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chapitre 3

Les contenus d’enseignement 

Les quatre prochains chapitres, centrés sur les études du curriculum en 
gestion, nous permettent de procéder à un travail de mise à plat et de 
décryptage. Tout d’abord, nous cherchons à décrire, sans juger de leur 
valeur, certaines des contributions arbitrées – essais, recherches ou 
comptes rendus de pratique. Par la suite, nous proposons une analyse 
transversale des écrits pour dégager le sens global des discours. Finalement, 
nous formulons une critique générale pour mieux prendre une distance 
avec les résultats obtenus et y cerner les principales limites conceptuelles 
et empiriques. Le présent chapitre pose la question des contenus d’ensei-
gnement qui font débat dans les études sur le curriculum en gestion. 

Une amorce de réflexion sur quelques disciplines de base 

Durant la période 2004-2012, on se penche sur trois disciplines de base 
en gestion : la psychologie du comportement organisationnel, les mathé-
matiques pour la gestion et l’histoire du management (tableau 3.1). 

La discipline de la psychologie fait partie intégrante du curriculum 
en gestion depuis des décennies. Or, certains auteurs lancent un cri 
d’alarme en expliquant la perte de légitimité de ces connaissances auprès 
des étudiants. Ils analysent les multiples changements dans les pratiques 
d’affaires et montrent que le cours consacré au comportement organisa-
tionnel n’a pas réussi à fournir des réponses adéquates. Les modèles 
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TA B L E AU 3.1

Contenus d’enseignement débattus dans les études  

sur le curriculum en gestion (2004-2012)

Thèmes/Cours/Modules Auteurs

Disciplines de base

Psychologie du comportement organisationnel Singh et Schick, 2007

Mathématiques pour la gestion 
Lee et Lee, 2009 ; Sebastianelli et 

Trussler, 2006 

Histoire du management Smith, 2007

Spécialisation en systèmes d’information

Langage COBOL Ruby, 2005

Commerce électronique Moshkovich et coll., 2005 ; 2006

Analyse et conception des systèmes d’information Satzinger et coll., 2007

Gestion des services en technologies de l’information Beachboard et coll., 2007

Technologies centrées sur les serveurs Sandvig, 2007

Spécialisation en marketing

Ventes Leisen et coll., 2004

Marketing interentreprises Brennan et Skaates, 2005

Gestion des prix McCaskey et Brady, 2007

Techniques de géolocalisation Estaville, 2007

Recherches ethnographiques en marketing Freeman et Spanjaard, 2012

Spécialisation en comptabilité

Éducation aux impôts pour non-comptables
Anis Barieyah Mat et Lai Ling, 

2009

XBRL Debreceny et Farewell, 2010

IFRS
James, 2011 ; Yallapragada et 

coll., 2011 ; Berrios, 2012

Spécialisation en gestion des opérations et logistique

Six Sigma Stevenson et Mergen, 2006

Gestion de la qualité Taylor et coll., 2012

Spécialisation en finance

Planification financière personnelle
Neidermeyer et Neidermeyer, 

2010

Alphabétisation financière personnelle Lindsay-Taliefero et coll., 2011

Spécialisation en affaires internationales

Études sur le Canada Parker et Heriot, 2009

Comptabilité internationale Langmead et coll., 2010

Autres domaines de gestion

Science des services Davis et Berdrow, 2008
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enseignés semblent décontextualisés et déconnectés des enjeux contem-
porains des affaires. Ils en appellent à une mise à niveau importante, faute 
de quoi cette discipline risque de disparaître. Les mathématiques pour la 
gestion tentent elles aussi de mettre en valeur leur contribution dans le 
curriculum. Pendant que des recherches insistent sur l’utilisation péda-
gogique des statistiques pour mieux comprendre le domaine des affaires 
internationales, d’autres suggèrent qu’une formation solide en mathéma-
tiques est corrélée à un meilleur salaire à l’entrée sur le marché du travail 
pour les étudiants en gestion. 

Dans un autre article, on cherche à convaincre le lecteur que non seu-
lement la discipline de l’histoire peut apporter une plus-value au parcours 
des étudiants, mais que l’enseignement du contexte historique est essentiel 
pour l’apprentissage de tout concept lié à la gestion. Les auteurs posent ainsi 
la question suivante : quel est le bien-fondé de cet apport de l’histoire pour 
le développement intégral des étudiants ? Selon eux, la liste des retombées 
positives est longue : acquisition de connaissances et de sagesse ; dévelop-
pement du jugement ; capacité à comprendre l’ensemble des interactions 
dans l’environnement global ; transmission de la mémoire collective et de 
leçons sur la nature humaine ; contribution au bien moral et citoyen et guide 
pour la recherche. Fait important à noter, si la période 1990-1996 ne remet 
pas en question l’importance des disciplines dites libérales dans le cursus 
de gestion, la période 1997-2003 engendre des travaux qui comparent l’offre 
des cours de statistiques dans les programmes accrédités par l’agence inter-
nationale AACSB, ainsi qu’une réflexion sur l’inclusion de nouveaux thèmes 
dans le cours de droit des affaires (tableau 3.2).

Bref, les études sur le curriculum en gestion des années 1990 à 2012 se 
consacrent à la légitimation des disciplines de base sises au cœur de la for-
mation, en justifiant leur double valeur épistémologique et didactique.

L’effervescence de spécialisations multiples

Plusieurs spécialisations de gestion portent une attention particulière aux 
contenus qu’il faut enchâsser, conserver ou réformer dans les curricula 
tant aux premiers cycles qu’aux cycles supérieurs. Il est question, entre 
autres, de l’enseignement des systèmes d’information, du marketing, de 
la comptabilité, de la gestion des opérations et de la logistique, de la 
finance et des affaires internationales.



58   •   penser l a for m ation en gestion

Les systèmes d’information

Nombreuses sont les études sur le curriculum en gestion (2004-2012) qui 
soulignent l’importance des enseignements en systèmes d’information 
(tableau 3.1). Un article évalue le statut du cours consacré au langage de 
programmation COBOL dans les formations aux États-Unis. D’autres 
recherches comparent des contenus en commerce électronique rattachés 
à la spécialisation en systèmes d’information de plusieurs programmes 

TA B L E AU 3. 2

Contenus débattus dans les recherches sur le curriculum en gestion 

(1990-2003)

Thèmes/Cours/Modules
Auteurs

1990-1996

Auteurs

1997-2003

Disciplines de base

Statistiques pour la gestion Parker et coll., 1999

Systèmes d’information

Cours de base en systèmes d’information
Lee Maier et Gambill, 

1997

Langages de programmation Wenger, 2003

Marketing

Marketing des produits et services en haute 

technologie
Mohr, 2000

Comptabilité

Affaires internationales pour comptables
Ainajjar et 

Peacock, 1995

Joshi et Al-Bastaki, 

2002

Introduction à la comptabilité pour tous Arya et coll., 2003

Finance

Domaine des assurances Dorfman, 1990

Exercice d’estimation des revenus d’une PME Shrader et coll., 1997

Affaires internationales

Cours en finance internationale Kwok, 1994

Le futur de ce domaine d’études Vernon, 1994

Entrepreneuriat

Cours de création et développement PME
Benson, 1992 ; 

Maranville, 1992

Droit 

Droit des affaires Ingulli, 1991

Développement des ressources humaines

Gestion des ressources humaines Fimbel, 2002
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américains de 1er  cycle et survolent quelques stratégies potentielles de 
diffusion de ces notions. Certains auteurs font état de l’évolution du cours 
« Analyse et conception des systèmes d’information » au fil de la trans-
formation constante des technologies de l’information et de la montée en 
puissance du langage unifié de modélisation (UML). Par ailleurs, on 
insiste sur l’occasion d’insérer dans le cursus un cours sur la gestion d’un 
service de technologies de l’information (TI) dans une organisation. Dans 
une autre étude, on s’intéresse à la valeur d’une analyse critériée pour 
choisir une technologie de programmation utile pour l’enseignement des 
systèmes d’information.

Dans la même veine, deux autres études ressortent pour la période 
1997-2003 (tableau 3.2). Pendant que certains chercheurs veulent évaluer 
le statut des cours de base en systèmes d’information dans les collèges et 
les écoles de gestion aux États-Unis, d’autres sont plutôt intéressés par 
une évaluation du statut des différents langages de programmation dans 
l’offre de formation au 1er cycle.

Le marketing

Sous cette enseigne, il est instructif de souligner l’existence de plusieurs 
débats sur les contenus d’enseignement. Tout d’abord, on compare ce 
qui est offert comme cours de vente dans les programmes de marketing 
et ce que les praticiens de la vente aimeraient retrouver dans ces mêmes 
cours. D’autres auteurs plaident en faveur d’un module sur la vente où 
tous les concepts de marketing pourraient avoir une application concrète. 
Certains autres scrutent l’offre de cours en commerce interentreprises 
(Business to Business : B2B) en procédant à une méta-analyse des livres 
scolaires en marketing. Une autre recherche pose la question du statut 
du cours « Prix de vente » au 1er cycle à partir d’un examen attentif de 
363  sites Web d’institutions accréditées par l’agence internationale 
AACSB. On explore aussi l’utilisation des techniques de géolocalisation, 
principalement dans les cours sur l’implantation de nouveaux maga- 
sins ou de nouveaux sites. Finalement, un couple d’auteurs s’interroge 
sur l’ampleur de la diffusion des techniques ethnographiques dans les 
cours de recherche en marketing dans plus de 140 universités et collèges 
américains, pour aboutir au constat d’une faible diffusion de cette 
approche. 
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La période 1990-1996 ne mentionne aucune étude sur les contenus en 
marketing. Par contre, au cours des années 1997-2003, on envisage l’inser-
tion d’un cours de marketing spécifiquement sur les produits et services 
liés à la haute technologie, tout en fournissant des pistes de solutions pour 
insérer un tel cours dans le curriculum en marketing (tableau 3.2).

La comptabilité

Dans le monde de la comptabilité, de nombreux changements dans les 
réglementations nationales et internationales ont obligé les écoles de 
gestion ainsi que les corporations professionnelles à revoir leurs contenus 
d’enseignement pour les arrimer aux nouveaux standards de formation. 
Tout d’abord, deux chercheurs sondent le niveau de connaissances des 
règles de taxation auprès des étudiants adultes en gestion de la Malaisie 
et constatent leur besoin de formation (surtout pour les non-comptables 
qui doivent composer avec un gouvernement qui a modifié son système 
d’impôts). Ensuite, d’autres auteurs argumentent en faveur de l’introduc-
tion du langage de diffusion de l’information comptable sur Internet, 
Extensible Business Reporting Language (XBRL), tout en tenant compte 
du design actuel du curriculum. Enfin, plusieurs travaux s’intéressent au 
pourquoi et au comment de ces changements dans les programmes de 
comptabilité aux États-Unis et en Amérique latine. 

Pour la période 1990-1996, on trouve une seule étude sur le curriculum 
en comptabilité. Il est question d’une analyse des perceptions des contrô-
leurs de gestion d’entreprises du Fortune 500 concernant l’introduction 
de connaissances en affaires internationales dans la formation des comp-
tables. La période 1997-2003 a été le théâtre de deux études. La première 
interroge des dirigeants en comptabilité au Bahreïn pour évaluer leur 
intérêt pour les affaires internationales. Quant à la seconde recherche, elle 
part du constat que la comptabilité est une formation rigoureuse pour 
tout étudiant en gestion, et elle développe un argumentaire pour justifier 
la valeur ajoutée de cette spécialisation de gestion à toute formation uni-
versitaire en dehors de la gestion.
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D’autres domaines plus discrets

Passons en revue quelques études qui se sont penchées sur la gestion des 
opérations et de la logistique, sur la finance, sur les affaires internationales 
et sur d’autres contenus de gestion.

Dans une étude publiée en 2006, on tente, d’une part, de convaincre 
le lecteur du bien-fondé de la méthode Six Sigma pour mesurer la qualité 
dans une entreprise et, d’autre part, on cherche à évaluer différentes stra-
tégies d’implantation de ces enseignements dans le curriculum en gestion. 
En 2012, deux enseignants-chercheurs décrivent le parcours d’une petite 
université privée qui a reconnu l’importance d’initier ses étudiants du 
MBA au mouvement de la qualité dans le cadre des enseignements de 
gestion des opérations et de la logistique en concevant et en implantant 
un nouveau cours rattaché à cette expertise.

Du côté de l’enseignement de la finance, il est question de la nécessité 
de l’apprentissage de la planification financière personnelle et de quelques 
thèmes spécifiques à aborder au 1er cycle. Dans leurs travaux publiés en 
2011, un collectif d’auteurs fait état de l’évaluation du niveau d’alphabé-
tisation financière des étudiants de leur université avant et après avoir 
suivi une formation adéquate. Mentionnons au passage que dans les 
années  1990, le déclin ou le manque d’intérêt pour l’enseignement du 
domaine des assurances était préoccupant et que durant la période 1997-
2003, l’enseignement de la finance pour les PME a suscité une réflexion 
didactique.

Pour ce qui est de l’enseignement des affaires internationales, deux 
études ressortent durant la période 2004-2012. Une première recherche 
est élaborée à partir de données secondaires (statistiques, livres scolaires) 
pour estimer la place de l’enseignement des études sur le Canada (en 
contexte de libre-échange) dans les programmes américains en affaires 
internationales. Sur fond de crise financière mondiale, une seconde étude 
relate la conception, l’implantation et l’évaluation d’un cours au choix 
dans le domaine de la comptabilité internationale des programmes de 
MBA et de M. Sc. en finance. Enfin, en 2008, deux chercheurs proposent 
une nouvelle science, la science des services, comme fil conducteur pour 
l’élaboration de nouveaux curricula en gestion conçus en fonction du 
client et non des produits manufacturés. Cette approche se veut une 
réponse aux limites des programmes actuels en gestion structurés en silos. 
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Fait à noter, durant la période 1990-1996, deux études font surface et 
proposent deux débats. Devons-nous insérer des contenus internationaux 
dans les cours de finance ou est-il préférable de créer un nouveau cours 
de finance internationale ? Que dire du développement futur du domaine 
des affaires internationales dans les écoles de gestion ? 

D’autres domaines de la gestion ont été mis en avant durant les 
périodes 1990-1996 et 1997-2003. Doit-on concevoir un cours de création 
et de développement de la petite et moyenne entreprise (PME) pour tous 
les étudiants en gestion ? Comment rendre plus visibles les enseignements 
en gestion des ressources humaines ? Voilà autant de contenus qui se font 
concurrence pour obtenir une bonne place dans le curriculum en gestion. 
C’est alors que se profilent les habiletés de gestion, qui défient l’approche 
traditionnelle par les contenus pédagogiques.

Le raffinement de l’enseignement sur les habiletés de gestion

Durant la période 2004-2012, cinq études orientées vers les habiletés de 
gestion se distinguent (tableau 3.3). Un chercheur constate la progression 
de la communication visuelle dans les milieux de travail et suggère de 
compléter les cours classiques de communication orale et écrite par des 
exercices de rhétorique visuelle. Ces derniers cours dépasseraient large-
ment l’utilisation formatée des PowerPoint en empruntant plutôt une 
approche design. D’autres auteurs font une enquête auprès des praticiens 
et des enseignants en marketing pour connaître leurs perceptions sur 
l’importance de développer des habiletés professionnelles et de gestion 
de carrière. Les résultats suggèrent d’inclure dans les cours sur la gestion 
de carrière les habiletés qui sont perçues les plus positivement par les deux 
groupes à l’étude : communication d’affaires ; présentation d’affaires ; 
préparation d’un curriculum vitæ ; préparation à une entrevue ; établis-
sement des objectifs de carrière ; auto-évaluation ; résolution de conflits ; 
tenue vestimentaire appropriée ; compréhension de la diversité du milieu 
de travail ; habiletés de leadership, etc. Les constats sont à peu près les 
mêmes à la suite d’une recherche produite en 2009, qui insiste sur l’impor-
tance de savoir gérer les conflits au travail, et une autre en 2010 qui s’at-
tache à donner des conseils pour mieux préparer les professeurs à 
enseigner des habiletés centrées sur la présence professionnelle et l’éti-
quette des affaires. Enfin, en 2012, une étude se penche sur l’efficacité d’un 



les Con ten us D’enseign emen t •   63

cours sur la gestion de la vie professionnelle. Les auteurs ont mesuré, avant 
et après le cours, le niveau de connaissances des étudiants pour l’option 
dans laquelle ils voulaient se spécialiser. Ce cours, dont les retombées ont 
été positives, a permis à chacun de développer différentes habiletés de 
gestion et de concevoir un plan de carrière à l’aide de plusieurs outils en 
ligne.

Quand on analyse les contributions des périodes précédentes (1990-
1996 ; 1997-2003), on est frappé par cette préoccupation constante de 
l’enseignement des habiletés de gestion. On commence par le cours de 
base sur les communications d’affaires (orale, écrite et électronique) pour 
tous ou pour un domaine en particulier, et on en vient tranquillement à 
l’apprentissage des langues secondes et des compétences information-
nelles. Toutefois, c’est durant la période 2004-2012 que se produit un 

TA B L E AU 3. 3

Contenus d’enseignement centrés sur les habiletés de gestion (1990-2012)

Habiletés de gestion (1990-1996) Auteurs

Communication orale et écrite pour comptable 

professionnel

Sriram et Coppage, 1992 ; 

Simons et coll., 1995

Alphabétisation numérique en gestion des ressources 

humaines
Shaw, 1994

Communication d’entreprise Hynes et Bhatia, 1996

Habiletés de gestion (1997-2003) Auteurs

Étiquette dans le domaine des affaires McPherson, 1997

Langues des affaires, français, espagnol, allemand
Uwah et Nelson, 1998 ; Wright 

et Borst, 2001 ; Kelm, 2003

Alphabétisation numérique en marketing Benbunan-Fich et coll., 2001

Compétences informationnelles Fiegen et coll., 2002

Communication d’affaires en marketing Young et Murphy, 2003

Habiletés de gestion (2004-2012) Auteurs

Communication d’affaires visuelle Brumberger, 2005

Habiletés de développement de carrière
Kelly et Bridges, 2005 ; Smith et 

coll., 2012

Gestion des conflits Lang, 2009

Habiletés de présence professionnelle et étiquette dans 

le domaine des affaires
Bass, 2010
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basculement de l’enseignement des habiletés sous différentes formes de 
communication vers une préoccupation sur le développement de la car-
rière à long terme : on passe du poste à combler à une vie personnelle à 
dessiner. Ainsi, les enseignements des habiletés de gestion s’élargissent, 
se complexifient et sortent du giron des départements des langues pour 
prendre place dans les écoles de gestion.

L’évolution des finalités éducatives

Sur le plan épistémologique, les connaissances de gestion imbriquées dans 
le curriculum sont en constante mutation et cherchent à répondre à la fois 
à des buts instrumentaux à court terme et à des buts éducatifs à long 
terme. Petkus (2007) propose un modèle professionnel du curriculum en 
marketing sur trois plans : 1)  les connaissances déclaratives issues des 
disciplines de base permettent à la fois la formation des concepts abstraits 
et une appréciation de l’expérience culturelle ; 2) les connaissances pro-
cédurales issues de la pratique assurent l’acquisition des habiletés de 
gestion de leadership et de communication ; 3) les connaissances condi-
tionnelles issues de la rencontre de la théorie et de la pratique s’appré-
hendent par le développement des habiletés analytiques et du jugement 
moral et social. En ce sens, l’accompagnement des étudiants par les 
enseignants dans un processus de réflexion dans l’action et sur l’action à 
partir de problématiques complexes d’éthique, de gestion de la diversité 
interculturelle, de responsabilité sociale des entreprises et, plus largement, 
de développement durable, contribue au développement d’une formation 
professionnelle de qualité (Elmuti, 2004 ; Clarke et coll., 2006). Ainsi, on 
saisit bien tout le cheminement du curriculum en gestion qui, en 1990, 
proposait des contenus d’enseignement circonscrits à partir de certaines 
disciplines de base, de fonctions d’entreprise et d’habiletés de gestion en 
émergence. À cette époque, le profil du diplômé était celui du technicien 
efficace et à sa place dans l’organisation hiérarchique (modèle contextua-
lisé) et orienté vers différentes industries et différentes positions dans 
l’entreprise (McLean et Knapp, 1990). En revanche, les années  2010 
poussent plutôt à l’avant-scène le professionnel réfléchi qui veut faire le 
pont entre les connaissances disciplinaires, les habiletés de gestion et les 
attitudes morales et sociales (modèle internalisé).
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L’analyse transversale des contributions

Que penser de tous ces contenus d’enseignement de la gestion dans le 
curriculum ? En fait, notre analyse des écrits de la période 1990-2003, et 
plus précisément celle de 2004-2012, fait apparaître des discours contrastés. 
De façon oblique, nous reconnaissons un discours de légitimité, un dis-
cours de promotion, un discours d’évaluation et, finalement, un discours 
de transposition didactique.

Une défense sentie des territoires acquis

Certaines études, plus particulièrement de type essai, élaborent une 
argumentation défensive pour faire valoir le bien-fondé de certains 
contenus déjà en place dans le curriculum en gestion. 

We strongly believe that for OB to remain a part of core curricula in business 

programs, some changes are necessary. If nothing is done, OB is at risk of 

obsolescence and at best will simply be a tool for management exploitation 

rather than a vibrant part of strategic organizational decision making. 

Whatever the changes, researchers need to reestablish relevance for OB theory 

to address the realities of the new hypercompetitive economic landscape that 

is due to outsourcing, technology, institutional investors, and rapid globaliza

tion. As such research progresses, it would strengthen the OB foundation on 

which firms could base their strategic planning and organizational decision

making. (Singh et Schick, 2007, p. 355)

Cet extrait illustre bien l’effort de justification de la valeur ajoutée de 
ces contenus dans le curriculum en gestion. Par la mise en exergue de 
nouvelles pressions des univers pédagogique et d’affaires, on propose de 
rectifier le tir : on sait maintenant pourquoi la légitimité est compromise 
et on propose des mises à niveau. 

Une mise en valeur de nouvelles connaissances

À l’opposé, plusieurs études construisent une position d’attaque ou plus 
simplement de promotion pour convaincre les lecteurs du bien-fondé d’un 
nouveau thème, d’un nouveau cours ou d’un nouveau module à insérer 
dans le curriculum en gestion.
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For a service delivery system to produce optimal solutions to servicerelated 

business problems, it must be based on an approach that involves many of the 

traditional functional areas in an organization. Unfortunately, most business 

school curricula mirror the older traditional organizational structure that 

dominated businesses throughout most of the twentieth century. This structure 

typically consisted of vertically organized functions (or silos), such as produc

tion, marketing, and finance, with each silo operating largely independently 

of the others. Similarly, business schools today are usually organized by func

tional departments – such as marketing, finance, accounting, and operations 

management – with little interaction among them. Within this traditional 

silostructured environment, it is very difficult to properly develop a curri

culum, or even a course, in service management. Consequently, a significant 

gap exists between the education received by business school graduates and 

the skills that they need to succeed in today’s serviceintense environment. This 

paper explores the underlying causes of this gap and suggests ways in which 

the emerging field of service science can facilitate the changes in business school 

curricula that will make them more relevant in meeting the needs of today’s 

businesses and organizations. (Davis et Berdrow, 2008, p. 29)

Les arguments invoquent les multiples changements dans l’environ-
nement, les pressions exercées par les instances d’accréditation ou les 
ordres professionnels. À leurs yeux, la seule réponse est l’inclusion de 
certains contenus de gestion dans l’espace curriculaire pour offrir un 
début de réponse aux soubresauts de l’environnement institutionnel.

Une progression mesurée de contenus d’enseignement 

Un troisième discours transparaît dans les études sur le curriculum en 
gestion. Il prône non pas la légitimité d’un contenu existant ni la promo-
tion d’un nouveau contenu, mais bien l’évaluation du statut de certains 
cours déjà en place. 

Business school information systems programs seek to integrate information 

technology and business knowledge. Business schools constantly revise IS 

programs to stay abreast of IT changes. The emergence of ecommerce and 

ebusiness represent one such development. A study analyzes the impact of 

ecommerce content on business IS curricula in the U.S. Most business schools 

were found to provide skills in clientside Web development. Fewer covered 

material on serverside Web development. Ecommerce knowledge and skills 

have been incorporated into most undergraduate IS programs. (Moshkovich 
et coll., 2005, p. 1) 
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Prenant la forme de recherches quantitatives, ces études scrutent le 
degré d’insertion desdits contenus dans différentes institutions. Analyses 
de sites Internet, enquêtes auprès d’enseignants ou de praticiens, la 
démarche est la même : y a-t-il progression dans la diffusion des contenus 
dans le curriculum en gestion et quels sont les facteurs qui encouragent 
ou inhibent cette transmission ? Cet étalonnage représente une stratégie 
délibérée pour analyser à la fois le statut et la position de contenus d’ensei-
gnement spécifiques dans le curriculum en gestion.

Un partage des meilleures stratégies pédagogiques

Un quatrième discours s’articule autour de pistes susceptibles d’outiller 
les enseignants à mieux transmettre leur matière. Les auteurs y décrivent 
leurs meilleures pratiques de conception, d’implantation, d’évaluation et 
de révision des contenus. 

The study discusses strategies for motivating students to learn about IFRS ; pres

ents IFRS background information for educators ; outlines and discusses the type, 

content, and level of IFRS material that realistically can be integrated alongside 

U.S. GAAP starting with the first accounting course ; and discusses challenges 

and opportunities that arise for students and educators. A list of valuable 

resources for educators and students to help them keep abreast of current deve

lopments is also included. The strategies and materials presented in this study 

have been successfully utilized in an actual integration of IFRS into the financial 

accounting curriculum at a major public university. (James, 2011, p. 140)

Agissant comme membres d’une communauté d’intérêts, ils écha-
faudent un discours de transposition didactique. Un accent particulier 
est mis sur une meilleure scénarisation des thèmes et des séances dans 
certains cours et sur l’analyse d’exercices probants ayant subi l’épreuve 
d’une évaluation en classe.

Cette analyse transversale des contenus d’enseignement débattus dans 
les études sur le curriculum en gestion a débouché sur une déconstruction 
des discours sur la légitimité de contenus traditionnels, sur la promotion 
de nouveaux contenus, sur l’évaluation du niveau de diffusion de contenus 
existants et sur la transposition didactique des meilleures pratiques. Or, 
la question générique demeure toujours la même : quels sont les contenus 
d’enseignement les plus susceptibles d’informer, de former et d’éduquer 
les étudiants en sciences de gestion ?
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À présent, nous pouvons mettre en place certains éléments. Comme 
notre souci est de dégager les grandes lignes qui parcourent les études sur 
le curriculum en gestion sous l’angle des contenus d’enseignement, nous 
débutons par une synthèse de nos efforts de description et d’analyse pour 
ensuite en arriver à une critique des résultats (tableau 3.4).

Sur le plan des constats, on note tout d’abord une amorce de réflexion 
de trois disciplines de base classiques, à savoir la psychologie du compor-
tement organisationnel, les mathématiques en gestion et le droit des 
affaires, avec une nouvelle proposition autour de l’enseignement de l’his-
toire du management. Puis, nous constatons une effervescence de plu-
sieurs spécialisations de gestion, avec en tête les systèmes d’information 
et le marketing. Fait important à noter, le domaine des affaires interna-
tionales semble s’autonomiser en récupérant des contenus qui pouvaient 
se retrouver dans d’autres domaines d’études il n’y pas si longtemps. Par 
ailleurs, un souci d’internationalisation de certains contenus dans les 

TA B L E AU 3.4

Grandes lignes des études sur le curriculum en gestion  

sous l’angle des contenus d’enseignement (1990-2012)

Décrire

• Amorce de questionnement de quelques disciplines de base

• Effervescence de plusieurs spécialisations de gestion

• Raffinement de l’enseignement des habiletés de gestion

• Ébauche d’un modèle professionnel de l’enseignement de la gestion

Analyser

• Discours de justification de certains contenus d’enseignement menacés

• Discours de promotion de nouveaux contenus d’enseignement

• Discours d’évaluation de la diffusion de contenus d’enseignement récents

• Discours de transposition didactique des meilleures pratiques 

d’enseignement

Critiquer

• Absence de questionnement de certaines disciplines de base

• Faible présence de certaines spécialisations de gestion

• Accent très prononcé sur les études de 1er cycle dans les pays 

anglo-saxons

• Tendance à développer des habiletés de gestion déconnectées des 

contenus

• Timide accent sur les attitudes, rendant le modèle professionnel peu 

intégré ; quelques traces dans des articles consacrés au MBA

• Absence de réflexion sur des contenus spécifiques aux études 

supérieures 

• Imprécision sur la vision de la gestion comme profession
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sciences comptables se manifeste, notamment par l’imposition de nou-
velles normes professionnelles à l’échelle de la planète. 

S’il est clair que l’enseignement des habiletés de gestion fait partie du 
décor depuis de nombreuses années, l’orientation générale semble bifur-
quer davantage vers la gestion de la vie professionnelle que vers le dévelop-
pement d’habiletés techniques reliées à tel ou tel poste dans l’organisation. 
De leur côté, les études vouées à l’enseignement des attitudes tentent une 
percée dans le débat en prétendant insuffler aux formations un vent de 
professionnalisation. On place l’éthique, la pratique réflexive et l’ouverture 
à l’autre et à l’environnement au cœur d’un jugement moral et social que 
tous les étudiants en gestion doivent développer.

En comparant et en rapprochant les écrits sous examen, nous en 
sommes venus à discerner quatre discours non mutuellement exclusifs. 
Tour à tour, certains auteurs recherchent la justification d’un contenu 
contesté par les étudiants, les praticiens ou les enseignants mêmes, la 
promotion d’un nouveau contenu dont on clame la pertinence, l’évalua-
tion de la diffusion de contenus dans l’ensemble d’une offre nationale, 
alors que d’autres se penchent sur la transposition de pratiques didactiques 
jugées performantes pour la transmission de tel ou tel contenu. Tous ces 
discours dénotent le souci de déployer différentes stratégies chez des 
acteurs – la plupart du temps,  les enseignants et les praticiens – pour 
obtenir, maintenir, défendre leur place sur l’échiquier du curriculum en 
gestion. On est donc dans une dynamique de contrôle et de pouvoir des 
expertises spécialisées. 

À partir de ces résultats de description et d’analyse, nous sommes 
maintenant en mesure de porter un regard critique. Tout d’abord, ce qui 
étonne le lecteur averti est l’absence de réflexion sur les différents cours 
d’économie (macroéconomie, microéconomie, économie de l’entreprise, 
etc.) et de sociologie (sociologie des organisations, sociologie de l’entre-
prise, sociologie du travail, etc.). À la décharge de cette dernière, men-
tionnons que cette discipline est peu valorisée dans les curricula en gestion 
aux États-Unis. Par ailleurs, mentionnons que certaines spécialisations 
de gestion sont plus effacées, la gestion des ressources humaines et la 
finance d’entreprise et de marché n’y apparaissant pratiquement pas. Au 
total, les études sont nettement orientées vers le 1er cycle américain, où les 
deux premières années sont consacrées aux sciences humaines et sociales 
(liberal arts) et les deux dernières aux sciences de gestion. 



70   •  penser l a for m ation en gestion

Malgré la valorisation constante de l’enseignement des habiletés de 
gestion, ce qui frappe l’analyste est le relatif isolement de ces cours et leur 
manque d’articulation avec les contenus des disciplines de base et des 
spécialisations de gestion. De plus, la réflexion sur les attitudes est assez 
récente et ne semble pas encore intégrée au reste du curriculum, malgré 
les appels dans ce sens. En fin de parcours, les contenus destinés au 1er cycle 
s’apparentent davantage à une étape de préprofessionnalisation, laissant 
jouer le rôle de professionnalisation aux programmes de MBA. Les 
contenus pour masters et doctorats ne sont en aucune façon l’objet de 
préoccupations épistémologiques.

Réfléchir aux contenus d’enseignement implique finalement de réflé-
chir sur ce qu’est la gestion : est-ce une profession fermée comme la 
médecine, le génie, le droit, avec des codes tribaux d’entrée, de pratique 
et de sanction, ou une profession ouverte entendue comme espace de 
travail partagé par de nombreux acteurs aux formations et expériences 
diverses ? C’est là une question de fond, bien sûr, sur laquelle nous revien-
drons en fin de parcours.
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