques et ef fets de fil trage et
de ca drage (Millet, 2003) qui se conjuguent pour chaque étu diant
sont consti tu tifs au tant de ré gu la ri tés sta tis tiques que de tra jec toires
sin gu lières. À par tir de ce cadre et de ces pré oc cu pa tions, quelle est
l’his toire des IUT ?

Les ori gines des IUT
La France des an nées 1960 est celle de la mo der ni sa tion, de la pla ni fi‐ 
ca tion, d’une pre mière mas si fi ca tion de la de mande édu ca tive, de
l’essor des tech niques et tech no lo gies, de l’adop tion de la théo rie du
ca pi tal hu main. À cette époque  : «  La so cié té fran çaise est ainsi
confron tée à un triple défi : ré pondre aux be soins des en tre prises en
ma tière de maî trise in ter mé diaire, contri buer à ac com pa gner une
mas si fi ca tion sans pré cé dent de l’en sei gne ment su pé rieur et ten ter
de ré duire les taux d’échecs éle vés [en pre mier cycle uni ver si taire] »
(Le Nir, Séguy, 2018b, § 9). Les IUT sont créés en 1966 5, à titre ex pé ri‐ 
men tal, à l’issue d’un tra vail mené par deux com mis sions (Ber nard,
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1970). Le texte de loi qui en té rine la créa tion des IUT et du DUT fait
deux pages. Vo lon tai re ment suc cinct, car am bi tion nant de lan cer une
ex pé ri men ta tion, il sera peu à peu com plé té par d’autres textes 6 dans
les an nées sui vantes. L’en semble sta bi lise des élé ments es sen tiels à
dif fé rents ni veaux : ins ti tu tion nels, or ga ni sa tion nels et pé da go giques.

Au ni veau ins ti tu tion nel, il faut noter le po si tion ne ment des IUT au
sein des uni ver si tés, et non ailleurs, par exemple dans les ly cées à
l’ins tar des sec tions de tech ni ciens su pé rieurs (STS), ou dans d’autres
struc tures, telles que des écoles d’in gé nieurs. L’in ten tion était ex pli ci‐ 
te ment d’ap por ter à l’in té rieur des uni ver si tés des pro blé ma tiques de
tech no lo gies, de for ma tions courtes, qui mènent à la pré pa ra tion à
des mé tiers sur des fonc tions de « cadres in ter mé diaires » pour ré‐ 
pondre aux be soins des en tre prises. Il s’agis sait aussi de s’ap puyer sur
les spé ci fi ci tés des uni ver si tés d’ar ti cu ler en sei gne ment et re cherche
pour ne pas cou per la voie tech no lo gique de toute pré oc cu pa tion
scien ti fique en constante ac tua li sa tion.

5

L’or ga ni sa tion in terne des IUT ins taure des spé ci fi ci tés im por tantes
pour ce qui concerne l’en sei gne ment su pé rieur  : la créa tion d’un
conseil d’IUT, pré si dé par un re pré sen tant du monde éco no mique, et
un di rec teur qui doit être un membre du corps en sei gnant. Le dé par‐ 
te ment est éga le ment à citer, car son or ga ni sa tion a été pen sée pour
en faire un éche lon im por tant : il a en charge la ges tion d’une spé cia‐ 
li té de DUT. Il est or ga ni sé au tour d’une double fi gure, le chef de dé‐ 
par te ment et le di rec teur des études, qui en se ront les re lais opé ra‐ 
tion nels quo ti diens. Au ni veau pé da go gique, plu sieurs in no va tions
pour l’époque sont in tro duites, en core une fois au re gard des autres
pra tiques uni ver si taires : la plu ra li té des sta tuts et per son nels ha bi li‐ 
tés à en sei gner en IUT, l’ins tau ra tion d’un pro gramme pé da go gique
na tio nal éla bo ré col lec ti ve ment, la plu ri dis ci pli na ri té des conte nus
des pro grammes, la pré sence de stages, la fixa tion d’un vo lume ho‐ 
raire heb do ma daire calé sur le tra vail sa la rié, des tailles des pro mo‐ 
tions vo lon tai re ment ré duites de ma nière à fa vo ri ser une in ter con‐ 
nais sance, et un es prit de pro mo tion (Ber nard, 1970). Pro gres si ve‐ 
ment d’autres in no va tions se ront mises en place telles que les ap‐ 
proches par pro blèmes, les pro jets tu to rés, qui sont des ma nières de
faire tra vailler les étu diants à par tir de cas réels pro duits en concer‐ 
ta tion avec les mi lieux pro fes sion nels. Enfin, les re la tions entre les ni‐ 
veaux sont pen sées à par tir de l’ins tau ra tion de dif fé rents col lec tifs.
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Des ré seaux ins ti tu tion nels et as so cia tifs (tels que la Com mis sion
consul ta tive na tio nale en IUT ; les com mis sions pé da go giques na tio‐ 
nales, l’as sem blée des di rec teurs d’IUT (ADIUT), les as sem blées des
chefs de dé par te ments, etc.) ont en charge les liai sons entre les in no‐ 
va tions lo cales et un ca drage na tio nal, à par tir d’échanges, de col lec‐ 
tifs mixtes d’uni ver si taires, et de re pré sen tants de l’État, des sec teurs
pro fes sion nels, des syn di cats et as so cia tions pro fes sion nelles, et des
étu diants. L’en semble four nit une ori gi na li té de taille au sein du mi‐ 
lieu uni ver si taire s’ap puyant sur dif fé rents points tels que : un fonc‐ 
tion ne ment à la fois col lec tif et local, gé né ra teur de condi tions de so‐ 
cia li sa tion à une culture «  IUT  » com mune, tout à fait par ti cu lière
pour ses per son nels qui ont aussi pour ca rac té ris tique de se par ta ger
dans les mêmes pro por tions entre en sei gnants du se cond degré af‐ 
fec tés dans le su pé rieur et enseignants- chercheurs (Tra lon go, 2017) ;
des condi tions de dia logues ré gu liers et fré quents avec la sphère du
privé ; et le constat de « suc cès pé da go giques » ré ité ré à dif fé rentes
époques (Le Nir, Séguy, 2018a ; Cour des comptes, 1994 ; De Ro bien,
2007).

Dans cet en semble, qui s’en ra cine dans le texte de 1966, les choix
d’une sé lec tion des pu blics à l’en trée et d’un mal thu sia nisme pour‐ 
raient don ner à pen ser que la ques tion des in éga li tés n’était pas
l’objet des ins ti ga teurs des IUT. Elle consti tuait ce pen dant une ma‐ 
nière de s’at te ler à la ques tion des in éga li tés de réus site à l’uni ver si té,
en di ver si fiant les voies, les fi na li tés, les mo da li tés et conte nus d’en‐ 
sei gne ment. En ce sens, si un fil trage existe bel et bien par une sé lec‐ 
tion des pu blics à l’en trée, c’est l’exis tence même de cette voie tech‐ 
no lo gique, courte, et à fi na li té d’in ser tion dans des mi lieux pro fes‐ 
sion nels à des éche lons in ter mé diaires qui en ten dait lut ter contre
l’échec à l’uni ver si té, ce pen dant dans une vi sion gaul lienne, c’est- à-
dire ra tio na li sée et sé lec tive de l’orien ta tion (Le Nir, Séguy, 2018b). La
ques tion de la sé lec tion reste tou te fois im por tante et source de bien
des cri tiques. Elle se conjugue avec un re gard sur le dé ploie ment au
cours du temps des IUT, qui est l’objet de la pro chaine par tie.

7



Les instituts universitaires de technologie : des spécificités originelles aux transformations récentes

Le dé ve lop pe ment des IUT en
France (1966-2022)
Que les IUT soient fa mi liers dans le pay sage uni ver si taire fran çais ne
doit pas mas quer le fait que chaque époque de leur dé ve lop pe ment a
été la ré sul tante de luttes et de com pro mis. Trois pé riodes sont à dis‐ 
tin guer  : celle des dé buts (1966-1980)  ; celle qui court jusqu’aux an‐ 
nées 2000 ; et celle, plus ré cente, au sein de la quelle les trans for ma‐ 
tions de l’en sei gne ment su pé rieur fran çais et eu ro péen s’in ten si fient.
Les pous sées dé mo gra phiques, les mu ta tions et at tentes so ciales, les
vi sions po li tiques, les modes de ges tion des pou voirs pu blics, les ré‐ 
vo lu tions tech no lo giques, les dy na miques des col lec tifs in ternes aux
IUT, les trans for ma tions de l’en sei gne ment su pé rieur en France et
ailleurs, et au- delà, l’état des rap ports de force éco no miques entre
pays dans le contexte de la mon dia li sa tion, sont les fer ments des
trans for ma tions au sein des IUT.

8

En 1966, ce sont quatre ex pé ri men ta tions assez ra pi de ment sui vies
d’une liste de douze do maines, qui vont inau gu rer les fu tures spé cia‐ 
li tés de DUT. Soixante ans après la créa tion des IUT, le nombre de
spé cia li tés n’a fait que dou bler. Au tant dire qu’il s’agit d’une crois‐ 
sance très maî tri sée, d’une part en nombre, et d’autre part dans les
do maines cou verts. Ceux- ci sont au nombre de qua torze pour le sec‐ 
teur de la pro duc tion, et de dix pour le sec teur des ser vices. Ils se ré‐ 
par tissent dans six champs d’ac ti vi tés : Ad mi nis tra tion, ges tion, com‐ 
merce ; Com mu ni ca tion et mé dia tion ; Élec tro nique, au to ma tique, in‐ 
for ma tique ; Sciences in dus trielles, ma té riaux, contrôle ; Chi mie, bio‐ 
lo gie, pro cé dés in dus triels ; Construc tion, éner gie, sé cu ri té.

9

Concer nant les ou ver tures des IUT et des DUT, on peut sou li gner
deux pics : dans les an nées de créa tion des IUT (entre 1966 et 1970) ;
puis dans les an nées 1990, cor res pon dant aux an nées du plan Uni ver‐ 
si té 2000 (As so diut, 2007). Ce plan fai sait des IUT des agents de dé‐ 
con cen tra tion uni ver si taire, de re vi ta li sa tion de ré gions fran çaises.
Les IUT ont ainsi consti tué une des mo da li tés d’ex ten sion des uni ver‐ 
si tés sur le ter ri toire et y ont joué un rôle d’outil d’amé na ge ment (Sol‐ 
da no, 2018). À la fin des an nées  1990 s’amorce le pro ces sus de Bo‐ 
logne qui signe un im por tant mou ve ment de ré formes de l’en sei gne‐
ment su pé rieur fran çais et eu ro péen. Le pas sage au cur sus en trois
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grades (li cence, mas ter, doc to rat), la loi LRU re la tive aux li ber tés et
res pon sa bi li tés des uni ver si tés en 2007, la loi re la tive à l’orien ta tion et
à la réus site des étu diants (ORE) en 2018, et plus ré cem ment la fa bri‐ 
ca tion d’éta blis se ments pu blics ex pé ri men taux (EPE) re con fi gurent
en pro fon deur les mis sions de l’uni ver si té, les cur sus, les conte nus,
les voies d’accès, les tailles, formes de fi nan ce ment, d’or ga ni sa tion et
de ges tion des éta blis se ments, etc. Les po li tiques pu bliques mettent
en avant le chiffre de 50 % d’une classe d’âge di plô mée de l’en sei gne‐ 
ment su pé rieur. Le maître- mot de vient la pro fes sion na li sa tion et l’al‐ 
ter nance est plé bis ci tée. Ces ré formes im pactent les IUT de mul tiples
ma nières : elles in ter pellent l’offre de for ma tion, sont au prin cipe de
trans for ma tions dans les pro grammes pé da go giques et bou le versent
les re la tions entre les pou voirs pu blics, les gou ver nances uni ver si‐ 
taires et les IUT (Agul hon, 2018). En 1999 sont créées les li cences pro‐ 
fes sion nelles, et plus de la moi tié de l’offre sera ra pi de ment prise en
charge au sein des IUT (Maillard, Ve neau, 2006), di ver si fiant, à moyen
constant, l’offre de for ma tion au sein des IUT.

De façon très syn thé tique, les étu diants ins crits en IUT ont plu sieurs
ca rac té ris tiques  : ils sont pour 30  % en vi ron en fants de cadres, et
13 % en fants d’ou vriers 7. Ils sont ti tu laires à 63 % d’un bac ca lau réat
gé né ral, à 33 % d’un bac ca lau réat tech no lo gique et seule ment à 1,5 %
d’un bac ca lau réat pro fes sion nel (Mar lat, Perraud- Ussel, 2020). De puis
2013, la ques tion des quo tas de ba che liers tech no lo giques di vise et
mo bi lise, l’ADIUT prô nant une concer ta tion plus que des quo tas vi‐ 
sant l’ob jec tif de 50 % d’ac cueil. Les étu diantes sont mi no ri taires avec
un taux de 40,9 % 8. Concer nant la réus site en deux ou trois ans au
DUT, les chiffres sont im por tants, à hau teur de 78  % (Ma ma ri, Mé‐ 
nard, 2022), contri buant à as su rer une bonne image des IUT au près
du pu blic et des en tre prises au tant qu’à ap pe ler des com men taires
sur les spé ci fi ci tés pé da go giques et des moyens dont ils dis posent
(Agul hon, 2018). La pour suite d’études qui a lar ge ment aug men té
après le pas sage au LMD avoi sine à pré sent les 90 %, tan dis que, pour
les 10 % qui vont à l’em ploi, 90 % sont en em ploi trente mois après
l’ob ten tion du DUT (Erb, 2016). Ces chiffres dis tinguent les étu diants
d’IUT à la fois des étu diants en STS, qui ont des ori gines plus po pu‐ 
laires, des bac ca lau réats pro fes sion nels en plus grand nombre, une
réus site au BTS un peu moindre, tout comme la pour suite d’études
(Orange, 2013). Ils se dis tinguent aussi des élèves de CPGE (classes
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pré pa ra toires aux grandes écoles), qui sont da van tage en fants de
cadres 9. Enfin, les com pa rai sons avec les étu diants de li cences uni‐ 
ver si taires donnent des ré sul tats contras tés, car ils dé pendent lar ge‐ 
ment des dis ci plines choi sies par les étu diants (Convert, 2010). Ces
chiffres montrent un en sei gne ment su pé rieur comme es pace sé gré‐ 
gué, au sein du quel les for ma tions ne sont pas éga le ment ac ces sibles
pour tous et pour les quels les ef fets de ca drages, im por tants, fa‐ 
briquent des sa voirs, des com pé tences, des tech niques in tel lec tuelles
et pra tiques, des as pi ra tions et des des ti nées très cli vées (Millet,
2003 ; Orange, 2013).

Quelles ap proches pé da go giques
pour pro fes sion na li ser ?
À dif fé rentes époques, on l’a rap pe lé, les IUT ont été loués pour leur
« réus site pé da go gique ». De quoi s’agit- il ? L’ap proche tra di tion nelle
en IUT était jusqu’en 2021 une pé da go gie par la tech no lo gie. Celle- ci
avait été dé fi nie par plu sieurs traits : elle n’était pas une voie de re lé‐ 
ga tion ni se con daire par rap port à une ap proche uni que ment aca dé‐ 
mique, et elle pou vait conduire à des par cours d’études longs, pas
for cé ment courts (As so diut, 2007, p. 15 et sui vantes). À cela s’ajou tait
la voie de l’ap pren tis sage, éga le ment dé ve lop pée en IUT et en lien
avec la tech no lo gie, qui s’ap puyait dans cer tains IUT sur l’ap proche
ex pé rien tielle (Man de ville, 2009). Elle met tait en avant la com plexi té
des ap pren tis sages, la di men sion plu rielle et avant tout ex pé rien tielle
de ceux- ci. Une ex pé rience com porte en effet dif fé rentes di men‐ 
sions, toutes im por tantes, dont il convient de ne pas ou blier la por tée
lors de la fa bri ca tion de pro grammes : elle est af fec tive, cog ni tive, si‐ 
gni fi ca tive, riche d’en sei gne ments pour les ap pre nants – al lant lar ge‐ 
ment au- delà des ob jec tifs du pro gramme –, à par tir du mo ment où
ils s’im pliquent et en gagent une ré flexi vi té, tout en dé ve lop pant des
mé ta com pé tences. Dans cette veine, des dis po si tifs spé ci fiques, tels
que Pro jet per son nel et pro fes sion nel (PPP), sont venus ma té ria li ser
cette ap proche ex pé rien tielle (Tra lon go, 2012). De son côté, la pro fes‐ 
sion na li sa tion en pra tique a pré cé dé le néo lo gisme qui date des an‐ 
nées 1990. À ce moment- là : « Comme Mon sieur Jour dain fai sait de la
prose sans le sa voir, les IUT dé couvrent que ce qu’ils exercent de puis
leur ori gine, en concer ta tion à tous les ni veaux avec les ac teurs éco ‐
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no miques et so ciaux, est de la pro fes sion na li sa tion » (As so diut, 2007).
La pro fes sion na li sa tion en IUT était au fon de ment de chaque pro‐ 
gramme pé da go gique na tio nal (Tra lon go, 2018), et, d’une ma nière gé‐ 
né rale, les IUT étaient consi dé rés comme « un bon lieu pour exa mi‐ 
ner la ques tion de la pro fes sion na li sa tion des études su pé rieures  »
(Rose, 2018).

En 2021, c’est l’ap proche par com pé tences qui se met en place au sein
de toutes les spé cia li tés de BUT. Elle a plu sieurs ca rac té ris tiques. Elle
s’ap puie sur les pro po si tions d’un la bo ra toire, le LAB SET (la bo ra toire
de sou tien aux sy ner gies éducation- technologie), qui a tra vaillé de
façon contrac tuelle avec l’as sem blée des di rec teurs d’IUT. De la no‐ 
tion de com pé tence, lar ge ment objet de luttes, il est pro po sé la dé fi‐ 
ni tion d’un « savoir- agir en si tua tion com plexe re po sant sur la mo bi‐ 
li sa tion et la com bi nai son ef fi caces d’une va rié té de res sources in‐ 
ternes et ex ternes à l’in té rieur d’une fa mille de si tua tions » (Pou may
et al., 2017). Tout l’enjeu d’un pro gramme est alors de bâtir un « ré fé‐ 
ren tiel de com pé tences  », en bas cu lant d’une vi sion de l’en sei gne‐ 
ment à une vi sion cen trée sur les ap pren tis sages des étu diants. L’ob‐ 
jec tif est d’or ga ni ser des si tua tions « au then tiques » d’ap pren tis sage
et d’éva lua tion. Au sein de ce pro gramme, des sa voirs, savoir- faire et
savoir- être se ront né ces saires pour les étu diants : ils sont consi dé rés
comme des «  res sources  » in ternes et ex ternes, faits «  d’ap pren tis‐ 
sages cri tiques » plus in dis pen sables que d’autres pour la bonne mo‐ 
bi li sa tion de com pé tences en si tua tion pro fes sion nelle. Les in ter ve‐ 
nants de la for ma tion de viennent alors les four nis seurs et ani ma teurs
de ces res sources et si tua tions d’ap pren tis sage. Ils doivent en consé‐ 
quence lar ge ment trans for mer leurs ma nières d’éva luer les étu diants,
car l’éva lua tion d’une com pé tence n’est pas la même chose que celle
d’une connais sance. Des ou tils tels que le port fo lio sont re com man‐ 
dés : ré di gé par chaque étu diant, il com porte une série de « traces »
de ses ac quis. Le « ré fé ren tiel de com pé tences » doit être éla bo ré en
étroite col la bo ra tion avec les mi lieux pro fes sion nels et ne pas pro po‐ 
ser un trop long ca ta logue de com pé tences. Enfin, les stages et si tua‐ 
tions d’al ter nance sont consi dé rés comme par ti cu liè re ment pro pices
au dé ploie ment de l’ap proche par com pé tence.

13

Si à ce jour, il n’est pas pos sible de tirer un bilan d’une ré forme en
cours, pour la quelle les pro grammes na tio naux ont été ré di gés au fur
et à me sure, bien des ques tions ce pen dant res tent en friche. Très ra ‐
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NOTES

1  Sources : https://www.iut.fr/les- iut/

2  Des dé bats au tour d’une troi sième année sont rap por tés dans le bul le tin
du GeSi, par exemple dans le nu mé ro  30 daté de no vembre  1990, sur les
« ré flexions sur l’après- colloque pé da go gique de Nîmes ».

3  Selon les pro pos du pré sident de l’ADIUT, Mar tial Mar tin, lors de la jour‐ 
née des ré fé rents PPP en IUT à Nancy (23 et 24 no vembre 2022).

4  https://www.iut.fr/le- but-et-ses-specialites/

5  Dé cret du 7 jan vier 1966.

6  Tel l’ar rê té du 26 juin 1967.

7  https://www.in ega lites.fr/Les- milieux-populaires-largement-sous-repre
sentes-dans-l-enseignement-superieur

8  https://pu bli ca tion.enseignementsup- recherche.gouv.fr/eesr/FR/T173/l
a_pa rite_dans_l_en sei gne ment_su per ieur/

9  https://www.in ega lites.fr/Les- milieux-populaires-largement-sous-repre
sentes-dans-l-enseignement-superieur
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spé ci fi ci tés ori gi nelles aux trans for ma tions les plus ré centes, ba layant à la
fois les di men sions ins ti tu tion nelles, or ga ni sa tion nelles, pé da go giques, sans
ou blier les ca rac té ris tiques des pu blics ac cueillis. Gé né ra le ment re con nus
pour la visée pro fes sion na li sante des for ma tions, les IUT sont au jourd’hui en
pleine trans for ma tion  : le di plôme uni ver si taire de tech no lo gie (DUT) bas‐ 
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sa tion mas sive d’une ap proche par com pé tences. La ques tion reste ou verte
des ma nières par les quelles cette ap proche va être mise concrè te ment en
place et per mettre de trai ter des pro blé ma tiques d’in éga li tés des chances et
de réus site des étu diants.

English
The Uni ver sity In sti tutes of Tech no logy (IUT) were cre ated in France in the
1960s with a view to di ver si fy ing the first cycles of uni ver sity edu ca tion and
es tab lish ing a dia logue with the busi ness world. More than fifty years of ex‐ 
ist ence allow us to draw up a syn thesis of the ori ginal spe cificit ies to the
most re cent trans form a tions, sweep ing at the same time the in sti tu tional,
or gan iz a tional and ped ago gical di men sions, without for get ting the char ac‐ 
ter ist ics of the wel comed pub lic. Gen er ally re cog nized for the pro fes sion al‐ 
iz a tion of their train ing, IUTs are now un der go ing a major trans form a tion:
the Uni ver sity Tech no logy Dip loma (DUT) is be com ing a Uni ver sity Tech no‐ 
logy Bach elor's de gree (BUT), through the massive mo bil iz a tion of a skills- 
based ap proach. The ques tion re mains open as to how this ap proach will be
im ple men ted in prac tice and how it will ad dress the prob lems of in equal ity
of op por tun ity and stu dent suc cess.
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