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Recensions 243

aisance pour tous les chapitres. Les auteurs font appel à plusieurs acronymes 
concernant la formation. En revanche, ces derniers ne sont pas toujours définis, 
ce qui peut nuire à la compréhension des lecteurs. Aussi, les différents chapitres 
ne semblent pas suivre de balises claires quant à l’écriture ; un certain manque 
d’homogénéité peut donc être constaté.

En somme, cet ouvrage, de par la variété et le caractère actuel des thématiques 
abordées, dresse un portrait assez complet des dimensions touchant la socialisa-
tion professionnelle des enseignants du secondaire. Il constitue un apport consi-
dérable à ce domaine. 

Marie-ÈVe Gonthier
Université du Québec à Rimouski

Hurteau, M., Houle, S. et Guillemette, F. (2012). L’évaluation de programme 
axée sur le jugement crédible. Québec, Québec : Presses de l’Université du 
Québec.

L’évaluation de programme a la cote dans un contexte où un nombre croissant 
d’observateurs politiques et de citoyens se lèvent pour demander davantage de 
transparence et d’imputabilité de la part des décideurs. En font foi, de nombreux 
ouvrages francophones qui traitent de ce sujet, ces dernières années. Si ces livres 
se présentent généralement comme des introductions, le collectif dirigé par 
Hurteau, Houle et Guillemette (2012) propose plutôt d’étudier l’évaluation sous 
l’angle du jugement crédible. Et le résultat est convaincant : le style clair et concis 
de l’ouvrage a tout le potentiel pour retenir l’attention du néophyte et intéresser 
l’expert.

L’évaluation de programme axée sur le jugement crédible est divisé en deux 
grandes parties. Dans un premier temps, les fondements de l’évaluation sont 
discutés au sein des trois premiers chapitres. Si le chapitre de Fitzpatrick est une 
introduction relativement classique sur le sujet, les chapitres deux et trois traitent 
plus spécifiquement du thème du jugement crédible. En ce sens, ils se présentent 
un peu comme la véritable introduction. Dans un deuxième temps, les chapitres 
quatre à neuf développent de façon plus détaillée le thème de la crédibilisation 
du jugement. Ainsi, un modèle de processus de production et de crédibilisation 
du jugement est développé au chapitre quatre. Le chapitre cinq concerne les 
contextes et contingences de l’évaluation, alors que le chapitre six porte sur les 
critères de sélection des parties prenantes. Le chapitre sept porte sur les critères 
et seuils de réussite dans le cadre d’une évaluation collaborative alors que le cha-
pitre huit traite des compétences des évaluateurs. Enfin, le chapitre neuf constitue 
une synthèse des contributions.

À n’en pas douter, l’ouvrage de Hurteau, Houle et Guillemette (2012) est perti-
nent. Selon nous, deux raisons peuvent expliquer cela. Premièrement, le contenu 
couvre un champ théorique relativement peu exploité en évaluation. Deuxièmement, 
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le collectif peut être considéré comme une référence de qualité pour accompagner 
un cours intermédiaire ou avancé. Par contre, nous croyons que le contenu de 
l’ouvrage n’est pas suffisant pour assurer, à lui seul, le contenu théorique d’un cours 
d’introduction. Si le chapitre de Fitzpatrick présente un excellent survol sur le sujet, 
il reste que d’autres ouvrages, tels que celui de Riddle et Dagenais (2012), sont plus 
complets. Une deuxième critique à soulever est le caractère restrictif du livre. Son 
nombre limité de pages nous laisse croire que plusieurs thèmes pertinents ont 
volontairement été mis de côté.

Reste la question que tout le monde se pose : Avait-on besoin de l’ouvrage 
collectif de Hurteau, Houle et Guillemette (2012) ? Absolument ! Son contenu est 
fort pertinent pour les évaluateurs, chercheurs, étudiants, enseignants et profes-
seurs provenant de champs disciplinaires variés. Nous osons même espérer que 
tous les chercheurs en éducation prendront le temps de l’ajouter à leur biblio-
thèque. Bien évaluer n’est-il pas au centre de nos préoccupations ?
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Lenoir, Y., Hasni, A., Lacourse, F., Larose, F., Maubant, P. et Zaid, A. (2012). 
Guide d’accompagnement de la formation à la recherche : un outil de réflexion 
sur les termes et expressions liés à la recherche scientifique. Longueuil, Québec : 
Groupéditions Éditeurs.

D’entrée de jeu, considérant que le titre de ce guide d’accompagnement est en 
français, le lecteur s’attend à un texte francophone, alors que les citations présen-
tées sont autant de source anglophone que francophone. Ce qui est, somme toute, 
représentatif de la recherche scientifique majoritairement publiée en anglais.

Ce guide d’accompagnement de la formation à la recherche représente une 
ressource importante, tant pour les enseignants que les étudiants dans le cadre 
d’une formation en recherche scientifique. Bien que l’intention des auteurs ait été 
l’écriture d’un outil de travail et non d’un dictionnaire de la recherche, ce volume 
s’apparente grandement à un dictionnaire structuré selon les différentes étapes 
d’une recherche scientifique. Cela se traduit par la structure de chacun des cha-
pitres, dont l’écriture n’est pas en texte continu, mais plutôt sous forme de termes 
ou d’expressions pour lesquels une ou plusieurs définitions sont énoncées sous 
forme de citations d’auteurs du domaine. De plus, aucun lien n’est établi par les 
auteurs entre chacune d’elles, ce qui force le lecteur à effectuer sa propre synthèse 
en vue d’une bonne compréhension du terme ou de l’expression. Il est important 
de noter que le choix des références retenues ne s’arrête pas aux années les plus 
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