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Préambule 

 

Parcours et objectifs de formation 

②p s① ①a s①pass s①à①e e e ①su ①le①te ai ①d a o d① o e①i fi ie ①puis① uel ues①a es① o e①

espo sa le①d u it s①e ①se teu ①de①soi s①e ①Sa t ①Me tale,①j ai①i t g ①l i stitut①de①fo atio ①He ①

Dunant il y a 5 ans.  

Un désir particulier dynamogène  a depuis mon début de carrière motivé mon quotidien, celui 

d app e d e① et① de① pa tage  : « App e d e de l aut e, app e d e ave  l aut e ». Je considère 

u app e d e① el e① d u ① tat① d esp it① elatif① au① ① d eloppe e t,① u ① d eloppe e t① i t g a t①

pleinement  son e i o e e t.①Cela①se①t aduit①pa ①u e① o sid atio ①①de①l ho e①et①de①l i stitution 

dans lequel il exerce, et également e ①d si ①de①p og essio ①et①d olutio ①①p ofessio elle. 

« On ne peut apprendre que par soi-même : ais est l aut e ui fait ue je puisse apprendre par moi-

même ». (Filloux, 1996, p. 160).①①②ussi,①j ai①toujou s①esti ①l espa e①de①la①①fo atio ① o e①u ①te ps①

d a t① essai e :①où①l o ① ega de①sa①p op e①t a sfo atio ①à①t a e s①so ①pa ou s①pou ① laircir le 

p ojet① de① ses① t a sfo atio s① à① e i .①Mais,① est① ie ① da s① o ① uotidie ① p ofessio el① ue① a①

apa it ①d app e d e①s e e e.①L e e i e①p ofessio el①①est① i he①de① olla o atio ,①de① oop atio .①Il①

répond  pleinement à① es①atte tes①d app e tissage et①d olutio .①Ces①p og s①①so t① e dus①possi les①

de①①pa ①l e iste e①de① aleu s① o u es①① ui① u isse t①l e se le①des①①a teu s①de①la①p ofessio .①Pou ①

② sel e① St auss,① les① p ofessio els① d u ① e① g oupe① se① u isse t① autou ① d u ① « ciment 

symbolique » ui① ep se te①à①la①fois① es① aleu s① o u es①et①l o je tif①glo al①pa tag ①pa ①le①g oupe. 

 C est① da s① u ① uotidie ① e ① ou e e t① et① sou e t① ha gea t① ue① s est① o stitu ① o ① pa ou s①

p ofessio el.①Que① e①soit①e ①ta t① u i fi ie ,①e ①ta t① ue① ad e①de①sa t ① espo sa le①d u it ①ou①①e ①

ta t① ue① fo ateu ,① j ai① t ①a e ①à① i e①de① o eu ① ha ge e ts①et①à① ①o se e ① u ils① taient 

inducteurs de craintes et   de① sista es.① ① J ai① pu① p e d e① o s ie e① ue① tout① p ojet① essite①

d i te oge ①ses① ep se tations,①et①de① e ①des①espa es①de① go iatio .①①L tude①des① ep se tatio s 

pe et①de① o p e d e①et①do ①d app e d e①des①st at gies①des①a teu s.①Les① go iatio s①d le he t①

la production de nouvelles formes de règles formelles ou informelles qui participent au 

d eloppe e t① auto o e① du① s st e.① ① Tout① p ojet① la e① la① e go iatio ① de① l o d e go i  

antérieurement. La multiplicité des acteurs, des objectifs, des projets, des cultures présentes dans le 

monde hospitalier (administrative, soignante, médicale, technique), fonde un système complexe qui 

essite①①la① e go iatio ①de①l o d e①a t ieu .① 
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Les formes de changement auxquelles  j ai① o t i u ①ou① ue①j ai① oi-même piloté ont été nombreuses : 

ha ge e t①d pistémologie relative au projet de service, restructuration de service, intégration de la 

d a he①a diti e①da s①les①se i es,① atio ①d u it ①et①e fi ①①le①de ie ①e ①date :①l i t g atio ①de①

la  réforme de la formation en soins infirmiers et le changeme t① o o ita t①d o ga isatio ①et①de①

a age e t① de① l IFSI1.① ① Noto s① gale e t① l a o pag e e t① des① p ojets① p ofessio els① ue① j ai①

e ① su ① le① te ai ,① et① l a o pag e e t① des① p ojets① de① fo atio ① ue① j e e e① aujou d hui.① Ces①

p ojets① o stitue t①pou ①l a teur un changement.   

 

J app ie① eau oup① t e①a teu ①de①fo atio ,① t e①e ① uel ue①so te①①« formateur-passeur » (Josso, 

1992, p. 219).  Non pas passer de la connaissance, mais accompagner le chemin de transformation de 

l tudia t,① he i ① ui① est① pas① o u① à① l a a e.① Ce① ui① sig ifie① pou ① oi,① t e① fa ilitateu ① du①

ha ge e t① d si ① pa ① so ① auteu .① Cela① essite① de① o sid e ① et① de① s i s i e① da s① ① ① la① dou le①

di e sio ①du①p ojet①de①l tudia t①:①so ①« projet quête » ;①①① est-à-dire son ouverture à la vie active ; et 

son « p ojet œuv e » ;① ui①st u tu e①le①te ps①et① o ilise①les① e gies.①①Il① appa aît important que le 

formateur  se renouvelle e ①i t g a t① fle i it ①et① ati it .①L i o atio ①p dagogi ue①①est①p opice à 

la① o p he sio ①de①l tudia t.①Elle① to e,① i te pelle,① uestio e①et .①Pa ①ailleu s,①elle①est① e due①

nécessaire voire même prescrite par les nombreux changements environnementaux. Cependant, les 

habitudes telles que les attachements disciplinaires ne facilitent pas voire e① s oppose t① à①

l i o atio . 

 

C est①da s① e① o te te① ue①j ai éprouvé le① esoi ①d t e①a o pag ①da s①l olutio ①de①la① o st u tio ①

de① o ①ide tit ①de①fo ateu ①et①da s①l i t g atio ①de① ou eau ①sa oi s.①Il①s agit①aussi①pou ① oi①d u ①

temps à penser permettant de prendre la mesure de ce qui est hors de moi à ce jour. 

C est①e ① uel ue①so te①u e① ①aut e① fo e①de① ha ge e t.① Il① ① s est imposé au regard des évolutions 

environnementales et professionnelles.   Prendre du recul, questionner mes pratiques, partager au 

sei ① d u ① olle tif① pe sa t,① conceptualiser mes① p ati ues,① e isage ① le① futu ,① ① auta t① d l e ts①①

e teu s①à①la①fois①de①①d eloppe e t①p ofessio el①et①①sou es①d autosatisfa tio . 

C est①ai si① ue①j e isage①① o ①p ojet①de①formation relatif au master. C est①da s① et① tat①d esp it① ue①

j ai①a o d ① o ① oi e①p ofessio el. 

« La formation est une façon de s outille  da s le ha ge e t, de l app ivoise , de fai e fa e à ot e 

i o pl tude, à os e eu s, à l i o s ue e de ot e désir » (Josso, 1992, p. 220) 

 

  

                                                           
1 Lire « Institut de Formation en Soins Infirmiers » 
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Introduction générale 

 

L a uisitio ①d u e① ultu e scientifique o e e①aujou d hui① ha ue①p ofessio el①de①sa t .①①Cet 

apprentissage se① alise①e ① fo atio ①s appu a t①su ① la① logi ue①de① fo atio ①pa ① la① e he he. 

Not e① t a ail① el e① d u e① issio ① ① de① alo isatio ,① d aluatio ① ① et① de① d eloppe e t① des①

pratiques de formation relatives à la①d a he①d i itiatio ①à①la① e he he contributive de la culture 

scientifique  professionnelle.   

 

Les interrogations présentes dans ce travail  portent essentiellement sur la place de la recherche 

dans  la  formation en soins infirmiers. 

Il①est①do ① uestio ①de①se s①et①de① l giti it ① elatifs①à① l i g ie ie①de①fo atio ①et①à l i g ie ie①

pédagogique : 

Quels enjeux et quelles finalités du développement scientifique ?  

Quelle① atu e①de①l i itiatio ①à①la① e he he en formation en soins infirmiers ? 

Quid du développement identitaire professionnalisant? Pour qui et pour quoi ? 

Quelles légitimités des pratiques et des savoirs ?   

Quelles① oies①d a lio atio ①? 

Quelles offres de formation possibles pour demain ? 

 

La réflexion s est① o st uite① he i ①faisa t①pa ta t①i itiale e t①d u e①histoi e①p ofessio elle,①et①

s effe tua t①selo ①diff e tes① odalit s①et①diff e tes①temporalités : 

 

- « La contextualisation » 

Nous   partageons une analyse compréhensive du contexte dans lequel nous évoluons en tant que 

formateur et responsable de la coordination des u it s① d e seig e e ts① « recherche ». Nous  

développo s①①pa ti uli e e t①la① fo e①de① ,①sa① aiso ①d t e,①ses①e jeu ①et①ses① o s ue es①

sur notre organisation.  L tude① o te tuelle①pe et de mettre en évidence les effets produits par 

le changement de paradigme de la formation : l u i e sita isatio  a donné une place particulière 

au savoir scientifique et a participé à réformer notre projet de formation. Notre mission s est①

élaborée  en fonction  de  cette actualité professionnelle et s est concrétisée par un engagement  

da s①u e①d a he①de①p og s① elati e①à①l a o pag e e t① thodologi ue①de①l i itiatio ①à①la①

recherche.  
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Faisant le lien entre professionnalisation et culture scientifique, une interrogation fut déterminante 

pour la suite de la réflexion : « en quoi est-il essai e pou  le p ofessio el d aujou d hui de 

développer une culture scientifique ? ».  Cette réflexion  pe et①d e isage ①les différentes facettes du 

p o essus①d i itiatio ①à①la① e he he en formation. 

Enfin,   la contextualisation repose sur une première phase d lu idatio ①du① ad e①①de①l i itiatio ①à①la①

recherche où① ous①i te ogeo s① ota e t①①le①pa ou s①de①l app e ti-chercheur, les méthodes ayant 

gouverné l app e tissage①et①les① ep se tatio s des① tudia ts①à①l ga d,①p e i e e t  de①l a ti it ①

« recherche » et, deuxièmement de l a o pag e e t.   

Cette phase « diagnostique » permet de concevoir la question de départ suivante : « E  uoi l i g ie ie 

de fo atio  elative à l i itiatio  à la d a he de recherche permet-elle à l tudia t de 

s auto o ise  ?» 

  

 

- « L app ofo disse e t conceptuel »,  

A l aide①d u e① fle io ① pist ologi ue①su ①①la① atu e①de①l app e tissage①s ie tifi ue, nous avons 

tenté d lai e ①ses①att i uts①et①de①d te i e ①ses①le ie s. 

De fait, nous essayons, tout①d a o d,①de comprendre les finalités de la recherche en formation en soins 

infirmiers à travers la conceptualisation de la fo atio ①de①l esp it①s ie tifi ue. Cela  amène à identifier 

ses arguments (constituants, composants) et aboutit à une①le tu e①de① et① tat①d esp it① ui①se① o tise①

à① l aide① d u ①  essai de modélisation. Il sera  question également de la① atu e① de① l i itiatio ① à① la①

recherche et de sa contribution : le développement postural. 

Nous①a o do s①e suite①l auto o ie① o e①a gu e t①esse tiel①du①d eloppe e t①s ie tifi ue,①à①la①

fois ressource et finalité,①puis ue① o stituti e①et① o t i uti e①d u ①pat i oi e,① apital①pe etta t①à①

l a teu ①d olue ①et①d agi . 

Puis,①u e①s th se①du① he i e e t① o eptuel①pe et①d la o e ① ot e① uestio ①de① e he he : 

« E  uoi la pla e a o d e à l i itiatio  à la d a he de e he he da s l i g ie ie de fo atio  

influence-t-elle le p o essus de p ofessio alisatio  de l tudia t ?» 

Enfin,  dans un dernier chapitre, nous évoquons les allers et retours effectués entre notre démarche 

et son investissement pragmatique. 

 

- « La rencontre des formateurs » 

Afin de répondre à la question de recherche, nous pou sui o s①l lu idatio ①du① ad e①de①l i itiatio ①à①

la recherche dans notre institution. Comment, en effet,  penser le système formatif sans une réflexion 

sur le sens et les effets produits de nos actions ? Notre démarche repose donc sur une analyse 
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compréhensive respectueuse de la complexité de notre système formatif.  De fait, nous avons 

o sid ① ① l e se le①des①a teu s①de①fo atio .①Cepe da t,① ot e① hoi ①d e plo atio ①s est①o ie t ①

vers①les①fo ateu s① ui①p oduise t①et① ette t①e ①①①œu e①la①fo atio . 

Cette①pa tie① o stitue①l assise①e pi i ue①de①la① e he he qui permet d i te oge ①les①a o pag ateu s①

et①l o ga isatio .①L o je tif①glo al①est la mise en lumière des représentations des acteurs de formation 

à①l ga d①de la recherche et①de①sa①pla e①da s①l i g ie ie①de①fo atio .①Not e①d a he① epose①su ①u e①

approche complexe  à partir de laquelle découlent nos choix méthodologiques. 

L a al se①est① alis e①e ①deu ①te ps : en premier lieu une analyse entretien par entretien mettant en 

évidence des idées forces pour chacun des acteurs puis une analyse transversale  aboutissant à des 

lignes de convergences, de divergences et caractérisant des éléments sources de tensions et de 

questionnements. 

L e u te① pe et① de mettre  en évidence des pratiques signifiantes, des besoins, des 

questionnements partagés, et surtout,  une intention collective consistant à  « la recherche d u e 

forme de formation respectueuse des ressources des étudiants, progressive, structurée, articulant 

les différents enseignements. » Le① sou i① d a ti ulatio ① est①« distribué » et se traduit par une 

olo t ①d ide tifie ①ou①d i agi e ①les①lie s①e t e①l i itiatio ①à①la① e he he et les autres unités 

d e seig e e ts.①  

Partant de nos pratiques, nous  révélons la manière dont l i itiatio ①à①la① e he he  est inscrite au 

sei ①de① ot e①s st e①fo atif①pou ①l e isage ①de ai ①e o e① ieu ①i t g e,①plus①effi ie te①et①

ainsi répondre aux intentions collectives et institutionnelles. 

 

- Le temps des préconisations: 

Nos préconisations au terme du travail sont sous-tendues par une logi ue① d i t g atio  et 

d a ti ulatio   des enseignements. L i itiatio ①à① la① e he he  sera identifiée comme  un pivot 

autour duquel pourrait se réaliser « la mise en réseau » des enseignements. 

Cette partie constitue en soi la démarche de progrès relative à notre mission. Nous appuyant sur 

les① sultats① de① l a al se,① ous① p oposo s actions et projets, reposant sur  des critères de 

faisabilité et de potentialité.  Ces préconisations ont pour objet de participer à la conception et à 

la réalisation du système de formation et plus particulièrement au processus relatif à 

l app e tissage① s ie tifique. ②ussi,① est① ie ① de① la① o e ge e① d u ① s st e① do t① il① s agit.①

S st e① ui① pa ti ipe① à① l i pla tatio ① de① la① ultu e scientifique, autrement nommée culture 

recherche.① Elle① ep se te① aujou d hui① et① e o e① plus① pour demain une plus-value pour le 

p ofessio el①et①de①fait①…..① est① ie ①là①l esse tiel, une plus-value pour le patient. 
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C est①e ①ta t① ue①p ofessio el①i s it①da s①u ①dou le①p ojet : le projet de notre institution (pour 

nous)  et notre projet,  ue①l o jet①de① ot e① issio ①s est① l .①①①C est①pou uoi① ous① o e ço s①

ot e① it①pa ①l a al se①du① o te te①p ofessio el① ui①①i t g e①l a al se①de① os① issio s. 

Cette histoire retranscrite participe pou ①le①le teu ①à① ie ① o p e d e①l o igi e①de① ot e① issio ①

et, les fondements de la recherche professionnelle menée. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION 

Co st u tio ①d u e① issio ①et d un objet de recherche 

émergents du contexte 
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Chapitre 1. Le contexte professionnel : un fondement essentiel à la 

réflexion 

 

A. Comprendre les raisons et le sens de la réforme de la formation 

 

Arrivé en septembre 2008 au①sei ①de①l i stitut①de①fo atio ①He ①Du a t,①j ai① u①di e te e t①le①

changement du programme de formation en soins infirmiers.  

J ai① tout① d a o d① e e ① es① issio s① de① fo ateu ① da s① le① ad e① du① p og a e① de① ① et① e,①①

jus u e ① / .① J ai① ai si① a o pag ① la① de i e① p o otio ① issue① de① l a ie ① p og a e.①

E suite,①e ① o e e① ,①j ai①i t g ①la①p o otio ①d tudia ts①« 2ième année », 2ième promotion issue 

de la réforme. Ce ha ge e t① a① de a d ① des① effo ts① d adaptatio .① Il① a① essit ① u ① effo t① de①

uestio e e t①et①d o je ti atio ①de① es①p ati ues①de① a i e①à① e① ue①je①puisse① t e①e ① esu e①

d alue ①les① a ts①e t e①l atte du①d hie ①et① elui①d aujou d hui.① 

Ce① ou eau①p og a e① a① ep se t ① plus① u u e① olutio ① pou ① l e se le①des① fo ateu s.①U e①

véritable rupture de① pa ① le① ha ge e t① d pist ologie① elatif① à① la① fo atio ,① l app o he① pa ①

compétence,①l u i e sita isatio   et …①Les① ep se tatio s relatives aux métiers de formateur ont été 

également bousculées. 

Cette refonte de la formation est arrivée en réponse à de nombreuses transformations et mutations à 

la fois sociétale, démographique et politique. 

La population étant vieillissante, ses besoins en matière de soins, ont considérablement évolué. 

L allo ge e t①de①la①du e①de①la① ie①a①fa o is ①l apparition de troubles liés à la sénescence ainsi que  

l aug e tatio ①des① aladies① h o i ues.①La①p e tio ①et①le①d pistage①so t①de e us①des①st at gies①de①

santé publique plus que nécessaire afin de  réduire les coûts liés aux dépenses de santé. 

 

Le programme de 1992 avait pour vocation  de①pe ett e①au①futu ①p ofessio el①d assu e ① ha u ①

de ses rôles en tenant compte des aspects éthiques et juridiques de son engagement professionnel. 

②① l po ue,① le① tie ① e① disposait① pas① alo s① d u ① f e tiel① de① o p te es.① Les① p ofessio els①

a aie t①①pas①①u e①① isio ① o u e① lai e e t① ta lie①des① o p te es① e uises①pou ①l e e i e①de①

leur profession. Il revenait à  chaque équipe enseignante de construire les objectifs de formation 

pe etta t①pou ①l tudia t①l a uisitio ①p og essi e①de① o aissa es①et①d aptitudes① o t i uti es①de①

son identité professionnelle. Il était alors question dans les principes pédagogiques de recherche 

d adaptatio ,①de① espo sa ilisatio ,①de① e he he de cohérence entre les objectifs de formation et les 

pratiques pédagogiques. Le profil d i fi ie ①souhait ① tait① un infirmier apte à répondre aux besoins 
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de santé et polyvalent. La formation était  organisée en modules correspondant à des enseignements 

disciplinaires. 

Beau oup①ose①①sig ifie ①aujou d hui① ue①le①p og a e①de① ① tait①u ①p og a e①de①« contenus ».  

Pour autant la recherche d adaptatio ,①l a ti ulatio ①a e ①le①te ai  était inscrite dans la formation. 

L id e①de① o p te e,① e①si①elle① tait①pas① ite①da s①le① f e tiel①des① tudes,① tait① ie ①sous-

tendue à travers notamment la①p o isatio ①d u e①alte a e intégrative. 

Par ailleu s,① e①p og a e①de① ① ① ettait① l a e t①su ① l auto o ie①p ofessio elle.①Le①d et①de①

l po ue① elatif①au ① gles①p ofessio elles①et①à①l e e i e①de①la①p ofessio ① ta lissait①u e①liste①d a tes①

qui délimitait① l e e i e① p ofessio el :① il① tait① d ailleurs communément nommé « décret de 

compétence ».  Il  ratifiait la possibilité pour les infirmiers de poser des diagnostics infirmiers et ce, par 

analogie aux diagnostics médicaux. Il reconnaissait la double appartenance de la profession : une 

appartenance médicale et une appartenance aux sciences humaines. De fait, il  inscrivait la prise en 

charge soignante dans une prise en charge holistique de la personne soignée. 

Ce programme répondait aux évolutions rendues  nécessaires :  

- des infirmiers polyvalents capables de répondre aux besoins de santé des populations, 

- u e① eilleu e① e o aissa e①de①la①p ofessio ①a e ①u e①fo atio ①pe etta t①d a de ①à①u e①réelle 

professionnalisation. 

 

Lo s①de① o ①a i e①à①l IFSI①e ① ,①le①p og a e①de①fo atio ① tait①e ①pe te①de① itesse. Il avait 

pour ainsi dire « fait son temps », ①a s①de① ie.①①Ma① o ie tatio ①p ofessio elle①s i s i ait①da s①u e①

volonté et un désir de découvrir une nouvelle facette de mon métier et de grandir 

p ofessio elle e t.①J ai① t ① issio ①afi ①de① o upe ①des①e seig e e ts① elatifs①à①l addi tologie①

en 2ième année et à la psychiatrie en 1ière  a e.①La①logi ue① ete ue①pou ①①appu e ①l att ibution de mes 

issio s① tait① elle①de①l e pe tise.①Et① e,①① ie ① ue①j a ais①e p i ①le①souhait①d effe tue ①u e① uptu e 

a e ① es①p ati ues①a t ieu es.①①Eta t① o u①et①ide tifi ① o e① ad e①e e ça t①e ①ps hiat ie,①j a ais①

conscience de mon ide tit ①pe çue①pa ①aut ui①à①l IFSI,①①à①sa oi ①u ①age t①du①se teu ①ps hiat i ue.①Ce①

p ofil①a ait①p is①le①pas①su ①le① este.①Mo ①pa ou s① tait①pas①pou ①auta t①e l ati ue①d u e①e pe tise①

ais① plutôt① d u e① pol ale e.① ① J a ais① ota e t① d elopp ① des① ompétences relatives à la 

fo atio ①à①la①fois①da s①l e e i e①du① a age e t①des① uipes① ais① gale e t①e ①ta t① ue①fo ateu ①

su ①des①th ati ues①telles① ue①le① a age e t①p ojet,①la①gestio ①des① o flits①aup s①d u ①o ga is e①

de formation continue. 

Très rapide e t,①j ai① o stat ① ue①les①dispositifs①d e seig e e ts①des①a es①p de tes① à①pa ti ①

des éléments de transmissions : archives, dossiers, passations etc.) étaient basés sur une logique de 

contenus plutôt que sur une logique réflexive.  Paradoxalement, cette dernière logique était pour 

auta t① la e① et① alo is e① o e① p i ipe① p dagogi ue.① J ai① pu,① pa ① ailleu s,① o state ① ue① les①
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orientations des acteurs étaient différe tes.① Deu ① te da es① s e p i aie t : une visée que je 

nommerai « progressiste »,  désirant être au plus près des réalités professionnelles et  une visée plus 

« applicationniste ». Da s① e①de ie ① as,①les①e seig e e ts① elatifs①au ① odules① a iaie t①peu①d u e①

a e①su ①l aut e.①Les① aluatio s① taie t① as es①①su ①l e a titude①des① o aissa es,①l i po ta e①de①

la① o p he sio ① des① ph o es① li s① au① iologi ue① et .① les① i di ateu s① d aluatio ① taie t①

o eu ① e da t① l aluatio ① e t e e t① seg e t e ① Le① s st e① d aluatio ① e ① g al① e①

fa o isait① pas① l i t g atio ① des① o p te es① ais① p i il giait① la① o p he sio ① plutôt① ue① l a tio ①

pensée et argumentée. 

 

Il①a①pa fois① t ①diffi ile①pou ① oi①de① e①positio e ① ota e t①lo s①des① u io s①d uipe①où①l a is①

tait①de a d ① ua t①à①la① fo e ①et/ou①au①① fo d ①d u ①dispositif.①Le①ja go ①p dagogique et les logiques 

de construction pédagogique, que je découvrais, représentaient pour moi un frein à ma légitimité. 

Etant néanmoins en autonomie dans la construction des « modules » do t①j a ais①la① ha ge,①j ai① e a i ①

l e se le① des① st at gies① ① et des① dispositifs① ui① o t① t ① o fi s,① he ha t① à① i s i e① la① alit ①

p ofessio elle①au①sei ①des①dispositifs① o st uits.① ① J ai①pu①o ga ise ①pa ①e e ple①des①d ats①ou①des①

ta les① o des① a e ① u e① plu alit ① d a teu s : étudiants-professionnels-formateurs-bénéficiaires de 

soins- associations.①①J ai①pu①ai si①à①la①fois① e①se ti ①l giti ①da s① a①fo tio ①pa ① es①pai s① ais①aussi①

et surtout par les étudiants de par les effets produits.  

Cepe da t,① l a al se①de① a①p ati ue①d alo s① a e①à①pe se ① ue① ie ① ue① on positionnement 

tait①ou e t①su ① le①te ai ,① j a ais①des①diffi ult s①à①ou i ①des①po tes① i te dis ipli ai es.①U e① e tai e①

f ilosit ① tait① p se te① d s① u u ① p ojet① de① t a ail① i te dis ipli ai e① tait① e p i .① S agissait-il 

d ha itus ?①D u ①s ptô e① lateu ①d u ① e tai ① appo t①au①pou oi ①et/ou①au①sa oi  ? 

 

Quel ues① e p ie es① d ou e tu e① o t① pu① t e① e es① a e ① uel ues① oll gues① e he ha t① la①

progression des étudiants toujours dans le domaine de la psychiatrie. 

La collaboration, qui plus est,  la coop atio ,① allaie t①pas①de①soi.①①Eta t①jeu e①fo ateu ,①je① e①suis①

confondu au système en place, profitant des opportunités qui pouvaient se présenter pour faire vivre 

les① alit s① p ofessio elles.① Les① logi ues① d a teu s① et① les① ep se tatio s de la formation prenant 

diff e tes①fo es,①①le①t a ail① oop atif① tait①pas①toujou s①fa ilit . 

Par ailleurs, la découpe du programme de 1992 a eu pour conséquence dans notre institution de 

e fo e ① la① logi ue①dis ipli ai e①et①do ①d e t etenir une certaine forme de rapport au savoir. Les 

enseignements étaient majoritairement juxtaposés et centrés sur une approche technique des 

activités de soins.  

Il① appa ait①aujou d hui① ue① e① est①pas①seule e t①le①p og a e① u il①faille① uestio e ①① ais les 

phénomènes en jeu dans les équipes pédagogiques (rapport au pouvoir et au savoir, représentations, 



14 
 

h to i ue①p dagogi ue①et … . J ai①p is① o s ie e①de① la① essit ① d o je ti e ① ses①p ati ues①et①de①①

partager cela  avec ses colla o ateu s,① hose① ue①je① a ais①pas① ussi①à①fai e①à①l po ue.①J app ie①

aujou d hui① e① sou ett e① à① u ① e tai ① « contrôle social », source de conflit cognitif. Il permet 

ota e t①de① o p e①a e ①l id e①p o çue①p es ue①i sti ti e① ui①fait①pa fois①force de loi. 

 

Noto s① u au①sei ①de① l IFSI,① l a al se①de①p ati ue,① l app o he①pa ① o p te e, la transversalité des 

enseignements étaient devenues des principes pédagogiques que chacun des oo di ateu s①d a es①

pouvait inscrire et développe ①da s①so ①p ojet①d a e.①Bie ① ue①la① fle i it ① e①soit①pas① lai e e t①

i s ite,①elle① i ait① ota e t①pa ①l i te diai e①des①g oupes①d a al se①de①p ati ue.①Pa ① o t e,① la①

p og essio ①et①l i di idualisatio ①de①la①fo atio ①① i aie t①①peu.①Elles①s e primaient à travers le suivi 

p dagogi ue① ui① o sistait①à①aide ①l tudia t①da s①la① o st u tio ①de①so ①p ojet①p ofessio el. 

 

Malg ①des①effo ts①d olutio  des①p i ipes①et①des①p ati ues①p dagogi ues,①l a ie ①p og a e① e①

parvenait plus à mettre sur le marché du travail des professionnels adaptés au contexte. D auta t①

que celui- i①est①à①l i age①du① o de①a e ①①des①e ige es①de①plus①e ①plus①g a des①e ① ati e d off e,①de①

sécurité et de qualité des soins dans un environnement de plus en plus contraint en ressources. 

 

Les changements sociaux ont donc nécessité la transformation des pratiques à la fois dans les 

domaines sanitaires mais également sociaux et médico-éducatifs. Pour cela, les politiques se sont 

dot s①d u ① ad e①ju idi ue①i o a t①a e ①la①loi①de① ode isatio ①so iale①du① ①ja ie ① ① ° -

① ui①a① i t oduit① la① alidatio ①des①a uis①de① l e p ie e,①a e a t①à①d te i e ① les① o p te es①

nécessaires à chaque métier. Dans un contexte de démographie médicale inégalitaire avec un  besoin 

de① de i s①et①de①sp ialistes①s a oissa t①su ①l e se le①du①te itoi e①et①l appa itio ①de①zo es①de①

d se tifi atio ① di ale① au① i eau① u al,① il① s est① a ① essai e de favoriser le transfert de 

compétences. Dans son  rapport de mission relatif à la  « coopération des professionnels de santé » 

d o to e① ,①le①p ofesseu ①Y o ①Be la d①e pli ue① ue①pou ①palie ①la①di i utio ①de①la①d og aphie①

médicale et maintenir la qualité de notre système, certaines activités de soins pourraient être 

transférées aux paramédicaux, ce qui suppose le développement de nouvelles compétences avec la 

atio ①de① ou eau ① tie s①et①l olutio ①de①la①fo atio ①e ista te. 

Les infirmiers longtemps assujettis au système médical, doivent maintenant devenir des acteurs à part 

e ti e①de① l o ga isatio .① ① L i fi ie ①« désiré » aujou d hui①doit① essai e e t① s i s i e①da s①u ①

développement autonome.  Autonomie devant se comprendre comme une capacité « à ne pas 

d pe d e de so  e vi o e e t, de s auto gule  et de s auto-o ga ise  pou  s autogouve e  ». 

(Lerbet, 1998, p. 39)  L e i o e e t① ta t① sa s① esse① e ① ou e e t,① ① ① o stitu ① de① dou les①

contraintes et de①plus①e ①plus① o ple e,①il①est① essai e① ue①l i fi ie ①soit① apa le①de①d ide ①e ①
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situation en faisant reposer ses choix non plus seulement sur le prescrit (parfois absent) mais sur un 

sa oi ① ha ile① i s it① da s① l a t① e t e① le① t a ail① p es it① et① le travail réel.  Les compétences du 

praticien doivent évoluer au regard du contexte sanitaire et social : une demande de soins accrue en 

ua tit ①et①e ① ualit ①,①les① fi iai es①de①soi s① ui①① e①so t①plus①aujou d hui①des①patie ts① ais①des①

clients, une exigence  de performance relative à la qualité des soins dans un contexte  de ressources 

hu ai es① duites,① et① u e① o ligatio ① pou ① les① o ga isatio s① de① sa t ① d t e① o o i ue e t①

« rentables » . (De fait, des stratégies de mutualisation, harmonisation, et/ou  de rationalisation des 

a ti it s①s i pose t .①Le①d eloppe e t①auto o e①①est①do ①plus① ue① essai e①puis ue①pa ti ipa t①

à la performance voire à la survie des organisations.  Le professionnel de santé étant dans une 

mouvance organisationnelle, il se doit①d t e①ha ile,①adapta le①et① o ile①①pou ① po d e①au ① essit s①

de flexibilité du système. Le développement autonome va de pair avec  le  développement des 

o p te es,① des① espo sa ilit s① ① et① des① sa oi s.① ① ① L i fi ie ① e① doit① plus① t e① u ① p ofessio el 

ualifi ,①e pe t①te h i ie ① ais①u ①p ati ie ① fle if,① apa le①de① fl hi ①da s①et①su ①l a tio ①et① apa le①

de transmettre les fruits de sa réflexion : « L auto o ie et la espo sa ilit  d u  p ofessio el e so t 

pas sans une forte capacité de réfléchi  da s et su  l a tio . Cette apa it  est au œu  du 

d veloppe e t pe a e t, au g  de l e p ie e de o p te es et de savoi s p ofessio els »  

(Perrenoud, 2001, p. 14). 

 

En juillet 2009, la loi HPST2 a renforcé la nécessité de former des acteurs de santé capables 

d adaptatio ① e ① situatio s① de① soi s① les① plus① o ple es. Elle a changé en effet  en profondeur 

l o ga isatio ① i te e① des① ta lisse e ts① pu li s① de① sa t ① e ① d loiso a t① les① ultu es①

administratives, soignantes et médicales. Elle a participé à① la① atio ① d u e① ita le① ultu e 

d e t ep ise①da s①les①hôpitau ①e ①faisa t①se① ejoi d e①logi ue① o o i ue①et①logi ue①soig a te.①Pou ①

su i e①et① t e① o p titif,①①l hôpital①a①dû①p ofo d e t①t a sfo mer son  mode de management.  Les 

a teu s① doi e t① aujou d hui① t e① fo s① à① la① ultu e① di o-économique et une approche plus 

complexe des savoirs et développer une réflexivité source de compétence.  

 

Le changement de modèle du professionnel infirmier souhaité, correspondant emblématiquement  

au passage de la qualification à la compétence,  a imposé une refonte du système de formation. Il 

e ① est① ① de① e① pou ① l e se le① des① fo atio s① pa a di ales.① ① ① Cette① « réingénierie de la 

formation »①s est①i s ite①da s①la①logi ue①d olutio ①eu op e e①①de①la①fo atio ①post-bac établissant 

un système clair et analogue des diplômes avec une harmonisation des niveaux (Licence, Master, 

Doctorat).  La rénovation de la formation, se basant sur une approche  « compétence »  a permis sa 

                                                           
2 Lire « Loi Hôpital, Santé, Patient, Territoire » 
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e tifi atio ①eu op e e①et①do ① l o te tio ①du①g ade①Li e e①au①te e①des① ①a s①de①fo atio .① ②①

noter que le référentiel①de① o p te es①① a e①du① f e tiel①d a ti it s① as ①su ①la①fi he① tie ①①du①

pe toi e①des① tie s①de①la①fo tio ①pu li ue .①Elle①①s est① o tis e①pa ①l a t ①du① ①juillet① ①

elatif①au①diplô e①d tat①d i fi ie ①et①la① ise①e ①pla e①de① e① ou eau programme en septembre 2009. 

Il①est① gale e t① i po ta t①de①soulig e ① ue① ette① o atio ①de① la①fo atio ①s est① i s ite①da s①u ①

mouvement de revendication infirmière : une meilleure reconnaissance de la profession,  un 

développement autonome de la profession  avec  le déploiement de liens européens, la 

e o aissa e①d u e①dis ipli e①e ①s ie es①i fi i es①et①①l a s①à①u e① u atio ① o espo da t①

aux responsabilités effectivement portées par les professionnels. 

 

Mon expérience de cadre de santé respo sa le①d u it ① a①①aid ①à① i e①la① fo e, à la comprendre 

et①à①la①saisi ① o e①u e①oppo tu it ①de① ha ge e t.①② a t①pa ti ip ①à①la① atio ①d u it s①de①Sa t ①

Me tale,① ① à① ① la① efo te① de① p ojet① de① soi s,① à① l aluatio ① des① esoi s① de① fo atio s① et,① ① à①

l a o pag e e t①des①p ofessio els,①①je① tais①atta d ①à①i t g e ①da s① a①d a he①de① fle io  ; 

d alo s ; les notions de compétence,①d ha ilet ①et①d i tellige e①p ati ue.① Jeu e①«① a age ①»,① ela①

a ait①pe is①de① o stitue ① ota e t une équipe de réhabilitation psychosociale plus pertinente 

da s①so ①app o he①du①patie t①et①la①gestio ①de①l e se le①des①a ti it s①de①soi s. 

 

J a ais① o s ie e① ue①les①t a sfo atio s①i pos es①pa ①la① fo e① allaie t①pas① oule ①de①sou es①

comme l illust e①le①tit e①d u ①des①li es①de①C ozie ①« On ne change pas la société par Décret ». (Crozier, 

1979) Le① ha ge e t①p es it① est①possi le① ue① si① les①a teu s① ①a de t①puis u il① essite u ils①

résolvent les nouveaux problèmes u il①i duit.①①Celui- i①est①po teu ①d u ① ou el①o d e①so ial① ui① e uie t①

compréhension et négociation. « Le changement ne peut découle  d u e i positio  e t ieu e, 'est le 

système d'action qui invente (ou non) son changement en tenant compte, certes, des modifications de 

son environnement, mais selon sa logique propre » (Cros, 1997, p. 132) 

 

Voyons maintenant le sens de programme de 2009 dans une approche comparative avec son ainé. Ceci 

afin de mettre en évidence les efforts relatifs à la  transformation  des activités du formateur. 
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B. Comprendre le  programme de formation 

 

« Le nouveau  référentiel de formation réfo e les tudes d i fi ie . Les o je tifs du f e tiel so t 

de permettre à chaque étudiant d app he de  u e fo tio  so iale e igea te e  deve a t a teu  du 

o de de la sa t . Les p i ipes ete us vise t la ise e  pla e d u  diplô e e o u da s toute 

l Eu ope pa  le iais d u  dispositif de fo atio  u i ue e t  su  le d veloppe e t de o pétences 

et articulant un parcours universitaire avec une trajectoire professionnelle » (Noël-Hureaux, 2011) 

 

L a t ①du① ①juillet① ① elatif①au①diplô e①d tat①d i fi ie ①d fi it①les① o tou s①de la formation qui 

s appuie①sur 4 référentiels :①u ① f e tiel①d a ti it s,① de compétences,①de①fo atio ①et①d aluatio . 

Ceci constitue en soi une des grandes nouveautés en comparaison au programme antérieur : 

 

1. La logique de référentialisation : logique du lien entre l’emploi et la formation. 

Le① ‘ f e tiel① d ② ti it s① P ofessio elles3 contient la description des activités qui recouvrent les 

e plois①sus epti les①d t e①o up s①pa ①les①titulai es①du①diplô e①i fi mier. Elles sont au nombre de 9 

et décrites de manière détaillée mais non exhaustive. 

De la même manière,  le recensement ordonné des compétences  donne de la lisibilité à ce qui est 

e uis① o e①sa oi ①①da s①l e e i e①du① tie .① ① o p te es①d li es①e ① apa it s① o pose t①① e①

référentiel.  

Cette référentialisation participe à une liaison forte entre la profession et la formation. Les référentiels 

o t① d ailleu s① t ① o st uits① à① pa ti ① du① f e tiel① tie .① Elle① o espo d① à① u e① t a spositio ① du①

champ professionnel en champ de formatio ①p ofessio elle.①①La① alit ① o ple e①de①l e e i e①de①la①

profession  est rendue plus accessible à partir de cette démarche. 

L i te tio ① ①de① la① f e tialisatio ①est① i po ta te①à① ete i ①pou ① les① fo ateu s.①Elle① correspond à 

l affi atio ①d u e formation basée sur une logique de  professionnalisation. Cette intention était déjà 

lisi le①da s① l a ie ①p og a e①au①t a e s①de① la① logi ue①d alte a e intégrative. Elle est renforcée 

aujou d hui.①Ce① ui①i po te①pour le formateur est don ,① o ①pas①la①liste①d a tes①et/ou①de① o p te es①

ites① à① u ① i sta t① t ① ais,① de① o st ui e① le① p ojet① de① fo atio ,① les① st at gies① e ① fo tio ① de①

l olutio ①des① alit s①p ofessio elles.①D ailleu s,① il①est① ie ①p is ①e ①p a ule①au ① f e tiels①

u ils① e①se①su stitue t①pas①au① ad e① gle e tai e,①et① u ils① o t①pas①pou ① o atio ①à①d te i e ①les①

espo sa ilit s①du① tie .①①Leu ① aiso ①d t e①est① ie ①de①fo de ①la①fo atio ,①et①la①p dagogie① ui①s e ①

suit, sur le champ professionnel. 

                                                           
3 Cf. annexe 2 
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Nous pouvons consid e ① es① f e tiels① o e①des①i sta ta s① u il①est① essai e①de①d passe ①da s①

une constante logique de référentialisation, vectrice de professionnalisation : 

« La référentialisation consiste à repérer un contexte et à construire, en le fondant sur des données, un 

corps de références relatif à un objet (ou une situation) par rapport auquel pourront être établis des 

diagnostics, des projets de formation et des évaluations.  La référentialisation veut être une  méthode 

de d li itatio  d u  e se le de f e ts et se disti gue e  ela du f e tiel ui d sig e, lui, u  

produit fini, et plus exactement, une formulation momentanée de la référentialisation. » (Figari & 

Ardoino, 1994, p. 48) 

Cette①logi ue①s i s it①①①e ①t a s e salit ①①au①sei ①du①p ojet①de①fo atio .①La①fo atio ①s appuie①e ①effet①

su ① l tude① de① situatio s① p ale tes.① Ces① situatio s① appelle t① à① t a aille ① u e① ou① plusieu s①

o p te es.①①L ide tifi atio ①d u e①situatio ① o espo d①à① ette①logi ue①de① f e tialisatio .①Il①s agit①

pour le formateur concevant la situation de repérer les situations emblématiques de compétences 

et/ou①d a ti it s.① Il① hoisit① la①situatio ①e ① f e e①a e ① les① o p te es①et①a ti it s①pou a t① t e①

potentiellement  travaillées. 

 

Par ailleurs, cette démarche participe à la reconnaissance de la profession en détaillant ses activités, 

ses①sp ifi it s,①ses① aleu s,①ses① o epts,①ses①sa oi s①et .①Elle① a①ai si①aide ①l tudia t①à①①p e d e①pa t①à①

sa formation et à s app op ie ①la① ultu e p ofessio elle.① Et①do ①fa ilite ①l i t g atio ①so iale  

 

Cette① logi ue①de① f e tialisatio ① s i s it①da s① la① utatio ① pist ologi ue①et① t l ologi ue①de① la①

formation : 

 

2. Un changement épistémologique, 3 logiques en mutations : pédagogique, 

professionnelle et universitaire. 

Le①p og a e① ①i s it①la①fo atio ①da s①u ① ha ge e t①pa adig ati ue① ui①s effe tue①autou ①de①

trois axes : pédagogique, professionnel et universitaire. Ces changements apparaissent dans la lecture 

et la déclinaison de la finalité de la formation. 

 

La finalité de la formation  est de produire un « p ati ie  auto o e, espo sa le et fle if, est-à-

di e u  p ofessio el apa le d a al se  toute situatio  de santé, de prendre des décisions dans les 

limites de son rôle et de mener des interventions seul et en équipe pluri professionnelle ». (Formations 

des professions de santé, 2011) 

Le① ou eau①p og a e①①s i s it①①da s①u e①d a he①p ofessio alisa te.①Le①p ojet① is ①est① ie ①plus①

la①p ofessio alisatio ①de①l tudia t① ia①le①d eloppe e t①des① o p te es①e ①situatio ①de①t a ail① ue①
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la transmissions des savoirs.  Le socioconstructivisme de par sa faculté à modifier les représentations 

et les schèmes antérieurs devient un principe pédagogique commun à tous les IFSI. « Le changement 

de paradigme intervient dans le sens où la pédagogie par objectifs est balayée par le 

socioconstructivisme » (Roberton, 2010, p. 32)  

La logique pédagogique implique une double centration :①su ①l tudia t,①so ① ode①d app e tissage,①

son parcours, ses ressources ainsi que sur les conditions permettant aux apprenants de se construire. 

L o jet①du①① f e tiel①est①do ①de①t a e ①l a hite tu e①de① ette①fo atio ,①espa e-te ps①où①l tudia t①

se① p ofessio alise① p og essi e e t① à① t a e s① l a uisitio ① de① sa oi s① et① sa oi -faire, attitudes et 

comportements. 

 

Les grands principes de la formation sont : 

1. L u i e sita isatio   des études : 

« L u ive sita isatio  consiste dans le principe soit à donner un caractère universitaire à une 

formation en fonction de critères et de rigueur scientifique, soit à faire suivre une formation 

sup ieu e u ive sitai e à uel u u . Ai si e ui se ait i t g  à l u ive sit  se ait do  

u ive sita is  de fait et fi ie ait d u  la el u ive sitai e ». (Bourdoncle, 2007)  

L u i e sita isatio  ne consiste pas seulement à construire un cadre et une architecture 

universitaire mais à donner un caractère scientifique à la formation.  

Celle- i① po d① aussi① à① u e① aspi atio ① histo i ue① de① la① fo atio ① i fi i e① la t① d u e①

quête de valorisation socio-p ofessio elle① et① do ① d u e① eilleu e① e o aissa e.① Les①

discussions engagées quant à sa construction avec les représentants étudiants,① l tat①et① les①

organisations professionnelles remontent à 2003. Universitariser le diplôme a demandé 

d adapte ①les① o te us①de①la①fo atio ,①de①d te i e ①les① espo sa ilit s①de①ses①a teu s,①et①e ①

particulier des nouveaux acteurs  universitaires, et finale e t① d appo te ① l ui ale e①

« Licence » au①Diplô e①d tat.①Mise①e ①te sio ①a e ①la①p ofessio alisatio ①de①la①fo atio ,①

l u i e sita isatio  participe à un développement qualitatif de la formation.  

Cela a nécessité  pour les① a teu s① de① fo atio s① d a ti ule ① les① e seig e e ts①①

« universitaires » et① les① aut es.① ②ut e e t① dit,① ① d i t g e ① ① des① seg e ts① de① fo atio ①

professionnalisant  avec des parties plus universitaires.  

L u i e sita isatio  renforce ainsi la reconnaissance sociale avec une intention de 

développement de la qualité des objectifs  métiers et des compétences acquises. 

 

Détaillons pragmatiquement sa déclinaison et ses finalités : 



20 
 

 Le dispositif de formation  intègre à la fois parcours universitaire et parcours 

professionnel. Il se décline de la façon suivante : 6 semestres de formation de 20 

se ai es① ha u ①d oup s①e ①u it s①d e seig e e t : 1 unité intégrative par 

se est e①e ad e①d u it s①① o t i uti es①au ①sa oi s①i fi ie s. 

Certaines① u it s① d e seig e e ts① ele a t① des① sa oi s① o t i utifs① so t① ide tifi es①

o e① ele a t① de① ① la① oo di atio ① u i e sitai e.① Ces① UE① s i s i e t① da s① ①

domaines : sciences biologiques et médicales, méthodes de travail, sciences humaines, 

sociales et droit). 

L u i e sit ①i te ie t①de① a i e①t s①diff e te①e ①fo tio ①de①ses① essou es.①Elle①

peut①p opose ①et①ag e ①des① i te e a ts,①et/ou①supe ise ① la① ise①e ①œu e①et/ou①

participer à la conception pédagogique.  Dans tous les cas, elle valide la pertinence du 

contenu des intervenants. De fait, le formateur intervient plus ici en tant que 

coordinateur que comme concepteur ou intervenant.  Les recommandations du 

p og a e①de①fo atio ①fi e①la①li ite① a i ale①d i te e tio ①du①fo ateu ①da s① es①

UE, soit 25%①du①te ps①d e seig e e t①total. 

Les unités intégratives et les unités contributives relevant des autres domaines de 

formation relèvent de la coordination des IFSI.  

 

 Elle permet la reconnaissance des études et du diplôme au niveau européen. 

 

 Elle ouvre à la① possi ilit ① d olue ① ou① de① se① o ie te ① e s① d aut es① fili es① de①

fo atio ①du①pôle①Sa t .①Da s①l a e i ,①il①se a①possi le①de① ha ge ①de①p ofessio ①ou①de①

se réorienter sans refaire une formation complète au regard des compétences 

similaires entre les professions.  Le référentiel de compétences se  constitue de 

compétences « œu  du tie  » infirmier auquel il faut ajouter des activités et des 

o p te es① pa tag es① a e ① d aut es① p ofessio els.① pa ① e e ple① :① la① eille①

professionnelle ou encore  la compétence de communication).  Des passerelles seront 

ainsi possibles entre les professions sur des compétences similaires. Il sera également 

possible de poursuivre des études universitaires ou encore de se spécialiser. 

 

2. Une centration sur la discipline infirmière : 

La① fo atio ① o po te① ① u it s① d e seig e e t① ui① so t① pa ties① au① sei ① de① ① ha ps①

scientifiques : 



21 
 

 Les sciences humaines sociales,  et le  droit ; 

 Les sciences biologiques et médicales ; 

 Les sciences et techniques infirmières : fondements et méthodes ; 

 Les sciences et techniques infirmières : interventions ; 

 Les méthodes de travail ; 

 Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière. 

 

Cela①t aduit①l a ipatio ①du① o ps①i fi ie ① is-à-vis du corps médical et la reconnaissance 

d u e①s ie e①i fi i e.①Da s①l a ie ①p og a e,①les①e seig e e ts① elatifs①à①la①dis ipli e①

di ale①① o ptaie t①pou ① ①heu es①alo s① u au①sei ①du① ou eau①p og a e,① est① ie ①la①

science infirmière qui prévaut. 

Les enseignements « médicaux »① o pte t①aujou d hui①pou ① ①heu es① e se le①des①UE①de①

processus  et des  UE relatives aux thérapeutiques et contribution au diagnostic médical). 

Les①pathologies①so t① ie ①su ① ep ises①au①d ou s①des①u it s①d i t g atio . Elles ne sont plus 

étudiées mais considérées comme des connaissances ressources  à la pratique infirmière. Les 

pratiques « œu s①de① tie  » sont très largement travaillées. 

 

3. Le①d eloppe e t①d u e① ultu e scientifique, véritable patrimoine « génétique » de la 

profession. 

Co e①l e se le①des①diplô es①de①l e seig e e t①sup ieu ①su ① ① i eau ,①la①fo atio ① e①

se① li ite① pas① e ① o e① d heu es① de① ou s① et① de① stages① ais① p e d① e ① o pte① le① t a ail①

personnel de l tudia t,① o sid ① o e① auto o e.① Cela① pa ti ipe① à① ett e① e ① aleu ① la①

dimension recherche da s① la① o st u tio ①et① l i t g atio ①des①sa oi s.①Celle-ci est beaucoup 

plus importante dans le cadre du  programme 2009. Les intervenants appuient leurs cours sur 

des données scientifiques : conférences de consensus, des recherches publiées, articles 

professionnels et .① Les① dispositifs① p dagogi ues① i t g e t① des① te ps① d a al se,① de①

compréhension et de recherche.① ① ①C est①à①pa ti ①de① l tude①de①situatio s① ue① l tudia t①se a①

amené à déterminer, suite à son analyse,  les ressources dont il a besoin pour avancer  et 

ota e t① les① ① sa oi s① dis ipli ai es.① L tudia t① est① plus ancré dans un processus 

d assi ilatio -appli atio ① ais① da s① u ① p o essus① d a al se,① de① o p he sio ,① de①

o eptualisatio ①et①d adaptatio . 
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L e seig e e t①des①soi s①se①fait①de①plus①e ①plus①①à①pa ti ①de①do es①p o a tes,①toutes① as es①

sur des recherches.① La① fo atio ① se① doit① d t e① e ① phase① ① a e ① l olutio ① des① p ati ues①

s appu a t①aujou d hui①su ①l  « Evidence-based nursing »4 

La recherche o e①p i ipe①p dagogi ue,①sti ule①l esp it① iti ue①et①pa ti ipe①à①l i t g atio ①

d u e① igueu .①Elle① ou it①ai si①la①fo atio ①du① aiso e e t①p ofessio el. 

La recherche,①au① e①tit e① ue①la①situatio ①d e e i e①p ati ue,①pa ti ipe①à①la①p odu tio ①de①

connaissances et①à①l a ti ulatio ①des①sa oi s①th o i ues①et①p ati ues. 

 

2 compétences en particulier participent au développement du patrimoine scientifique : la 

compétence 8  ui①s i titule①①« Rechercher et traiter des données professionnelles participe à la 

fo atio  d u e ultu e scientifique »  et la compétence 7 « Analyser la qualité et améliorer sa 

pratique professionnelle ». Le futur professionnel doit être capable au terme de sa formation 

de choisir des① thodes①et①des①outils①d i estigatio ①adapt s①à①u ①sujet① tudi ,①de① dige ①et①

de①p se te ①des①do u e ts①p ofessio els①e ① ue①d u e① o u i atio ①o ale①ou① ite,①ou①

e o e①d ide tifie ①les①a lio atio s①possi les①et①les① esu es①de① ajuste e t①de①sa pratique. 

 

4. La compétence e uise①à①l e e i e①de①la①p ofessio ,① ait e①d œu e①de①la①fo atio .① 

La formation se veut progressive et individualisée. Les apprentissages se réalisent 

g aduelle e t.① La① fo atio ① est① st u tu e① autou ① de① l tude① de① situatio s① do a t① au ①

tudia ts① l o asio ① de① t a aille ① t ois① palie s① d app e tissage① :① « Comprendre », l étudiant 

acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension des situations ; « agir », 

l tudia t① o ilise①les①sa oi s①et①a uie t①la① apa it ①d agi ①et①d alue ①so ①a tio ①;①« transférer 

»,①①l tudia t① o eptualise①et①a uie t①la① apa ité de transposer ses acquis dans des situations 

ou elles.① Le① d eloppe e t① des① o p te es① s op atio alise① pa ① la① apa it ① de①

l app e a t①à① e e ①u e① fle io ①da s①et①à①dista e①de①so ①a tio  : la réflexivité. 

 

5. L app o he① fle i e①se ait①la①① l ①du①développement de la compétence. La construction de la 

compétence impliquant la posture fle i e①su ①l a tio ,①il①a① t  essai e①pou ①l uipe①d e ①

saisi ① le① se s,① d t e① au① lai ① a e ① so ① i t t① is-à-vis des finalités① de① la① fo atio ,① d e ①

o p e d e① gale e t① ses① li ites① a a t① de① t a aille ① la① postu e① d a o pag ateu  à la 

pratique réflexive.①Cette①d a he①s est① alis e①p og essi ement, par tâtonnement successif.  

Il reste encore du chemin à parcourir. Nous continuons ensemble à concevoir et décliner cet 

                                                           
4 L EBN①est①"l utilisatio ① o s ie te,①e pli ite①et①judi ieuse①des① eilleu es①do es①a tuelles①de①la① e he he① li i ue①da s①la prise en charge 
personnalisée de chaque patient". 
T aduit①de①l a glais①i ①G.①I ge soll,① .①Evidence- ase① ased① u si g:①What①it①is①a d① hat①it①is t.①Nu si g①Outlook,① ,① -152. 
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accompagnement. Une étape essentielle :① se① ett e① d a o d① su ① les① ots,① ① « pratique 

réflexive, analyse réflexive, analyse de pratique » et①d aut es,①①est①e ① ou s①a tuelle e t.①Elle①

est①dou le e t①po teuse①puis u e ① etta t①du①se s,① ous① o uo s①et① o eptualiso s① os①

pratiques. Ce qui nous amène à nous outiller davantage et à progresser dans notre 

accompagnement. « Cet a o pag e e t est d u e t s g a de o ple it . E  effet, il s agit 

pou  le fo ateu  ou le tuteu  de pe ett e à l tudia t d e p i e  au ieu  es o p te es 

sans influencer les réponses. » (Doublet, 2010) 

Cette apparente « double approche » de la formation  « par compétence »  et « réflexive » e ①

fo e①e ① alit ① u u e.①Elle① le①u e①t a sitio ① pist ologi ue①de①la①fo atio ①passa t①

d u e épistémologie positiviste, disciplinaire (marquée notamment par  une frontière entre  

savoi s th o i ues et a tivit s de soi , et où l o je tif pou  le futu  p ofessio el est de 

s app op ie  la th o ie pou  t ouve  des lois, des od les, des p i ipes ui seraient appliqués 

en situation) à①u e① pist ologie① fle i e,① t a sdis ipli ai e,① o sid a t① l o jet① du① sa oi ①

comme un système complexe. Pour la première, la source de la connaissance se situe au niveau 

théorique alors que pour la seconde la source de la connaissance se situe dans la liaison théorie 

et action. Le savoir professionnel ne se limite pas à la compétence technique mais à un « savoir 

agir »①p ofessio el① ui① el e①d u ①p o essus①de① fle io ①e ① ou s①d a tio ①et①su ①l a tio .①①Ce①

processus est,①d ap s①SCHÖN,①« l a t du p ati ie  » (Schön, 1994, p. 77)  

« L e t ai e e t fle if est u e e ige e de la fo atio  pe etta t au  tudia ts de 

o p e d e la liaiso  e t e savoi s et a tio s, d i t g e  les savoi s dans une logique de 

construction de la compétence. » (Formations des professions de santé, 2011, p. 45) 

Pour être en posture d a o pag e ①les① tudia ts①da s① e① ou eau① he i ①fo atif, cela exige 

d t e①soi- e①fo ①à①fo e ① ais① gale e t①de①po te ①e l ati ue e t①l ha itus①de①la①

fle i it ,①soit①d t e①soi-même  praticien réflexif.  

« Développer la posture fle ive, est do  fo e  l ha itus, favo ise  l i stallation de 

schèmes réflexifs. » (Perrenoud, 2001, p. 76) 

 

L e jeu①de①la①fo atio ① est①pas①de①fo e ①à①des① o p te es①te h i ues① ais①de①d eloppe ①

un rapport au savoir potentiellement professionnalisant. Le développement d u e①postu e de 

compétence passe ait①pa ①le①d eloppe e t①d u ①pat i oi e① ultu el①dit①s ie tifi ue① ele a t①

d u e① pist ologie①de①l a tio ,①so io-constructive. 

« U e fois u o  a is de ôt  le od le de s ie e appli u e ui ous a e à pe se  ue la 

pratique intelligente est une application du savoir théorique destinée à résoudre les problèmes 

p ati ues, il  a alo s ie  d t a ge à se di e u u e e tai e sorte de savoir est inhérente à 
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un agir intelligent. Le bon sens admet la catégorie du savoir-fai e et o  a gu e esoi  de se 

forcer pour dire que le savoir-fai e est o te u da s l a tio … » (Schön, 1994, p. 77)  

 

6. Une approche interdisciplinaire des soins  fortement marquée : le futur professionnel pour 

répondre aux nombreuses mutations  et contraintes environnementales et économiques doit 

t e① apa le①d agi ① apide e t①a e ①dis e e e t①au① ega d①des① essou es①situationnelles. 

La①p ise①e ① ha ge①du①patie t①doit① essai e e t①s i s i e①da s①u e① is e①holisti ue,①et①do , 

être interdisciplinaire. Le programme de formation insiste①su ① ette①logi ue①de①l agi ①soig a t 

ui①ga a tit①l effi ie e①des①a tio s①de①soi s①a e ①un rapport activité/ coût  acceptable pour 

l hôpital.① ① Pa ① ailleu s,① le① patie t① ta t① e o u① o e① lie t① et① ito e ① à① pa t① e ti e,①

l i fi ie ① e①doit①pas①ou lie ①de①l asso ie ①à①so ①a tio .①De①la① e①faço ,①il①peut① t e①a e ①

à intégrer les familles, les aidants naturels et  les associations dans la prise en charge. Enfin, la 

prise en charge pour gagner en pertinence et en efficience ne peut plus être réalisée de 

a i e① ju tapos e①e t e①l hôpital,① les① de i s①de①fa ille①et① les①sp ialistes.①La①fo ation 

intègre le « savoir coopérer » comme axe majeur de développement professionnel. 

 

Ce processus de formation réclame 

7. U e① e t atio ①su ①l tudia t① o sid a t① ue①sa①p og essio ①e ① o p te es①lui①se a①

propre et singulière.  Elle se concrétise à travers le porte-folio, classeur au service de la 

construction de son projet de formation et de son parcours qui en découle.  

Le① p ojet① is ① de① l tudia t① est① au① e t e① des① p o upatio s① p dagogi ues,① il① s agit① de① lui①

permettre de construire une identité et un projet professionnel. Ce principe modifie le rapport 

des① fo ateu s① au① olle tif① et① à① l app e a t.① ① Da s① le① ad e① du① programme des études 

antérieur,①le①pa ou s①de①l tudia t① tait①pa ti uli e e t①d oup ①①e ①fo tio ①des①dis ipli es.①

Chacun  réalisait chaque année 1 stage dans chacune des catégories représentant ces 

disciplines : chirurgie, médecine, urgences, psychiatrie et santé publique. Les parcours des 

tudia ts① taie t① plus① ou① oi s① si ilai es,① ha u ① a a t① l assu a e① d u e① fo atio ①

qualifiante techniquement semblable.   Nous étions moins engagés dans le cadre de notre 

accompagnement à saisir les singularités du trajet formatif des étudiants. 
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8. U e①fo atio ① as e①su ①l alte a e interactive 

« Le référentiel de formation met en place une alternance e t e l a uisitio  de o aissa es 

et de savoir-faire reliés à des situations professionnelles, la mobilisation de ces connaissances 

et savoir-fai e da s des situatio s de soi s, et, s appu a t su  la aît ise des concepts, la 

p ati ue guli e de l a al se de situatio s p ofessio elles ». (Formations des professions de 

santé, 2011, p. 44) 

L alte a e est fondamentale dans le développement du futur professionnel.①L i t g atio ①

des① sa oi s① se① o stitue①à①pa ti ①de① e①p i ipe①d alte a e①pa ① le uel①peut① e ge ①et① se①

soud e①le① o flit① og itif①se①p oduisa t① hez①l tudia t①lo s u il①est① o f o t ①à①u e①situatio ①

p o l e.①L alte a e① a①de①se s① ue①si①①elle①est pensée et produite comme interactive entre 

terrain et IFSI. Le rôle du formateur est de penser son architecture avec les professionnels et 

d a o pag e ①les①alte a ts①à①leu ① fle io ,①de①leu ①pe ett e①d e pli ite ①et①de① o p e d e①

leurs expériences et de les mettre sur la voix de la connaissance à partir du « réfléchissement » 

sur sa pratique. « L alte a t se fo e pa  l e p ie e. So  v u i diat l ouv e à l ave tu e 

v e e tielle et e esse de p e d e se s da s l ap s-coup donnant une épaisseur à son 

expérience, contribuant au processus de formation de sa personne ». (Bougès, 2011, p. 134) 

Ces①p ati ues①de①l alte a e ne sont pas nouvelles pour nous. Cependant un nouveau type 

d alte a e① a① u① le① jou ① a e ① la① fo e① ui① est① elati e① à① l u i e sita isatio  et à la 

professionnalisation. Elle correspond à la nécessaire liaison des enseignements universitaires 

avec les enseignements menés par les formateu s①à① l IFSI.①L ad uatio ①des①e seig e e ts①

avec le projet visé nécessite un regard coordonné entre les 2 collaborateurs : formateur et 

universitaire. 

Cette analyse nous a apporté une grille de lecture des changements relatifs au nouveau programme.  

Je vous propose maintenant une présentation dynamique du contexte institutionnel dans lequel 

j e e e①à①pa ti ①des① o s ue es① ue①la① fo e①a①g es en son sein. 
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C. Conséquences actuelles de la réforme, analyse de l’organisation 

 

Notre équipe de formateurs au nombre de 16  sur la filière IDE  possède une intention de progression 

et des potentialités reconnues. Pour autant,  les représentations elati es①à①l ide tit ①du①fo ateu ① e①

so t①pas①e o e①aujou d hui sta ilis es.①Lo s①d u e① u io ①au① ois①de①jui ① ① elati e①à①l la o atio ①

du projet de formation 2012-2015, nous avons pu partager la conception que chacun se faisait de son 

identité et de ses missions. 2 tendances ont été mises en évidence : une partie①de①l uipe① o sid e①

le①fo ateu ① o e① ta t①a a t①tout①i fi ie ①a a t①u e① issio ①de①fo atio ,①u e①aut e,① u il①e e e①

un nouveau métier avec ses spécificités.  Les divergences subsistent mais ont été partagées, première 

étape indispensable à la co stitutio ①d u e① ide tit ①collective. De fait, la réforme a potentialisé les 

questionnements identitaires. Le changement paradigmatique de la formation a prescrit la nécessité 

de① t a sfo atio ① des① p ati ues① p dagogi ues.① ① Cette① phase① a① p oduit① so ① lot① d incertitudes. Des 

uestio e e ts① o eu ① elatifs① au ① aleu s,① à① l histoi e① p ofessio elle① et① à① l a e i ① de① la①

formation ont, sans doute, amené les①a teu s①①à①se① fugie ①da s①u ①p e ie ①te ps①①da s① e① ui①① tait①

o u ①:①la①fi he①de①fo tio ①du①fo ateu ,①les①dispositifs①a t ieu s①et .①②ujou d hui,① ①a s①ap s①sa①

mise①e ①pla e,①l o atio ① des changements que la réforme a apportés et, qui plus est,  la volonté de 

construction du nouveau programme de formation sont autant de « symptômes » d u ①s st e①en 

phase de stabilisation. Nous tendons à sortir du « conformisme », soit de la norme antérieure pour 

âti ①de① ou elles① o es.①Ce① ui① o espo d①à①l tape①de① e istallisatio ①d ite par Kurt Lewin dans 

son approche psychosociale du changement. (Aebischer & Oberlé, 2012, pp. 128-136) Les acteurs sont 

capables de se mettre en perspective et de construire le changement.  

 

Les marqueurs de cette évolution sont à la fois concrets et abstraits 

Nous avons travaillé sur « le nouveau » de manière à développer nos compétences 

d a o pag e e t : 

1. La formation par compétence 

Bie ① u i pli ite①da s①l a ie ①p og a e①de①fo atio ,① l app o he①pa ① o p te e a nécessité et 

nécessite encore que l o ① d eloppe① ot e① p op e① o p te e① olle ti e① à① d eloppe ① les①

compétences. Cette notion a①fait①l o jet①de①g a d① o e①de①t a au ①da s①la①litt atu e.①①Co e a t①

la① ise①e ①œu e①du①p ojet①de①fo atio ,①la①C oi -Rouge française a travaillé avec M. Le Boterf, expert 

en management et développement des compétences.  Pour lui, la transmission des compétences 

el e①①d u e① elatio ①e t e①deu ①sujets① ais①elle① est①pas① du ti le①à①u ①①①« transport ». 
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Pour LE BOTERF, la compétence olle ti e①est①t a sf a le①lo s①d u ①p o essus①de① o-transformation. 

La communication ou la simple transmission ne permettent pas ce transfert. 

Le sujet détenant le savoir « doit transformer son expertise subjective en savoir appropriable »(Le 

Boterf, 2010, p. 200). L u ①des① ôles①du① fo ateu ①da s① l app e tissage①de① l app e a t①est①do ①de①

e ①les① o ditio s①d app op iatio ①e ①fo tio ①du①p ofil①de① elui① ui est①e ①positio ①d app e d e.①Cela①

nécessite pour le formateur  un investissement relatif à la forme du savoir, qui permettra 

l  « assimilation » puis l  « accommodation » du savoir.  

Ainsi, la direction de la formation a mené un accompagnement de la réforme du programme avec pour 

dou le①o je tifs①de①p pa e ①les① uipes①p dagogi ues①à①l app o he①pa ① o p te e et①d ha o ise ①

les①p ati ues①au①sei ①de①l e se le①des①IFSI. 

2. La pratique réflexive 

La pratique réflexive a représenté un des premiers chantiers que nous avons mené. Ce principe, nous 

l a io s① ① d jà① is① e ①œu e① aupa a a t① ota e t① à① t a e s① des① g oupes① d a al se① de① p ati ue.①

L alte ance a depuis été renforcée. Des référents de stage ont été désignés pour la  faire vivre au 

t a e s①de① isite①de①stage,①de①pôle①et/ou①d e t etie ①a e ①le①tuteu ①de①stage①et①l tudia t.①Les①o je tifs①

de ces visites sont à chaque fois construits et contextualisés au regard de la situation. Parfois, elles 

so t①suppo ts①à①des①te ps①d a al se① fle i e,①au① aiso e e t① li i ue,①ou①tout①si ple e t,①à①des①

te ps①d ha ges①et①d i fo atio s①et . 

②① ote ① ue① l e p ie e① des① isites① de① pôles① u ① pôle① d a ti it s① o p e d① plusieu s① se i es①

st u tu s①autou ①d u e①« trajectoire patient ») a été largement bénéfique puisque les étudiants se 

retrouvent en nombre paritaire avec les professionnels et formateurs. Paradoxalement, le statut 

semble tomber pour laisser place à des discussions ouvertes et transversales. Il arrive que le formateur 

soit très effacé voyant le groupe avancer ensemble. Ces espaces-temps deviennent des temps 

d app e tissage①t s① i hes. 

 

Savoir construit 

S app op ie  
Reconstruire 
Transformer 

 

Transformer 
Formaliser 
Mettre en forme 

 

Connaissances de 
l e pe t 

Connaissances de 
l app e a t 

Figure 1 Transmettre n'est pas transporter  (Le Boterf, 2003, p. 199) 
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3. L’évolution des représentations à l’égard du référentiel et du décret de 

formation 

 

Le fond des  discours que je peux à la fois percevoir et entretenir marque un ressenti plutôt positif vis-

à-vis de la formation à ce jour. Le temps semble loin de la date du 31 juillet 2009, vécue dans les 

instituts de formations et les institutions hospitalières comme une injonction politique. Les critiques 

étaient nombreuses vis-à-vis des politiques  qui  imposaient le changement à une date ne laissant pas 

place ni à la discussion ni à la① o st u tio .①①Cela①a① ep se t ①u ①f ei ①à①l adh sio ①des①fo ateu s①à①

e① ha ge e t.①①Nous① ous①so es① et ou s①da s①l o ligatio ①d u e① ise①e ①œu e①u ge te①de①①la①

fo e.①U e①pa tie①de① l uipe①a ait① ette① issio .①L o ga isatio ①de① la①fo atio ① tait①à① l po ue①

as e①su ①u e① logi ue①d a e.①U e①seule①pa tie①de①l uipe①a① t ,①de①fait,① o f o t e①de①suite①au ①

transformations. Ceci a introduit une dys-s h o ie①adaptati e①e ①so ①①sei .①①J ai①d ailleu s① t ①u ①des①

de ie s① fo ateu s① à① i esti ① dans ce nouveau programme ayant  la responsabilité de la 

coordination des étudiants de « 3ième année », p og a e① ,①à①l po ue. 

Dans un premier temps, les acteurs conduisant la réforme ont été placés dans une logique de mise en 

œu e① i sta ta e.① Ils①ont été amenés plus à répondre aux problèmes se présentant, u à①pe se  

o e① ils① l au aie t①souhait   leurs pratiques. Les tendances des formateu s①à① l po ue① ele aie t①

davantage d u e① o ti uit ①des①p ati ues①a t ieu es①a e ①u e① olo t ①adaptati e① ue①d u e① uptu e 

pou ta t① essai e.①Le① ou eau①p og a e① el e①e ①effet①plus①d u ① ou eau①s st e①de①fo atio ①

ue①d u e①a lio atio ①du①s st e①a t ieu ,①soit①d u e① uptu e①et① o ①d u e①adaptatio ①au① ega d①

de①l app o he①ps hoso iale①du① hangement. 

3 ans après, tous les formateurs sont engagés dans ce programme qui semble ne plus être nouveau. 

Nous① fi io s①d ailleu s①de① l e p ie e①des①p e ie s① ui①o t① t ①a e s①à① o st ui e.①②i si,① e①

changement induit a, d u e① e tai e① a i e, conduit l uipe① à① fo tio e ① de① a i e① plus①

t a s e sale,①à①s aide ①da s① la① o st u tio ①des①e seig e e ts① ais①aussi①et①su tout①à①se① et ou e ①

pour penser la progression individuelle et collective des étudiants. Même si le temps est parfois 

tyrannique et que les ressources ne sont pas toujours là, la volonté de conceptualisation  de nos 

pratiques est bien là. Nous①a o s①d ailleu s①d te i ①e se le①des①« axes fédérateurs », véritable 

« po tes d e t es » pour penser à la progression des apprentissages. Ils ne se substituent pas aux 

o p te es,① ils① leu ① so t① t a s e sau ① et① guide t① l a tio ① de① fo atio ① su ① les① t ois① a s : La 

oop atio ,①La① fle i it ,①L thi ue,①L ide tifi atio ①des① esoi s①de①sa t ①des①pe so es,①La①p ise①de①

d isio ,①L i di idualisatio ①de①la①fo atio .①Ca ①la①p ise①e ① o pte①de①la①p og essio ①de①l tudia t①da s①

ses apprentissages implique une vision transversale du développement  de① l tudia t① et① de① ses①

compétences. Nous sommes donc repartis des finalités de la formation pour ensuite envisager cette 

progression possible. 
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4. Le développement professionnel continu en œuvre à l’IFSI 

 

 « Les cadres formateurs  ont réagi avec beaucoup de rapidité et de professionnalisme afin que cette 

fo e soit u  su s.  Ils o t su s adapte  à l app o he par compétences et aux contraintes du 

nouveau diplôme,  nécessitant une connaissance accrue des terrains de stage et un suivi pédagogique 

plus soute u pou   valide  l a uisitio  des o p te es e  situatio , u e aug e tatio  du o e 

d valuatio s, et  l a oisse e t du fa e à fa e p dagogi ue ave  les tudia ts via l a al se des 

p ati ues, l a o pag e e t et le suivi p dagogi ues i dividualis s, les t avau  e  petits g oupes plus 

o eu  et . .  Pou  auta t, à l i sta  de leu s oll gues ad es  de terrain, ils font preuve de réalisme 

et souhaitent que leur propre formation évolue. » (Yahiel & Mounier, 2010) 

E ① effet,① les① fo ateu s① de① l IFSI,① de① p ofils① diff e ts① et① o pl e tai es,① souhaite t① e①

développement p ofessio el.①①Cha ue①a e,① ①ou① ① e es①de①l uipe①so t①a e s①à①s e gage ①

e ① fo atio ① ad e① et① depuis① l a e① de i e① e ① aste .① Ces① fo atio s① o espo de t① ① à① u e①

essai e①①adaptatio ①de① os①①pa ou s①p ofessio els①à①①l olutio ①du① o te te①environnemental. 

L i stitutio ① o po te①aujou d hui① ①fo ateu s①do t① ① o ① ad s,①  terminant sa formation cadre, 

2 titulaires du master 2. 

Les exigences de professionnalisation des formations nous amènent à mettre en conformité notre 

niveau de qualification, et qui plus est, nos compétences, avec les exigences inhérentes à la fonction 

de formateur.  La réforme engagée et celle en cours (formation des cadres de santé) nous amène à 

réinterroger nos pratiques dans une visée progressiste. Les formations représentent alors des temps 

de①dista iatio ,①d a st a tio ①et①de① o eptualisatio ①de① os①p ati ues①a e ①u ①p ojet① is ①e ①toile①de①

fond : un projet de formation pertinent et efficient. 

Il① ①a①aussi,①au① ega d①de① l u i e sita isatio  des① tudes,① ①u e① olo t ①d e gage e t① o u e①des①

formateurs  souhaitant  être et rester des acteurs majeurs de la formation. 

 

5. L’élan progressiste amené par la formation Master « Ingénierie de formation » 

 

Deux collègues ont pu, avant moi et M. HONNORAT, profiter de la  formation menant au master 

d i g ie ie①de①fo atio .①①Nous① fi io s①aujou d hui①des①t a au ① alis s①da s①le① ad e①de①leu s①

mémoires, ils représentent non seulement des grilles de lecture nouvelles mais également des projets 

à construire.  De fait, nous nous sommes engagés collectivement à la reconstruction du projet global 

de formation5 : 

                                                           
5 Cf. annexe 1 
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6. La construction du projet de formation 

 

Elle  a① essit ①l i s iptio ①de① ha u ①des①a teu s.①Les①effo ts①fou is①du a t①la①p iode①d t ,①période 

a oi s① ha g e① Co issio ①d att i utio s①des① dits,① o e tio ,①p pa atio ①de①l a e①à① e i ①

etc.) témoigne en effet  d u e① o duite① olle ti e.① Les① p e ie s① te ps① de① u io s① o t① pe is① la①

p odu tio ①de① gles①et①d e isage ① o te e t①l la o atio ①du①p ojet.①Nous①pou o s①aujou d hui①

e e di ue ① la① o st u tio ① du① ① p ojet① o e① ta t① ① le① sultat① d u e① oop atio ① ou① d u e①

collaboration forte entre différents acteurs de la formation.  Il repose sur une réflexion commune 

relative aux différents concepts qui sous-te de t①le① tie ①d i fi ie e ①et①la①fo atio .①Ce① ui① ous①

a① pe is① d o te i ① u ① o se sus,① p ala le① i dispe sa le① à① la① oh e e① de① os① p ati ues①

pédagogiques. Puis dans un deuxième temps, nous avons   invité les professionnels à participer à sa 

construction. Cela nous a permis de fixer des objectifs de formation  cohérents aux attentes 

professionnelles. 

Cependant, un acteur nous a semblait absent :① l tudia t.①Nous①p o o s①d asso ie ①à① l a e i ①des①

ep se ta ts①d tudia ts①à sa renégociation. 

Da s①le① ad e①de①la① o st u tio ①du①p ojet,①j ai①pu① ou i ①la①dis ussio ①et①appo te ① uel ues① fle io s①①

ota e t①① ua t①au① o stat① ue①j a ais①pu① alise ①da s①le① ad e①de①l a o pag e e t①des① tudia ts①

lors du travail de recherche, et quant à la nécessité de revisiter les exigences de celui- i.① ① J ai① pu①

notamment évoquer le lien réalisé entre réflexivité et recherche durant les semestres 3 et 4. Nous 

avons, en effet, travaillé durant les 2 semestres  une situation  qui  a amené les étudiants à élaborer 

un questionnement généralisé et légitimé pour la profession. Les étudiants ont pu plus rapidement 

s i esti ①da s①la①démarche de recherche. Nous avons pu constater les effets émergents de ce travail : 

u e① p og essio ① plus① a u e① ue① l a e① p de te,① a e ① u e① eilleu e① app op iatio ① de① la①①

thodologie①à①pa ti ①de① l a tivité analyse-recherche.①Beau oup①o t①d ailleu s①souhait ① o e e ①

leur travail avant la « prescription » du premier écrit.  

J ai①p opos ①u ①a o pag e e t① espe tueu ①des①①te ps①d alte a e et de la charge de travail. Une 

nouvelle planification a ainsi été adoptée : un accompagnement débutant plus tôt et plus régulier dans 

l a e. Lo s① des① u io s,① j ai① gale e t① o u ① u il① e① se lait① i po ta t① de① t a aille ① les①

capacités de lecture, d itu e①et①de① e he he de① a i e①plus①p og essi e①et①i t g e①à①l e se le①

de la formation.  
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Le① o stat① epose①esse tielle e t①su ①l tude①des① ep se tatio s à①l ga d①de①l a o pagnement et 

de la recherche, que je développe dans le chapitre 36. 

 

7. Evolutions de l’organisation du travail 

 

La t a sve salité e  o st u tio , d’é uipes d’a ée à u  olle tif é uipe 

 Nou ie①pa ①le① esoi ①de①lisi ilit ①de①l e se le①de①la①fo atio ①de① a i e①à①i s i e① os①p ati ues①et①

dispositifs①p dagogi ues①da s①u ①p i ipe①de① o ti uit ①et①de①p og essio ①pou ①l tudia t,① ous①a o s①

souhaité rompre avec le fonctionnement antérieur o e a t① l o ga isatio ①du①sui i①des① tudia ts①

sur les 6 semestres. 

②upa a a t,① la① o st u tio ① p dagogi ue① s op ait① pa ① a e① a e ① u e① uipe① f e te① pou ① la①

promotion concernée. Nous avons  e he h ①à①t ou e ①u ① ode①d o ga isatio ①diff e t,①fa ilitant 

l a s① à① u e① isio ① t a s e sale① de① la① fo atio .① L o ga isatio ① pa ① a e① a ait① u ① a a tage,① u e①

connaissance approfondie des enseignements dispensés et un suivi pédagogique plus individualisé, et 

des inconvénients : une division du travail centrée sur un espace-temps clos et donc une diminution 

du travail collaboratif en équipe pédagogique. Cet écueil de fonctionnement est bien plus lié aux 

o t ai tes①e i o e e tales①① di i utio ①des① essou es①hu ai es① ota e t ① u à①la① olo t ①de①

chacun. En ayant pris conscience, une première expérience a été menée lors de la deuxième année 

sui a t① la① fo e.① Nous① a io s① d id ① de① fo tio e ① a e ① u ① pilote① d a e① et① des① fo ateu s①

e e ça t① su ① ① a es① o s uti es.① L i t t① de① e① fo tio e e t① a① t ① u ① meilleur suivi de la 

construction des compétences et des enseignements mieux coordonnés et intégrés. Cependant, 

l ueil①de① e① ode①de①fo tio e e t①a① t ①u ①se ti e t①de①dispe sio ①des①fo ateu s① o e s①

avec des difficultés à mener de fronts les missions données sur les 2 années. 

Pour cette 4ième année de la réforme, nous avons convenu de mieux lier intentions et contraintes. 

Chaque promotion dispose①d u e① uipe① o pos e①de① f e ts①d année associés à des formateurs 

exerçant  sur deux années consécutives mais avec des missions plus équilibrées.  

Cette recherche du meilleur fonctionnement possible traduit une prise de conscience des enjeux à 

e e ① pou ① p opose ① u ① dispositif,① ① e t ① su ① l tudia t,① e ① oh e e① a e ① l app o he① pa ①

compétences. 

 

 

                                                           
6 Cf. page 79 
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8. Partenariat IFSI-terrain-université 

 

Le①fo ateu ①fait①fa e①aujou d hui①à①u ①dou le①d fi : enseigner avec les universitaires et former avec 

les professionnels. Le référentiel a en effet modifié les territoires. Au sein de notre institution, nous 

e e di uo s①aujou d hui①l u i e sita isatio  comme une opportunité pour la profession. Cependant, 

à①la① ise①e ①œu e①du① ou eau①p og a e,①①les① ep se tatio s des formateu s①①à①l ga d①de①l a teu ①

universitaire  positionnaient  ce dernier dans un rapport de pouvoir avec le formateur. Une recherche7 

d u ① oll gue① fo ateu ① ① da s① le① ad e① de① sa① fo atio ① ad e① de① sa t ① a① d o t é que nos 

représentations étaient nourries par la  crainte de perdre du pouvoir  et une volonté de revendiquer 

ot e① œu ①de① tie .①Nous①a io s①glo ale e t①u e①i age①si guli e①de①l u i e sitai e①li e①à①u e①fo e①

de « toute-puissance liée au savoirs savants ». L i s iptio ①de① e① ou el①a teur dans la formation a en 

quelque sorte bousculé les fondements de notre rôle et interrogé la légitimité de chacun des acteurs. 

Les temps de questionnement qui ont suivi, les rencontres avec ces nouveaux acteurs, la 

o p he sio ①du①pa adig e①s ie tifi ue,① ①o t①pe is①d la o e ①des① elatio s① o ①e p ei tes①de①

o otatio s① gati es.① ①②p s① ① a s①de① olla o atio ,① ous① le① o sid o s①aujou d hui① o e①u ①

partenaire à part entière. En parallèle notre regard sur  la science a changé même si dans les 

dis ussio s① e t e① fo ateu s,① ① je① el e① de① te ps① à① aut e① des① stig ates① d u e① e tai e① fo e① de①

ep se tatio ① ui① el e①d u ① pist ①a ie  et qui oppose praxis et gnosis.  

Nous① a o s① aujou d hui① d passé les logiques de pouvoir et envisageons notre relation dans une 

intention coopérative. En effet, il est nécessaire  dans une visée compétence de coopérer entre acteurs 

de formation afin de permettre la mise en lien récursive du travail réel et du travail prescrit. Nos 

apa it s① d a tio s① et① os① o p te es① se① so t① e ① uel ue① so te① d elopp es① e ① i t g a t① le①

paradigme scientifique de la formation et ses représentants. Les formateurs accèdent comme moi aux 

formations universitaires, ce qui renforce le lien entre les acteurs. Parallèlement, la 

professionnalisation du métier cadre de santé et son accès au master II contribue à asseoir la légitimité 

des formateurs. 

Cependant, un lien physique est inexistant, celui entre les professionnels de terrain et  les 

universitaires. La considération portée par le terrain se développe néanmoins à travers les 

témoignages et, les explications que nous apportons au sujet de la place de celui-ci dans la formation 

et① o e a t①l e pli itatio ①de①l o ga isatio ①de①la①fo atio . 

 

                                                           
7 Mémoire Cadre de santé intitulé « La légitimité du formateur dans le système de formation : entre passé et avenir », Jérôme Mielcarz, mai 
2011, IFCS Douai 
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A terme, ne se dirige-t-on pas vers une diversification des missions voire des métiers de formateurs 

dotés de statuts nouveaux : enseignants-chercheurs, praticiens-chercheurs, praticiens-formateurs, 

formateurs etc.  ? 

9. Une nouvelle fonction : référent de stage 

 

Le changement de rôle vis-à-vis des terrains est manifeste. La réforme  a introduit une nouvelle mission 

pour le formateur : le référent de stage.   

Il① assu e① pas① di e te e t① l e ad e e t① des① tudia ts,① ui① est① d olue① au① aît e① de① stage① ui①

o ga ise① l e ad e e t ①et①au①tuteu ①de①stage① ui①suit① l tudia t ,① ais① i di e te e t①e ①assu a t①

l a o pag e e t①des①p ofessio els de santé au regard de la réforme et de ses nouveaux outils et 

en se positionnement comme tiers- diateu .①Pa ①ailleu s,①u e① zo e①d auto o ie① i po ta te① ① est①

dévolue au référent de stage, le référentiel ne circonscrivant pas explicitement son activité et lui 

pe etta t①d a de ①au①lieu①de①stage①à①sa①de a de.①Les①lie s①e t e①les①i stitutio s,①les①se i es①et①les①

fo ateu s①①d pe de t①①pa ti uli e e t①des①p ojets①d a o pag e e t①i stitutio els①des① tudia ts①

mais aussi des acteurs qui les font vivre. Concrètement, nous intervenons à la demande des 

p ofessio els①ou①des① tudia ts①pa ti uli e e t①lo s u u e①situatio ①p o l ati ue①se①p se te.①①Pa ①

ailleu s,① ous① p oposo s① des① isites① de① stage① ou① de① pôle① d a ti it s① ous① pe etta t① de① u i ① u ①

e se le①d acteurs et de travailler sur les réalités professionnelles.  

La nouvelle fonction de référent de stage a introduit un lien nouveau avec les terrains. Auparavant 

nous étions reconnus comme évaluateurs et donc ayant une fonction sanctionnante vis-à-vis de  la 

p og essio ① de① l tudia t① à① t a e s① ① des① p eu es① de① ise① e ① situatio ① p ofessio elle,① sou e t①

th ât alis es①d ailleu s.①Not e①positio ①a tuelle① ous①pla e①plus①e ① diatio .①La① o u i atio ①et①la①

collaboration avec les professionnels se sont développées. La connaissance des terrains est donc 

fa o is e.①①Il① ①a①aujou d hui①plus①de①t a s e salit ①e t e①les①a teu s. 

 

10. Vers une organisation apprenante et réflexive 

 

De nouveaux mécanismes de régulation du travail, vecteurs de construction-reconstruction de 

l équipe se sont développés : 

Sur le plan structurel, en plus de la réforme, deux  changements  se situant  au niveau politique ont 

i flue ①de① ou elles①fo es①de① gulatio ①au①sei ①de①l i stitutio . En effet, la Croix-Rouge française 

a①u e① ide tit ① d association-entreprise et  développe un mode de fonctionnement  rationnalisé et 
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d e t alis ,① e i①①①afi ①de① po d e①au ① esoi s①de①la①populatio ,①et①de① fi ie ①des① oppo tu it s①

du① a h .①Ces① ha ge e ts①s i s i e t①da s① ette① alo isatio ①ide titai e. 

 

Le premier changement (2005) est relatif à la création des IRFSS8 ui① est u tu e①l o ga isatio ①des①

institutions de formation sur un plan régional. Depuis la loi de décentralisation de 2004, qui accorde 

les compétences en matière de formations aux régions, les écoles et instituts Croix-Rouge française se 

sont regroupés en 20 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale.  

La création de ces entités régionales participe à la politique de décentralisation mise en place mais 

également à une harmonisation des processus de gouvernance et de management. Elle concourt 

e o e①à①u e① eilleu e①①① e o aissa e①de①l off e①de①fo atio .① Les①①off es①de①fo atio ①① ou e t①à①

la fois les domaines du sanitaire, du social et de la prévention des risques). Cette  position  régionale  

pe et①e ①out e①de① ie ①p e d e①e ① o pte①la① alit ①des① esoi s,①sou e t①h t og es①d u e① gio ①

à①l aut e. 

Dans la région Nord-Pas-de-Calais,① l I‘FSS① eg oupe①si ① sites①de① fo atio .① Si① ha ue① site① ga de①u ①

responsable, la gouvernan e① et① le① a age e t① s o ga ise t① de① a i e① gio ale.① La① atio ① de①

l I‘FSS① a① do ① u e① ou elle① di e sio ① au① olle tif① de① p ofessio els.① La① logi ue① de① os① a tio s①

s i s it,① o ①plus① si ple e t①au① i eau① lo al① ais①au① i eau① gio al.①De① e① fait,① ot e démarche 

qualité se développe de cette façon dans une logique de concertation et de conception  inter équipes 

a e ① o e①fi alit s①①l ha o isation et la rationalisation nos pratiques. 

Tout① ela① e①se①fait①pas①sa s① al① a ①il①s agit①d i t g e ①l histoi e① de chacune des structures et de ses 

uipes① ① pou ① fo ge ① u e① appa te a e① ou elle① à① l i stitutio ① I‘FSS.① ① Les① aleu s① C oi -Rouge 

véhiculées historiquement représentent un levier culturel important en vue de la construction de cette 

nouvelle appartenance. Chaque année, et ce depuis 3 ans maintenant, une journée régionale permet 

à① l e se le① des① sala i s① de① se① et ou e ① autou ① de① th es① d a tualit s.① Les① dis ussio s① so t①

o euses①et① o t i ue t①à①se① et ou e ①autou ①de① aleu s①et①d o je tifs① o u s.①Ma①participation 

à divers groupes de travaux ; tel que le groupe régional  inhérent aux enseignements relatifs au 

oi e,①ou①e o e,①le①g oupe① o eptio ① ha g ①de① alise ① ha ue①a e①u e① e ue①du①p o essus①

conception dans le cadre de la démarche qualité ;①① e①pe et①d a oi ①①u e① isio ①à①la①fois①plus①fi e①et①

plus①la ge①de①l i stitutio . 

La① atio ①de①l I‘FSS,①et①so ①d ploie e t,①①pa ti ipe t①au①d loiso e e t①des①a teu s①de①la① gio .①

Elle① ou e① au① d eloppe e t① d u ① tat① d esp it① olla o atif① et① pe et① ① la① o st u tio ① d outils① de①

fo atio ① t a s e sau .① Pa ① ailleu s,① les① dis ussio s① a e ① os① pa te ai es① o e① l u i e sit ① et① le①

o seil① gio al①so t①fa ilit es①puis u ils①t aite t①a e ①u e①seule①e tit ①et① o ①plus①si ①sites. 

                                                           
8 Lire « Institut Régionale de Formation Sanitaire et Sociale » 
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De① a i e①st at gi ue,① l I‘FSS①s est①dot e①d u ①p ojet①p dagogi ue① gio al① ep se ta t①u ① tie s①

commun et partagé. Mon travail de recherche s i s it①di e te e t①da s①les①o ie tatio s①de① e①p ojet.①

Je souhaite en effet « Promouvoir un savoir agir avec compétence pou  ett e e  œuv e u e p ati ue 

professionnelle pertinente à la situation de soins » et «  i t g e  l i ovatio  p dagogi ue au sei  des 

formations  ».   Ma mission vise donc à garantir la pertinence de la formation et la cohérence des 

e seig e e ts① elatifs①①①à①①l a o pag e e t①de①la①d a he①de① e he he et le développement de la 

culture scientifique.      Cette issio ①s i t g e①et①① o pl e te①①d aut es①d a hes① fle i es① e es①①

au① ega d① des① a ti it s① de① fo atio .① ① E ① effet,① pou ① ga a ti ① la① ualit ① de① l a o pag e e t① de①

l tudia t① da s① sa① o st u tio ① p ofessio elle,① ela① de a de① u ① te ps① d a t① aluatif, source 

d e seig e e ts①et①d a age e t. 

 

E ①plus①du① ha ge e t①d o ga isatio ,①de① a i e① uasi①s h o e,①les①o ie tatio s① a ag iales①

ont évolué. Nous①so es①pass s①d u ① a age e t① histo i ue e t ①di e tif① e s①u ① a age e t①

i t g ①plus①ou e t et situationnel.  

Mme LANCIAUX a pris la direction de la structure en  septembre 2010 après plus de 20 ans passés au 

sei ①de①l i stitutio .①Elle①a,①①tou ①à①tou ,① t ①fo at i e,① oo di at i e①de①la①fo atio ① ad e①de①sa t ,①①

responsable pédagogique, avant d t e① o e① di e t i e.① Sa① o aissa e① du① s st e,① ① de①

l olutio ① de① la① p ofessio ① et① de① la① fo atio ① ① est① sou e① de① o aissa es① pou ① l e se le① des①

olla o ateu s.① ①U ① fo tio e e t① t a s e sal①et①plus①auto o e①est①aujou d hui①p es it.①La①p ise①

d i itiati e①est①fa o is e① ota e t①e ① e① ui① o e e①l o ga isatio ①du①t a ail.①Les①p opositio s①des①

a teu s①so t①p ises①e ① o pte.①L i o atio ①p dagogi ue①est①aussi①fa ilit e. 

Ce mode de management contribue  à développer une organisation apprenante ou capacitante.  

Le①d eloppe e t①du①t a ail①e ① uipe①de① a i e①t a s e sale,①de①la① apa it ①d agi ①des①a teu s①e ①

pa all le①a e ①la① aisse①du① i eau①hi a hi ue①et①le①d loiso e e t①i te e①o t①pe is①l losio ①et①

le①d eloppe e t①de① l app e tissage①des professionnels. Ces éléments précités correspondent aux   

p i ipes①fo dateu s①d u e①fo e①d o ga isatio ① ualifi e①d app e a te.①①①« Les personnes augmentent 

o ti uelle e t leu s apa it s de e  les sultats u ils d si e t v ai e t, où de ouveau  modèles 

de pensée sont développés, où les aspirations collectives sont encouragées et où les individus 

apprennent continuellement comment apprendre ensemble ». (Senge, 1990) 

 

Ces① ① ha ge e ts①d o d e①o ga isatio el①o t① facilité le déploiement de réactions progressistes 

fa e①au① ha ge e t① u a① ep se t ①la① fo e①de①la①fo atio . La crise générée fut en quelle sorte 

u e①oppo tu it ①pou ①e isage ① o ①pas①seule e t①le①p se t① ais① gale e t①l a e i ①de①la①fo atio ①

et de l o ga isatio . 
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Les mécanismes de régulation du collectif se sont déployés au service de ce changement avec une 

finalité o u e① à① attei d e.① La① o u i atio ① s est① a ue① a e ① des① espa es① isa t①

l i te o p he sio ,① les① d sa o ds① so t① e p i s① et① fl his,① la① solida it ① s est① a ue① ① et①

l o ga isatio ① du① t a ail① s effe tue① ① à① pa ti ① des① essou es① e ① p se e.① ① Les① a ti it s① ue① ous①

développons sont soumises à des analyses en vue de possibles transformations avec en point de mire 

la qualit .①La①disso a e①et①la① iti ue①so t①possi les①a e ①l a al se①des①fo es①et①des①effets①de①l a ti it .①

Nous avons conscience des efforts que cela représente particulièrement dans un univers contraint 

avec ses exigences multiples et une certaine « tyran ie de l u ge e ». Dans ce contexte, les temps de 

formation sont des opportunités réflexives.  

 

Le projet de formation 2012- ①① o espo d①e l ati ue e t①à①u ①o jet①du①t a ail①de①l uipe①

alis ①① a i e① oop ati e.①Il① el e①e ① u elle①so te①d u e① ise①e ① ise,①d u e① ise①e ① uestio ,①et①

d u e① ise①e ①a tio s.①①Il①est① oulu① olutif①et① o ①fig ,① ous①o ligea t①à①l i t a uilit .①L o ga isatio ①

fle i e①est①e ①effet①t a e s e①de①pa t①e ①pa t①pa ①l i t a uilit ,① 'est-à-dire par « l i te ogatio  des 

o es, est le t ou le ue sus ite la o testatio  des vide es ». (Herreros, 2012, p. 199) 

C est①da s① e① o te te① ue①j a o de① a① e he he. Elle est à la fois un élément constructeur du projet 

de formation et un élément évaluateur. En effet, ayant réalisé ma phase diagnostique9 avant les 

p e i es①① u io s①d la o atio ①du①p ojet①de①fo atio ,①j ai①①pu①fai e① ho①de① es①i te ogatio s①et①

des premiers constats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cf. chapitre 3, page 79 



37 
 

Conclusion de cette partie : 

Nous① o stato s① ue① la① ise ① elati e① au ① ha ge e ts① ultiples① est① pass e① et① fut① po teuse①

d i o atio . « Les situations de crise ou les situations paradoxales peuvent engendrer une innovation 

au sei  d u e uipe ». (Cros, 1997, p. 146) Les①a teu s①o t①pu①①pa ti ipe ①et① ett e①e ①œu e①la① fo e①

a ①so ①pote tiel①e ①te es①d a lio atio ①fut①p esse ti① apide e t,①de①pa ① gale e t,①①la① o fo it ①

de son objet avec les idéaux colle tifs①et,①aussi,①de①pa ①l i t t①ou①la①p o i it ①a e ①les①p ati ues①des①

fo ateu s.①Le① li at①i telle tuel①et① ultu el①ou① zeitgeist 10 (Wikimedia fondation, 2012) fut favorable 

à①la① efo e.①Les① ha ge e ts①d o d e①politi ue et managériaux ont facilité son implantation. 

L e se le①de①l uipe①①a①a uis①de① ou eau ① o po te e ts,①de① ou elles①attitudes,①de① ou elles①

pratiques spontanées qui correspondent au changement prescrit. Nous dépassons la simple  logique 

d adaptatio ①pour   nous projeter vers demain à travers notre projet de formation. En effet, nous avons 

o s ie e①de①l i po ta e①de①l a ti ipatio ①da s①la①fo atio . 

La① efo e① a① t ① i t g e① à① l i t ieu ① de① l i stitutio ① de① a i e① s st i ue.① ① L I‘FSS① peut① se①

revendi ue ① d a oi ① d elopp ① u e① politi ue① fa ilitat i e① de① so ① app op iatio .① De① fait,① elle① peut①

valoriser la qualité des formations dispensées.   

 

Notre situation correspond à ce que COLERETTE P.① o e① la①phase①d i t g atio ①du① ha ge e t : 

« Les nouvelles p ati ues devie e t de plus e  plus atu elles, elles s ha o ise t ave  les aut es 

dimensions du quotidien et font désormais de plus en plus parties des habitudes » (Colerette, Delisle, 

& Perron, 1997, p. 36) 

Le temps de l aluatio ①des①p ati ues①est①l tape① ui①suit.①U ① ou eau①diag osti ①pe et①de①d i e①

les① sultats①o te us①et①de① esu e ①l a t①e t e①le① alis ①et①le①d si .①Ma① issio ①s i t g e①da s①

ette①phase①diag osti ue,① essai e①pou ①e isage ①l a e i . 

 

  

                                                           
10 Le Zeitgeist reflète une conception du monde prévalente à une période particulière de l'évolution socio-culturelle. 
Il se différencie du Volksgeist ("Esprit du peuple"), qui décrit l'âme d'une nation particulière. À l'opposé, le concept ultime de Weltgeist 
("Esprit du Monde"), initialement défini par Hegel, tend à peindre l'esprit immuable de l'humanité, actif depuis le début de l'histoire humaine. 
Le Weltgeist donne l'élan à la réalisation des esprits historiques de différentes nations (les Volksgeist). 
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D. L’Analyse des missions confiées en tant que formateur 

 

1. Mon parcours au sein de l’IFSI et mes missions confiées 

Depuis①p es ue① ①a s①à①l IFSI,①j ai① t ①a e ①à①pa ti ipe ①à①la① o st u tio ①des① ①a es①de①fo atio ①

e ① soi s① i fi ie s.① J ai① pu① assu e ① o s cutivement les missions de formateur et  de formateur-

oo di ateu ① d a e.① ① Cette① de i e① fo tio ① a① t ① po teuse① da s① le① d eloppe e t① de① es①

o p te es①e ① fo atio .①②ssu a t① su ①d l gatio ①de① la①di e t i e,① la① ise①e ①œu e①des①p ojets①

pédagogiques et①de①fo atio ,①j ai①pu①d eloppe ①des① o p te es①①li es①au ①a ti it s①p dagogi ues,①

au ①a ti it s①de① olla o atio ①et①de① oo di atio ,①de①gestio ,①①d a o pag e e t,①de① e he he et de 

construction de sens. Depuis,① je① pa ouis① da s① a① fo tio ① et① app ie① es① issio s① de① pilote①

d a e① ui① e①pe ette t①de①d eloppe ①l i g ie ie①p dagogi ue①et①l i g ie ie①de①fo atio . 

 

En qualité de formateur, ma mission première consiste à① o e oi ,① ett e①e ①œu e①et évaluer des 

dispositifs de formation, à gérer le suivi pédagogique des étudiants, à coordonner mes activités avec 

es① oll gues.①T s① ite,①j ai①p is① o s ie e①de①l i po ta e①de①l uipe①pou ①la① o eptio ①et①la① ise①

e ①œu e①p dagogi ue.① Les① te ps①de① u io s①pe ette t①de① o f o te ① les① a is,① d o je ti e ,① de①

uestio e ①et①de①do e ①le①se s①de① os①p ati ues.①Coutu ie ①du①fo tio e e t①d uipe①de①pa ① es①

e p ie es① a t ieu es,① j ai① pu① p e d e① pla e① apide e t① au① sei ① du① olle tif① et① ai si① à① la① fois 

progresser pédagogiquement et devenir force de questionnement et/ou de  proposition. Nourri par 

une culture patrimoniale  caractérisée par un désir de partage et une appétence particulière pour la 

recherche,①j ai①pu①p e d e①pla e① apide e t①au①sei ①de①l i stitut①et① t e① e o u① o e①u ①a teu ①à①

pa t①e ti e.① ①Se si le①à①l olutio ①p ofessio elle,①je① o st uis① es①dispositifs①à①pa ti ①d u e① eille①

documentaire actualisée. Lors de mes 2 premi es① a es① à① l i stitut,① j ai① ai si① ① pu① e isite ① les①

st at gies①p dagogi ues①i h e tes①au ① odules①do t①j ai①eu①la① ha ge. 

 

En qualité de formateur coordinateur,①j assu e①la① oo di atio ①p dagogi ue①et① eille①à①la①pe ti e e①

de nos actions menées. Impli u ①da s①la①d a i ue①de①l uipe,①j alue①les① esoi s①des①fo ateu s①

au① ega d①des①p ojets①à① e e ,①pilote①l o ga isatio ①g ale①①de①①l uipe①d a e,①①g e①et① o t ôle①

les ressources nécessaires et assure un travail de communication.  

La formation éta t① as e① su ① u ① p i ipe① d alte a e,① j a i e① la① fle io ① su ① la① p dagogie① de①

l alte a e.①①Elle①se① eut①te due e s①l i t g atio .①Pou ① ela,①je① eille①à① e ,①fai e① i e①les①lie s①a e ①

les professionnels de santé.  

Ce principe est chaque année source de réflexion, ne pouvant être simplement reconduit. Etant 

toujours à la recherche d a tio s①pe ti e tes,①il①est①i po ta t①de① o e oi ①l alte a e en fonction du 
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contexte, des opportunités professionnalisantes  et en fonction du collectif en prenant en compte sa 

temporalité (temps forts, fréquence, rythme professionnel, temps de respiration, temps de bilan), et 

sa place dans la progression des apprentissages. « L alte a e s appuie fo te e t su  l e p ie e de 

l alte a t ». (Bougès, 2011, p. 174) J ai① p is① o s ie e① au① fil① des① a es① de① la① aleu ①

p ofessio alisa te①de① es①te ps①d alte a e.①Ils①so t①d auta t①plus①effi ie ts①s ils① po de t①à① e① ue①

j appelle①le①« juste à temps pédagogique » et « la pla e juste de ha u  des a teu s de l alte a e » 

pou ① t e①sou e①d app e tissage.①Pa ①e e ple,①du a t① les①stages①des① tudia ts,① ous① les① i ito s①à①

pa tage ①leu s①e p ie es①à①l IFSI①①a e ①des①p ofessio els①de①sa t .①①Nous① ous① appelo s①à① ha ue①

fois①l i po ta e①de①la①pa ole①de①l app e a t①et①des①te ps①de①sile e①afi ①d ite ①l ueil①d u e①pla e①

trop « prise »  pa ①le①fo ateu ①et/ou①le①p ofessio el①de①sa t .①② a t① e①te ps①d ha ges,①u ①te ps①

de rupture bref et rapide est organisé sous des formes diverses : temps de relaxation, petit-déjeuner 

etc. Ces temps de rupture permettent aux étudiants de tisser des liens « problématiques » entre eux 

et①d t e①e ① o ditio ①de①d si ①d e pli itatio ①de①sa①p ati ue.①Les①o je tifs①de① es①te ps①t a aill s①e ①

amont sont suffisamment larges pour se①pe ett e①d o ie te ,①e ①fo tio ①des① alit s①estudia ti es,①

le dispositif.  

 

E ①lie ①a e ① e①p i ipe①d alte a e, une des missions essentielles du formateur-coordinateur est 

de①pe se ①a e ①l uipe①p dagogi ue①l a o pag e e t①et①le suivi des étudiants. 

Cet  accompagnement est complexe et ne peut se réduire à une définition univoque. Le 

questionnement relatif à cette recherche est①d ailleu s① ou i initialement par des réflexions relatives 

à la pertinence des modalités d a o pag e e t①au① ega d①des①o je tifs①et①e ①fo tio ①du①p ofil①des①

tudia ts.① ① Ces① fle io s① so t① pa tag es① pa ① es① olla o ateu s.① Ca ① l a o pag e e t① de①

l app e a t①est①sou e①de①pa ado e s), nous nous retrouvons e ①ta t① u a teu ①de①fo atio ①à①p ojete ①

e① ui① pou ait① i dui e① e ① te es① de① essou es,① de① o e s① et/ou① d outils ① le① d eloppe e t①

auto o e① de① l tudia t. « Pa le  d a o pag e e t, est i vita le e t utte  su  le a a t e 

paradoxal inhérent à la pe spe tive d a o pag e  l auto o ie de l aut e » (Bougès, 2011, p. 179)  

Il① s agit① de① d eloppe ① des① p ati ues① ui① te de t① à① la① p ofessio alisatio .① Pou ① oi,①

l a o pag e e t① e① el e① pas① d u ① st le① pa ti ulie ① ais① d u e① o jugaiso ① de① postu es.① J ai①

conscience de mes propres appétences à ce sujet et du risque de « régionalisme » ui①peut①s op e ①à①

partir de mes propres tendances.  « Il o vie t do  d i agi e  les deu  ouve e ts, oppos s et 

o pl e tai es, pa  les uels o  peut o evoi  l h t og it  et la adi alit  de 

l a o pag e e t. » (Paul, 2002, p. 52).①L a o pag e e t① ue①je①d eloppe①①s i s it①da s①le① espe t①

de①la①si gula it ①de①l aut e,①de①ses① esoins, de ses attentes. Je tente de démontrer au quotidien une 

o sid atio ①à① l app e a t①e ① ta t① u a teu ①auto o e,① faisa t①pa tie①d u ① olle tif①et①d u ① ad e①

so ial.①①Il①est① gale e t①①fo tio ①du①① u①de①la①te po alit ①de①l tudia t. 
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Par ailleurs, les compétences ne sont pas une addition linéaire de caractéristiques mais un processus 

de① appo t①e t e①la①p ati ue①et①le①sa oi .①Je① e①peu ①e isage ①u ①dispositif① ui①a e ait①l tudia t①à①

u e① positio ① plutôt① passi e① d a uisitio ① de① o aissa es.① Je① alorise donc particulièrement 

l e p ie e①de①l tudia t①et① e①pla e①plus① guli e e t①da s①u e①fo tio ①de① diateu ①e t e①so ①

savoir et son expérience.  

De① a i e① g ale,① j ai① la① ha e① de① pou oi ① olue ① da s① u ① olle tif① a e ① le uel① je① pa tage① la①

co eptio ①de①la①fo atio ①et①la① o eptio ①de①l tudia t : « Une personne engagée dans un parcours 

p ofessio alisa t ui volue et se o st uit au sei  d u  olle tif ». (Projet de formation 2012-2015)  

 

J appo te①do ①① eau oup①d i t t①à①la① o p te e ta t①au① i eau①de①la①fo atio ①de①l tudia t① u au①

regard de la progression  des savoirs institutionnels.  Des questions  récurrentes jalonnent notre 

quotidien :① uels①so t①les①le ie s①du①d eloppe e t①des① o p te es①de①l tudia t ? Quelles sont les 

voies de professionnalisation possibles ? Nous concernant : quels sont les leviers du développement 

des compétences des acteurs de la formation ? 

C est① da s① et① tat① d esp it① ue① j a o de① la① fo atio .① ① E lai i ① da a tage① ① les① o ditio s① de①

compétences  du système de formation pour demain gagner en qualité dans, et, au travers nos 

transactions pédagogiques. 

L u ① de① es① uestio e e ts① u e ts① se① t aduisa t① o te e t① da s① la① o st u tio ① des①

dispositifs pédagogiques  est relatif à la façon dont les jeunes adultes apprennent. En effet, la réussite 

ou①l he ①d u ① tudia t① e①peut①s e pli ue ①seule e t pa ①u e① uestio ①de① i eau①d effi ie e.①La①

faço ①do t① ha u ① o st uit①sa① o aissa e①fait① f e e①à①u ①st le①d app e tissage① ui,①s il① est①pas①

fa o is ,① pou a① a e e ① l tudia t① à① t e① e ① diffi ult .① Je① eille① depuis① ① a s① à① d eloppe ① des①

e seig e e ts①e ①fo tio ①des①st les①d app e tissage.①Ca ①« S il  a u e g a de g alit  des o te us 

à assimiler, il y a aussi une incroyable  diversité de stratégies chez les élèves pour le faire » (Lerbet, 

1999, p. 429) Notre stratégie pédagogique se fonde non pas sur la consommation des savoirs, mais sur 

l a essi ilit ① de① elui-ci. Il convient de repérer comment le savoir peut prendre sens pour les 

apprenants. 

 Il① est① ①diffi ile①d ta li ①u ①diag osti ①p is①des① te da es①du① olle tif①d tudia t① ①e ① ta t①a teu ①

permanent de la formation. Nous construisons donc des dispositifs variés pouvant répondre à une 

di e sit ①de①st les①d app e tissage.①①Pou ① ela,① ous① ous①appu o s①su ①diff e ts① od les①th o i ues①

do t① elui① de① Da id① KOLB① ui① p opose t① uat e① t pes① d app e a t le divergent, le convergent, 

l a o odateu ①et①l assi ilateu .①(Chartier, 2003, p. 16).①①①La① o sid atio ①appo t e①à①l app e tissage①①

à①pa ti ①de①l e p ie e① ta t①①i po ta te,①①et①KOLB ayant travaillé à ce sujet, son modèle nous semble 

pe ti e t① à① la① fo atio ① i fi i e.① Nous① a o s① epe da t① o s ie e① u il① e① t aite① pas① de① la①

di e sio ①des①i te a tio s①so iales①da s①les①app e tissages①et① ous① ou isso s①d aut es① od les.①①Je 
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travaille①do ,①a e ① es① oll gues,①la①plu alit ①des①st les①d e seig e e t. « La pédagogie consiste à 

s appu e  su  la vi a ia e des st les d app e tissage  pou  fai e passe  l app e a t de so  st le 

spo ta  à d aut es st les ui s av e o t plus effi a es e  situation professionnelle. » (Chartier, 2003, 

p. 25) 

 

Ma① fo tio ① ele a t① de① la① oo di atio ① o ga isatio elle① et① p dagogi ue,① j ai① t ① a e ① à①

envisager mes missions de manière systémique.  Les actions entreprises relèvent① à① la① fois① d u e①

responsabilité institutionnelle, organisationnelle et situationnelle. Les décisions prises doivent 

respecter ces 3 niveaux systémiques. Pour cela, des efforts de distanciation et de repositionnement 

sont  régulièrement nécessaires, ce qui est① pas① toujou s① ais ① da s① u ① o te te① o t ai t① e ①

essou es.①J essa e①de①d eloppe ①et①d a i e ①au① uotidie ①①u ① appo t①ou e t①à①aut ui,①u e① isio ①

t a s e sale①et① t a sdis ipli ai e.①②i si,① es① issio s① el e t①à① la① fois①de① l i g ie ie①p dagogi ue 

ais① gale e t①de①l i g ie ie①de①fo atio .①L e se le①de① es①a ti it s① a①pe is①de①d eloppe ①

des① o p te es①li es①au①pilotage①de①p ojets,①à①la① o u i atio ① ise①e ①œu e①ta t①da s①la① elatio ①

pédagogique que dans une ouverture nécessaire vis-à-vis①des①pa te ai es ,①et①à①l i t g atio ①da s① a①

pratique de la démarche qualité.  

 

2. L’origine de ma démarche de recherche : d’une intention de meilleure 

articulation des enseignements  à la définition d’une mission 

 

Du a t①l a e①s olai e① / ,①u e①o ligatio ①d a t①de①t a ail①de① uel ues se ai es①d a ti it s①

a, au final, représenté une opportunité. Ce temps de distanciation est quelque part à la source des 

réflexions ayant entrainées des préoccupations traduites dans ce travail de recherche. Intégrant 

l uipe① p dagogi ue① de① ième année avec des responsabilités de formateur et non plus de 

oo di ateu ① alo s① ue① les① tudia ts① a aie t① e ta s① ① se ai es① de① fo atio ,① j ai① t ① a e ① à①

alise ① u ① o stat① ui① fut① pa tag ① a e ① a① oll gue① oo di at i e① a e ① la uelle① j e t ete ais①

gale e t①u e① issio ①d a o pag e e t.①C tait①e ①effet①sa①p e i e①a e①de①pilotage①et①elle①a ait①

e p i ①le①souhait①d t e①« tutorée ».  Nous avons,  pa ①e e ple,① t ①su p is①de①l a t①e ista t①e t e①

les①e ige es① ualitati es① elati es①au ① its①①d a al ses①de①p ati ues①① u e des conditions de validation 

de①stage①est①la① alisatio ①de① ①a al ses①de①p ati ues①p ofessio elles ①et①l a o pag e e t① is①e ①

œu e①à① e①sujet.①①Ce① o stat①①pa tag ① ous①a①conduits à① e isite ① os①p ati ues①d a o pag e e t①

des étudiants dans le cadre de la progression réflexive. Peu de dispositifs étaient consacrés à sa mise 

e ①œu e.①②u u ①sui i①p dagogi ue① i di iduel① tait①d ailleu s①e isag .①De① la① e① a i e,① ① les①

enseignements réalisés durant cette première période ne laissaient que peu de pla e①à①l e p ie e①de①
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l tudia t,①le ie ①esse tiel①pou ①app e d e①sous①u ① ode① fle if.①①Nous①a o s①do ①e ① uipe①d id ①

de réaliser un diagnostic plus précis de la situation notamment à partir des représentations des 

tudia ts①à① l ga d①de① l a o pag e e t① fle if .① ①E i his①de① es① etou s,① ous①a o s① i t g ①des①

te ps①plus① o eu ①d ha ges,①de① fle io s,①①de① o eptualisatio ①et①d e p i e tatio ①à①pa ti ①

des enseignements dispensés lors de ce semestre. Nous avons également développé des dispositifs, 

pour certains,  centrés sur du savoir-fai e① thodologi ue,① pou ① d aut es,① su ① du① sa oi ① agi ① e ①

p se e① de① p ofessio els① de① sa t .① Les① tudia ts① o t① t ① i it s,① s ils① le① souhaitaie t,① à① ① u ① ou①

plusieu s①①e t etie s①d e pli itation avec leur réfèrent pédagogique. A terme, une valeur différente a 

t ① att i u e① à① es① ① a al ses① o ligatoi es ① ① i h e tes① au① te ps① de① stage.① Elles① so t① pass es① de①

dispositifs① sa tio a t ①à①①des①dispositifs① do t①o ①a① esoi .①La①p og essio ①du① ollectif a été palpable : 

les questionnements se sont enrichis et ont été assortis de recherches pertinentes, des analyses se 

sont  structurées et, surtout,  les étudiants ont bénéficié des① f uits ①de①leu ①t a ail.①La① odifi atio ①du①

appo t①de①l tudia t①à la réflexivité a entrainé des effets inattendus : une demande plus prégnante de 

partage de leur situation réfléchie, un sentiment de progression et de réussite favorisant 

l i estisse e t①et①l i pli atio .  

L i te tio ①d a o pag e e t① espe tueu ①de①l tudia t①① ep se ta①le① oteu ①de① ot e①démarche 

d a ti ulatio ①des①e seig e e ts. 

 

De même, le rapport entre l analyse de pratique singulière,①l a al se①de①situatio ① et la démarche de 

recherche  a pu être travaillé dans un rapport de progression logique. 

Etant responsable des enseignements relatifs à la recherche commençant au semestre 4 de la 

fo atio ,①j ai①pu bénéficier du travail réalisé en amont. 

 

T s① se si le① au① d eloppe e t① d u e① ① ultu e scientifique, je me suis dès lors questionné sur 

l a o pag e e t① thodologi ue①du TFE.   Nous avions en effet développé des habitus dans le 

cadre du modèle antérieur de formation. Fallait-il être dans la continuité ou en rupture ? Pour moi, 

la① uptu e① e① se lait① oppo tu e① ais① diffi ile① à① e isage ① sa s① u ① te ps① d a al se① et① de①

o p he sio ① de① l e ista t① et① de① mesure des écarts avec le prescrit.  Fallait-il  en premier lieu 

envisager  la question du rôle de la recherche dans le processus de professionnalisation, ou tout 

d a o d① uestio e ① les①effets① p ofessio alisa ts① ① de① l a o pag e e t ?  Fallait-il considérer le 

oi e① o e①u ①e e i e①de①p odu tio ①de① sa oi ① ①ou① l e isage ①d a o d①de①pa ①so ①pote tiel①

professionnalisant ?①N -a-t-il pas un risque de clivage entre une finalité de production du savoir et une 

autre visant le processus ? 
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Comment mener cet accompagnement en respectant une certaine  synchronisation avec les 

enseignements dispensés ? Comment proposer une progression intégrée des compétences relatives à 

la recherche ?①②uta t①de① uestio s①pa tag es① ui① itaie t①d t e① fl hies. 

‘appelo s① u il① est① i po ta t① d ite ① u e① d oupe① ① di hoto isante des enseignements. Les UE 

relatives à la recherche sont construites dans la recherche d u e①p og essio .①Il①est① essai e①de①les①

envisager de manière tra s e sale①①et①de①p e d e① o s ie e① u il①e iste①toujou s①u ① is ue : celui de  

découper  les enseignements. Une lecture cumulative des UE peut mener à cela.①①L u ①des①e jeu ①de①

e① t a ail① est① elui① d u e① fo atio ① ui① a a do e① l a ie ① od le① pou ① alle  dans le sens du 

ha ge e t,①soit①d u e① e o aissa e①de①l app e a t① o e①a teu -auteur de sa transformation 

et du formateur comme accompagnateur. Pour Thomas Kuhn, passer  à un  nouveau paradigme 

essite①l a a do ①de①l a ie ① a ①ils①so t①i o ilia les. (Juignet, 2009) Les questionnements relatifs 

à① l a o pag e e t① du① oi e① fo t① s ptô es① d u e① i te tio alit ① d app op iatio ① du①

paradigme scientifique.  

 

L i t t①po t ①au①sujet①est① important pour moi, soucieux à la fois du développement personnel et 

p ofessio el① des① tudia ts,① et① gale e t① de① l olutio ① de① la① s ie e① i fi i e① et① de① la①

e o aissa e① de① la① p ofessio .① De① plus,① l i te tio ① d olutio ① ualitati e① et① o ti ue① de① os①

pratiques pédagogiques est partagée collectivement.   

②i si,① la① olo t ①de① ha ge e t①et① l i te tio ①de① e he he ne sont  donc pas simplement de mon 

propre fait mais issues du collectif. 

L id e① de① e① ① t a ail a été p opos e① et① alid e① pa ① a① di e t i e① a a t① d t e① o u e  lo s① d u e①

u io ①de① o eptio ①a e ①l e se le①des①a teu s①de①l uipe①p dagogi ue le 31 mai 2012. Décision 

a été p ise①de① uestio e ①l a o pag e e t① thodologi ue①et①d i s i e①la① flexion vis-à-vis de la  

recherche au sein du projet global de formation. Ce travail correspond bien  à une recherche-action 

utile pour notre institution.  

 

 

Ma mission relative au développement de la culture scientifique de① l app e a t① ① et① à①

l a o pag e e t① thodologi ue①du①t a ail①de① oi e①pa ti ipe : 

 ②①l aluatio ①de①l i g ie ie①de①fo atio ① e t e①su ①le①d eloppement des compétences de  

l app e a t①et①su ①la①pe fo a e①du①dispositif①d a o pag e e t① aluatio ①diag osti ue①

et① fle i e,① ha ges① e ① uipe① p dagogi ue① su ① l a o pag e e t① et① la① p og essio ① de①

l tudia t,① e ueil①et①a al se①des①diffi ult s , 

 ②① l la o atio ① et① la① isio ① du① p ojet① de① fo atio ① is ① o p he sio ① du① pa ou s①

p ofessio alisa t,① isio ① dida ti ue① et① p dagogi ue① de① l a hite tu e① de①
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l a o pag e e t,① isio ①des①e ige es,① ide tifi atio ①de① eilleu es① odalit s①possi les①

d accompagnement etc.), 

 La① o p he sio ① de① la① p ofessio alisatio ① ① de① l app e a t① fa o ise ① l i t g atio ① d u e①

posture scientifique et réflexive, développer une guidance favorisant le développement 

auto o e①de①l tudia t , 

 A la constructio ①de①se s①à①t a e s① l a tualisatio ①et①le①d eloppe e t①de① o aissa es①et①

compétences, 

 ②①la① ise①e ①œu e①d u e①d a he①de①p og s, 

 La①p o otio ①de①l i stitutio ①à①t a e s①la① e e di atio ①du①sa oi -faire. 

 

② a t① de① s e gage ① da s① l e plo atio  des pratiques, il convient de comprendre en quoi il est 

nécessaire pou ①le①p ofessio el①d aujou d hui①de①d eloppe ①u e① ultu e scientifique ?  
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Chapitre 2.  Une exploration déterminante : Professionnalisation et 

Culture Scientifique 

A. En quoi est –il nécessaire pour  le professionnel d’aujourd’hui de 

développer une culture scientifique ? 

 

1. Car le monde a changé…. 

Lo s① de① l a al se① o p he si e① du① o te te① p ofessio el,① ous① a o s① pu① o state ① ue① le①

programme  1992 était en perte de vitesse ne parvenant plus à mettre sur le marché du travail des 

professionnels adaptés au monde de la santé. 

U ① e tai ① o e① d l e ts① so t① a a t isti ues① de① e① o te te : des besoins de santé en 

aug e tatio ,①①u e①populatio ① ieillissa te,①des①e ige es①de①plus①e ①plus①g a des①e ① ati e①d off e①

de soins,  des frontières professionnelles modifiées avec une nécessaire coopération des professions 

de①sa t ①pou ① po d e①au ①situatio s① les①plus① o ple es,① la①t a sfo atio ①de① l hôpital①e ①hôpital①

entreprise imposant des process efficients et performants (rationalisation, mutualisation, 

harmonisation). L a teu ① hospitalie ① est① au① uotidie ① o f o t ① au ① d fis① du① s st e① de① sa t  : 

moderniser, rationaliser le système afin de garantir qualité et sécurité des soins et maitriser les 

dépenses de santé. Il est à la fois acteur de santé et acteur économique.  

 

L i fi ie ①doit①aujou d hui① t e① apa le①de①s adapte ①da s①u  environnement contraint en ressources 

et à des situations de santé de plus en plus complexes.  Les évènements, actions, rétroactions, 

déterminations, aléas, imprévus sont de plus en plus nombreux. Une certaine effervescence 

caractérise le quotidien de①l o ga isatio ①et du praticien et. En témoignent, les nombreuses cellules de 

p og s①ou① o issio s①t a ailla t①su ①des①th es① o eu ①et①d a tualit .①Pou ①auta t,①le①te ps①est①①

restreint voir contraint. Par exemple, les acteurs hospitaliers sont de plus en plus confrontés aux 

ph o es① de① l u ge e.① Le① te ps① de ie t① u e① essou e① a e,① le① t aite e t① des① p io it s① est①

indispensable et continu. « D où la essit  [] de ett e de l o d e da s les phénomènes en refoulant 

le d so d e, d a te  l i e tai , est-à-di e de s le tio e  les l e ts d o d e et de e titudes, de 

d sa iguïse , la ifie , disti gue , hi a hise …. » (Morin, 2005, p. 21) L a teu ① a iguant dans un 

s st e① o ple e,① sa① pe s e① et① so ① a tio ① doi e t① sui e.① L hôpital① ta t① u ① lieu① d auto-eco-

o ga isatio ① ui①p oduit①du① o ple e①et①de①l auto o ie,①le①p ati ie ①doit①aff o te ① ette① o ple it  et 

o ①pas①l o ulte .①La①fo atio ①①p pa e①ai si①le①futu ①p ofessio el①à① e① o de.①Elle① ep se te,①e ①

quelque sorte, un apprentissage de cette complexité. Le développement autonome est donc requis 

pe etta t①l esso ①de①la①puissa e①pe so elle①d agi ①du①futu ①p ati ie .①①Il①est①souhait ① u il①agisse①e ①
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fonction du système complexe dans lequel il évolue et en respectant les différents niveaux de 

fo tio e e t①du①se i e①ou①de①l i stitutio .①L i fi ie ① est①plus①si ple e t①a teu ①et① ep se ta t①

de son unité mais acteur et représentant de son institution, voire du système dans son ensemble. Ses 

activités « œu  de tie  » se développent en même temps que ses activités périphériques 

essai es① à① la① ie① i stitutio elle① et① au① o ① fo tio e e t① de① l e treprise (démarche qualité, 

certification, nouvelles responsabilités, nouveaux outils etc.).  

 

Les discours managériaux valorisent particulièrement le développement de la flexibilité de la 

production, de la polyvalence, de la mobilité et/ou la poly-compétence.①L i o atio ①est①u e① essit ①

pou ① l o ga isatio .① E ① t oig ent les nouvelles formes de gestion de ressources humaines et de 

a age e t.① L appa itio ① de① la① GPEC11, le décloisonnement des services et les nécessités de 

coopération, les① issio s① o ga is es① e ① ① d a he① p ojet① so t① auta t① d i di es① des① e ige es①

grandissantes vis-à- is① du① p ofessio el.① La① sista e① au① ha ge e t① est① d ailleu s① sou e t①

stigmatisée dans les discours des managers.  Retenons que les changements permanents nécessitent 

des①a teu s① apa les①de①s ①i s i e,①de①les① la o e ①et①de①les①a o pag e . 

Noto s① gale e t①l e ige e①prégnante de qualité prescriptive des actions qui influence la prise de 

décision des acteurs. Il convient de ne pas se tromper et de limite ① l appa itio ① de① l e eu .① La①

d o st atio ①de①l o ligatio ①de① o e s①est① e uise①de①plus①e ①plus.①Pou ①auta t,①fa e①à①u ①p o l e①

dans un contexte complexe, celle-ci  est possible.  La démarche qualité vise notamment à mieux 

aît ise ① les① s h as① d a tio s① pe etta t① de① li ite ① les① e eu s① et① d o te i ① les① eilleu s① effets①

e he h s.①L app e tissage①de① es①s h as①d a tio s①①pa ti ipe①da s① e① ad e①au①d eloppe e t①de①

la rationalité procédurale des acteurs.  

 

Le① o te te①de①l e t ep ise-hôpital  marque donc  la nécessité de former des professionnels capables  

d agi ①et①de①d ide ①da s①u ①s st e①se① o ple ifia t①et,① apa les① ①de① i e①et①d a o pag e ①le①

changement en plus de gérer de manière continue des aléas.   

L app o he①pa ① o p te e marque emblématiquement ce qui est attendu du professionnel : Etre 

apa le①d agi ①e ① fo tio ①des① essou es①e ista tes,① t e① apa le①de①t a sf e ①ses① o p te es①

ais①aussi①d i o e .① 

 

 

 

                                                           
11 Lire Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences 
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L u e① des① e ige es① du① d eloppe e t① s ie tifi ue① o espo d① à une plus grande exigence de 

p ofessio alisatio ①de①l a teu ①au①t a ail.①U ①a teu ①plus①auto o e,① apa le①de①pe se ①et①d agi ①da s①

la complexité.①Il① po d①do ①à①u e①e ige e①d effi a it ①du①t a ail① ui① ep se te①selo ①Witto ski l u ①

des visages de la professionnalisation. (Wittorski, 2007, p. 90) 

 

2. Car la considération de l’homme a changé… 

 

E ①lie ①a e ①l olutio ①so i tale① P og s①so ial①et①ses① o ollai es :①pla e①de①l i di idu①de①la①so i t ,①

olutio ① du① d oit,① p og s① te h i ue① et① s ie tifi ue① et . ① la① o sid atio ① po t e① à① l ho e① a①

fortement évolué lors des vingt dernières années dans le secteur de la santé.  

La loi du 4 mars 2002  relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé marque un 

tournant social en instituant la « démocratie sanitaire ». Elle①pla e①l usage ①au① œu ①du①dispositif①de①

soin et renforce ses droits (citons par exemple, la communication du dossier médical  qui devient 

possible, le droit à une information loyale, claire et éclairée etc.) 

Le patient devient usager et client du système de santé. Les acteurs de santé doivent respecter son 

autonomie dans le cadre des décisions sanitaires le concernant. 

Les comportements des professionnels de santé changent au regard de cette autonomie prescrite de 

l usage .①①L app o he①so io og iti e①de①la①pe so e① e pla e①peu①à①peu①u e①app o he① li i ue①plutôt①

behavioriste où le patient était soumis aux décisions médicales et ne décidait pas de son sort. 

Cela① e ie t① à① e o ait e① e ① l usage ① sa① espo sa ilit ① et① sa① apa it ① d autod termination de sa 

trajectoire de vie.  La compétence de①l usage ①est① ise①e ①a a t①puis u il①est① e o u① apa le①de①s auto-

o ga ise ①et①d auto gule ①ses① o po te e ts. 

D s①lo s,①les① o po te e ts①des①p ofessio els①de①sa t ①doi e t①s i s i e①da s① ette①app o he①de①la①

personne. Le système dans son ensemble change : citons par exemple la plus grande place faite aux 

associations et les nouvelles formes de collaborations et de coopérations dans le monde sanitaire et 

so ial.①Des①a ti it s① ele a t①de①l i fo atio ,①de①la①p e tio ,①de①l du atio ①de①la①pe so e①ai si① ue①

des a ti it s① ele a t①①de①la① oo di atio ,①de①l o ga isatio ,①de①la①① eille①p ofessio elle①et①la① e he he 

se développent pour répondre aux exigences  nouvelles. 

De manière synchronique à la reconnaissance des compétences des usagers, les compétences des 

professionnels de santé sont reconnues et prescrites. Il est nécessaire que le système de santé propose 

des réponses comportementales répondantes aux exigences de leurs usagers. Pour cela, les  acteurs 

doivent notamment  développer des compétences  relationnelles, informationnelles et 

o ga isatio elles.①Leu s①p opos①doi e t① t e①a gu e t s①et①s appu e ①su ①u e① eille①p ofessio elle. 
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L olutio ①de①la① o sid atio ①de①l usage ① o e①auto o e,①age tif①et①p oa tif① a poussé le système 

de santé  à modifier les rapports et les comportements entretenus entre les professionnels de santé 

et les usagers. Des compétences nouvelles sont apparues, compétences qui nécessitent 

l app op iatio ① de① postu es① fle i es① et① s ie tifiques.  En témoigne la place grandissante de la 

fle i it ①da s①les①p o essus①de①fo atio ①aujou d hui.① 

 

3. D’où une profession qui change 

 

L histoi e① de① la① p ofessio ① est① pa ti uli e e t① li e① au① d eloppe e t① de① la① e he he en soins 

infirmiers.12 La réforme des études  ainsi que la création concomitante en 2009 des programmes 

hospitaliers de recherche en soins infirmiers donnent  une orientation encore plus scientifique à la 

formation et à la profession. Ils  représentent en soi des leviers pour la professionnalisation.  

② tuelle e t,①①l o d e①so ial①i fi ie ①est①toujou s①e ① u te①de①① e o aissa e.①Celle- i①s appuie①su ①

le① d eloppe e t① des① o p te es,① s a o de① a e ① u e① plus① g a de① olo t ① d auto o ie① et① de①

espo sa ilit ①et①pa ti ipe①au①d eloppe e t①d u e①ide tit ①si guli e①sta ilis e. 

D ailleu s,①la① o st u tio ①dis ipli ai e①et① pist ologi ue①des①s ie es①dites①i fi i es① a①ja ais① t ①

en meilleure voie①① a ① apa le①aujou d hui①de①se①disti gue ①d aut es①dis ipli es①« La science infirmière 

se o stitue au fu  et à esu e u elle s e t ait d aut es s ie es[] et u elle o st uit sa diff e e » 

(Nadot, 2010, p. 4)  Depuis un peu① plus① d u e① dizai e① d a es, la profession a entamé des 

modifications profondes dans ses pratiques et ses savoirs.  Les①p ati ues①se① o st uise t①aujou d hui①

sur la base de « données probantes ».  Notre s st e①d e pe tise①est①e ① olutio ①a ec la production 

de nouveaux savoirs scientifiques.  Cela participe à la reconnaissance de la profession par les infirmiers 

eux-mêmes, les autres acteurs du système de santé et la population en général. 

Cette évolution passe par une dynamique de construction identitaire continue qui commence dès la 

fo atio .① L la o atio ① de① l o jet① des① s ie es① de① l i fi i e,① ses① o st uits① pist ologi ues①①

d pe de t①de①la①fo e①de①l o d e①so ial①des①i fi ie s①à①s i s i e① o e①u ①a teu ①i o tou a le①de①

la santé des populations.  Le processus de professionnalisation commence dès et par la formation par 

la valorisation de notre discipline.  

 

L i s iptio ①s ie tifi ue①de①la①fo atio ①et①le①d eloppe e t①de①la① e he he en soins infirmiers 

participent à la construction des contours de la profession (culture scientifique, construit identitaire 

affi ①et① e o u .①Il①s agit①de① o st ui e①u e①p ofessio alit ① e o ue,① ela①passe évidemment 

par la formation. 

                                                           
12 Développé dans la deuxième partie « approfondissement conceptuel » page 120 
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4. De fait, la formation doit  changer…. 

 

La fo e①du①p og a e① ①s i s it①da s①la① utatio ①du①s st e①de①sa t ,①elle①a①pou ①fi alit  

de①fo e ①des①a teu s① apa les①d olue ①et①de①d ide ①da s①la① o ple ité. 

Ce① o te te①pa ti ipe①à①l olutio ①des①e jeu ①de①fo atio ,① o e①l illust e①la① fo e①de① ①a e ①

la① ise① e ①e e gue①des① e ige es① d auto o ie①et① de① fle i it .① ①Deu ① o epts① ui① t aduise t① ① la①

recherche de① l a ti ulatio ① des① te ps① de① p odu tio ,① de① fle io ① et① de① e he he au service de  

l olutio ①des①p ati ues①p ofessio elles.①L a te①de①fo atio ① o e①l o ga isatio ①se① o ilise①dans 

un même temps avec des objectifs de compétitivité toujours plus ambitieux.  « Il e s agit plus 

seulement de transmettre de façon déductive des contenus pratico –théoriques ou, au contraire, 

d app e d e su  le tas [] ais d i t g e  da s u  e ouve e t l a tio  au t avail, l a al se de 

p ati ue p ofessio elle et l e p i e tatio  de ouvelles faço s de t availle  » (Wittorski, 2007, p. 94) 

pou ①a e e ①les①futu s①a teu s①de①l hôpital①①à① po d e①à① es①e jeu .①Cela①passe①pa ①u e① o atio ①du①

système de formation et la transformation des pratiques professionnelles de ses acteurs. 

 

Le changement voulu  de paradigme de la formation représente une manière de transformer  la 

« matrice disciplinaire » (Kuhn, 1983, p. 248) relative au groupe des infirmiers. La formation se 

o st uisa t①①à①pa ti ①de①la①d fi itio ①d ide tit s①p ofessio elles①d si es①et①p es ites① finalités de la 

fo atio ,① la① ha ge ,① est①t a sfo e ① la①fo atio ①et①ses①a teu s,①soit①pe ett e① l olutio ①des①

p ati ues①de①fo atio .①①①Les① l e ts①d u e① at i e①fo a t①u ①tout①et,①fo tio a t①e se le,①il①est①

nécessaire de provoquer le changeme t① de① a i e① utale① au① i eau① de① l e se le① du① ① o ps①

formatif. Par ailleurs, agir progressivement ne facilite pas la modification des « généralisations 

symboliques », des « croyances métaphysiques », des « valeurs » et des « paradigmes au sens 

strict » (Malherbe, 1974, pp. 634-639) 

La matrice des formateurs change inévitablement, et par conduction celle des professionnels de soins 

en exercice qui ne peuvent être simplement dépositaires de la réforme car garants de 

l a o pag e e t①des① tudia ts.①La① espo sa ilit ① elati e①à①l e ad e e t①et①l a o pag e e t①des①

étudiants étant une mission première de① l i fi ie ,① ul① e① peut① s e  dégager. Des mots sont 

s oli ues①de① la①p ofessio alisatio .① Ils①e ① e pla e t①d aut es.① Ils①so t①sig ifia ts①des① ou elles①

exigences. Le « métier » se renforce par le concept de « profession »,① ① les① otio s①d a ti it ①et①de①

pratiques professionnelles  o pl te t① ① les① otio s① de① p o du es① et① d a tes,① ① la① « compétence » 

complète  la « qualification »,  le savoir agir renforce le savoir-fai e,①①l e ige e①du①t a ail①d uipe①est①

aujou d hui① oop ati e① et① o ① plus① seule e t① olla o ati e,① l a tio ① e① doit① plus① seule e t① t e①

adaptée mais réflexive, le fonctionnement des équipes  est voulu inter ou transdisciplinaire et non plus 

pluri ou multidisciplinaire. Etc. 
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La①logi ue①d a tio ①de①l a teu ① e①s e e e①plus①u i ue e t①da s①u e①zo e①donnée mais dans une 

situation aux frontières imprécises. Il devra respecter les différents éléments du maillage 

i stitutio el① lie t,① se i e,① pôle,① i stitutio ,① sa t .① So ① a tio ① de a① s la o e ① o ① plus①

seule e t①à①pa ti ①d l e ts①p es ipteu s①i h rents au service dans lequel il évolue mais aussi à 

pa ti ①d l e ts①① elatifs①à①l o ga isatio ①t a s e sale①et①politi ue①de①l i stitutio . 

 

B. L’exercice professionnel réclame donc une plus grande capacité d’agir et 

de décider.   

 

Pou ①d eloppe ①la① apa it ①d a tio ①d u ①a teu ,①il①est① essai e①de①d eloppe ①sa① atio alit .①Il①s agit①

donc de réduire les limites cognitives des acteurs. Pour Herbert Simon, « la capacité des acteurs à 

formuler et à résoudre des problèmes complexes est très petite comparativement à la taille des 

p o l es u il leu  faud ait soud e pou  t e o je tive e t atio el » (Quinet, 1994, p. 139) Les 

processus de décisions des acteurs individuels ou collectifs sont « limités » de par la limitation du 

t aite e t①de①l i fo atio ①et①des① apa it s①de① al ul①de①l Ho e.①L age t①est①do ①t i utai e①de①ses①

propres facultés.  

 

Se pose dès lors la question suivante : comment un praticien aux rationalités limitées pourrait-il 

s ajuster à un environnement complexe ? 

1. Par la formation et le développement des compétences 

 

Il① s i pose① de① e ule ① la① li ite① de① la① atio alit ① des① a teu s.① U e① fo atio ① s appu a t① su ① le①

d eloppe e t①des① o p te es①peut①pe ett e①d ① po d e.①①Selo ①G.①LE BOTERF, trois conditions 

indispensables et cumulatives permettent ce  développement (Le Boterf, 2007, p. 2) :  

Le Vouloi  Agi  ui①① el e①de①l o d e①de①la① oti atio ①de①la①pe so e,①le① Pouvoi  Agi  qui relève de 

l o d e①des① o e s①a o d s①et①des① o t ai tes①i pos es①pa ①la①hi a hie①ou①l e i o e e t,①et①le①

Savoi  Agi  ui① el e① ua t①à① lui①d u ①p o essus①pou ①le uel①u e①d a he①d a al se①pe et①de①

préciser  les ressources personnelles et extérieures du①p ofessio el,① ① les① a ti it s① l s① u il① de a①

réaliser,  les résultats attendus qui seront les réponses à une situation professionnelle donnée.   

Agir avec compétence signifie être capable de traiter un ensemble de situations professionnelles. 

Les① apa it s① og iti es①so t①des① essou es① ui①i t g e t①et①i flue e t①les①t ois①di e sio s①de①l agi ①

professionnel.  
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Mett e①l tudia t①e ①situatio ①t a sa tio elle①de①d eloppe e t①et①de①t a sfe t①①des① o p te es①

(et donc en situations professio elles① o ple es ,① est①lui①pe ett e①de① ota e t①d eloppe ①sa①

capacité à intégrer les ressources de son environnement, à en connaître ses propriétés et la manière 

do t① il①peut① les① o ilise .①Les① odes①de① aiso e e t①s e i hisse t①au①g ①des① o frontations aux 

situatio s①d app e tissage.① 

Cette stratégie de développement est plus que jamais nécessaire dans notre environnement en 

mutation constante. 

 

2. En considérant le système plutôt que l’acteur, et une conception située des 

cognitions plutôt que limitée 

 

Le① o po te e t①et①les①d isio s①de①l a teu ①d pe de t①à①la①fois①de①ses① og itio s mais également des 

essou es① og iti es① de① l e i o e e t.① Nous① passo s① d u ① od le① où① l a tio ① el e①

pa ti uli e e t① des① p op i t s① de① atio alit ① li it e① de① l a teu ① à① u ① od le① ui① i t g e t① les①

ressources et notamment les ressources cognitives de l e i o e e t.① Il① s agit①d u e①aut e① fo e①

d a eptio ①de①la① atio alit ①li it e.①F de i ①LAVILLE parle de « cognition située » (Laville, 2000) 

Cette①a eptio ① o espo d①plus①à① e① ui①est①atte du①aujou d hui①de①l a teu .①Le « savoir coopérer » 

po te①e l ati ue e t① e① ui①est①d si ①aujou d hui.①La① po se①au ①situatio s①se①t ou e①da s①u ①

appo t① t oit①e t e①l age t①et①le①s st e.①« Les apa it s og itives d u  g oupe d age ts dépassent 

les capacités cognitives de ses membres considérés en isolation » (Laville, 2000, p. 1303) Cette forme 

de① og itio ① o espo d①à①u e①app o he①s st i ue①de①l o ga isatio  : les ressources sont à chercher 

da s① le① tout① fo ①pa ① l e se le①des①a teu s① ui①constitue l uipe, correspondant à un système 

ouvert sur son environnement. En coopérant, les acteurs (par le jeu des interactions sociales associées 

à la recherche de connaissances et/ou de performances) développent leurs représentations et leurs 

connaissances communes ainsi que la qualité des activités exercées. 

 

L app e tissage,① o e①les① og itio s, serait « situé » (Durand, 2012, p. 32) et se développe tout au 

long de la vie professionnelle.  L effo t① de① o st u tio ① s appuie① de① plus① e ① plus① su ① la① th o ie①

socioconstructiviste de VYGOTSKY. 
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3. En poursuivant la construction identitaire et l’amélioration de la  

professionnalité des infirmiers 

 

Pris ainsi dans ce jeu coopératif, le professionnel de demain sera plus à même de mettre en avant son 

groupe social et de légitimer ses décisions au regard des pratiques probantes issues de la recherche. 

Par ailleurs, gagnant en rationalité, il sera plus à même de valoriser ses activités et ses compétences 

corps de métier vis-à- is①d aut ui①et①ai si①gag e ①e ①p ofessio alit . 

Cette① u te① ide titai e① passe① pa ① l u i e sita isatio  de la formation et la reconnaissance  des 

espo sa ilit s①g a dissa tes.①Elle① essite① gale e t①u ①effo t①d olutio ① o ti u① ui①s appuie①su ①

le principe de projet pour la profession intégrant les données contextuelles à chaque fois rénovées. A 

e①jou ,①u ①p ofessio el①so ta t①de①fo atio ①sait① u il① e e e a①pas①les① es①a ti it s①tout①au①lo g①

de①so ①pa ou s.①L olutio ①se①faisa t①e ①fo tio ①des①de a des①so iales①ad ess es①au ①p ofessio s①

de santé et en fonction des réponses que le corps professionnel peut apporter, il est important dès la 

fo atio ① d i s i e① l app e a t① da s① u ① pa adig e① ou e t,① olutif① au① se i e① d u e① ide tit ①

professionnelle désirée historiquement. 

 

4. Le développement scientifique comme fonction du développement 

professionnel identitaire 

 

Le développement scientifique de notre profession et de la formation  correspond à une volonté 

so iale①et①politi ue①au① ega d①des①e jeu ① it s①p de e t.①Ce①d eloppe e t①s i s it①à①la①fois①da s①

la professionnalisation des individus au travail mais également  dans la construction identitaire du 

métier. Il  est conforme à la conception de la professionnalisation décrite par WITTORSKI.①Il①s agit①d u e①

t a sa tio ① ui①s op e①de① a i e① o ti ue①et① u si e①e t e① l i fi ie ①et/ou① l tudia t① i fi ie ①

avec son environnement direct :  « La professionnalisation est [] non seulement une intention sociale 

(côté organisation) finalisée par la u te d u e volutio  des pe so es au t avail ais aussi u  jeu 

ide titai e ou u e t a sa tio  e t e ise e  e o aissa e de soi  ôt  i dividu, au t ave s des a tes 

p oduits  et u e e o aissa e effe tive pa  l e vi o e e t att i ua t ai si les qualités de 

o p te t  et de p ofessio el à u  sujet  » (Wittorski, 2007, p. 147)  

 

Nous observons particulièrement le lien entre développement scientifique, professionnalisation et 

attribution de compétences à parti ①des①ha ilet s① u il①d eloppe. 
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Voyons maintenant comment la formation répond à ces exigences de professionnalisation 

C. Comment la formation répond- t-elle aux exigences de 

professionnalisation ? 

 

1. En développant les cognitions… 

 

Considéra t①l e jeu①de①d eloppe e t①s ie tifi ue①et① o sid a t①la① og itio ① o e① ta t①situ e,①

la① fo atio ① a① s atta he ① à① d eloppe ①u ① e se le① og itif① ① isa t① à① a oît e① l auto o ie① de①

l tudia t①: 

 Sa perception du réel,  afin de lui permettre de saisir les « affordances »13 de①l e i o e e t,①

les① p op i t s① et① les① possi ilit s① offe tes① pa ① les① l e ts① e i o e e tau .① L i fi ie ①

apa le①de① ep e ① apide e t①les① essou es①se a①d auta t①plus①effi a e ; 

 Son langage : le travail étant dépendant de l i fo atio ① e ue,①pe çue①et①t aduite①pa ①l a teu .①

Il est nécessaire de développer une sémantique spécifique, professionnelle réduisant 

l i te p tatio ①et①pe etta t①la① o ti uit ① ualitati e①du①se i e.①‘appelo s① gale e t① ue①

les① sa oi s① i e t① s ils sont clairement exprimés et transmis. Ils se transforment alors en 

connaissances pour le système ; 

 L a tio ,①①afi ① u il①l a① o sid e① o ①pas① o e①u e①suite①d a tes① ais①u ①agi ① ui①s ajuste①à①la①

situation et ses  contingences,  et à partir de laquelle il peut apprendre ; 

 Le raisonnement :① l a teu ① pou a① t e① ① apa le① de① o ilise ① le① plus① g a d① o e① de①

essou es① og iti es①i lus①da s①so ①e i o e e t,① ota e t①e ①p i il gia t①l i po ta e①

des① l e ts① p es its,① du① o te te,① de① l a al se① des① a ts① p es its-réels, des ressources 

environnementales, etc. ; 

 Ses① apa it s① o ielles①et①d a s①au ①① o aissa es①afi ① ue①les①app e a ts①puisse t①se①

f e ,① a gu e te ,① e pli ite ,① hoisi ① et① d ide ① ① à① pa ti ① d u ① o pus① de① o aissa es①

te du.①Cela①ga a tit①l effi a it ①et①la① ualit ①de①so ①a tio ①su ①le①te ai ①de①stage.①Et①aussi,① u il①

soit capable de déposer dans son environnement les informations nécessaires au 

fonctionnement du système. (transmissions, utilisation du dossier patient, NTI) 

 

Le développement cognitif s appu a t①su ①le①p i ipe①de① og itio ①situ e①s appuie①su ①u ①s st e①de①

formation basé sur une ingénierie pédagogique ouverte, intégrant le changement en son sein et où 

le① o flit①so io og itif①est① ig ①e ①p i ipe①p dagogi ue.①U ①s st e①s i t essa t aux acteurs et 

                                                           
13 L affo da e①est①u ① o ept① la o ①pa ①Gi so ①JJ. (Gibson, 1966) Il①d fi it①l off e①de①l environnement  à un être vivant. Ce qui lui fournit 
pou ①so ① ie ①et①so ① al.①L affo da e①est①li e①au ① a a t isti ues①pe epti les①des①①o jets① ui①g e t①des①possi ilit s①d a tio . 
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aux contextes privilégiant la régulation plutôt que la procédure, la compréhension plutôt que 

l e pli atio ….①Le①d eloppe e t①s ie tifi ue① la e①do ①u e① pist ologie①de①fo atio ① as e①

sur la culture du complexe. 

 

2. En développant  une épistémologie de formation intégrant  principes 

systémiques et socioconstructivisme. 

 

L i t g atio ①des①p i ipes①s st i ues①e ①fo atio ①pou a①pe ett e①à①l tudia t①de①d eloppe ①la①

compréhension de ce qui se joue au  sein et à la périphérie des systèmes (système équipe, institution, 

contexte de santé-publique etc).① Fa o ise ① la① o sid atio ① de① l o ga isatio ① sa itai e① o e①

o ple e①lui①①pe ett a①①d ite ①tout① du tio is e①et①de① e he he ①les① essou es① essai es①à①

son développeme t①da s①les①situatio s①d app e tissage.①Le①p i ipe①holog a ati ue①d it①pa ①Pas al①

peut être un levier de développement et de raisonnement  : « Donc toutes choses étant causées et 

ausa tes,  aid es et aida tes, diates et i diates,  et toutes s e tretenant par un lien naturel et 

insensible  qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties 

sans connaître le tout non plus que  de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties » 

(Pascal, pp. 199-732 H) L a al se① o p he si e①des①situatio s①de①p ati ues①p ofessio elles①pou ait①

gagner en qualité par la mise en évidence des éléments signifiants, des liens à tisser etc. 

 

De plus, considérer la formatio ①su ①le①pla ①so io o st u ti iste①pe et①d a o pag e ①l tudia t①da s①

sa propre construction de savoirs par la confrontation à des situations-problèmes en intégrant la 

dimension collective. Les interactions sociales lui permettent de développer ou de transformer  des 

représentations et des connaissances mobilisables en situation. 

②①la①diff e e①de①la①d a he①a al ti ue①s i t essa t①plutôt①au①d eloppe e t① thodologi ue①

et①te h i ue,①l pist ologie①so io o st u ti iste①pa ti ipe à①l esso ①d u e① ultu e scientifique 

ou e te①s i t essa t①pa ti uli e e t①à①la①di e sio ①p o esso ale①des①ph o es.① 

 

3. En développant l’apprentissage de la Culture scientifique 

 

La loi relative à l e seig e e t①sup ieu  et à la recherche publiée en mai 201314 e fo e①l id e① ue①

la culture scientifique est①u ①des①pilie s①d a e i ①①pou ①la① ualifi atio ,①l emploi et la compétitivité. 

                                                           
14 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 
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Il① est① atte du①de ai ① ue① la① fo atio ①pe ette①à① l tudia t①de① se① fo ge ①u e① ultu e scientifique 

solide.①①Elle①est①d ailleu s①i s ite①e ①ta t① ue①fi alit  du travail①de①fi ①d tudes.15 

En effet, la formation scientifique participe grandement au développement des connaissances, des 

s h es① og itifs,① ① d u e① i tellige e① soig a te① etc. L effo t① s ie tifi ue① pe et① d a de ① plus①

ais e t①au ① essou es①de①l e i o e e t.①①L tudia t①se a① gale e t①plus①à① e①de①do e ①se s①

au ① a tio s,① i te a tio s① et① d agi ① selo ① des① st at gies① aiso es① e ① fo tio ① des① essou es①

e i o e e tales.①Le①d eloppe e t①de①ses① apa it s① og iti es①s i t g e①da s① elui①de①la①postu e 

scientifique qui, au-delà,①pe et① gale e t①de①d eloppe ①d aut es① apa it s.①①La①fo atio ① ultu elle①

scientifique participe donc  au développement des métacognitions et métacompétences, qui  

pe ette t① ① de① fa ilite ① l a s① au ① aut es① o p te es① p ofessionnelles. Cf. Figure 2 Illustration de la 

récursivité entre développement scientifique et développement des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiquement, la profession est pass e①d u ① od le①de① atio alit ①li it e① i di iduel ①à①u ① od le①

de cognition située ou① olle ti e① ue① l o ① pou ait① gale e t① o e① atio alit ① s st i ue.①①①

Hutchins  (Hutchins, 1995) parle de cognition distribuée, la cognition étant distribuée entre  les 

essou es① og iti es①des①pe so es①et①les① essou es①de①l e i o e e t,① e① ui①l a e①à① o sid e ①

l a tio ① o e① ele a t①d u e①i tellige e①dist i u e.①Les① po ses①au ①situatio s problèmes sont à 

he he ①①①①au①sei ①du① olle tif①et①de①so ①e i o e e t,①les① apa it s① og iti es①d u e①o ga isatio ①

dépassant les capacités cognitives de ses acteurs pris individuellement. Cette conception de la 

cognition valorise le groupe social qui représente la condition émergente de réponses aux situations 

problèmes. Dans notre contexte  où la complexité est① oissa te,①le①t a ail①s appuie① essai e e t①

su ①le① olle tif.①①L e ige e①de①l adoptio ①d attitude① e he ha t①la① oop atio ①et①l i te o p he sio ①

dans les organisations de travail semble correspondre à une recherche de performance collective 

illustrant ce concept de cognition distribuée. Cf. Figure 3 Considération historique de la rationalité de l'acteur 

                                                           
15 Développé au sein de la deuxième partie du travail « Approche conceptuelle » page 124 

Compétences 
Développement culturel 

scientifique  

Développement de la 

atio alit ①de①l a teu  

Figure 2 Illustration de la récursivité entre développement scientifique et développement des compétences 
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Pou ① p eu es,① l i po ta e① g a dissa te① ① des① sa oi s① d a tio s.① Les① age ts① e ① i te agissa t,①

communiquant entre eux et avec les éléments du système sont plus à même de développer des formes 

nouvelles et efficaces de réponses aux situations.  Les problèmes se présentant trouvent leurs 

po ses①da s①les①p op i t s①du①s st e.①La①fo atio ,①①e ①d eloppe t①l aspe t① ultu el, participe  à 

la reconnaissance des éléments du système mais surtout au système lui-même. 

 

La①p ofessio alisatio ①se①t aduit① o te e t①pa ①le①d eloppe e t①des① apa it s①d a al se①et①de①

o p he sio ,①le①d eloppe e t①d u ① o po te e t①adaptatif①et①p ospectif (opposé à routinier, 

auto ati ue,① da s① l i sta t ,① et① la① o sid atio ① appo t e① à① l a tio ① de① l a teu  : une action 

systémique, réflexive et apprenante.  Rappelons que « l e e i e effi a e du t avail o ilise les 

capacités cognitives, appelées pa fois t a sve sales, telles u i dui e, d dui e, su e , fo alise  

et …. » (Tilman, 2012, p. 22), l agi ①p ofessio el①de a de①u e① apa it ①à① o ilise ①efficacement  dans 

un temps court les①sa oi s① essou es① sa oi s①a uis①et①sto k s ①pou ①s adapte ,①d ide ①et①i o e ①e ①

situation. Valorisant l a tio ①plutôt① ue①la①p odu tio ,①la①p ofessio alisatio ①se le① epose ①su ①u e①

praxis pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comportements et activités  visés par la professionnalisation illustrent le nécessaire développement de la rationalité de 

l a teu .①Noto s① uel ues①e e ples : Savoir se confronter à sa pratique et à① elle①de①ses①pai s①ou①d aut es①p ofessio els,① t e①

capa le①d ide tifie ① les①a lio atio s①possi les①et① les① esu es de réajustement,  informer une personne sur les soins en 

recherchant son consentement,  choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l a uisitio  des compétences des patients etc. 

 
 
 
 
 
 

D° de complexité 
système 

Rationalité 
« parfaite ou 

objective » (Quinet, 
1994, p. 134)  

Rationalité limitée  

Co eptio s①e ①œu e : 
L a teu ①e ①s st e 
Cognition située 

Co eptio s①e ①œu e : 
L a teu ①et①le①s st e 
Cognition bornée 

Figure 3 Considération historique de la rationalité de l'acteur 
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4. En concevant des environnements d’apprentissage dits capacitants  

 

Considérant les cognitions comme étant situées ou distribuées, le développement des capacités 

og iti es① et① des① o p te es① ① de① l app e a t① la e① u e① i g ie ie① p dagogi ue① as e① su ① les①

situations rencontrées, situations devant être au plus près des réalités professionnelles.  Il①s agit①pou ①

le formateur de concevoir des situations ou des environnements intégrants contraintes et ressources 

et①do ①su tout①pas①de①situatio s①g i ues ①①à①pa ti ①des uelles①l app e a t①pou a①d te i e ①des①

st at gies①d a tio s①pe ti e tes.①①①Ses①choix seront réalisés à partir de ces facteurs environnementaux 

pou a t① t e① o sid s① o e①des①pote tiels①d a tio s.①So ①a tio ① se a①do ①d pe da te①de① et①

e i o e e t①et①①des①possi ilit s① u il①off e① ais① gale e t①de①ses①e p ie es,①①de①ses①pe eptions 

des①possi ilit s①d a tio s①et .①Ces①situatio s①pote tialisa tes①① espe te t①pa ti uli e e t①l app e a t①①

puis ue①i t g a t① e① ui①le① a a t ise① so ①d si ①d a tio ,①so ①histoi e,①ses① apa it s,①ses①diff e es①

=patrimoine) et posant la question de ce① u il①peut①fai e①plutôt① ue e① u il①doit① fai e.① ① ①La① ise①e ①

œu e①d u e① apa it ① e①d pe d①pas①seule e t①de①sa①dispo i ilit ① ais①d u ①e se le①de①fa teu s①

environnementaux (organisationnels, techniques etc.).  

 

Nous nous intéressons alors bien plus au champ du pouvoir agir que du savoir agir en questionnant la 

« capabilité »16 l app e a t.①①Cette① o eptio ① elati e①au ①situatio s①d app e tissage① o espo d①à① e①

que FALZON (Falzon, 2005) appelle « environnement capacitant » : il permet « aux personnes de 

d veloppe  de ouvelles o p te es et o aissa es, d la gi  leu s possi ilit s d a tions, leur degré 

de contrôle sur leu  tâ he et su  la a i e do t ils la alise t, est-à-dire leur autonomie ».  

De manière pragmati ue,① il① s agit① de① t a aille ① su ① des① situatio s① e o t es① e ① stage① i t g a t①

ota e t① les① o ditio s①de① t a ail,① les① odes①d o ga isatio ,① p isa t① les① essou es①p se tes,①

i t g a t①l i p u①…..①e ① uestio a t①et①do a t①se s①au ①logi ues①d a tio s.①Il①s agit①d u ①t a ail①se①

asa t①su ①le①p i ipe①d alte a e interactive.  Cette forme de situation est de plus en plus proposée 

à① os① tudia ts.① Les① g oupes① d a al ses① de① situatio s① au① etou ① du① stage① ① pe ettent en outre 

d i t odui e une réflexion sur les contraintes. A partir du prescrit et dans la mesure des écarts, 

l adaptatio ①et①l a ti ipatio ①so t① e he h es. 

 

 

                                                           
16 Selon Solveig Fernagu-Houdet « la apa ilit  lai e l agi  e  situatio . Elle pe et au  o p te es d t e a tiv es, de p e d e fo e. Elle 
est da s l e t e deu , e t e o e s et sultats de l a tio . C est e  ela u elle devie t i t essa te du poi t de vue des démarches 
d i g ie ie de fo atio . Elle isole i l i dividu, i les o ditio s de l a tio , i l e vi o e e t da s le uel se situe l a tio . »  (Fernadu-
Oudet, 2012, p. 11) 
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Et donc…. en s’appuyant sur l’objet mémoire potentiellement professionnalisant 

 

U ①g a d① o e①d its①e plo e t①et uestio e t①la① elatio ①e t e①la①fo atio ①et①l i itiatio ①à①la①

recherche.①Elle①pa ti ipe ait① ota e t①à①l app e tissage①de①la① igueu ,①de①la① thode,①de①l a ti ulatio ①①

entre sa oi s①th o i ues①et①sa oi s①d a tio s,①de① la① o u i atio ①de①sa① fle io ①à①aut ui①et .①Les①

débats retrouvés dans la littérature17 s o ie te t①à①pa ti ①des①o je tifs①de① fo atio ① fi alit s①de① la①

formation) et des préoccupations des futurs professionnels (que voulons-nous pour nous au terme de 

la formation ?) ainsi que des préoccupations de la profession (que veut notre profession pour les 

étudiants ?).  

 

Le① d eloppe e t① ta og itif① et① fle if① o stitue① le① o au① a e ① le uel① s a ti ulent 

développement de compétences et développement de connaissances. 

« La recherche parait comme une démarche indispensable, non pour former des professionnels à la 

recherche, mais bien pour développer cette fameuse métacognition sur la pratique, métacognition 

g at i e de t a sfo atio s et d volutio s p ofessio elles » (Cros, 2006, p. 3) Le point de départ 

du travail concerne les questions de pratiques professionnelles : étonnement(s),  difficulté(s)  et/ou  

u iosit ① et .① Le① t a ail① o siste① à① pa ti ① ① de① ette① p ati ue① si guli e,① de① l e plo e ① pou ① ieu ① la①

comprendre et de pouvoir déterminer à partir de grilles de lecture nouvellement  créées des 

p o isatio s.① Il① s agit① pou ① l tudia t① de① pa ti ① de① la/sa pratique pour au final en revenir à la/sa 

p ati ue.①①L o je tif①de① e he he ise①u e①p odu tio ①si guli e,① o te tualis e①et① atte d①pas  une 

production théorique nouvelle.  

Cette①d a he①s appuie①su ①u e①fo e①d alte a e puisque l app e ti-chercheur recherche à partir 

de la p ati ue,①de①sa① uestio ①et①de①la①th o ie① ais①aussi①de①l a o pag e e t.①Les①jeu ①so t① o sta ts①

e t e① es① ① l e ts① et① pe ette t① à① l app e ti-chercheur par des efforts cognitifs multiples 

o isatio ,① o je ti atio ,① a al se,① a st a tio ,① e pli itatio ,① i du tio ,① d du tio … ① de①

transformer ses représentations. « Le travail de professionnalisation se fait sur les représentations du 

o de du t avail ui se odifie t ais aussi ui s loig e t du p ag atis e ». (Cros, 2006, p. 5)  La 

o p he sio ①p e d① ette e t①le①pas① sa s①l e lu e ①su ①l e utio ①des①a ti it s①p ofessio elles.①

Les efforts① ta og itifs① o e①l o je ti atio ①et①l i te ogatio ①so t①pa ti uli e e t① alo is s①pou ①

permettre leurs inscriptions dans la posture du sujet. 

 

                                                           
17 Nous avons étudié notamment les ouvrages ou articles  suivants : 
‘e he he①et①Fo atio ①pou ①les①p ofessio s①de①l du atio , Formation à la Recherche, formation par la recherche, n°59, 2008 
La Formation et la recherche, Education permanente, n°177, 2008 
Les conditions d'une professionnalisation par la recherche en formation initiale, Cros, Françoise, 2006 
Les①a ti les①ou①dossie s①de①l ②‘SI① elatifs①à①la① e he he  etc. 

file:///C:/Users/Frédéric/Documents/master/alternance%20et%20dispositif%20de%20recherche.docx
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L i itiatio ①à①la① e he he participe à la o st u tio ①d u e①postu e s ie tifi ue①si guli e① ui①s i s it①

non pas seulement dans le temps de la formation mais tout au long de la vie.  Il va de soi que ce qui 

importe  en formation est donc plus le processus individuel de développement professionnel de 

l app e ti-chercheur que la production écrite.  Pour autant,  il est important de ne pas reléguer au 

second plan cette production écrite. Son élaboration participe en effet à ce développement par la 

d o st atio ① de① l itu e① s ie tifi ue,① d u e① igueu ① et .① les① it es① d aluatio ① du① oi e①

relatif au fond et à①la①fo e①de①l it①① témoignent de son importance). 

Noto s,①pa ①ailleu s,① ue①l it①s olise①le①f uit①du①t a ail.①Sa① ualit ① efl te①le①p ofessio alis e①de①

l app e ti-chercheur  et peut être source de satisfaction pour lui et pour autrui. Ceci participe à la 

o st u tio ①de①so ①se ti e t①d effi a it ①pe so el① o stitua t①u e①sou e①d e gie①g ati e. 

La①p odu tio ①de①l it①pa ait① t e①au①se i e①du①d eloppe e t①professionnel. 

Fi ale e t,①la① uestio ①de①la①p odu tio ①de①l it① a ie①e ①fo tio ①du①sujet①et①de①so ①p ojet.① Étudia t,①

fo ateu ,①p ati ue,①p ofessio .①①Cepe da t,①le①p ojet①de①l app e ti-chercheur devra  se construire en 

fonction  des finalités désignées par le programme de formation.  Il en est de même pour 

l a o pag e e t① thodologi ue. 

 

De① a i e① u e te,① ous① et ou o s① ① faço s①d e isage ① la① e he he①e ① fo atio ① da s① la①

littérature. Barbier  propose de distinguer recherche classique et recherche finalisée  (Barbier, 1985) : 

- La démarche de recherche « classique » se caractérise par un objet de recherche circonscrit 

st i te e t① sui i① d u e① thodologie① igou euse① et, repose sur la confirmation des 

hypothèses produites. Cette forme de recherche correspond à une démarche méthodique qui 

s appuie①su ①la① aît ise des étapes.  

Jacob (Jacob, 1987) nomme cette démarche « science du jour » et la décrit comme un 

programme  où « s a ti ule t  les aiso e e ts o e des e g e ages ave  des sultats ui 

ont la force de certitude ». (Jacob, 1987, p. 340)   Le risque de cette démarche en formation 

est de produire une mécanisation de la recherche par une standardisation du programme et 

une normalisation des écrits. Or, en sciences humaines, il nous importe de penser des modèles 

pour humaniser et non pas mécaniser. 

 

- La démarche de recherche  « finalisée », ou①li e①à①l a tio ,①où①le① he heu ①est①di e te e t①

touché par sa recherche. Il explicite sa situation,①l o je ti e,①l a al se①au① ega d①de①ses①o je tifs①

et① p oduit① à① ① pa ti ① de① so ① a al se① o p he si e①u e① uestio ① d i t t① pou ① lui① et① pou ①

autrui. Cette recherche suppose① e ① e① te ps① ue① l i t g atio ① thodologi ue①

l i s iptio ①da s①so ① el①de① ou elles① ep se tatio s relatives aux phénomènes en jeu 

dans sa pratique.  Ce①t a ail①①a e①l app enti-chercheur à voir autrement. De ce fait « il ne 
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peut plus agir comme il le faisait avant » (Cros, 2006, p. 7). Jacob nomme cette démarche 

« science de nuit » (Jacob, 1987)  pour signifie ①l i po ta e①du①tâto e e t,①de①l h sitatio ①

et① de① l i tuitio . Cette 2ième forme de recherche semble convenir à ce qui est attendu de 

l tudia t①e ① fo atio ① i fi i e.①De①plus,①elle① o espo d①pa ti uli e e t①au ①e jeu ①de①

ot e①p ofessio ① ui①tou e①autou ①de①l hu ai ① e①le① duisa t①pas①au①p ojet① u o ①a①pou ①lui.①

Enfin, elle repose particulièrement sur la ratio alit ①de①l app e ti-chercheur et non pas sur la 

méthode à suiv e .①①Les①e jeu ①p is s①au①sei ①du①guide①d la o atio ①du① oi e①① o fi e①

l i po ta e①①de①la① e he he en tant que processus de formation singulier : « L tudia t e 

doit pas pe d e de vue ue l i itiatio  à la e he he, o tis e pa  l appli atio  d u e 

d a he da s la alisatio  du TFE est pas u e fi  e  soi. C est l app e tissage de ette 

d a he ui est dava tage u  o je tif p dagogi ue, e  e u il fa ilite u  p o essus fle if, 

une structuration de la pensée et une posture de he heu . Mais est u  v ita le ve teu  de 

professionnalisation » (Groupe régional CEFIEC region nord-pas-de-calais, 2011) .①L a e t①est①

po t ① su ① l a uisitio ① de① odes① de① aiso e e t① s ie tifi ue,① ① l app op iatio ① de①

connaissances théoriques et leur mobilisation dans la compréhension de phénomènes issus 

de situations professionnelles.  

 

L la o atio ①du①t a ail①de① oi e① i s ite①da s①u e① e he he de développement de la culture 

scientifique a une fonction vectrice de professionnalisation en formation infirmière. Le processus 

d la o atio ① i flue e① la① o st u tio ① ① des① sujets① ① au① i eau① ide titai e① et① og itif.① ① ① Ce①

développement professionnel repose sur la tension entre projet visé (production de connaissances, 

it①fi al,①d eloppe e t①p ofessio el ①①et①le①p ojet①œu e① a ti it s① la a t①effo t① og itif①et①

méthodologique) 

 

Et ….en s’appuyant sur une logique pédagogique de réflexion dans/sur/à propos de l’action 

 

En privilégiant autonomie, réflexivité, développement cognitif et identitaire, la logique de la formation 

s est①o ie t e①su ①u ①app e tissage①pa ①et①pou ①l a tio .①①Ela o ①à①pa ti ①du①p i ipe①d alte a e, les 

outils prescrits et mobilisés en formation ;① tel① ue① l a al se①des① situatio s,① l a al se①des①p ati ues①

p ofessio elles,① les① d a hes① d a ti ipatio ① des① p ati ues ; correspondent à ce que WITTORSKI 

(Wittorski, 2007, pp. 113-120) appelle  les « voies de la professionnalisation et du développement 

professionnel ». Nous fonctionnons, en effet, particulièrement sur  des logiques de « réflexion et de 

l a tio  » (évocation des situations inédites et études des stratégies possibles de résolution),  de 

« fle io  su  l a tio  », (analyse rétrospective des situations permettant de mieux les comprendre),  
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« de la fle io  pou  l a tio  » (anticipations de nouvelles façons de faire). Prenant appui sur PIAGET 

ou encore sur ARGYRIS et SCHÖN, nous pouvons réunir de manière intégrée  développement 

s ie tifi ue①et①d eloppe e t① ta og itif①de①l app e a t. 

 

….ET reposant sur des finalités associées ou complémentaires  :   production de 

connaissances et production de nouvelles capacités 

 

Le processus de recherche en formation se caractériserait par « la production de représentations 

intellectuelles nouvelles et à leur expression sur un support externe » (Barbier, 1985, p. 106) et par la 

production de nouvelles capacités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ①effet,①l a ti it ① e he he au①sei ①de①la①fo atio ①s i s it①à①la①fois : 

- Dans un travail productif structuré, élaboré puisque le mémoire répond à des normes et des critères 

de scientificité. Son élaboration réclame de la méthode et de la technique. La connaissance est le fruit 

attendu de la production du mémoire. Le processus de recherche se réalise à partir du lien sensible au 

monde et va transformer à la fois les connaissances du sujet sur soi et sur le monde. (Les connaissances 

o sid es① ①so t① li es①à① l o jet①de① e he he). Cette①fo e①de①t a ail① o espo d①à① e① u ② istote①

appelait la poièsis. Il① o espo d①à①l a t①de①l a ti it ① e he he. 

Ici,  « la fin poursuivie est e t ieu e au p odu teu . L o jet p oduit, l œuv e est aut e ue la 

production elle-même et existe en dehors du processus de production. » (Bougès, 2011, p. 194) 

 

-  dans un processus de recherche  i a e t① ui① ① a① d aut e① fi ① ue① le① pe fe tio e e t. La 

recherche ne vise plus un objet (écrit) à fabriquer mais un projet à accomplir dans sa continuité. De 

fait, le processus de recherche s i t esse①à① elui① ui①le① o st uit,①so ①histoi e,①ses①sa oi s,①ses①p ojets.①

Le①se s①du①t a ail①se a①pa ti uli e e t① is①e ①a a t.①Ce①p o essus①s appa e te①à①la①p a is,① ode de 

o aissa e① ele a t①de①l agi ①et① o ①plus①du①fai e.①Da s①le①do ai e①de①①la①fo atio ,①la①p a is① ise①

Formation Recherche 

Développement métacognitif 

Développement de nouvelles 

capacités 

Production de représentations 

intellectuelles nouvelles 

P odu tio ①d u ①écrit 

Figure 4 Formation et Recherche : des finalités associées 
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l auto o ie①de①l app e a t,①le①d eloppe e t①d u e①dialogi ue①e t e①lui①et①aut ui,①e t e①la①th o ie①et①

la pratique. (Imbert, 1987) 

 

Pour autant, peut-on opposer praxis et poièsis ? 

Si la poièsis l e po te,① la① e he he aboutira à une production de connaissances relevant de 

l e pe tise.①①Le①d eloppe e t①auto o e①du①sujet① est①pas①de①fait.① 

②u① o t ai e,①si①la①p a is①l e po te,①le① uestio e e t①su ①le①p o essus① su ①l a tio ①et①sa①pla e①da s①

l a tio ①se a①pa ti uli e e t①d elopp .①L app e ti- he heu ① fl hi a①à①ses①sa oi s① d a tio s①et①

th o i ues ①et①à①la① a i e①de①les① o ilise .①①L auto-questionnement sera très présent à chaque étape 

du①t a ail.①①Ses①effets①se o t① o eu ,①d passe o t①l o jet①de①la① e he he,①pou ①attei d e①l app e ti-

he heu ①da s① so ① ① d eloppe e t① p ofessio el.① ① Cepe da t,① l ueil① est① g a d① pou ① l app e ti-

chercheur de ne pas réussir à achever son travail à temps. De plus, renvoyant constamment au sujet 

ui① o st uit,①il①peut① t e①diffi ile①pou ①l app e ti-chercheur de saisir le contexte dans sa complexité (et 

d a o de ①les①e jeu ① ele a t①de①la①p ofessio  

 

Praxis et poièsis pourraient représenter 2 tendances contraires. Cependant cela reviendrait à 

s pa e ①fi s①et① o e s.①①Le①t a ail①d i itiatio ①à①la① e he he,①suppo t①de①fo atio ,①①s i t esse①à①

l app e ti-chercheur, à son p ojet① et① à① l o jet① de① e he he.  Pour devenir utile à sa 

professionnalisation, il doit lui permettre de mettre en tension les réalités professionnelles et 

notamment les référentiels professionnels et son individualité. 

Dès lors, praxis et poièsis, deviennent 2 modes de connaissances complémentaires (cf. illustration page 

63). Pou ① a①pa t,①la①p a is①se le① ep se te ①la① is e①du①t a ail①d i itiatio ①à①la① e he he.18 Elle 

s appuie①su ①la①poi sis,① e① ui①lui①pe et①de① ieu ① uestio e ①l a ti it ①et①le①se s①de①l a ti it . 

 

 

Conclusion de cette partie 

Comprendre le lien entre initiation à la recherche et①p ofessio alisatio ① essite①u ①te ps①d a t①

et de réflexion sur les finalités de la recherche inscrites da s① les① f e tiels.① ① C est① ue① ous①

p opose o s①da s①①la①p e i e①pa tie①de①l e plo atio ①th o i ue①de① ot e①t a ail.①U ①effo t①de① fle io ①

                                                           
18 ‘appelo s① ue①l i firmier est dans son quotidien saisi par: 

L a t①du①soi ① ui①s i s it①da s①sa① ultu e et① e① ue①l o ① o e①le①« œu ①du① tie  » (clinique, relationnel), 
Les aspirations socio-historiques de la profession (autonomie et responsabilité souhaitées), 
Des enjeux socio-politiques changeants, 
Une complexité oissa te①de①pa ①l a l atio ①des① ha ge e ts. 
L i fi ie ①est①à①la①fois①tou h ①pa ①la①te h i ue,① le①fai e ①et①①l t e①et①l agi ① is-à- is①d u ①e se le①de①sujets① patient, famille, organisation, 
institution). Son action repose sur des valeurs et des projets sous tendus par ces valeurs (projet de service, projet de soins). Les finalités du 
soin sont plurielles.  
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épistémologique est nécessaire de façon à se prémunir  de ce que G. GURVITCH appelait un 

« coefficient idéologique » (Jobert, 1985, p. 126) fort présent dans le travail social et des soins 

infirmiers.   

Les conceptions retrouvées dans la littérature de la démarche de recherche sont complémentaires 

dans le sens où elles nourrissent cette réflexion épistémologique. Il① est① i po ta t① d ite ① toute①

séparation entre développement professionnel et production de connaissances.  Ainsi, proposer une 

hiérarchisation de ce qui est visé  à①l tudia t,① est① is ue ①de①l e gage ①da s①u e① o eptio ① du t i e①

de la recherche et dans un travail partial. Rappelons que toute « production de connaissances est 

également une production sociale, historiquement située » (Jobert, 1985, p. 127) 

C est① ie ① le① p ojet① de① fo atio ① pou ① et① pa ① l tudia t ① ① et① ses① att i uts① ui① i flue e① le projet 

d i itiatio ① à① la① e he he.① Il① ① a① pas① u e① faço ① de① e t e ① e ① e he he. Ce point de départ est 

dépendant de nombreux facteurs. Aussi, il est importa t① de① o sid e ① l tudia t① de① a i e①

singulière, de conjuguer avec son « Soi »①pe so el①et①p ofessio el.①Il①i po te①① ota e t①d adopte ①

u ① a o pag e e t① espe tueu ① de① ses① essou es.① De① fait,① so ① ① st le① d app e tissage① se a① à①

considérer au point de départ et tout au long du travail.   
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P odu tio ①d u e① o aissa e①

professionnelle inscrite dans les réalités 

professionnelles (intégrant technique, 

respect de, sagesse …  

P odu tio ①d u ①sa oi ①su ①soi①et①d u ①

savoir pour autrui 

‘ fle io ①su ①l o jet①et①su ①le①p o essus 

Développement autonome 

Dialectique entre sujet et objet, entre 

théorie et pratique, ent e①l auteu ①et①

son environnement. 

 

Praxis Poièsis 

REALITE 
PROFESSIONNELLE ET 

PERSONNELLE, 
OBJECTIVITE 

Connaissance, 
Observation 

Figure 5 Initiation à la recherche : tension entre praxis et poièsis 
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Chapitre 3. Regards croisés entre attendus et représentations, 

l’émergence de paradoxes 

A. Contexte institutionnel et historique de l’initiation à la recherche  

 

L i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he est inscrite depuis 1972 au sein du programme de formation 

i fi i e.①②①l po ue,①elle①se①t aduisait①pa ①« un travail écrit de recherche et d a al se e  appo t ave  

le stage à temps complet ». Elle offrait à① l tudia t①u ①p e ie ① o ta t①a e ① la① e he he en soins 

i fi ie s① ui①aujou d hui①est①e ①plei ①esso .①① 

Dans un premier temps, dans  le cadre du  programme 200119 de formation, le TFE prenait alors 

particulièrement son importance en 3ième année de formation. Inscrit au sein du module 4 des soins 

infirmiers, son enseignement  visait la compréhension de la recherche et des différents niveaux de 

recherche, le développement méthodologique, et la compréhension du pouvoir contributif de la 

recherche à① l e i hisse e t① des① soi s① i fi ie s.① ① L o ie tatio ① st at gi ue① elative  au TFE était  

déterminée par  chaque institut au regard de son projet pédagogique et de son projet de formation. Il 

a①p is① atu elle e t①①la①fo e①au①sei ①de① ot e①i stitut①d u ①t a ail①d a al se①de①p ati ues.①① 

Le① t a ail① d a o pag e e t① thodologi ue① ① o sistait① alo s① à① d eloppe ① hez① l tudia t① ses①

apa it s①d o se atio ①et①d i te ogatio ① su ① sa①p ati ue,① ① ses① apa it s①d a al se① pe etta t①de①

comprendre les éléments signifiants de la situation et de  détecter les forces et points à améliorer par 

rapport à sa pratique) et  ses capacités à  formuler des hypothèses relatives à la compréhension et/ou 

l a lio atio ①de①sa①p ati ue①p ofessio elle.①②u①te e①du①t a ail,①u e①s th se①① elati e①au ①poi ts①à①

intégrer, développer ou transformer dans sa pratique était attendue. 

Le programme de 200120 (correspondant à une révision du programme de 1992) a donné beaucoup 

d i po ta e①à① la① alisatio ①du①TFE① le① o sid a t① o e①o jet①de①p ofessio alisatio .①P iso s①

u à① l po ue,① la①fo atio ①se① asait①su ①des modules disciplinaires et spécifiques et que, quelques 

modules transversaux comme le module 4 permettaient de rompre avec le contenu pour être dans 

l i t g atio ① de① o aissa es① et① le① d eloppe e t① de① o p te es.① L la o atio ① du① TFE①

représentait pou ① l tudia t① u e① uptu e a e ① l e seig e e t① lassi ue① puis ue① pa ti uli e e t①

app op iatif,①i t g atif①et① alis ①da s①u e①te po alit ①lo gue①à①l aide①d u e①d a he①d a ti ulatio ①

pratique-théorie-pratique. Par ailleurs, la valeur apportée à ce travail par les étudiants était 

pa ti uli e① puis u il① a ait① u e① di e sio ① e tifi ati e,① les① p eu es① du① diplô e① se① o posa t① à①

                                                           
19 L a t ①du① ①septe e① ① elatif①l aluatio ① o ti ue①des① o aissa es①positio e①le①TFE① o e①u e① p eu e① ualifia te①puis u il①
o espo d①à①l it①du①diplô e①d tat. 
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l po ue①d u e① ise①①e ①situatio ①p ofessio elle①et①du①t a ail①de①fi ①d tudes.①Ces① p eu es① taie t①

d ailleu s① alo isées de la même façon : notées toutes deux sur 60 points. 

 

La① fo e①des① tudes①e ①soi s①i fi ie s①de① ,①e ①lie ①a e ①u ①e se le①d l e ts① o te tuels,①

a inscrit la formation des étudiants dans une approche par  compétences. Les UE relatives à la 

recherche e te t①u ① a a t e①i po ta t①e ①lie ①a e ①l u i e sita isatio  qui permet  à la formation 

i fi i e① d a de ① au① g ade① li e e.① Elles① pa ti ipe t① à① p o ou oi ① la① e he he en sciences 

infirmières. 

Dans le cadre de ce programme de formation, les enseignements relatifs à la recherche ne 

représentent plus une rupture pou ①l tudia t①et①le①fo ateu ① ais①u e①d a he① e  o ti uit .①Ils①

s a ti ule t① tout① au① lo g① des① t ois① a es① de① fo atio .① De① plus,① le① oi e① a① plus① u e① aleu ①

certificative mais une valeur intégrative. Son caractère professionnalisant est encore plus mis en avant.  

Le programme de 2009 a uniformisé la méthodologie de recherche et attribué plus avant un caractère 

scientifique au travail.   Les UE recherche ise t①à①a e e ①l tudia t①à① la o e ①u ① oi e①à①pa ti ①de①

l a al se①d u e① uestio ① ele a t①des①soi s.①①La① o st u tio ①du① oi e①① essite①① ise①e ①p o l e,①

e plo atio ,① ① tude① iti ue,①d fi itio ①d h poth ses①et①p opositio s①de①p o isatio s, de solutions 

et/ou①d e plo atio s① ou elles. 

 

La recherche  semblait apparaître  pou ①l uipe①p dagogi ue① o e①u ①poi t①fo da e tal①da s①le①

p o essus① de① p ofessio alisatio .① Da s① le① ad e① de① l la o ation du premier projet global de 

formation21 pour la période 2012- ,① ous①l a o s①i s it① o e① ta t①u ①le ie ①i po ta t①de① e①

processus. Elle participe au même titre que le projet professionnel, la pratique réflexive et les 

thodes①d app e tissage①à①l i di idualisatio ①de①la①fo atio .①①Pa ①ailleu s,①l i itiatio ①à①la① e he he 

doit① fa o ise ① le① d eloppe e t① d u e① ultu e scientifique permettant au futur professionnel 

d a u i ①u e①postu e de questionnement systématique à la recherche de la meilleure qualité de 

soins. Dans un contexte de performance, cette posture de recherche est plus que jamais nécessaire.  

 

 

Je  propose donc de questionner cette pratique singulière partagée collectivement : 

Dans un premier temps, de① d eloppe ① les① a a t isti ues① du① ① pa ou s① de① l tudia t① app e ti-

chercheur afin de comprendre le conte te①de① ette①i itiatio ,①①d e plo e ①les principes et méthodes qui 

o t① o duit①la①d a he①d a o pag e e t①et   de soulever les premiers questionnements.  

                                                           
21 Cf. annexe 1 
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Da s①u ①se o d①te ps,①① ous①pou sui o s①la①phase①diag osti ①situatio elle①①à①pa ti ①d u e①e u te①

alis e①①aup s①d u ① ha tillo ① ep se tatif①d tudia ts①de① ième année terminant leur formation, à 

quelques jours de rendre leur travail de recherche,   enquête relative  aux représentations à①l ga d①de①

la recherche et① ① à① l ga d① de① l a o pag e e t① thodologi ue.① ① L a al se① de① ette① e u te①

représentera le support premier de ce travail puisque basé sur le vécu des étudiants. 

Da s①u ①t oisi e①te ps,① ous① e ie d o s①su ①l e p ie e①des①a o pag ateu s①d eloppa t①à①la①

fois des questions relatives à la①p ati ue①de①l a o pag e e t① thodologi ue①et①des①pe spe ti es①

d a tio s①e isagea les. 

 ②u①①te e①de① ette①phase①diag osti ue,①u e①s th se①i t g e①se a①p opos e①e ① ue①d la o e ① ot e①

question de départ. 
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B. Programme des enseignements « recherche » 

 

 

Pou ① o p e d e① les① a a t isti ues① du① pa ou s① des① tudia ts,① il① est① essai e① d e plo e ① les①

odalit s①et①p i ipes①p dagogi ues①p es its①①issus①du① f e tiel①de①fo atio ,①a a t①d a o de ①plus①

précisément les spécificités du cadre formatif.  

 

1. Objectifs des enseignements relatifs à l’initiation à la recherche 

L i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he participe  au développement de la compétence 8 intitulée « 

Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques »22.  

La compétence 8 se décline de la manière suivante, 

Savoir : 

• Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et/ou scientifiques, 

• Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement, 

• Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser les bases 

de données actualisées, 

• Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou 

professionnelles, 

• Choisi ①des① thodes①et①des①outils①d i estigatio ①adapt s①au①sujet① tudi ①et①les①

ett e①e ①œu e, 

• Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale 

ou écrite. 

 

Elle correspond à des activités de veille professionnelle et de recherche23.① ①La① asse①d i fo atio s①

correspondante à notre profession étant importante et en constant développement, cela nécessite 

que la veille professionnelle soit structurée, accompagnée et diffusée.  

Pour développer cette compétence,①①l tudia t①est①① is①e ①situatio ①pou ①d eloppe ①so ①sa oi ①agi .①

Des ressources théoriques, pratiques et méthodologiques participent à ce développement. Elles sont 

ep se t es①pa ①des①u it s①d e seig e e ts① elatifs①au ①se est es① ,① ①et① . 

 

 

U it s① d e seig e e t① e ① elatio ① a e ① la① o p te e 8 « Rechercher et traiter des données 

professionnelles et scientifiques » : 

                                                           
22 Cf. annexe 4 
23 Cf. annexe 5 
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Les unités  3.4.S4 et S6 « Initiation à la démarche de recherche » sont rattachées à cette compétence 

8. La première participe à la compréhension des enjeux de la recherche en soins infirmiers et de la 

démarche méthodologique de recherche. La seconde met en perspective recherche et évolution de la 

pratique professionnelle en abordant notamment les éléments de veille professionnelle dans le 

domaine de la recherche et①l utilisatio ①du①t a ail①de① e he he pou ①u ①t a ail①d i t t①pe so el.① 

U e①u it ①d e seig e e t①i t g ati e S ①i titul e①«①Analyse de la qualité et traitement de données 

scientifiques et professionnelles » complète cet ensemble. Les savoirs évalués dans le cadre de cette 

unité d i t g atio ① o espo de t①au ① o p te es① 24 («Analyser la qualité des soins et améliorer sa 

pratique professionnelle »)  et 8. 

 

① u it s① t a s e sales① o t i ue t① gale e t① à① l a uisitio ① de① ette① o p te e :① l u it ① . ①

« Méthodes de travail et TIC » t a aill e①au①se est e① ①et①l u it ① . ①② glais① ui①se①d li e①su ①les① ①

semestres. L utilisatio ① des① te h ologies① d i fo atio ① et① de① o u i atio ① TIC ① fa ilite t① les①

recherches documentaires notamment sur internet, support le plus utilis ①pa ① os① tudia ts.①L ①a o d①

de ces TIC en formation concourt① au①d eloppe e t①des①ha ilet s①de① le tu e,① ① de① t i① et①d a al se①

d i fo atio s① ai si① ue① ① d itu e① ui① o t i ue t① à① la① da tio ① d u ① t a ail① p ofessio el.① Les①

étudiants apprennent à cerner leurs besoins en information, à sélectionner les sources, à analyser, 

t aite ① et① s th tise ① les① i fo atio s.① Ils① s e e e t① à① la① da tio ① d it① fi he① de① le tu e ,① à①

l utilisatio ①des① a ues①de①do es,①à①la① e he he documentaire etc. 

L a glais① est① la① ① la gue① i te atio ale e t① e o ue① et① usit e① ota e t① pou ① les① pu li atio s①

di ales① et① s ie tifi ues.① Pou ① e i hi ① l i itiatio ① à① la① e he he en soins infirmiers, la base 

do u e tai e① peut① s appu e ① su ① des① a ti les① dig s① e ① a glais.① ① So ① app e tissage① pa ti ipe①

gale e t①à①fa o ise ①la①diffusio ①de①leu s①p op es①t a au ①pa ①la① da tio ①e ①a glais①de①l a st a t①①de①

leur mémoire. 

 

Les liens avec les①u it s①d e seig e e ts① UE① . ① S ① et① S ① ① de①d oit,① d thi ue①et①de① l gislatio ①①

(compétence ① se si ilise t① l tudia t① au① respect du secret professionnel et à la propriété 

intellectuelle. Ils sont mis en garde contre les risques de plagiat tant du point de vue éthique que 

règlementaire.  

De nombreux autres  liens peuvent être réalisés, les finalités de la démarche de recherche étant 

plurielles et transversales dans le cadre de  notre exercice professionnel. 

 

                                                           
24 cf. annexe 3 
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Ce①t a ail①d i itiatio ①e ①ta t① u u it ①d e seig e e t① o e e①do ①e ① ième  année au semestre 

4 pour se terminer en fin de formation. Noto s① epe da t① ue① est①d s①le①d ut①de①la①fo atio ① ue①

les étudiants sont amenés à «dire et écrire leur pratique soignante» (Hesbeen, 2009) , à analyser leur 

pratique professionnelle, les situations et activités de soin et  à développer ainsi un capital ressource 

su ① le uel① ils① peu e t① s appu e ① pou ① app e d e① à « chercher ». En amont et en parallèle aux 

enseignements relatifs à la recherche,① d aut es① le ie s① pa ti ipe t① au① d eloppe e t① de① ette①

compétence. Tout le travail effectué dans le cadre de① l a al se① des① situatio s,① du① aiso e e t①

clinique infirmier, des partages①d e p ie es①① o stitue un ensemble de ressources sur lequel  peut 

s appu e ①l tudia t.① 

3 schémas ci-dessous①illust e t①l o ga isatio ①des①e seig e e ts① elatifs①à①la① e he he : 
La figure  n°7  illust e l e se le des e seig e e ts o ou a t à la o p te e 8  

La figure  n°8  illust e l a ti ulatio  des UE au se est e  e t e su  le d veloppe e t de la o p te e 
e he he  

La figure n°9  illust e l a ti ulatio  des UE au se est e  e t e su  le d veloppement de la compétence 

e he he . 
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Figure 6 : Illust atio ①de①l e se le①des①e seig e e ts concourant à la compétence 8 
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Figure 8  Articulation des UE au semestre 6 centrée sur le développement de la compétence e he he  
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Soins infirmiers et 
gestion des risques 
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Figure 7  ② ti ulatio ①des①UE①au①se est e① ① e t e①su ①le①d eloppe e t①de①la① o p te e① e he he  
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2. Organisation des enseignements et de l’accompagnement concernant la 

promotion des étudiants enquêtés 

La recherche en soins infirmiers  fut présentée aux étudiants au cours du semestre 4 dans la cadre de 

l u it ①d e seig e e t① . ①S① . 

La promotion des étudiants  enquêtés  a pu bénéficier de 20 heures de cours magistraux et de 15 

heures de TD comme prévu dans le référentiel de formation. 

L e se le①des  cours de méthodologie fut dispensé par un universitaire en période de 4 heures,  

d a il①à①jui .①Des①t a au ①di ig s① isa t①la① o p he sio ①et①l appropriation des fondamentaux de la 

recherche fu e t①p og a s①e t e① ha ue①i te e tio ①①de①l e seig a t①u i e sitaire de manière à 

pe ett e①à①l tudia t① d i esti ① tape①pa ① tape①la① a te① thodologi ue① et de développer  un regard 

global sur  la démarche. 

Ces① dispositifs① g adu s① o sistaie t① à① l a al se① de① t a au ① ou① d a ti les① de① e he hes① i fi ie s①

permettant de mettre en évidence et  de comprendre les étapes et la logique de construction   de la 

démarche (phase de rupture, de construction et de constatation). 

 

Au terme de cette 2ième année fut demandé aux étudiants un travail préparatoire visant à formaliser la 

ou① les① situatio s① d appel① pou a t① fai e① l o jet① d u ① uestio e e t① de① e he he avec mise  en 

évidence à① pa ti ① de① l a al se① de situation(s) d l e ts① p is,① fa tuels,① sig ifia ts① de① la① p ati ue①

professionnelle pouvant faire éme ge ①①l o jet①d i te pellatio . 

Ce travail fut programmé au terme de la deuxième année afin de pe ett e①à①l tudia t①de①« bénéficier 

des  ois de va a es, p iode de t a sitio  fa ilita t la dista iatio  et la e t atio  de l tudia t 

sur son travail »25. Un écrit dactylographié fut demandé  pour la première semaine de reprise de la 

formation 3ième a e.①①Cette①de a de① ous①appa ait①aujou d hui①① o e①ayant plus①d i t t①pou ①le①

fo ateu ① ue①pou ①l tudia t. 

 

L tudia t①d ute①so ①t a ail①pa ①u e①d arche de questionnement qui trouve son origine dans une 

ou plusieurs situations vécues en stage concernant les pratiques de soin mais aussi à partir  de travaux 

e s①au① ou s①de①la①fo atio .①L a al se①de①situation fut valorisée comme étant la meilleure façon 

de débuter son questionnement.  Les écueils de la logique du thème furent très largement abordés 

avec les étudiants (dispersion, inhibition du questionnement, frein pour entrer dans la dynamique de 

la problématisation, traitement du sujet et non interrogatio ① du① sujet① et … ① ① L e ploitatio ① des①

observations et des expériences de formation fut  au contraire valorisée puisque facilitant le 

uestio e e t,①l ide tifi atio ①et①la①p o l atisatio . 

                                                           
25 Choi ① la o ①à①l po ue①su ①le uel① ous①so es① e e us.①Les①t a au ①p pa atoi es①so t①aujou d hui①de a d s dans le cadre de travaux 
d alte a e. 
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Suite à la remise des travaux des étudiants, un comité de le tu e①①s est①① u i①a a t①pou ①o je tif①de①

alide ①ou① o ① les① situatio s① d appels① et① de① p opose ①des① e a ues①ou① uestio s① i h e tes① à① la①

pertinence de ces situations pour une progression future. 

Lo s①d u e① u io ①a e ①l e se le①des①fo ateu s① issio s①pou ①l a o pag e e t,①u e① ou elle①

lecture rapide des  travaux  et des avis émis par le comité de lecture a  permis de décider  de 

l att i utio ①des①a o pag ateu s①à①pa ti ① ota e t①de : 

- L i t t①po t ①à①la①situatio , 

- La relation antérieure avec l tudia t,① alo isa t①la relation de confiance comme ressource 

et①fo dat i e①de①l a o pag e e t  

- L uili e①du①g oupe①d tudia ts.①① pa ① appo t①au①sujet①et①au①p ofil①des① tudia ts  

6  groupes de suivi furent ainsi constitués avec  20 étudiants   

Les étudia ts①p i e t① o aissa e①de①la① alidatio ①ou① o ①de①leu ①situatio ①d appel①et①①des① e a ues①

établies par le comité lors du 1er temps de suivi en groupe complet le 10 novembre 2011. 

L a o pag e e t①d uta①le① ① o e e① ①pou ①se①te i e ①d ut① ai 2012 avec remise des 

travaux le 18 mai 2012.  Il commença quelques jours  après une présentation interactive du « guide 

d la o atio  du oi e » construit et validé par le groupe régional C.E.F.I.E.C. de la région Nord Pas-

de-Calais, Madame FLAHOU, coordinatrice pédagogique régionale, et①l u i e sit ①lo s①de①la① o mission 

pédagogique régionale du 7 septembre 2011. 

Ce①guide①desti ①à①l i te tio ①des① tudia ts,①des①fo ateu s①et①des①p ofessio els①①d li e①les①fi alit s①

et les enjeux de la recherche en soins infirmiers, les finalités de la formation et du travail de fin 

d tudes,①les①o je tifs①du①t a ail,①le① ad e①l gislatif,①la① thode ai si① ue①l h a ie ①du①t a ail. 

 

La planifi atio ① de① l a o pag e e t① fut① o st uite① su ① l e se le① de① l a e① et① p se t e① au ①

étudiants lors de la première régulation. 

Durant le semestre 5, les étudiants bénéficièrent de 4 temps de régulation en groupe complet ou semi-

individualisé. 

Lors du se est e① ,① ① te ps① fu e t① se s① au ① gulatio s① ui① s o ie t e t① e s① u ① sui i①

individualisé.  

Des heures de travaux dirigés individuels  furent intercalées entre chaque régulation de manière à 

pe ett e①au ① tudia ts①de①p pa e ①le①p o hai ①te ps①d a ompagnement. Des textes intermédiaires 

« obligatoires » furent réclamés pou ① pe ett e① à① l a o pag ateu  de préparer ses temps de 

régulation et de mesurer la progression individuelle et collective. Force est de constater que ces 

obligations ne furent remplies① i①pa ①l tudia t① i①pa ①le①fo ateu ,① e① la a t①pas①ou①plus① es① its,①
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o sid a t① ue① la① p og essio ① pou a t① t e① a t e① tout① si ple e t① pa ① l e pli itatio ① o ale① de① la①

d a he①et① ue①l tudia t①de ait① t e① o sid ① o e①auto o e①da s①sa①d a che. 

 

L o ga isatio ①des① gulatio s① ta t① laiss e①à① l app iatio ①des①a o pag ateu s,① les① odalit s① e①

furent pas « normées »①pou ①l e se le①des① tudia ts① ais①d id es①e ①dis ussio ①a o pag ateu -

étudiants pour chaque groupe de suivi. 

Cepe da t,①e ① o pl e t①du①guide①de① oi e,①l uipe① la o a①u ① ad e①d i te e tio ①p isa t①

les① p i ipes① de① fo tio e e t① de① l a o pag e e t,① d fi issa t① les① ases① de① la① elatio ①

d a o pag e e t,①les①atte tes①et①les①possi les : 

 

« Droits et devoirs de chacun: 

- Les ha ges e t e tudia t et guida t so t as s su  la o fia e, l authe ti it  et l a se e de jugement ; 

- Pour une réelle guidance, les rencontres seront régulières entre le guidant et le guidé ; 

- La présence est obligatoire aux régulations de groupe et semi-individuelles planifiées et organisées par les 
formateurs ; 

- Avant chaque régulation organisée par l'institution, l'étudiant fournira un écrit témoin de l'avancée de son travail 
et de « l'utilisation » du temps comptabilisé dans l'UE. La lecture de ces écrits intermédiaires sera un préalable à 
l'entretien avec le formateur et non une correction ; 

- Le formateur assurera la traçabilité des rencontres témoignant de l'avancement du travail de l'étudiant et des 
actions entreprises par le guidant ; L tudia t pou a o sulte  su  sa de a de e do u e t de t aça ilit  ;  

- Un professionnel de santé expert du domaine peut être associé à ce travail en accord avec le guidant. Dans ce cas, 
ce professionnel ne pourra pas être membre du jury de la soutenance ; 

- Des rendez-vous sont possibles sur demande, pour des temps de rencontre avec le formateur en charge de la 
guidance ; 

- L tudia t peut e pas utilise  l aide ui lui est p opos e. Toutefois, il a gu e te a so  hoi  lo s d u e e o t e 
avec le formateur accompagnateur et le consignera par écrit. Cet écrit sera remis au formateur guidant » 
(Groupe régional CEFIEC region nord-pas-de-calais, 2011) 

 

Ce cadre prédéfini permit de tracer les contours des régulations, laissant libre choix à 

l a o pag ateu  d o ga ise ①ses interventions.  

 

L i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he se réalise dans un cadre formatif particulier et spécifique : 

 

3. Spécificité du cadre formatif 

Pour la première fois durant leurs études, les étudiants se trouvent durant une période de 8 mois en 

position de « lien privilégié » avec un formateur. Ce duo forme un binôme formatif dont le lien se 

caractérise par les termes « guidance » ou « direction de mémoire ».  Ces 2 termes sont sources 

d i te ogatio s① et① essite t① de① pose ① lai e e t① leu s① sig ifi atio s.① Ces① sig ifi s① appela t①

pa ti uli e e t① l aspe t① diss t i ue① de① la① elatio .① La① elatio ① ui① s i stau e① uestio e①

notamment les rapports que①le①fo ateu ①e t etie t①a e ①le①sa oi ,①le①pou oi ,①l a ti it ①et①l app e a t.①

Il①est①de① e①pou ①l app e a t. 
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Les①e jeu ①de① e① i ô e①diff e t①d aut es①lie s①p i il gi s①e ista t①e ①fo atio .①Noto s① ota e t①

le①sui i①p dagogi ue①do t①l tudia t①① néficie tout au long de sa formation. 

 

La① uestio ①des①statuts①de①l tudia t①et①du①fo ateu ①se①pose①e ①a o t①du①t a ail①et①tout①au①lo g①de①

l a o pag e e t.① Co sid a t① l tudia t① o e① auto o e,① auto o ie① a uise① et① e ①

développement, le formateur attribue à celui- i①le①statut①d app e ti-chercheur. 

Il①se①pla e①alo s①esse tielle e t①da s①u ① ôle①d a o pag e e t①à①la① thodologie①de① e he he en 

mettant en perspective le développement de compétences non pas pour la recherche spécifiquement 

ais①pou ①sa①p ofessio .①①L atte tio ①et①la① igila e①de①l a o pag ateu  se tournent donc plus sur des 

enjeux de professionnalisation que sur des enjeux de production de connaissances. 

Cepe da t,①il①i po te①de① e①pas① li e ①les①deu ① ais①①d ajuste ①les①e ige es①①d la o atio ①du① oi e①

au①statut①de①l tudia t①et①au ①atte dus①de①la①fo atio . 

La posture de① l a o pag a t,① d elopp e① au① ega d① de① os① p i ipes① d app e tissages① est,① e ①

conséquence,  adaptable et évolutive.  Le curseur de la relation pédagogique peut, en fonction du sujet 

apprenti-chercheur et du contexte de la formation, se déplacer de la quasi non-directivité à la 

di e ti it .① ① L alte a e du couple (prescrit-souhaité / non prescrit-souhaité) participe au 

d eloppe e t①de①la① apa it ①①de①l tudia t①à①g e ①ses①lie s①de①d pe da e①et①d i te d pe da e.① 

L a o pag ateu  a notamment pour rôle de valider les différentes étapes de la recherche et les outils 

d i estigatio .① Cepe da t,① le① pou oi ① d isio el① de① l tudia t① est① alo is ① pou ① lui① pe ett e① de①

s i s i e dans un processus de recherche et①d la o atio ①pou ①sa① e he he. La plus grande auto-

directivité ainsi mise en avant est parfois accueillie avec  inquiétude par les étudiants malgré 

l i po ta e①des①e pli atio s. 

 

La①di e sio ①so iale①du①t a ail①s appa e te①pou ①pa tie①à①u ①t a ail①de①g oupe.①Cepe da t,①il① e①s agit①

pas① d u e① asso iatio ① o stitu e① pa ① les① tudia ts① eu -mêmes mais par les accompagnateurs. 

L apprenti- he heu ①t a aille①a e ①d aut es① ui① o e①lui①o t① t ① hoisis①pa ①so ①a o pag ateu . Ce 

choix participe à la reconnaissance du groupe. Cependant, le niveau de connaissance est bien moins 

i po ta t① u au①sei ①des①g oupes①de①t a au ① TG ① ui① este t①ide ti ues①tout①au①lo g①de①l a e.①②i si,①

du a t① e① t a ail① sp ifi ue① d la o atio ① de① la① e he he,① l app e ti-chercheur est  privé de ses 

habituels « collaborateurs ».  Il y a donc une perte de repères, une légère rupture au profit de la 

e o stitutio ① d u ① ou eau① g oupe① a e ① ses① p op es① a is es① de① gulatio ① go i s① a e ① le①

guida t.①Cette① uptu e①pa ti ipe①de①①l i di idualisatio ①de①sa①fo atio .  
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4. Méthodes qui ont gouverné l’apprentissage 

L a o pag e e t①au①d pa t①du①t a ail①est①d it① o e① ta t① olle tif①①et① e①po ta t① ue①su ①l aspe t①

méthodologique du travail.  Les premiers temps de groupe visent, à partir des échanges, de permettre 

à l tudia t① de① gag e ① e ① ualit ① da s① l a al se① de① sa① ① situatio ① d appel① et① d la o e ① u ①

uestio e e t①d i t t①p ofessio el.①Il①s agit①de①so ti ①de①la①si gula it ①de①la①p ati ue①i di iduelle①

pou ①fai e① e ge ①u ①p o l e①ou①u ① to e e t①do t①l e jeu①dépasse le simple champ singulier. 

L a o pag e e t① epose①ai si①su ①des①te ps①de①g oupe① o ligatoi es ,①desti s①à① o st ui e①le①p ojet①

de① oi e.①Cha u ①des①a o pag ateu s①a①pu①s atta de ①e ①pa ti ulie ①su ①l a al se①de①p ati ue,①la①

légitimation et la généralisation du questionnement, la formulation de la question de départ, la pré-

e u te,①la①p o l atisatio ①et①l la o atio ①des①h poth ses①et①la① o st u tio ①de①l i estigatio ①de①

terrain. 

 

Le suivi individuel fut considéré comme « hors champ ». Les étudiants ayant toute liberté pour solliciter 

en fonction de leurs besoins et attentes les accompagnateurs en dehors des temps de régulation 

p us.①Toute①latitude①fut①laiss e①au ① tudia ts①d si a t①s appu e ①su ①des①pe so es①tie es. 

 

Des triangulations étudiant-chercheur, accompagnateur, professionnel  ainsi que accompagnateur, 

étudiant-chercheur et formateur dit expert furent, de manière ponctuelle, organisées. 

 

La majorité des étudiants a bénéficié de temps de régulation sur demande individuelle en plus des 

temps de régulations organisés. 

De① a i e①plus①po tuelle,① es①te ps①i di iduels①fu e t①à①l i itiati e①des①fo ateu s.①Des①dis ussio s①

avec mes collègues mettent en évidence une dou le① o sta e①à①l o igi e①de① es①de a des : le besoin 

pour le formateur de « faire des propositions aux étudiants », et également de « créer les conditions 

p opi es à l la o atio  du t avail ».   

Ces propositions ainsi données furent plus orientées vers l aide① th ati ue① ue① e s① l aide①

méthodologique.  Les débats lors de temps de réunions mettent en avant que la frontière entre aide 

thématique et aide méthodologique est parfois mince. Le formateur est en effet parfois amené,  de 

par ses expériences, sa formation et  son parcours professionnel, à évoquer un sujet ou une question 

p ofessio elle.①①Il①peut①se① ouloi ① essou e① o e a t①l o jet① tudi .① 

Quant à la question des « conditions propices »,①il①s agit①plus① guli e e t①d aide ①l app e ti-chercheur  

en difficulté concernant son travail ou de faire un point rendu nécessaire en dehors du groupe sur une 

situatio ①de① lo age,①d i o p he sio ①et/ou①des①diffi ult s①à①e isage ①l o ga isatio ①du①t a ail①ai si①

que de le mettre en projet. 
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②i si①l off e①p dagogi ue① e①fut①pas①tout①à①fait①ho og e①à①la①fois①da s①l o ga isatio ①et①la①gestio ①des①

groupes de suivi mais également sur le plan individuel. Les intentions pédagogiques, même si elles 

furent discutées et élaborées conjointement lors de réunions,  fu e t① d li es① da s① l a tio ① de①

manières  différentes. Chacun des accompagnateurs ayant liberté de choix sur sa façon de conduire 

l a tio .①Cha u ①s atta ha,①①au① ega d①des①fi alit s①①et①des①o je tifs①du①t a ail,①à①adopte ①u e①p ati ue①

p dagogi ue① s i s ivant  dans le développement du travail autonome et  de la réflexivité (Schön, 

1994).  La posture de praticien autonome, responsable et réflexif est valorisée lors du TFE. 

 

Le recul vis-à-vis de notre pratique d a o pag e e t① ous①pe et①de① o state ①u ①pa ado e.①U ①

double mouvement autonomie↔dépendance est présent dans notre accompagnement individuel.  

Glo ale e t,①le①dialogue①et①l app o he①so io o st u ti iste①fu e t①p i il gi s①au①sei ①des①g oupes①de①

régulations. 

②① o t a io,①le①fait①de①t a s ett e①①des①p opositio s①①à①l tudia t①① is-à- is①de①l o jet①de①sa① e he he 

peut① l a e e ①à①t a aille ①e ①fo tion de ces propositions et donc  réduire le questionnement et la 

recherche sur le sujet. Un lien de dépendance peut alors naît e① e t e① l app e ti-chercheur et 

l a o pag a t. 

Ce lien fut remarqué par un de mes collègues qui précisa que les étudiants sont « rentrés consciemment 

dans le système ».  En nombre, ils ont pu réclamer plus de temps de régulation.  Ils ont souhaité u elles 

s o ga ise t①individuellement très rapidement afin de recueillir directement une certaine expertise sur 

leur travail et la méthode.  Les demandes de validation ou de retour qualitatif sur le travail furent 

o euses.①①La① ualit ①pe çue① ta t①t aduit①e ①effi a it ①de①l effo t,① es①de a des①se le t①li es①à①

u ① esoi ①de①l app e ti-chercheur de nourrir  sa motivation et①d o te i ①des① o seils①pou ①la①pou suite①

de son travail. 

Par ailleurs, beaucoup se disent « surchargés de travail » et en difficulté pour travailler régulièrement. 

L adaptatio ① au ① o euses① o ti ge es① ① a① t ① diffi ile.① E ① effet,① ette① p e i e① p o otion du 

p og a e① ①a① u①u e①a e①a e ①so ① lot① ①d i e titudes① elatif①à①u e① i te p tatio ①pa fois①

équivoque des textes règlementaires et des questio s① d o d e① o ga isatio el qui furent restées 

longtemps sans réponses.  Le travail de recherche a pu représenter selon quelques collègues un 

l e t① e fo ça t① l i e titude.① L a i t ① des① tudia ts① fut① e ① tous① les① as① pe çue① et,① d ailleu s①

t a aill e①a e ①eu ,①toute①l a e. 

5. La soutenance 

La soutenance fut pa ti uli e e t① ise① e ① pe spe ti e,① e ① deho s① de① l a o pag e e t①

thodologi ue,①pa ①les①fo ateu s①de①t oisi e①a e①e ①p o otio ① o pl te①lo s①d u e① ati e①

d at.①De① o euses① uestio s① elati es①au①d oule e t①de①l p eu e①fu e t①pos es.①①Les① tudiants 
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furent spontanément dans une demande de « jalons » voire de « recettes » ua t① à① l aspe t①

opérationnel de la soutenance.  Au-delà①des① po ses①o ga isatio elles①appo t es①et①d u e① ou elle①

e pli itatio ①des①g illes①d aluatio ,①u e①dis ussio ①fut①organisée autour de la représentation de cette 

dernière étape qui révéla une conception « finale » ou « certificative » exprimée majoritairement par 

les étudiants. Cette dimension  certificative reste à explorer : est-elle en lien avec une valorisation des 

enjeux du travail de recherche, avec un ou plusieurs aspects de ce travail, avec une représentation 

sociale particulière ou tout simplement avec sa temporalité ?  

Quoi① u il①e ①soit,①la①soute a e①fut,①au①final, définie comme une « opportunité de faire vivre son travail 

dans la singularité » avec la possibilité de « p o ouvoi  l effo t » de recherche.① C est-à-dire de se 

positionner comme professionnel en étant apa le① d e pli ite ① sa① d a he,① de① la① pa tage ,① de① la①

débattre et de mettre en avant les gains du travail en termes de compétences.  Un conseil fut donné 

au ① tudia ts,① elui①①de①so ti ①de①l it①①et①de①s auto ise ①à①d passe ①le① ad e① aluatif,① est-à-dire le 

ad e① a o i ue①du①t a ail① ie ①fait.①Co seil①pe etta t①d e isage ①la①soute a e①plus① o e①u e①

dis ussio ① p ofessio elle,① as e① su ① les① f uits① d u e① e he he, que comme une épreuve 

sanctionnante. 

 

 

QUESTIONNEMENTS 

Des① uestio s① e ge t① suite① à① la① o s ie tisatio ① de① l e se le① du① pa ou s.① Il① se ait① l giti e①

d i te oge ① le① ad e① de① l o ga isatio ① et① la① pla ifi atio ① des① gulatio s,① ai si① ue① ① la① fo e①

méthodologique des groupes de régulation : 

- La planification est-elle①e ①phase①a e ①l e se le①de①la①fo atio ① ième  année : respecte-t-elle 

les① o ti ge es①des① tudia ts① ota e t①la① ha ge①de①t a ail①et①l alte a e stage-cours ? 

Les étudiants bénéficient-ils des ressources apportées par la formation au profit de 

l la o atio ①du①t a ail①? 

- L app o he①«①so io o st u ti iste①»①i li e①les① tudia ts①à  partager et ainsi à  faire naître la 

o aissa e①su ①l a tio ①et①sur la méthode à partir  leurs échanges. Cette approche intégrée 

à notre projet de formation correspond-elle au profil et aux attentes des étudiants ? Ne 

sommes- ous①pas①a e e ①à①p i il gie ①la① elatio ①duelle①à①l i t ieu ①d u ①groupe de régulation 

? 

- La dimension relationnelle du travail ne prend-elle pas le pas sur la dimension 

méthodologique ? 
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Par ailleurs, le double mouvement autonomie-dépendance parait paradoxal. Les formateurs visent 

explicitement une appropriation conforme de la méthodologie de recherche pa ①l i te a tio ①et① les①

g oupes① de① sui i① ais① di ige t ① pa fois① l app e ti-chercheur soit par des conseils soit par des 

ressources données. En quoi, ce double mouvement permet-il①le①d eloppe e t①d u e① la o atio ①

constructive et autonome du travail ? 

 

Continuons maintenant notre exploration en nous intéressant aux représentations des étudiants 

relatives à la recherche et①à①l a o pag e e t. 
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C. Que pensent les étudiants de la recherche en soins infirmiers et de leur 

accompagnement ? 

 

1. Construction de la démarche diagnostique 

 

Plutôt① u a o de ①e ①p e ie ①lieu① a① alit ①e ①ta t① u a teu ①①de①la①fo atio ,①je① e①suis①i t ess ①

tout①d a o d①au ① etou s① ualitatifs①et① ua titatifs①①des① tudia ts①apprentis-chercheurs. 

E ①effet,①les① tudia ts①e ①ta t① u usage s①et①① fi iai es①du①système de formation sont mus par une 

volonté de changement et une intention de progression qui nourrissent  leur projet de construction 

p ofessio elle.① S i t esse ① e ① p e ie ① lieu① au ① app e a ts,① est① se① pe ett e① de① e ueilli ① des①

éléments de compréhe sio ① et① d aluatio ① du① s st e① de① fo atio ① pa ① les① usage s① su ① u e①

th ati ue①d i t t①pou ①l e se le①des①a teu s①du①s st e①de①fo atio .① 

 

Par ailleurs, cet intérêt premier correspond à une philosophie pédagogique inscrite au sein du projet 

de formation. La place accordée à l tudia t①est① elle①d u  acteur/auteur de sa formation,  dans un 

cadre où la socio-construction est valorisée.①Le①pa tage①d e p ie es①est①u ① l e t①fo dateu ①de①①

l app e tissage.①Il① permet de gagner collectivement en performance : en matière de savoirs relatifs à 

l a o pag e e t① de① l tudia t① pou ① le① fo ateu ① et, en matière de progression dans les savoirs 

relatifs à la recherche pou ① l tudia t.① Les① e p ie es① et① sa oi s① de① l étudiant ne peuvent être 

considérés comme extérieures et/ou détachés de la formation mais bien au contraire comme 

fondateurs et intégrés.  

  

A noter que les étudiants interviewés sont les premiers à vivre la réfo e①de①fo atio .①Il①s agit①①①du① er 

groupe d tudia ts①« 3ième année » à① i e①l a o pag e e t①de①la① e he he tel① u il①a① t ①d li ①

dans notre institution sur la base des préconisations universitaires et régionales. Bénéficier de cette 

première exp ie e①peut① t e① i he①d e seig e e ts. 

 

Ces informations, une fois recueillies, seront croisées et intégrées à une analyse plus globale intégrant 

les① l e ts① o te tuels①p es iptifs①et/ou①d i flue es. 

 

J ai① hoisi①de① alise ① ette①d a he①e plo atoi e①à①l aide①d e t etie s①se i-di e tifs.①Il① a①se l ①e ①

effet pertinent au① ega d① de① la① populatio ① i l e,① à① sa oi ,① ① des① tudia ts① a a t① ja ais① t ①

i te ie s,①d alte e ①le①plus①judi ieuse e t①possi le①des① o e ts①de①t pe①di e tif①pe etta t①de①

guider le sujet, le questionner, lui faire aborder certains points, et des moments non directifs au cours 
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des uels①j ai① t ①a e ①à①soute i ①le①dis ou s①des① tudia ts,①à①fa ilite ①so ①e p essio ①et①l e plo atio ①

du thème abordé notamment grâce à des techniques de reformulation. 

Par ailleurs, cette méthode permet de cerner au mieux les représentations des personnes interviewées 

e ①fa o isa t①le①plus①possi le①①l e p essio ①li e①et①l olutio ①de①la①pe s e. 

 

LES OBJECTIFS DES ENTRETIENS 

L o je tif①glo al①est①d ta li ①u ① o stat①diag osti ① elatif①à①l la o atio ①①et①à①l a o pag e e t①du①

travail de recherche u①pa ①l tudia t①①et①de①fai e① e ge ①u e①p o l atique élaborée sur la base 

des problèmes et/ou des difficultés et/ou  des recommandations formulés par les interviewés. La 

finalité est①do ①de①fai e① e ge ①pa ① es①e t etie s①des① l e ts①sig ifia ts①pa ①et①pou ①l tudia t①

concernant la recherche,①l o jet①①TFE①ai si① ue①so ①a o pag e e t. 

 

Pou ① po d e①à① et①o je tif,① j ai① hoisi①d e plo e ①la①ou①les① ep se tatio s sociales des étudiants à 

l ga d①du① ouple① e he he, travail de recherche ① d u e①pa t,① et①de① l a o pag e e t①du travail 

d aut e①pa t.①②fi ①de① e o stitue ①le①plus①fid le e t①possi le①les① ep se tatio s des①app e a ts,①j ai①

la o ①u ①guide①d e t etie ① ta li26 sur la base de la théorie structurelle des représentations de Pascal 

MOLINIER : 

« Le o te u d u e ep se tatio  peut t e disti gu  e  og itio s des iptives ui d fi isse t l o jet, 

et valuatives, sou es de la ualit  et l usage de elui- i. Cette dou le fo tio alit  s appli ue ta t 

au niveau du noyau central que du système périphérique » (Seca, 2002, p. 77).   

Le tableau ci-dessous  illustre sa théorie. 

 

Tableau 1 Les quatre champs cognitifs d'une représentation sociale 

 Pôle descriptif Pôle évaluatif 

Noyau Définition 
Cog itio s①pe etta t①d i te p te ①et①

de comprendre l o jet① tudi  

Normes 
« cognitions e t ales i vesties d u e 
valeur positive ou négative aux yeux 

des individus » (Molinier, 1996, p. 97) 

Périphérie Descriptions 
Cognitions dépendantes du Noyau 

central, qui traduisent les définitions les 
plus centrales 

 

Attentes 
Traductions concrètes des normes 

 

Les① uestio s①st u tu a t①le①guide①d e t etie ①fu e t① la o es①da s①l o je tif①de① e ueilli ①l e se le①

des 4 dimensions des représentations relatives à la recherche et①à① l a o pag e e t①du①t a ail①de①

recherche ais①aussi①d i stau e ①u e①d a i ue①de①p ise①de①pa ole①et①d e p ession libre et de  cerner 

                                                           
26 cf. annexe 6 
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les représentations générales autour de la réforme de la formation, et enfin  de recueillir et 

comprendre les préoccupations des étudiants « 3ième année » à ce stade de la formation. 

 

L e se le①des①e t etie s①a été réalisé sur le mode semi-directif retenu. A noter que pour 2 étudiants 

s e p i a t① ais e t,① les① e t etie s① o t① t ① eau oup① oi s① guid s.① Cepe da t① l e semble des 

thèmes circonscrits a été abordé. 

Le① hoi ①de①l e t etie ①se i-di e tif① a①pe is①de①concilier 2 exigences : 

1. Recueillir des données relatives aux quatre champs cognitifs des représentations, 

2. P se e ①et①fa o ise ①①l e p essio ①du① u,①des①se ti e ts①et①des① fle io s. 
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2. Première partie de l’analyse : la recherche  

 

Les étudiants interviewés distinguent dans leurs  discours la recherche en général du travail de 

recherche inhé e t①au ①u it s①d e seig e e ts①UE① . ①S ①et①UE① . ①S . 

1/La définition de la recherche : 

 ①th ati ue①se①d ta he① ajo itai e e t①de①l e se le : La connaissance.27 

 

①%①des①① i te ie s① ette t① l a e t①su  la connaissance. La recherche « vise » la connaissance : 

« approfondir la connaissance », « répond à un  besoin de connaissance », « vise la découverte ». 

Cet élément est majoritairement cité en premier et correspondrait donc à une information intégrée 

au①sei ①du① o au① e t al①de①la① ep se tatio ①à①l ga d①de①la① e he he.  Cet objet « connaissance » 

peut être considéré comme un élément stable de la représentation. D ap s① Jea -Claude ABRIC, 

« toute ep se tatio  est o ga is e autou  d u  o au e t al. Ce o au e t al est l l e t 

fo da e tal de la ep se tatio  a  est lui ui d te i e à la fois la sig ifi atio  et l o ga isatio  

de la représentation » (Mannoni, 1998, p. 51) 

Les①liaiso s①e t e① et①o jet① o aissa e ①et①les①aut es① l e ts①d fi issa t①la① e he he permettent 

de confirmer sa centralité.  En effet, les autres occurrences verbales  sont directement liées à cette 

idée de connaissance.  La recherche permet  « l volutio  de la p ofessio  », elle est un « moyen de 

s adapte  au uotidie  », elle vise la découverte.  

La o aissa e ①e e e①do ①u e①fo tio ①st u tu a te①de①la① ep se tatio .①①« La théorie du noyau 

suggère    [   ] que pour assurer leur fonction structurante les cognitions centrales doivent être en 

relation avec un grand nombre de cognitions elatives à l o jet de ep se tatio  » (Molinier, Rateau, 

& Cohen-Scali, 2002, p. 123) 

 

Les étudiants interrogés ont compris que la recherche vise à élargir le socle des connaissances 

actuelles et ainsi à contribuer au développement de la qualité des interventions soignantes. 

 

2/La définition du travail de recherche28 

Le travail de recherche est défini et décrit en fonction de la manière dont chacun le vit et non pas en 

te e①de①fi alit s①ou①d atte tes. 

 

                                                           
27 cf. Tableau 4 Définition de la recherche en annexe 7 
28 cf. Tableau 5 Définition du travail de recherche en annexe 7 
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Le vécu de la pratique inhérente à  la recherche est distingué ou  comparé à ce qui ce qui est vécu 

habituellement en formation : 

- 60 % des interviewés considèrent le travail comme « diffèrent » de part des caractéristiques 

plus ou moins précises : il est  « plus personnel », « plus transversal », « pas classique », 

- 60% également voient le travail de recherche comme « nécessitant beaucoup de temps et 

d i vestisse e t ». Certaines phrases illustrent particulièrement  la valeur apportée au 

travail : « on mange, on vit, on dort mémoire », 

- 40% estiment que le travail est complexe de par son caractère nouveau, sa méthode et la 

nécessaire gestion du  temps. 

 

3/Les difficultés des étudiants apprentis-chercheurs 

Ces  caractéristiques du TFE citées précédemment  génèrent  des difficultés  qui reviennent 

spontanément et régulièrement tout au long des entretiens. La difficulté majeure « est u il est 

diffèrent ». 

②① ote ① ue① la① uestio ① des① diffi ult s① e ① lie ① a e ① le① t a ail① a pas été posée directement 

olo tai e e t.①Ce i①①de① a i e①à① ett e①e ①lu i e①le① u①d e se le①de① ette①p ati ue①du①t a ail①

de recherche et①d ite ①la①fo alisatio ①su ①u ① l e t① o otatif① gatif①i duit①pa ①l i estigateu .① 

 

L i estisse e t① ou① l i pli atio ① u il① essite① ① est① pe çu① o u e t① o e① sou e① de①

difficultés. La rigueur du travail et la constance des efforts sont 2 éléments itératifs. 

 

Le manque de temps est également un élément récurrent dans les discours. Nous constatons le 

esoi ① i po ta t① de① dispo i ilit ① du① fo ateu ① ai si① ue① la① essit ① d h a es① ① sa s① doute① e ①

rapport avec cette difficulté « temporelle ». Pa ado ale e t,① les①o je tifs①d tapes① e①s ils①so t①

vécus comme des échéances nécessaires et souhaitées, ne sont pas tenus par les apprentis-chercheurs 

d ap s①l e se le①des①a o pag ateurs).  

Chaque étape du travail est ainsi perçue comme difficile : 

« Le plus du  est de se ett e au t avail… » 

« Le plus lo g est de ali e  le sujet… est du … » 

« O  a esoi  de te ps … est l a al se de la situatio  ui p e ds le plus de te ps… pas fa ile » 

« O  voit au jou  le jou  au d ut…o  a du al à s  ett e » 

« Je pe sais ue tait plus fa ile… » 
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Les mots exprimés pour évaluer le travail de recherche  permettent de circonscrire  un thème relatif à la 

compréhension de la méthodologie de travail : 

- 60 %  (3/5) des apprentis-chercheurs considèrent la  méthodologie du travail de recherche 

comme plutôt difficile, 

- 1 étudiant ne se prononce pas, 

- 1 étudiant dit avoir compris la méthode assez facilement. 

 

Cette difficulté est liée à la compréhension de la méthode au①d ut①du①t a ail.①E ①effet,①pou ①l e se le①

des étudiants concernés,  elle  est  de fait  lors de la phase inaugurale du travail.   

②u① o e t① des① e t etie s,① l e se le① des① apprentis-chercheurs considérait avoir compris. Ils 

évoquent u e①p og essio ①de① ette① o p he sio ①au①fu ①et①à① esu e①du①t a ail① la① otio ①d tape①est①

importante :① est①e ①e isagea t①la①p o hai e① tape① ue①se① o st uit①la① o p he sio .①L i pli atio ①

et①l i telle tio ① ta t①g a dissa tes①au①g ①de①l a a e①du①t a ail,①la① thodologie①fut①app op i e①et①

comprise. 

 

Le travail est  a a t is ①pa ① e① u il① essite①e ① essou es① i ha ituelles.①Il①e gage l tudia t①à①

modifier son rapport au temps et son rapport au travail. 

 

 L effo t①doit① t e① gulie ①au① is ue①d p ou e ①des①« diffi ult s à s  e ett e ». Ce travail  « oblige à 

prendre plus de responsabilités, à travailler par soi-même ».①①L a o pag ateu  devient alors celui qui 

facilite la constance de leur implication en questionnant, fixant des échéances et en étant disponible. 

Deux des quatre facteurs prédominants dans la qualité du travail cités par les interviewés sont 

d ailleu s①l i estisse e t① te ps,① e gie ①et①la① ualit ①de①l a o pag e e t.29   

 

La① o p he sio ①de①la①① thodologie①du①t a ail①de①fi ①d tudes① appa ait①pas① o e①u ①p o l e①

e ①soi①pou ①l tudia t①app e ti-chercheur au terme du travail. 

 

4/ Les apports et les attentes vis-à-vis de la recherche 

②①la① uestio ①de①l i pa t①du①t a ail①de① e he he pou ① ous①de ai ,① ①t pes①d o u e es① e ie e t : 

les apports et les attentes vis-à-vis de ce travail. 

- 80% des étudiants estiment avoir gagné en maturité au terme de ce travail. 

Ce mot est maintes fois repris faisant état du développement de capacités durant le cheminement du 

travail  et également pour  illustrer le gain lié aux fruits de ce travail. 

                                                           
29 cf. Tableau 6 Facteurs influençant la qualité du travail de recherche en annexe 7. 
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Il est donc utilisé de manière adapté par les étudiants au regard de la définition académique : « un état 

de développement complet de forces physiques et intellectuelles » (Ptidico, 2012) 

Il est signifiant de la progression perçue. 

D aut es① ots① e ie e t① guli e e t①dans le discours des apprentis-chercheurs pour désigner les 

apports du mémoire30 :  

- ①%①esti e t①a oi ①gag ①e ① o p he sio ①d u e①p ati ue,①d u e① isio ①ou①du①sujet, 

- %①o t①gag ①e ①Sa oi s①e ①lie ①a e ①l e pe tise① is-à-vis du sujet étudié, 

- 60% estiment avoir développé une posture professionnelle, 

- 60% considèrent avoir gagné en légitimité avec ce travail. 

Enfin de manière plus singulière sont cités par ordre décroissant : Confiance (2x), Etat esprit (2x) 

[=assu a e① pou ① l u ,=① he i e e t① i telle tuel① pou ① l aut e]① ,① Gai ① e ① o p te es① ①

[compétence organisationnelle : planification, compétence méthodologique], Gain/projet 

professionnel (2x), Progression des capacités relationnelles (1x) [échanges, prise de parole],  

D eloppe e t①de①l auto o ie① ,①①Capa it ①de①dista iatio ① , Satisfaction (1x). 

 

 

L e se le①des① tudia ts①i te og s①① o fi e①u e① olutio ①e ①te es de compétences et/ou de 

apa it s① ui① s i s it① fo te e t①da s① leu ①d eloppe e t①p ofessio el.① Le①t a ail①de① e he he 

apparaît com e①u ①fa teu ①d i flue e①i po ta t①du①d eloppe e t①ide titai e. 

Ces apports correspondent en partie aux finalités de la formation en soins infirmiers et à celles du 

t a ail①de①fi ①d tudes①à①sa oi  : 

- Construire de nouveaux savoirs et les transférer dans son activité professionnelle, 

- S app op ie ①des① o aissa es①et①des① thodes, 

- Développer une posture professionnelle. 

 

Cependant, 1 seul étudiant évoque le bénéfice en matière de raisonnement scientifique (« état esprit » 

= cheminement intellectuel)  et①au u ① tudia t① o ue①le①gai ①e ① ati e①de 

- posture réflexive, 

- rigueur scientifique, 

- o p he sio ①de①l i t t①d u e① e he he, 

- ‘ da tio ①d u e① e he he. 

 

                                                           
30 cf. Tableau 7 Apports de la recherche en annexe 7 
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Nous constatons que pour les étudiants interrogés le travail de recherche est plus vecteur de 

professionnalisation et de construction identitaire,  dans le sens où il  permet le développement de 

connaissances sur le sujet (et donc de gagner en légitimité sur celui-ci),  que  vecteur  du 

d eloppe e t①d u ①esp it①s ie tifi ue①et①d u e①postu e d u ①p ati ie ①auto o e,① espo sa le①et①

réflexif.   

 

Les attentes de la recherche sont de 2 ordres : 

D u e①pa t①le① œu①de① alide ①le①t a ail①et① gale e t①d t e①satisfait, 

D aut e①pa t①le① œu① ue① e①t a ail①soit① o t i utif①de①la① o st u tio ①p ofessio elle①et①pa ti ipe①au①

développement de la pratique professionnelle. 

Les①pe so es①i te ie es①se①so t①plutôt①p ojet es①da s①l h a e①de①la①soute a e①du① oi e①et①

o t①peu①e pli it ①leu s①atte tes①①à① o e ①et①lo g①te e.①Ce① ui① duit①la①pe ti e e①d u e① uel o ue①

analyse de① ette①di e sio .①Cepe da t,①le①TFE①se le①pou ①les① tudia ts① ie ①plus① u u e① p eu e①ou①

u u e① tape① ais①u ①t a ail①pe etta t①la① o st u tio ①p ofessio elle. 

 

 

5/ Une représentation à l égard de la recherche et discussion 

Globalement, au regard des éléments récurrents, le travail de recherche en soins infirmiers 

o espo d①à①u ①t a ail①diff e t①de①l ha itude①puis ue①plus①t a s e sal①et①plus①pe so el.①Il① essite①

de nombreuses ressources (temps, formateu … ①et① odifie①le① appo t①ha ituel①au①t a ail① plus①de①

responsabilités, « travailler par soi-même »). Le rapport au temps  semble important pour 

caractériser la manière dont chacun vit ce travail. 

Il①pe et①de①gag e ①e ① atu it ,①d a oi ①u e① eilleu e① ision ou une meilleure compréhension des 

pratiques professionnelles, de développer son champ de connaissances, une posture professionnelle 

et procure une certaine légitimité sur le sujet étudié. 

Outre la validation du travail, les attentes des① tudia ts①so t①d t e①satisfaits①et, u il①soit① o t i utif①

à la construction professionnelle.  

 

Commentaires  

Travail de recherche, rupture ou continuité ? 

La① uestio ①de① l auto o isatio  de① l tudia t①se①pose①au① ega d①de①so ①app iatio ① ①du①t a ail①de①

recherche et① gale e t① au① ega d① du① lie ① alis ① e t e① l effo t① et① la① postu e souhaitée de 

l a o pag ateu . Le travail « oblige » l tudia t①à①t a sfo e ①so ① appo t①au① el①et① ota e t①so ①
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appo t①au①te ps①e ①fo tio ①de①ses① apa it s①d o ga isatio ①et①so ①pote tiel①de①t a ail.①Il①se le①do ①

pa ti ipe ①au①d eloppe e t①①d u e①fa ult ①à①lire son travail comme perfectible à un temps t et à le  

ett e①e ①p ojet①pou ①l a lio e .①O ①« l auto o ie se o st uit et s p ouve da s la o s ie e de 

l a teu   ais aussi da s les a tio s ise à l p euve  p se tes et à ve i ». (Renaut, 1999, p. 72)   

« Travailler par soi-même » peut se lire comme une étape de cette prise de conscience. Cependant un 

premier paradoxe se fait jour : si le travail de recherche de a de①à①l tudia t①de①« travailler par soi-

même », est- e① ou eau① pou ① lui① ?① L e se le① de① la① fo atio ① pa ti ipe① au① d eloppe e t① de①

l auto o isatio ①et① e①e ①p e ie ① lieu①e ① o sid a t① l tudia t① o e①u ①sujet①auto o e①d s① le①

début de la formation.  Le①p og a e① et①d ailleu s①e ① ide e① pou ①la①p e i e①fois ①la charge de 

travail personnel complémentaire estimée par semestre et pou ① l e se le① de① la① fo atio .① Ce i①

participe à la reconnaissance du sujet dit autonome. 

Cela signifierait que ce travail de recherche pourrait être en rupture avec le dispositif de formation. 

Il aurait ce pouvoir particulier de transformer les rapports de①l tudia t①au réel.  

Il est vrai que par nature au regard du programme de formation, le TFE représente  un élément  

t a s e sal①et①i t g ateu ,①pe etta t①d a ti ule ①de① o euses① o aissa es.①Mais① uid①des①aut es①

dispositifs①?①La① fo e①de①la①fo atio ①i fi i e①de① ①s appuie①su ①des①p i ipes①d autonomisation 

et de professionnalisation des étudiants : «Le parcours de formation tient compte de la progression de 

ha ue tudia t da s sa a i e d a u i  les o p te es. Ce pa ou s d veloppe ai si l auto o ie 

et la espo sa ilit  de l tudia t, ui onstruit son cheminement vers la professionnalisation. » (BO 

Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/7 du 15 août 2009, Page 275., 2009)  

La① o st u tio ①du①p og a e①est①d ailleu s①o ga is e①pou ① ett e①e ① elatio ① les connaissances à 

a u i ① et① le① d eloppe e t① des① o p te es① e uises.① L e se le① st at gi ue① des① u it s①

d e seig e e ts① o t i uti es,①i t g ati es,①des①stages,①des①①te ps①d alte a e tend vers cet enjeu 

du①d eloppe e t①d u ①p ati ien autonome et réflexif.  Ce « travail par soi-même », à ce moment de 

la① fo atio ,① de ait① s il① est①pas① a uis,① t e① g a de e t①d elopp .① Il① e①de ait① pas① ① a oi ①de①

rupture dans le dispositif de formation mais une continuité.  Il serait①i t essa t①d s①lo s①d effe tue ①

u e① ou elle①e u te①su ①le①pou oi ①auto o isa t①des①dispositifs①p dagogi ues①et① e①su ①l e se le①

de la formation de manière à mettre en lumière réellement①la①p og essio ①de①l tudia t①e  la matière 

et le rôle véritablement joué par le travail de recherche.  
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«Est- e①le① appo t①au①t a ail① ui①a e①l tudia t①à① e u i ①des① h a es①et①des① appels ? » 

Une autre interprétation ou question  est possible, celle en rapport à la valeur  « travail » des étudiants. 

Cette① aleu ① i t i s ue①pou ait① t e① ous ul e①pa ① e① ue① ep se te①et① essite① l e se le①du①

travail de recherche. Jacques Lambert dans son livre intitulé « Management intergénérationnel »   

nomme le rapport au travail de cette génération des 15-25 ans le « travail fun ». Pour présenter un 

i t t,①le①t a ail,① ui①aujou d hui① ep se te①esse tiellement une « source de revenus permettant de 

», doit être à la fois une expérience à vivre et une aventure. Ainsi pour intéresser, captiver, il est 

essai e① u il① o po te①« u e dose d i p vue, de hasa d, d l e ts ui soie t ho s de o t ôle, 

pour faire pla e au feeli g à l i tuitio  ». (Lambert, 2009, p. 149) Or,  le travail de recherche, tel un 

projet, demande effort, rigueur, méthode, organisation, planification etc. soit un ensemble pouvant 

ep se te ① pou ① l tudia t① « un univers trop contrôlé et trop paramétré ». Ce conflit de valeurs 

pou ait① i flue e ① l i estisse e t①de① l tudia t① et① essite ①u ① soutie ① appela t① guli e e t①

l o ligation de se mettre au travail.  

 

La conscience de cette conception « fun » du①t a ail①pou ait①pe ett e①au ①fo ateu s①d i t g e ①

plus① a a t① les① otio s① de① plaisi ,① d e p i e tatio ,① de① su p ise① ue① la e① l tudia t①

d aujou d hui. 

 

De la même façon, nous pourrions questionner le rapport au temps qui semble intimement lié au 

appo t①au①t a ail.①Le①jeu e①d aujou d hui①se① ou it①d e p ie es① ultiples①de① a i e①si ulta e.①Il①

passe①d u e① hose①à①u e①aut e① apide e t① o e①il①①« zappe» devant la télévision.  Or le travail de 

recherche demande un investissement régulier, une certaine concentration sur ce même et seul objet. 

Ce i① ep se te ait①u e① o t ai te①pou ① l tudia t.① Le① appel①du① formateur pourrait être considéré 

o e①s ptô e①d u ① esoi ①pou ① ai te i ①le①lie ①a e ①le①TFE. 

 

Cependant subsiste un deuxième paradoxe,  la vision du formateur comme  facilitateur  de la constance 

et①de①l i pli atio ,①fi a t①des① h a es①et .①①Cette① o ception à ce moment-là du travail est étonnante 

et,① a①à① l e o t e①du①p i ipe①d auto o isatio ①puis ue① e①se ait① ①e o e① ① le①fo ateu ①p es u au①

terme de la formation qui permettrait par un pouvoir  « excitateur »  que le travail se réalise. 

L app e ti-che heu ①se ait①e ① uel ue①so te①d pe da t①de①la① ualit ①de①l a o pagnement ou plus 

précisément de sa prop i t ①d e ita ilit ①au travail.   

Le lien apprenant-formateur semble ici représentatif d u  rapport de dépendance. 
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L tudia t① e① et①pas①e ①a a t①so ① ode①de①t a ail①et①so ①p o essus①d isio el,①il① e①s affi e①pas①

comme sujet en « quête de » et « responsable de » e①s il①esti e①a oi ①gag ①e ① atu it .①Qui①plus①

est,① l i d pe da e① de① l tudia t① ① is-à-vis de du formateur constitue une finalité exprimée 

u a i e e t①pa ①l uipe. 

Un sujet autonome, compose en permanence avec un réseau de contraintes et détermine une ou des 

réponses comportementales adaptées en fonction des ressources. Il se libère des liens de dépendance 

et①d i te d pe da e①pou ① o pose ①a e ①① es① es①lie s①et①s affi e ①da s①so ① ôle. 

« L auto o ie appa aît lo s ue le appo t au o de, au  aut es et à soi se e o t e t et s a ti ule t 

e  u e o ga isatio  oh e te et satisfaisa te pou  l i dividu » (Renaut, 1999, p. 72)  

 

Plusieurs questions dérivées de ce constat peuvent se poser. Elles concernent l a o pag e e t①et 

l o ga isatio ①de①l e se le①de①la①fo atio ①: 

• Avons-nous i duit①u ①lie ①p i il gi ①de①d pe da e①au①fo ateu ①①da s①l a o pag e e t①des①

étudiants ? 

• Avons- ous① suffisa e t① fa o is ① l a ti it ①de① l tudia t,① ① sa①pa ti ipatio ①au①p o essus①de①

formation ? 

• L tudia t①est-il en capacité de conduire sa formation ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l e plo atio ①de① la① ep se tatio ①à①l ga d①du①t a ail①de① e he he, abordons maintenant la 

ep se tatio ① elati e①à①l a o pag e e t①du①t a ail①de① e he he : 
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3. Deuxième partie de l’analyse : l’accompagnement 

 

1/ Rep se tatio ①a①l ga d①de①l a o pag e e t①①et①du① ôle①de①l a o pag a t. 

L analyse des discours permet de① ett e① e ① ide e① u e① ep se tatio ① t pi ue① à① l ga d① de①

l a o pag e e t①①et①du① ôle①de①l a o pag a t.①31 

 

L a o pag e e t①guida t-étudiant serait caractérisé essentiellement  par leur relation :  

80% des interviewés accordent une place importante à① u e① elatio ① d aide① et① de① soutie . Les 

l e ts①e ① appo t①a e ① ette① elatio ①d aide①et①de①soutie ①so t①les①« conseils », des réponses aux 

« besoins », une attitude motivationnelle (« nous remet au travail ») et une disponibilité.  

%①d fi isse t①l a ompagnement par une relation de confiance, relation qui serait distincte de la 

relation habituelle entre formé et formateur : elle est « plus proche » ou « privilégiée ».  

 ②① ote ① u il① ① a① pas① de① di e ge es① da s① les① dis ou s① ① e t e① les① l e ts① des riptifs de 

l a o pag e e t① et① ses attentes. Aussi, nous pouvons distinguer des descriptions de posture de 

l a o pag a t① ui①s i s i e t①da s①les① ①s st es① elatio els① it s①p de e t.①Le①guida t①se ait①

« motivateur » et « mettrait en confiance ». Il « répond aux demandes ». Une personne interrogée 

parle de « conjugaison de posture » vis-à- is①de①l app e ti-chercheur. 

 

%①des① tudia ts①i te og s①①atte de t①du①fo ateu ① u il①o ie te①le①t a ail : « il nous montre le 

chemin ».  

 

40% mette t① l a e t① su ① la① dispo i ilit ① du① guida t sans pour autant relier celle-ci à un besoin 

pa ti ulie .① Cepe da t,① ous① pou o s① ett e① l h poth se① ue① ette① dispo i ilit ① pe ett ait① à①

l tudia t①d a oi ① po se①à①u ① esoi ①pa ti ulie .①①Ce① esoi ①pou ait être au regard des éléments cités 

les①plus①sou e t①①de①l o d e①du①soutien et/ou du conseil. 

Il est intéressant de noter que la guidance est considérée comme un facteur de qualité du travail de 

fi ① d tudes : 60% des interviewés la citent spontanément comme essentielle pour permettre au 

oi e①d t e①de①« qualité ». L app e ti-chercheur considère donc  que la qualité du mémoire est 

fo tio ①de①la① ualit ①de①l a o pag e e t.①D aut es①i di ateu s①de① ualit ①so t①pa eille e t① it s①

(60%) :①l i estisse e t①pe so el,①la① i hesse①des① ha ges①et①①u e①situatio ①d i t t. 

 

La①guida e①est① it e①le①plus①sou e t① o e① l e t① essou e①①da s①l la o atio ①du①t a ail. 

                                                           
31 Cf. Tableau 8 Attentes et apports de l'accompagnement en annexe 7 
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%①des①i te ie s①la① ite t①spo ta e t.①Cepe da t,①elle① est①mentionnée u e ①de ie ①lieu①

ap s①d aut es① l e ts① o e①les①① ha ges, ou encore d aut es①a teu s①i te e a ts①et . 

Il① ①a①do ①pas① o g ue e①e t e①f ue e①d appa itio ①du①te e①guida e①et①so ① a g①d appa itio ①

da s①les①dis ou s①au①sujet①des① essou es.①Cela① o espo d,①d ap ès FLAMENT (Guimelli, 1994, p. 90)  à 

u ① l e t① p iph i ue① sailla t① da s① la① ep se tatio ① à① l ga d① des① l e ts① essou es① da s①

l la o atio ①du①t a ail.①La① essou e  guida e ① est①do ①pas①u ① l e t①du① o au① e t al① ais①un 

l e t① e ① ou s① d i t g atio .① Ce① ui① ① o stitue① u e① situation « d i te a tio  e t e le e t al 

traditionnel et le nouveau encore utopique, qui fusionneront pour donner une situation nouvelle »  

(Guimelli, 1994, p. 90) 

Les① tudia ts① i te og s① ta t① e ① situatio ① de① e d e① d ici à quelques jours leurs mémoires, nous 

pouvons interpréter a e ① p ude e① l ide tifi atio ① de① la① guida e① e ① ta t① ue① ① essou e① o e①

positive.① ① tudia ts①su ① ①se①dise t①d ailleu s①satisfaits①de①leu ①guida e①alo s① ue①la① uestio ①à① e①sujet①

ne fut pas abordée. 

 

Evaluation de la guidance 

Cette guidance est-elle- e① alu e①pa ①l app e ti- he heu ①e ①fo tio ①d u ①i di ateu ①p e ie  : 

« la posture de① l a o pag a t»① pou ① %① des① i te ie s. Rappelons que cette posture est la 

déclinaison  du système relationnel décrit précédemment qui unit formé et formateur. La qualité de 

l a o pag e e t① est① i de e① e ① p e ie ① lieu① su ① ette① postu e① a o pag a te① puis① su ① les①

indicateurs suivants : 

- La réponse à mes besoins : 40% 

- Les possibilités de pa tage①ou①d ha ges : 40% 

- L i t t①appo t ①au①t a ail①pa ①le①guida t : 40% 

 

②ppellatio ①①de①l a o pag ateu  

Le① ôle①de①l a o pag ateu  lié à la méthodologie du travail de recherche est①d sig ①à①l aide①des①

mots suivants : 

Termes usités Occurrences 

Accompagnant/accompagnateur 23 

Guide/Guidant 19 

Formateur 14 

Coach 2 

Soutenant 2 

 

Les  2  premiers termes : guidant et accompagnant sont cités indifféremment pour désignés 

essentiellement le système relationnel. Ils ne se distinguent pas dans leurs descriptions. Ils ne sont 
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pas①ou①peu①e pli it s①au① ega d①d aut es①di e sio s①de①l a o pag e e t du travail de recherche tels 

ue①l aide① thodologi ue,①l aide①au① hoi ①du①sujet,①l aide①au① he i e e t,①l aide①au① uestio e e t①

etc. 

2 termes sont usités de manière plus marginale : 

- Coach, dans le sens de elui① ui①fait① e ge ,① ui①aide①à①l attei te①des①o je tifs①ou① ui①

participe  à la motivation, 

- Soutenant,  1 étudiant a utilisé ce terme en explicitant sa difficulté à être évaluer en 

soutenance par son accompagnant. 

 

La représentation des apprentis-chercheurs à①l ga d①du① ôle①de①l a o pag ateu  est filtrée par une 

logique relationnelle.  Il se caractérise par un système relationnel répondant aux objectifs suivants : 

Mett e①e ① o fia e①l tudia t, 

Aider à  motiver, 

Fixer des échéances, 

Donner des Conseils. 

 

 

2/ Essai①d ide tifi atio ①du① ode①d a o pag e e t①des①fo ateu s① 

La récurrence de certaines thématiques permet de circonscrire des caractéristiques du mode 

d a o pag e e t.① Cet① essai① d ide tifi atio ① est① à① elati ise ① au① ega d① du① o e① d tudia ts①

interrogés. 

 

L a o pag e e t①e pli it ① o espo d①à①la① elatio ①d aide①telle① u elle①est entendue dans les soins 

infirmiers autrement appelée  « counseling ». Elle①se① a a t ise①pa ①u e① ip o it ①d e gage e t,①①

l e iste e①d u e① e tai e①authenticité dans la relation et un suivi régulier.  Le counseling  consiste à  « 

des o sultatio s di e tes ave  u  i dividu e  vue de l aide  à ha ge  ses attitudes et so  

comportement » (Rogers Carl in (Paul, 2002, p. 44)).   La① elatio ①est① e t ale①et①l e p ie e①affe ti e①

ui①s ①joue①est① o ilisat i e,① e① ui①se le① t e①le① as①i i.①Ce① ode①d a o pag e e t①est①i t essa t①

da s①la① esu e①où①il①s appuie①su ①le①sujet①et①ses① essou es①pou ①pe ett e①so ①d eloppe e t①fa e à 

une situation problème. Par contre, en rapport avec la finalité du TFE, il serait trop centré sur le vécu 

de①l app e ti- he heu ①et①pou ait① glige ①l a e① thodologi ue①ai si① ue①le①p oduit①fi i,①à①sa oi ①

le①d eloppe e t①d u ①esp it scientifique.  
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Un deuxième axe semble prégnant : la relation de conseil ou consultance. E ① effet,① l a is① de①

l a o pag a t①est①atte du①ta t①au① i eau①i di iduel① u au① i eau① olle tif.①Ce① ode①① o espo d①à①

l a o pag e e t①d   « une personne dans la délibération préparant une conduite à tenir dans une 

situation-problème » selon  (Gautier, 2003) cité par (Paul, 2002, p. 45).①①L ueil,①i i①présent,  est que 

l a o pag ateu  est①i te p t ①pa ①l a o pag ① o e①u ①e pe t.①Cela① duit①l a o pag e e t①

à①u e①d li atio ①th ati ue.①L app e ti- he heu ① is ue①d atte d e①l a is①①de①l a o pag a t①pou ,①①

premièrement, saisir   la validation du  travail et, deuxièmement, attendre la marche à suivre pour le 

poursuivre.  Ceci o espo d①à①u ①aut e①aspe t①de①l a o pag e e t : il permet de « mettre sur la 

voie » ou « nous montre le chemin ». 

 

Ce①t oisi e①a e① o espo d①à①l a tio ①de①guide  qui signifie « Accompagner quelqu'un, un groupe de 

personnes, un troupeau ; diriger » ou encore « Aider quelqu'un à trouver son chemin, le mettre sur la 

voie ; mener ». (Larousse, 2012) Da s① ette①a eptio ,①l a o pag a t①d tie t①le①sa oi ①et①le①pou oi ①

de mettre sur la① oie.①Ce① ode①d a o pag e e t① e① o espo d① ide e t①pas①à①l effet①souhait .①

Il① e①pe et①pas① l auto o isatio ①de① l tudia t.① ①La①disti tio ①de① e① ode①d a o pag e e t①est①

questionnant et paradoxal. Quels sont les facteurs qui induisent la présence de ce retour des étudiants 

interrogés ?  Nous①pou o s①p suppose ①① ue,①p es u au①te e①de①so ①t a ail,①l app e ti-chercheur 

devrait démontrer et rendre visible son autonomie. Est-ce que cette « action de guider » caractérise 

l a o pag e e t①des①fo ateurs tout au long du processus ?①②ut e e t①dit①l a o pag a t①au ait-

il① i o s ie e t①p se ①u ① appo t①au①sa oi /pou oi ①su ①l tudia t ? Ce qui serait contraignant 

vis-à-vis du processus de professionnalisation. 

 

3/ Les ressources32 de①l app e ti-chercheu ①①da s①l la o atio ①du① oi e, et discussions 

②p s①l a o pag e e t① it ① ajo itai e e t① % ,①d aut es① l e ts①« ressources » du travail sont 

mis en avant par les interviewés : 

- Les acteurs : « professionnels de santé » et pairs sont évoqués à hauteur de 60%, 

- Les « échanges » sont également mis en avant  et explicités de façon identique, 

- 40% des étudiants interrogés font référence au g oupe①de①sui i,①à①l a al se①de①p ati ues,①à①la①

motivation et au cours de méthodologie. 

De manière plus marginale sont cités : la curiosité intellectuelle et les ressources personnelles. 

 

Les rencontres avec les professionnels de terrains et les pairs permettent à l app e ti-chercheur  de  

questionner sa situatio ①de①d pa t,①de① esu e ①l i t t①po té au problème ou au①sujet① u il①a identifié. 

                                                           
32 Cf. Tableau 9 Ressources dans l'élaboration du travail en annexe 7 
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Ces échanges sont évoqués en tant que besoins, moyens et/ou ressources. De la même manière, le 

g oupe①e ①ta t① u e tit ①se t①à① uestio e ①sa①situatio ,①à① e he he ①des①pistes①de① uestio e e t,①

à évaluer son travail et majoritairement à analyser sa pratique professionnelle.  Cependant, la 

ressource groupe de suivi est mis en balance avec la ressource accompagnement.①L tudia t①souhaite①

dispose ①de①plus①de①te ps①e ①fa e①à①fa e①a e ①so ①guida t.①Ce① esoi ① olue①a e ①l a a e①du①travail. 

Alors que les « échanges » semblent garder la même importance tout au long du travail, le groupe de 

sui i①e ①pe d①au①p ofit①de①la①dualit ①souhait e①a e ①l a o pag a t. 

 

②lo s① ue①l a o pag a t①« met en confiance » ou « motive au travail », les autres ressources citées 

participent à la construction du mémoire à plusieurs titres :①l a al se①de①la①situatio ,①la①l giti atio ①

et/ou la généralisation du travail et la confrontation aux pratiques professionnelles. 

 

Le questionnement ainsi mis en avant t aduit①le①d eloppe e t①d u e①postu e de recherche. Il serait 

intéressant de questionner plus avant les contenus de ces échanges pour déterminer véritablement 

de quelle manière et en quoi ceux-ci sont constructifs pour le cheminement du travail ?  

 

Cepe da t,① ous① pou o s① o state ① l a se e① de① e tai s① d te i a ts① i po ta ts① da s①

l la o atio ①du①t a ail : 

②i si①les①le tu es,①l tude①des① o epts,①l e plo atio ①de①do es①s ie tifi ues,①les①travaux antérieurs 

ne sont pas cités. Ne seraient-ils pas considérés comme ressources ? La propension des étudiants à 

partager avec autrui gommerait-elle la recherche documentaire ?  

La temporalité des entretiens peut probablement expliquer cela. Les étudiants interrogés étant en 

phase①de① e d e①leu s①t a au ,①① ous①pou o s① ett e①l h poth se① ue①les① essou es① ises①e ①a a t①

so t① elles① ui①o t① ep se t ①le①plus①d i t t①pou ①eu ①ou①e o e① ue①l e ploitation des échanges fut 

plus① f u tueuse① ue① l e ploitatio ①des①do es①« théoriques ». D aut es① uestio e e ts① ①peu e t①

émaner comme celui-ci : le① he heu ① s est-il suffisamment familiarisé avec la recherche 

documentaire afin de  la considérer comme ressource ? 

 

Les réponses attendues par les étudiants vis-à-vis de leur accompagnateur so t①de①l o d e①de①l aide①

et① du① soutie ,① de① la① oti atio .① La① elatio ① d a o pag e e t① se le e p ei te① d u e① i age①

maternante ou paternante, inscrivant le guidant en tant que ressource  dans une  dimension 

particulièrement affective qui, peut- t e,① s i s it① da s① u ① p o essus① d ide tifi atio ① de①

l a o pag a t.① 
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La satisfaction des étudiants à ce sujet semble traduire une certaine démonstration des qualités 

relationnelles voire même des aptitudes ou capacités psychologiques lors de la relation pédagogique.  

②① o t a io,① les①aut es① essou es① it es①① o espo de t①à①des① esoi s①d app e tissages,①des étapes 

élaboratrices  du travail.  

 

Discussions 

Cette① elatio ①s i s it-elle dans une relation de dépendance formateur-formé correspondant à une 

retranscription de la relation soignant-soigné ? 

Pou ①e ①a oi ①dis ut ①a e ① es① oll gues①lo s①de①situatio s①si guli es,①il①appa ait① ue① ha u ①d e t e①

ous①adopte①u e①dista e① elatio elle① ui① olue①a e ①le①te ps①ou①plutôt①l e p ie e①de①la①fo atio .①

Certains se réclament de la profession infirmière et ont des difficultés à faire le deuil du lien privilégié 

soignant-soig ①à①sa oi ①le①soi .①①La① elatio ①p dagogi ue①peut① t e①e p ei te①d affe tio ①da s①le①se s①

affe tio ①soig a te.①①L e p essio ①« ils en ont plein la bouche » est signifiante de ce style de relation. 

Les nombreux propos relatifs de  jeunes formateurs au sujet des étudiants et des promotions sont 

d ailleu s①① a a t isti ues.①Les①p o upatio s①so t① o euses,① o otati es①①et①pa fois①so te t①du①

ad e①fo atif.①①C est① gale e t①pa ①e e ple, le formateur, tentant de répondre inconditionnellement 

aux demandes des étudiants, plein de sollicitude et de compréhension. Nous pouvons présupposer 

ue① o e①le①soig a t① ui①s est①ide tifi ,①da s①so ① olutio ①p ofessio elle,①①à①u ① o e t①do ①

à la mère ou au père pour pouvoir soigner et protéger les patients, le formateur peut vouloir 

consciemment ou non représenter un « père » ou une « mère » pour les étudiants.①D ailleu s,①d ap s①

René Kaes33, « le désir de former en soi et de mettre au monde, est l e p essio  de la pulsio  de vie, su  

le mode de la maternité » (Kaes, 2007, p. 25). Cependant cette modalité relationnelle transforme 

l a o pag e e t① e ① soi ① ui① ① o espo d① plus① à① u ① ① d eloppe e t① pe so el① u à① u ① 

développement professionnel.  

D aut es①se① la e t①d u e①p ofessio ①de①fo ateu ①sp ifi ue①et① ette t①e ①a a t①la①p dagogie.①Ils①

assoient leur relation pédagogique sur des méthodes visant la socio-co st u tio .① L app e a t① est①

reconnu comme un acteur autonome en projet qui se construit en développant ses interactions avec 

la réalité professionnelle.  

Force est de constater que la  relation  pédagogique interroge et, est  parfois source de divergences. 

 

U ① aut e① d at① ui① a i e① l uipe① peu ① a oi ① u e① i flue e① su ① la① elatio ① p dagogi ue① et①

l a o pag e e t① thodologi ue : la considération de la personne soignée.  

                                                           
33 ‘e ①K②êS,①ps ha al ste,①p ofesseu ① ite①à①l u i e sit ①Lu i e①L o ① ①et①p side t①du①CEFF‘②P :①Ce le①d tudes①f a çaises①pou ①la①
formation et la recherche 
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Le①sujet①est①aujou d hui①①plu iel : une personne  capable de prendre des décisions sur sa santé, un client, 

u ①usage ①et①u ①①patie t,① est-à-dire une personne qui a recours au soin au regard de ses problèmes 

de① sa t .① La① te da e① des① fo ateu s① efl te① ① l olutio ① p ofessio elle,① elle① se① di ige① e s① la①

reconnaissance du sujet dans toutes ses dimensions. Cependant, elle est①e o e①e p ei te①d l e ts①

représentatifs du sujet « patient ».  La relation à la personne soignée que véhicule le formateur 

influence la relation que le futur professionnel aura avec elle et également la relation pédagogique. 

L auto o ie①du①sujet①se a①plus①ou① oi s① ide te. 

Les discussions professionnelles actuelles  lors de la construction du projet de formation permettent 

notamment de mettre en conscience les avantages et inconvénients de nos pratiques, ou tout du 

moins de les questionner. 

Il①se ait①i t essa t①d tudie ①l olutio ①de①la① ep se tatio ①de①l a o pag e e t① thodologi ue①

à la démarche de recherche da s①le①te ps①et①de①le①situe ①da s①l a o pag e e t①des① tudia ts①①tout①

au① lo g① de① la① fo atio .① L e p ie e① du① g oupe① so ial① a-t-elle amené les étudiants à entendre la 

relation comme « aidante » dans le sens affectivement aidante ?   Ce i① i ait① à① l oppos ① de① l effet①

recherché par le travail en groupe : « Si le t avail de petit g oupe est effi a e, est pa e u il favo ise 

la ise e  œuv e de  g a ds p i ipes de l app e tissage : 

- Le premier, issu de la perspective constructiviste piagétienne : est pa  l i te diai e des 

actions sur les objets que se modifient les schèmes ; 

- Le second, issu de la psychologie sociale du développement : est pa  la o f o tatio  des 

poi ts de vue ue peut s op e  la t a sfo atio  des ep se tatio s » (Raynal & Rieuner, 

1997, p. 143) 

 

De① a i e① t a s e sale,① la① uestio ① du① espe t① de① l auto o ie① de① l tudia t① et① de① la①

p ofessio alisatio ①da s①le① ad e①de①l i itiatio ①à①la① e he he se pose. Une réponse systématique à 

u ① esoi ①d o d e①affe tif① e①peut①aider l app e ti-chercheur à développer un rapport autonome à son 

travail de recherche.①Cela①i ait①à①l e o t e①des①finalités et enjeux du travail de recherche. Comme le 

disait Carl Rogers « Le seul app e tissage ui i flue e elle e t le o po te e t d u  i dividu est 

elui u il d ouv e lui- e et u il s app op ie » (Meirieu, 2002, p. 37) 

L app e ti-chercheur se construit de manière générale au contact de son environnement. Le groupe 

de① sui i① tie t① u e① pla e① pa ti uli e① puis ue① o espo da t① à① u ① espa e① d ha ges① et① de① se s.①

Comment considérer et interpréter ce besoin exprimé par les étudiants ? Peut-être correspond-il à une 

source de motivation au travail ? Peut-être est-il①li ①à①u ① esoi ①d a oi ①u ① etou ① ualitatif①du①t a ail,①

donc de percevoir ses capacités à élaborer la recherche permettant dès lors de  nourrir son sentiment 

d auto-efficacité ? Peut-être  a-t-il tout simplement un pouvoir potentialisant ?①S agit-il du besoin pour 

le formé de retrouver un modèle particulier et/ou privilégié facilitant①l i s iptio ①da s①le①t a ail ? 
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Simondon suggère que « l otio  est pote tiel ui se d ouv e o e sig ifi atio  e  se st u tu a t 

da s l i dividuatio  du olle tif ». (Simondon, 2005, p. 315) L affect serait force de construction 

particulièrement au sein du groupe. Elle aurait un pouvoir constituant.  

Zarifian (Zarifian, 2009, p. 178) évoque les affects et les émotions comme un « vecteur de 

transformation » mais n att i ue①pas①pou ①auta t① le① e①pou oi ① o stitua t① ue①Si o do .① ① La①

communication verbale « entre pensées », est-à-dire entre intelligences, est pour lui plus importante. 

L otio ①se ait① essai e①pou ① o u i ue ①a ti e e t. 

 

La donnée affective au ait①u e①pla e①i po ta te①da s①le①p o essus①d i itiatio ①à①la① e he he. Elle 

se ait①à①p e d e①e ① o pte①tout①e ①se①p se a t①de①l ueil①de①la① elatio ①de①d pe da e①fo -

formateur. 
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4. Conclusions et perspective au terme de cette 1ère étape diagnostique 

 

La recherche est①d ite①esse tielle e t①à①pa ti ①des① us.① ①Elle①tou he①l tudia t①p ofo d e t①

dans son rapport au travail, au temps et à①l o ga isatio . Da s①le① ad e①de①l a o pag e e t,①son 

esoi ①p e ie ①est①d t e①aid ,① oti ①①et① o seill .①L app e ti-chercheur cherche à être satisfait. La 

dimension affective présente est particulièrement liée à cette attente.  

L e plo atio ①①de① e① esoi ①se le① essai e①pou ① esu e ①la①pe ti e e①de①l a o pag e e t. 

Co e t①l i te p te  ? Et gagner en efficience et en qualité dans notre accompagnement.  

Est-il①s pto ati ue①d u e① e tai e①donne générationnelle ?  

Est-il lié à un manque ?①pou ①l tudia t.①① 

L e u te① est,①e ① tous① les① as,①pas① lat i e①d u ①se ti e t①de① satisfa tion ou de réussite chez 

l app e ti-chercheur. (Pour autant au terme de son travail) 

 

Au final, notre exploration initiale a permis de mettre un jour des paradoxes et des questionnements 

sous-jacents : 

- l i itiatio ①à①la① e he he,①e l ati ue①pou ①l tudia t①du①t a aille ①pa ①soi-même,  semble être 

en rupture avec la formation dans son ensemble, 

- elle①pe et①l a uisitio ①de① ou eau ①sa oi s① ais① est①pas① o at i e①du①d eloppe e t①

méthodologique et scientifique, 

- l a o pag e e t①à①la① e he he serait①plus①o ie t ① e s①u e① elatio ①d aide①et①de① o seil① ue① e s①

un accompagnement méthodologique, 

-u ①lie ①de①d pe da e①au①fo ateu ①est①fo te e t① et ou ① il①est①d ailleu s①la①p e i e① essou e①

da s①l la o atio ①du①t a ail  

- les activités et les ressou es① o u es①pa ①l app e ti-chercheur ne font pas écho de la recherche 

do u e tai e①et①de①l e ploration de données scientifiques. 

 

Pour  aiguiller notre cheminement, nous formulons les questions suivantes: 

Co e t①a o pag e ①au① ieu ①l tudia t①da s①so ①d eloppe e t①auto o e①et①s ie tifi ue ? 

E ① uoi①le①dispositif①d a o pag e e t①pe et-il①d ta e ①l app e ti-chercheur dans son 

développement ?  
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D. Qu’expriment les formateurs au sujet de l’initiation à la recherche ?34   

 

② a t① d a o de ① les① etou s① d e p ie es① des① fo ateu s① ai si① ue① leu s① uestio e e ts,①

appelo s①e ① uel ues①lig es①l histo i ue①de①l la o atio ①des①o ie tatio s①① elati es①à①l i itiatio ①à 

la recherche et①à①l a o pag e e t①du①TFE. 

 

E ①d e e① ,① lo s①d u e① o issio ① gio ale①de① oo di atio ①p dagogi ue,①e ①p se e①de①

l e se le① des① i stituts① de① la① gio ① No d-Pas-de-Calais, des représentants des différents bassins 

universitaires et de Mr FRIMAT, coordinateur universitaire35 ; une préconisation d ha o isatio  

gio ale① o e a t①l o ga isatio ①des①e seig e e ts① elatifs①à①la① e he he ainsi que du travail de 

fi ① d tudes fut émise. Décision confirmée par la rencontre entre Mr FRIMAT et Mme FLAHOU, 

di e t i e①de①soi s①et① oo di at i e①p dagogi ue① gio ale,① e e①de①l ②‘S36).  

 

Il① fut① gale e t① d te i ① ue① le① t a ail① d i itiatio ① à① la recherche devrait être mené  en co-

construction IFSI-université.①S e ①est①①sui i①des① u io s①d u ①g oupe①de①t a ail① gio al①① ui①a①pe is①①

d a outi ①à① ette①ha o isatio ①d fi issa t①à①la①fois①les①e ige es, les méthodes et les moyens requis 

concernant le TFE et les modalités d a o pag e e t①des① tudia ts. 

 

Priorité fut donnée à la recherche portant sur des situations de soins infirmiers et sur  des 

problémati ues① i h e tes①au ①soi s.① ①L auto o ie①de① l tudia t① fut① ise①e ①a a t① o e a t①so ①

choix de questionnement. 

 

Les finalités du travail concernent la compréhension du processus de recherche et non les résultats : 

Pe ett e①à①l tudia t①app e ti-chercheur, de se forger une culture scientifique e ①s i itia t①à①

la recherche: 

• Co p e d e①l i t t①d u e① e he he en soins infirmiers (utiliser les résultats des 

travaux de recherche, faire une lecture critique de ces travaux), 

• Être capable de rédiger un plan ou un rapport de recherche (recourir à des 

i liog aphies①pe ti e tes,①appli ue ①les① gles①de① ase①de①l itu e①s ie tifi ue . 

 

Les①p i ipes①de①l a o pag e e t①fu e t①d li s 

 L a o pag e e t①est①assu ①pa ①les①fo ateu s①des IFSI, 

                                                           
34  Au sujet des  étudiants de la promotion 2009-2012. 
35 P ofesseu ①des①u i e sit s,①p ati ie ①hospitalie ,①U i e sit ①Lille① ,①e ① ha ge①de①la① oo di atio ①u i e sitai e①à①l po ue 
36 Lire agence régionale de santé 
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 Le①te ps①d a o pag e e t①d s①S 37 ou S5 est pris sur le TPG (temps personnel 

guidé), 

 E ①S ,①l a o pag e e t①est① olle tif①et①i di iduel, 

 Une personne ressource (personne du terrain) peut être associée à 

l a o pag e e t①selo ①la①th ati ue①et①la faisabilité. Celle-ci peut être proposée 

pa ①l tudia t①ou①le①fo ateu . 

 

Le①t a ail①①du①g oupe① gio al①a①a outi①à①la① da tio ①d u ①guide①d la o atio ①du① oi e38, véritable 

outil de référence pour étudiants et accompagnateurs.  

 

La①d a he①d a o pag e e t①des① tudia ts①fut①d li e①au① ega d①des①p o isatio s①du①g oupe①

régional sur décision de notre directrice de site Mme LANCIAUX. 

Les formateurs titulaires du diplôme « cadre de santé » sont reconnus comme plus à même, de par 

leu s①fo atio s①et①leu s①e p ie es,①d t e①su ①u ① ode①d i te e tio ①fa ilita t①l app op iatio ①①de①

la méthodologie. 

 

Su ① ot e①site,①e ①a o t①et①tout①au①lo g①de①la①d a he①d a o pag e e t,①fu e t①o ga is es①des①

u io s①d o ga isatio s①puis①des①te ps de① etou s①d e p ie es.①Nos①a itio s① taie t①d off i ①u ①

accompagnement de qualité respectueux du cadre prescrit mais aussi de développer nos capacités 

p dagogi ues①e ①app e a t①de①l e p ie e. 

 

La première réunion du 4 novembre 2011 permis de mettre  en commun nos réflexions suscitées par 

la①le tu e①du①guide①d' la o atio ①du① oi e①;①d la o e ①e se le①les①① odalit s① pla ifi atio ①de①

ise①e ①œu e①de①l'a o pagnement des étudiants et de  répartir entre les formateurs concernés les 

différents travaux. 

 

Les réunions qui suivirent furent intercalées entre les temps de guidance afin de pouvoir échanger sur 

os① odalit s①d a i atio ①et①de①gestio ①des①g oupes,① ① les①diff e tes①postu es①i esties①pa ① ha u ①

d e t e① ous (animateur, régulateur, explicitateur de la méthodologie, expert de la pratique ou de 

l o jet① tudi ,① oa h,① a o pag ateu  etc.), les difficultés  relatives à des situations singulières 

d a o pag e e t①et①tout①aut e① uestio ① elati e①à① ette①a ti it . 

                                                           
37 Lire semestre 4 
38 Cf. Annexe 8  E t ait①du①Guide①d la o atio ①du① oi e①CEFIEC  
Prédhomme Thérèse-Marie IFSI Dunkerque : chef de projet  Version validée en janvier 2013 
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Cha u ①d e t e① ous①a①p oduit①u ①t a ail①d adaptatio ①au ①g oupes①d tudia ts①apprentis-chercheurs. 

Nous① a o s① d ailleu s① te t ① de① o pose ① des① g oupes① suffisa e t① h t og es① e ① fo tio ① des①

p ofils①d tudia ts①pe sa t①fa ilite ①la① o st u tio ① olle ti e. 

 

Au regard de cet historique, nous avons choisi de reprendre les questions et constats partagés par 

les accompagnateurs tout au long de cette année39, et à son terme : 

Chaque élément du constat participe à enrichir  notre objet de recherche.  

 

 Les difficultés de compréhension de la carte méthodologique du travail de recherche 

Nous constatons pour cette 1ière  a e①d a o pag e e t①da s①le① ad e①du① ou eau①p og a e①le①

besoin pour les étudiants de 3ième  année de revenir de manière récurrente sur la méthodologie. De 

plus, pour la majorité des formateurs, les finalités du mémoire ne sont globalement pas comprises. Un 

écart entre la progression recherchée de 2ième   à 3ième  année et la progression constatée est remarqué. 

Il①se le ait① ue①l tudia t①de① ième  a e①ait①des①diffi ult s①à①lie ①les①e seig e e ts①de①l UE① . ①et①

l la o atio ①de①so ① oi e. 

Les accompagnants évoquent la nécessité de réinvestir fréquemment  les fondamentaux de la 

méthodologie durant leur temps de guidance collectif et/ou individuel, réinvestissement nécessaire 

pou ①pe ett e①l a a e①des①t a au ① ais① h o ophage. 

Comment développer un enseignement de la recherche dès la 2ième  année de formation permettant 

une appropriation suffisante de la méthodologie et un investissement facilité de la première étape du 

travail ? 

 

 Les difficultés de le tu e①et①d itu e 

Bie ① ue① les①t a au ① e dus①soie t①glo ale e t①satisfaisa ts①su ① le①pla ①de① l itu e,① les①apprentis-

chercheurs i estisse t①a e ①diffi ult s①l itu e①et①les①le tu es① elati es①à①la① e he he.  

Cette①diffi ult ①se① et ou e①d ailleurs de manière  plus générale. Durant la formation, l tudia t①est①

souvent amené à écrire :  lo s u il① s agit① de① dige ① l tude① d u e① situatio ,① d effe tue ① u ① t a ail①

préparatoire à une présentation orale, lo s① d a al se① de① p ati ues① p ofessio elles,① ① lo s① de① la①

constitution de dossiers relatifs à des projets divers et variés, durant les évaluations etc.  Nous 

o stato s① o joi te e t① ue①la① ualit ①de①l itu e① est①pas①toujou s①au① e dez-vous. « Ils ne savent 

pas i e… », disons-nous fréquemment. 

S agit-il①du① appo t①du①fo ateu ①à①l it,①de①l tudia t①à①l it①ou①les①deu ① u il①faut① uestio e ①?①① 

                                                           
39 Année scolaire 2011-2012 
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Les①te h ologies①de① l i fo atio ①et①de① la① o u i atio ①se le t①a oi ①p is① le①pas①su ① l it.①Nos①

étudia ts① so t① d ailleu s① s① a e ① elles,① leu ① p se e① est① plus① ue① fa ili e,① à① e ① juge ① pa ① leu ①

utilisatio .① L usage① des① s a tpho es① et① aut es① ta lettes① est① de① plus① e ① plus① p g a t.① Il① se le①

représenter un besoin partagé par tous.  Ces outils prennent d ailleu s①de①plus①e ①plus①de①pla e①da s①la①

fo atio ,① sa s① doute① au① d t i e t① de① l itu e.① L it① est① o sid ① o e① u e①

« obligation scolaire » et non pas comme une ressource pour la formation. 

Qua t①au①fo ateu ,① o sid a t①①la① apa it ①d itu e comme un prérequis pour entrer en formation, 

il développe peu son apprentissage au travers un espace-temps réservé. 

 

 L la o atio ①du① o stat : une question de progression réflexive ? 

Lo s①d ha ges① elatifs①à①l a o pag e e t①du①TFE,① ous①a o s①pu① o u e t① o state ① ue①la①

première phase du travail de recherche,①à①sa oi ①la① o st u tio ①du① o stat①à①pa ti ①d u e①a al se①de①

pratiques professionnelles, fut complexe pour les étudiants. La majorité des étudiants « 3ième  année » 

a éprouvé des difficultés à penser leurs pratiques, à relever les éléments signifiants des situations et à 

passer, une fois un questionnement trouvé, à la généralisation du problème identifié.  Et ce,  malgré 

une posture de praticien réflexif travaillée dès les premiers jours de la formation à partir de travaux 

d alte a e,①de①g oupes①d a al ses①de①p ati ues①et . 

Se① pose① i i① la① uestio ① de① la① p og essio ① de① l tudia t① e ① ati e① d a al se① su ① l e se le① de① la①

fo atio ①:① o e t①pe ett e①à①l tudia t①de①p og esse ①e ① ati e①d a al se① o p he si e①①et①

ainsi de faciliter la construction de la question de départ ?   

 

 L la o atio ①du① o stat :①U e①diffi ult ①pa tag e①e ①e t ai a t①d aut es 

Nous remarquons ue①pou ①l e se le①des① tudia ts①de① ième  année, les écrits remis de novembre à 

mars ne permettaient pas de circonscrire une question de départ répondant aux critères de la 

recherche.①La①suite①du①t a ail①a①do ① tait①a due①puis u o lig s①de①s i pose ①les①phases①d e plo atio ①

théorique, méthodologique & autres sur une période de courte durée. 

L e se le①des① tudia ts①demandait régulièrement à leur « guidant » de fixer des échéances précises. 

‘ po da t①à① e① esoi ①d ta li ①des① h a es① o euses,① ous① ous①so es① et ou s①①da s①u e①

st u tu atio ① t op①s ue e.①De①plus,① l tudia t①atteig a t① l h a e① se① ettait①e  attente de la 

prochaine pour avancer son travail.  

Nous nous sommes interrogés sur les raisons de ce constat : 

Est-ce en rapport avec la structuration de la formation (découpage semestre), est-ce en rapport avec 

une charge de travail ne permettant pas à l tudia t①de①s i esti ①da s①u e①te po alit ①plus①lo gue①

que la durée du semestre ? 
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Est-ce en rapport avec une évolution des modes de pensée et/ou évolution des représentations 

relatives aux éléments composants ou contributifs à la formation ?   

Est- e①e ① appo t①à①la① ualit ①de①l a o pag e e t,①au① o t at①d a o pag e e t①? 

Au final, se pose ici la question de la o p he sio ①des① fa teu s①d i flue e①de① l o ga isatio ①du①

t a ail①de①l tudia t①permettant d adapter nos stratégies et nos dispositifs pédagogiques ?  

Comprendre la recherche,①e ①saisi ①les①pote tiels① fi es①s i s it①da s①u e①d a he① ui①d passe①le①

simple cadre circonscrit des UE, et qui va bien au-delà des cours méthodologiques.  Par ailleurs, 

l i t t①est① sou e①de① oti atio ,① il① s agit①d ite ①de① stifie ① le① oi e,①d ite ①d i pose ①au ①

étudiants un travail dans une démarche injonctive positiviste. 

 

 La① uestio ①de①l i t t① is①à① is①de①la① e he he au①d ut①du①t a ail①d la o atio  

Alors que le travail de recherche ise①à①pe ett e①à①l tudia t①de①se①fo ge ①u e① ultu e scientifique (en 

comprenant son intérêt pour la profession et en rédigeant un rapport professionnel), de nombreux 

étudiants évoquent ce travail  durant les régulations comme un « exercice compliqué » et expriment 

une unique intention de « validation » des UE correspondantes. Intention qui est par ailleurs gommée 

au① p ofit① d u e① e tai e① satisfa tio ① o e① ous① l a o s① u① lo s① de① l e u te① elati e① au ①

représentations des étudiants. 

Se pose la question alors pour le formateur accompag a t①d u e①st at gie① isa t①à①d eloppe ①l i t t①

pou ① e①t a ail①e ①a o t,①①i t t①pou a t①fa ilite ①l i pli atio . 

 

 

 Finalités de la recherche : une lecture consensuelle, mais des tendances pédagogiques 

différentes 

La① o s ie e① du① statut① d app e ti- he heu ① ① ous① a① a e ① à① o ie te ① l a o pag e e t① e s①

l app e tissage①de①la①d a he①de① e he he et non la production de savoirs pour la profession. 

Une réfle io ①fut① e e① o e a t①les①e ige es①du①TFE①à①pa ti ①de①la① uestio ①les①e jeu ①de①l o jet①

recherche da s①u ①p i ipe①d i itiatio .①Il①s agissait①de① po d e①à①u ①dou le① uestio e e t : 

- Jus u où①e e e  l tudia t①?① 
- Quelles étaient  les voies les plus efficientes de développement des  compétences 

attendues ? 

S agissait-il en premier lieu de construire de nouveaux savoirs ou de développer des compétences de 

méthodes spécifiques  pour arriver à cela ? 

Fallait-il valoriser une pensée réflexive  sur sa pratique de recherche ? Ou  une pensée pragmatique  

plus méthodologique ? 
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Le programme 2009 visant le transfert des différents savoirs en situation professio elle,①①il① e①s agit①

pas①au①te e①de① la① fo atio ①d a oi ①u ① i eau①d e pe tise① ais①d t e① apa le①de①t a sf e ① oi e 

d i e te ① des① po ses① ou elles① au ① situatio s① i dites.① ① ① Ce① est① pas① la① aîtrise des activités 

inhérentes à la recherche,① i① la① p odu tio ① de① sa oi s① ou eau ,① i① des① p opositio s① d a tio s① e ①

po se① à① u ① p o l e① ① ui① so t① atte dus① ais① ie ① au① o t ai e① l app op iatio ① de① odes① de①

raisonnement de type scientifique et leur mobilisation dans la compréhension de phénomènes issus 

de① situatio s① p ofessio elles.① Pa ① ailleu s,① l e pe tise① is-à- is① de① l e e i e① « recherche » nous 

a e ait①à① o sid e ①l tudia t① o e① he heu ①et① o ①app e ti-chercheur. 

Les①e jeu ①du①TFE①① isa t①plus①le①d eloppe e t①p ofessio el①de①l tudia t① ue①l esso ①de①la①p ati ue①

professionnelle, nous avons opté pour la pensée réflexive sur sa pratique de recherche. Par exemple, 

ous① e① isio s① pas① des① e jeu ① d o d e① o tog i ues① la① p o otio ① de① la① sa t ① ou① des① e jeu ①

pragmatiques (le développement des pratiques soignantes pour la profession).  

Nous avons considéré que  le TFE était vecteur de professionnalisation  dans la condition où il 

permettrait le développement réflexif, une certaine structuration de la pensée et une posture de 

chercheur. 

Paradoxalement, nous avons communément constaté que 2 tendances formatives se sont 

entremêlées lors de nos accompagnements avec pour chacune son avantage et son écueil. 

Nous①a o s① o e①i te tio ①d a a t①tout① e he he ①le①d eloppe e t①d u ① tat①d esp it①① o sid a t①

ue①la① alisatio ①du①TFE① tait pas une fin en soi. But médiatisé à plusieurs reprises aux étudiants 

a a t①le①d a age①du①TFE,①du a t①l a o pag e e t①et①peu①de①te ps①a a t①la①soute a e. 

 

Une première tendance : la réflexivité comme support développemental : 

La démarche réflexive et le raisonnement furent particulièrement travaillés durant la phase de rupture. 

Cette première étape  fut laborieuse pour la majorité des étudiants malgré des ressources et des 

habiletés réflexives présentes. Pressés par le temps, nous avons mis, une fois le sujet « conquis », en 

p io it ①l a a ①du①t a ail① o sid a t① ha ue① tape①de①la① e he he comme essentielle. Mener une 

recherche en intégralité sur le temps imparti en plus des autres temps formatifs et évaluatifs fut très 

diffi ile①pou ①l e se le①des① tudia ts.①L ueil①①de① et①« axe formatif réflexif »①①est① ue①l tudia t① e①

puisse terminer son travail de recherche.①L a a tage①est①le①d eloppe e t①des①ha ilet s①d a al se,①de①

réflexion et de métacognition. 

 

Une approche plus pragmatique  a suivi : 

L u e①de① os①i te tio s①① tait①①de①pe ett e①l a outisse e t①du①t a ail①de① e he he. Nous avons donc 

engagé les étudiants à terminer chaque étape du travail de manière qualitative  jus u à① so ①

aboutissement, avec  une phase de constatation riche et  un éclairage compréhensif des phénomènes 
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étudiés. (Noto s① ue① ous① a io s①pas①de a d ①à①l tudia t①de①dis ute ①à①poste io i①des① sultats,①

est-à-di e①d e isage ① la① ise①e ①p ojet①de① leu s études au sein de leur pratique professionnelle.) 

Force est de constater que nous avons tous orienté dans un second temps les étudiants à se centrer 

sur la méthode o sid a t① u elle① tait①la① essou e①esse tielle①pou ①a i e ①au①te e①de①la① e he he. 

Nos dispositifs furent plus centrés vers la transmission de la méthode pour permettre la finalisation du 

t a ail.① ① ① Nous① ous① so es① alo s① di ig s① e s① l ueil① de① ette① app o he① plus① p ag ati ue : les 

étudiants appliquèrent et suivirent de manière moins réfléchie nos orientations.  

 

 

 Recherche et identité professionnelle  

Le travail de recherche e gage①l tudia t①et①le①fo ateu ①da s①u e① elatio ① o ple e①et①d a i ue.①

Cette relation est à la fois caractéristique de par ses modalités (temps, confiance, investissement, rôle) 

et① de① pa ① ses① e jeu ① l a o pag ateur est aussi l évaluateur). Cette relation diffère de 

l a o pag e e t①« habituel »notamment du suivi pédagogique.  

L o je tif①est①dou le,① o t i ue ①à①la① o st u tio ① hez①le①futu ①p ofessio el①d u e①postu e  recherche 

et des compétences associées et également  de valider une étape. La soutenance intervenant en fin 

de①se est e① ,①il①s agit①d u e①des①de i es① tapes①de①la①fo atio .①①L a o pag e e t①de①l tudia t①

soul e① do ① des① e jeu ① ultiples① pou ① le① fo ateu .① Il① s agit① d t e① essou e① pou ① l tudia t,① de①

o t i ue ① à① la① o st u tio ① de① so ① esp it① s ie tifi ue① et① de① l a o pag e ① da s① le① ad e① de① sa 

o st u tio ① ide titai e.① E ① effet,① la① o st u tio ① d u e① ide tit ① p ofessio elle① essite① la①

formalisation « d u e o p te e te h i ue e t et s ie tifi ue e t fo d e »  « s appu a t su  la 

sp ialisatio  d u  savoi  » (Dubar C. , 1998, p. 134)  

Se pose donc ces questions : « En quoi le formateur peut-il aide  l tudia t à i vesti  la e he he en 

soins infirmiers  et ainsi développer un esprit scientifique qui participe au renforcement de sa 

professionnalisation et de son identité ? »  ou 

« E  uoi l a o pag e e t du fo ateu  peut fa ilite  l e ge e d u e ide tit  p ofessio elle 

dans le cad e d u e d a he de e he he en soin infirmier ? »  
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Conclusion et perspectives au terme de cette 2ère étape diagnostique 

 

Notre seconde étape diagnostique participe à mettre en évidence des interrogations et des 

pe spe ti es① ui①s i t g e t①à①la①fois①da s①l i g ie ie①de①fo atio ①et①l i g ie ie①p dagogi ue①a e ①e ①

toile de fond le lien entre apprentissage scientifique, autonomisation  et professionnalisation. 

 

I te ogatio s①soule es①da s①le① ad e①de①l accompagnement du TFE 

Comment développer un enseignement de la recherche dès la 2ième   année de formation permettant 

une appropriation suffisante de la méthodologie ? 

Co e t① fa ilite ① l app e tissage① des① ha ilet s① d itu e① et① de① le tu e① du a t① l i itiatio ① à① la①

recherche ?  

Co e t①pe ett e①à①l tudia t①de①p og esse ①e ① ati e①d a al se① o p he si e①? 

Quels①so t①les①①fa teu s①d i flue e①de①l o ga isatio ①du①t a ail①de①l tudia t①?① 

Pour quoi  et comment  adapter nos stratégies et nos dispositifs pédagogiques ?  

Co e t①①d eloppe ①l i t t①pou ① e①t a ail①e ①a o t,①①i t t①pou a t①fa ilite ①l i pli atio ①? 

Quelles sont  les voies les plus efficientes de développement des  compétences attendues ? 

Co e t①fa o ise ①le①d eloppe e t①auto o e①de①l tudia t ? 

Quelles exigences et quelles finalités au regard du TFE ?  

«①E ① uoi① l a o pag e e t①du① fo ateu ①pa ti ipe①à① ① l e ge e①d u e①postu e professionnelle 

atte due①da s①le① ad e①d u e①d a he①de① e he he en soin infirmier ? » 

 

L tude① de① es① i te ogatio s① pou ait① ett e① e ① ide e① des① l e ts① de① o p he sio ,① fai e①

émerger des pratiques pédagogiques  à développer, intégrer ou au contraire à mettre de côté. 

 

Le TFE représente donc  un élément majeur source de questionnement, aussi la démarche de progrès 

ue① ous① e gageo s① s appuie a① su ① e① o stat① ui① i t g e① gale e t① ① des① pe spe ti es① et des 

p o isatio s① fo ul es①pa ① les① e es① de① l uipe.①Nous① ete o s① au① o e t① de① la① p e i e①

itu e①de① e① o stat① ue①l i itiatio ①à①la① e he he semble représenter un élément majeur concernant 

l off e de professionnalisation. 

 

Perspectives 

Nous① ete o s①d o s①et①d jà① ue①pou ①fa o ise ①le①d eloppe e t①p ofessio el,①il① o ie t①①de : 

- e①pas① ta li ①d e ige es①t op① loig es①de①la①di e sio ①d i itiatio ① ui① e d aie t①le①

travail difficile à réaliser,  
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- ise ①les① o p te es①atte dues①à①pa ti ①du①t a ail①d i itiatio ①à①la①① e he he  et non 

de① e he he ①①l e pe tise① e he he, 

- o sid e ① l tudia t① o e① o ice ou débutant en la matière mais disposant de 

compétences ou de ressources pour développer ces compétences attendues, 

- o sid e ① l i itiatio ① à① la① e he he comme un levier de développement 

professionnel  global et non un levier de développement pour la recherche. 

Cela passe par 

- U e① eilleu e① o p he sio ① et① i t g atio ① du① statut① d app e ti-chercheur qui 

pa ti ipe①à①la① o st u tio ①d u e①p ati ue①p dagogi ue①adapt e.①Il①s agit①do ①de① ie ①

disti gue ①les①statuts①de① he heu ①et①d app e ti-chercheur. 

- L adoptio ①d u ① ale d ie  pertinent et la mobilisation de ressources pédagogiques 

appropriées.  

- L lai age①des①fi alit s①du①t a ail①de①fi ①d tude①au① ega d①des①finalités de la formation. 

 

 

Nous arrivons maintenant au terme de notre contextualisation. Je vous propose une synthèse de notre 

démarche diagnostique nous permettant de mettre en tensions les éléments recueillis (étudiants, 

formateurs), de poser  les éléments signifiants, et de faire émerger une question de départ. 
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E. Synthèse et élaboration de la question de départ 

 

L i t t① i itial① de① ot e① e he he est① de① p opose ① u e① d a he① d olutio ① des① p ati ues①

p ofessio elles① o e a t① l a o pag e e t① thodologi ue① de① la① e he he permettant le 

développement de compétences spécifiques.  E ①te es①d e jeux, ces compétences correspondent 

au①d eloppe e t①d u e① ertaine culture scientifique hez①l app e a t①do ①d u ① e tai ① tat①d esp it①

s ie tifi ue.① ① L app e tissage① de① es① o p te es① est① à① d eloppe ① da s① u ① p o essus① o st uit,①

appropriatif et intégratif et non pas da s①u e①ju tapositio ①d a ti it s①p dagogi ues. 

P e o s①l e e ple①de①p ati ues① o e①l itu e①et①la①le tu e① ui①i flue e t①le①d eloppe e t①de①la①

culture scientifique.①C est①①da s①u e①t a s e salit ①app op iati e①et①i t g ati e① u il①faut①e isage ①la①

p og essio ①des①ha ilet s①i h e tes①à① es①a ti it s.①①Il① e①s agit①pas①si ple e t①d a oi ①u ①« regard 

sur » comme pourrait nous le proposer un diagramme de progression mais un « regard sur, dans  et 

vers ». Soit①u ① ega d①pe sa t①à①l i i①et① ai te a t①p dagogi ue①e ①faisa t① f e e①à①u ①poi t①de①

départ et à une finalité ui①pou ait①s e te d e① o ① o e①u e①fi alit ①au①te e①de①la①fo atio ① ais①

o e①u e①fi alit ① li ite① da s①le①se s① ath ati ues①de①s app o he ① e s①u e① aleu ①e t e①ou①

idéale), une finalité vers. 

La① ise① e ① ou e e t① e① suffit① pas,① il① s agit① pou ① ous de nourrir ce mouvement en créant ses 

conditions émergentes.① La① p ise① e ① o pte① de① la① p og essio ① de① l tudia t① i pli ue① u e① isio ①

transversale et intégrative de la formation. 

La① uestio ①du①d eloppe e t①de①l esp it①s ie tifi ue①est① ot e①p o upatio  essentielle. 

 

La phase diagnostique40 ep se t e①pa ①l e u te①e plo atoi e① alis e①aup s①des① tudia ts①et①da s①

un 2ième  temps le constat basé su ① les① etou s①d e p ie es①des① fo ateu s①a o pag ateurs fait 

apparaître de nombreuses questions de différentes dimensions : téléologiques, épistémologiques,  

ps hologi ues①et .①jus u à①u e①di e sio ①plus①op atoi e. 

Elles concernent en effet les finalités de la recherche, les finalités de la formation, la stratégie 

d a o pag e e t① p dagogi ue① isa t① le① d eloppe e t① de① o p te es① et① ses① d li aiso s①

opérationnelles concernant la relation pédagogique, les outils et activités etc. 

 

L tude①du①pa ou s①de①l app e ti- he heu ① ous①a①a e ①à① uestio e ①l o ga isation pédagogique 

de① l a o pag e e t① à① la① e he he. Elle a notamment fait apparaître au sein des pratiques 

pédagogiques un paradoxe pouvant être représenté  par un double mouvement autonomisation-

                                                           
40 Cf.  Figure 10, Illustration du cheminement de la phase exploratoire, une approche compréhensive et complexe des réalités page 112 
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dépendance. Les formateurs inconsciemment pourraient participer à  une certaine  résistance à 

l auto o isatio .①Cf. illustration ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l e u te①e plo atoi e①pe et①de① esu e ①pou ①les① tudia ts①l i pa t①de①la① e herche en 

terme de transformation. Elle semble davantage vectrice de développement de connaissances (sur 

un thème) et de① l giti it ① ue① de① d eloppe e t① d u e① postu e a a t isti ue① de① l esp it 

scientifique, bien que les apprenants e p i e t① le① œu① ue① e① t a ail① soit① o t i utif① de① la①

professionnalisation, et estiment avoir gagné en maturité. Là encore, nous retrouvons un écart ou un 

paradoxe entre les résultats explicités par les étudiants et les résultats attendus.   

 

Le travail de recherche de par e① u il① essite①e ① essou es①et①e ①effo ts①appa aît comme étant en 

rupture avec la formation. Doit-on penser que cette rupture comme  essai e①à①l auto o isatio ①?① 

 Quoi① u il①e ①soit①des① aiso s① ui①a e t①l tudia t①à①le①pe e oi ① o e①tel,① ette① aleu ①appo t e①

au travail de recherche peut poser problème car la logique de la formation se base sur ce même 

p i ipe① d auto o isatio .① Il① de ait① ① a oi ① o ti uit ① et① ① olutio ① da s① ette① o ti uit .① ① La①

p og essio ①de①l auto o ie①de①l tudia t①est①u ①des①pilie s①p i ipau ①de①la①logi ue①d app e tissage①

basée sur les compétences.   

 

Nous trouvons dans les méthodes pédagogiques usitées quelques éléments signifiants et questionnant 

de① l a o pag e e t① thodologi ue.① Les① po ses① des① fo ateu s① au ① esoi s① et① atte tes① des①

tudia ts① so t① e p ei tes① d u e① logi ue① elatio nelle particulière (mettre en confiance,  motiver, 

aide ,① o seille ,① dispo i ilit .① De① plus,① os① p ati ues① de① l a o pag e e t① ie ① ue① plu ielles①

Principes pédagogiques socioconstructivistes 

G oupe①suppo t①à①l i te a tio  

Le problème émerge des interactions 

L a o pag ateu ① e pli ateu ,① a i ateu ,① so io-

o st u teu ① e①les① o ditio s①de…  

 

Aspect psychologique de la relation important 

La dimension duelle peut apparaitre au sein du 

g oupe①au①d t i e t①①de①l i te a tio  

Le problème émerge du formateur  

L a o pag ateu ① o seil,① guide,① do e① des①

ressources, propose 

 

 
Figure 9 Illustration du double mouvement : autonomie et dépendance 
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i t g e t① elatio ① d aide,① de① o seil① et① de① guida e.① Ces① p ati ues① peu e t① si① elles① e① so t① pas①

mesurées e t ai e ① ie ①plus①u ①lie ①de①d pe da e① ue① ise ①l auto o ie. 

Ces① postu es① d a o pag e e t① peu e t① ele e ① d u e① « injonction paradoxale »41 au regard de 

l auto o ie.①« Devenez » ou « soyez autonome » répètent régulièrement les formateurs, cela ne peut 

ue① o t a ie ①l auto o ie① og iti e①de①l app e a t.①①U ①a o pag e e t①e p ei t①de① o seils① e①

pe et①d a de ①à①l auto o ie①puis ue①le① he i ① ta t①t a ,①la①pla e①de①la① fle io ① est①pas①laiss e①

pa ① l a o pag a t.①L a o pag e e t①de① la① e he he vise cette posture de praticien autonome, 

encore faut-il① ue① da s① os① postu es① p dagogi ues,① ous① e① fo ulio s① pas① d i te tio ① pou a t①

intégrer en son sein une contradiction telle que nos étudia ts① e①puisse t①pas①a oi ①la①possi ilit ①d ①

répondre de manière satisfaisante. 

L auto o ie,① e①suppose-t-elle①pas①la① ise①e ①pla e①d u ①espa e①pou ① ue①l app e a t①puisse①se①li e ①

de la dépendance du formateur ?① La①dou le①di e sio ①de① l auto o ie① ise①en évidence  comme 

moyen (principe de fonctionnement)  et comme finalité p ojet①d auto o isatio ① e① ep se te-t-elle 

pas① gale e t①u ①pa ado e①pou ①l tudia t ? 

M e①si①au u ①t pe①de① elatio ①p dagogi ue①① est①à①p os i e,① est①plutôt sur la variété de celle-ci,  

toujours en lien avec les principes fondamentaux de notre projet de formation,  que peut reposer 

l a o pag e e t① thodologi ue.① O ,① de① l aluatio ① de① os① p ati ues,① il① esso t① e① dou le①

mouvement. Notre accompagnement est-il trop « centré sur » ?①①Ou,① est-il pas suffisamment adapté 

au contexte ? Est-il①suffisa e t① olutif①pou ①appo te ①à①l tudia t①?①Est-il encore empreint de nos 

p ati ues①a t ieu es①?①Mett e①e ①pe spe ti e① os①i te e tio s,①① est①se①pe ett e①de① e hercher le 

pou oi ①pote tielle e t①auto o isa t①de① ha u e①d e t e①elles①et① ite ①l ueil①du①pa ado e,① e teu ①

d h t o o ie① assujettisse e t . 

L a o pag e e t①lo s①du①t a ail①de① e he he ne doit pas aliéner cette autonomie dans la production 

de la recherche mais au contraire la potentialiser. La synergie peut être principalement créée dans et 

avec le groupe de travail,  respectant des principes de co-construction, de régulations sociales et de 

médiations par le langage. Cet accompagnement méthodologique requiert une certaine habileté du 

fo ateu ①à① a ie ① les① situatio s①d a i atio s①de① e①g oupe①pou ①pe ett e① le①p og s① si gulie ①et①

olle tif.①Cela① el e①d une véritable  ingénierie pédagogique de pouvoir étudier les interactions qui 

nécessite un travail social et cognitif de la part des étudiants et de confronter les principes stratégiques 

th o i ues①de①l a o pag e e t①a e ①sa① ise①e ①œu e①effe ti e. 

 

 

                                                           
41 « Les injonctions paradoxales se présentent sous la forme d'ordres comportant en leur sein une contradiction telle que ceux à qui ils 
s'adressent n'ont aucune possibilité d'y répondre de façon satisfaisante. »  D ap s① le① o ept① d i je tio ① pa ado ale① développé P. 
WATZLAWICK) in (Stébé, 2008, p. 30)  
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L e se le①des①pa ado es① is①e ① ide e① ous①

i ite① à① uestio e ① l auto o ie.① Not e phase 

exploratoire fait apparaître la nécessité de se 

poser la question des liens entre les moyens 

pédagogiques « autonomisant »① is① e ①œu e①

lo s① de① ① l a o pag e e t① et,① la① fi alit  

comprise  de la recherche.①①Not e① tude①s o ie te①

donc vers une recherche compréhensive :  

 Co p e d e①l i itiatio ①à①la①① e he he et en saisir les potentiels bénéfices dans une 

approche globale de la formation, 

 Co p e d e①l auto o ie①et①ses①d i s,①à①sa oi ,①①①les①le ie s①d app e tissages①auto o isa t①

s i s i a t①①da s①le① ad e①de①l i itiatio ①à①la① e he he. 

 

La①phase①diag osti ue,①les① uestio s①e gag es①et①les① fle io s① ui①s e ①sui e t①① a e t①à①pose ①la①

question de départ suivante : 

E ① uoi①l a o pag ateu   contribue-t-il①au①d eloppe e t①auto o e①de①l tudia t①da s①le① ad e①de①

l i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he ? Ou encore 

 E ① uoi①l i g ie ie①de①fo atio ① elati e①à①l i itiatio ①à①la①①

démarche de recherche permet-elle①à①l tudia t①de①s auto o ise  ? 

 

Pour étayer notre propos, un détour théorique est primordial :  

Dans un premier temps, nous pouvons juger opportun de définir la recherche et① d tudie ① so ①

évolution historique dans la profession infirmière. Cela  éclairera  sa valeur et sa place dans la 

profession et au sein du processus de professionnalisation. 

Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les finalités du travail de recherche, éclairerons ce que 

représente la culture scientifique,①et① e,①à①①pa ti ①de①l tude①des①t a au ①de① ① pist ologues①Gaston 

BACHELARD et Karl POPPE‘.①Ce① hapit e① ous① lai e a①su ①la① o p he sio ①de①la①fo atio ①de①l esp it①

scientifique et permettra de mettre en valeur la notion de posture scientifique. 

Puis,① ous① a o de o s① l auto o ie① ota e t① à① t a e s① la① uestio ① du① lie ① a e ① l i itiatio ① à① la①

recherche.  Nous nous①appuie o s①esse tielle e t①su ①les①t a au ①d Edgar MORIN et de Paul RICOEUR 

pour étayer notre propos. Nous évoluerons vers la notion de patrimoine scientifique qui sera explorée 

dans un dernier chapitre.  

‘ sultats de l e u te e plo atoi e 
1. Le TFE participe plus au développement 

des o aissa es th ati ues u au  
développement de connaissances 
scientifiques et méthodologiques 

2. Il apparaît comme étant en rupture avec la 
formation 

3. Il y a parfois disjonction entre les intentions 
de l uipe auto o ie  et les p ati ues 
mises en place (relation de dépendance) 
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Co p he sio ①du①
pa ou s①de①l app e ti-

he heu  

Ce① ue①pe se t①les①
tudia ts①de①la① e he he①

et①de①leu ①
a o pag e e t①? 

E ① uoi①l i g ie ie①de①fo atio ① elati e①à①l i itiatio ①à①la① e he he①pe et-elle①
à①l tudia t①de①s auto o ise ①? 

Ce① u e p i e t①les①
fo ateu s… 

La①phase①e plo atoi e①s est① o st uite①autou ①de① ①d a hes①①① o ou a tes : 
- La① ise①e ① ide e①des① a a t isti ues①du①pa ou s①de①l tudia t①app e ti-chercheur : 

Ceci  afin de clarifier et①de① o p e d e①①le① o te te①de①l i itiatio ①à①la① e he he,①les①p i ipes①et① thodes① ui①o t① o duit①la①d a he①d a o pagnement 
dans notre institut. 

- L tude①des① ep se tatio s①des①apprentis-chercheurs à①l ga d①de①la① e he he①et①de①l a o pag e e t thodologi ue①à①l aide①d u e①e u te① alis e①
aup s①d u ① ha tillo ① ep se tatif①d tudia ts①de① ième a e①te i a t①leu ①fo atio .①L a al se①de① ette①e u te① ep se te①①le①suppo t①fo dateu ①
de ce travail puisque basée sur le vécu des étudiants. 

- L o je ti atio ①des① uestio s①et① o stats①pa tag s①pa ①les①a o pag ateu s①lo s①des① u io s①d uipes①du a t①l a e① oul e.① 
②u①①te e①de① ette①phase①diag osti ue,①u e①s th se①i t g e①pe et①l e ge e①de① ot e① uestio ①de①d pa t.  
Le cheminement ne fut①pas①li ai e① ie ① ue①l it① efl te①u e①hi a hisatio ①des① tapes.①①L illustatio ① hoisie① o t e①l e he trement des parties. Par ce dessin, 
nous avons souhaité mettre particulièrement en é ide e①l app o he① o p he si e①des① alit s①da s①le① espe t①de①sa① o ple it .① 

Figure 10, Illustration du cheminement de la phase exploratoire, une approche compréhensive et complexe des réalités 
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DEUXIEME PARTIE APPROFONDISSEMENT 

CONCEPTUEL  

Comprendre les finalités de la recherche en formation 
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Chapitre 4. Recherche et Formation : 2 notions à articuler 

A. Comprendre la recherche  

1. La recherche 

« Les recherches sont des travaux pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une 

question » (Dictionnaire Le robert de poche, 2006, p. 628) 

Elle①est①u e① o st u tio ① ui① a①de①pai ①a e ①l i e tio ①et①la①d ou e te.①Il①s agit①à①pa ti ①du① el,①d e ①

d te i e ①ses① o tou s①afi ①de①le① o p e d e,①①et①de①pe se ① e① ui① est①pas①ou① e① ui①de ait① t e.①①

Dans ce sens, elle ambitionne la  production de sens et de savoirs. Elle est vectrice de connaissance. 

Elle①est①au①se i e①de①l Ho e①①et①lui①pe et①de①s adapte ①et①de①p og esse ①da s①so ①e i o e e t : 

« La recherche est un processus qui vise à recueillir de façon systématique des données observables et 

v ifia les à pa ti  du o de e pi i ue, da s le ut d e plo e , de d i e, d e pli ue , de p di e et de 

o t ôle … » (Formarier, Jovic, Poirier Coutansais, & Goisneau, 1994, p. 8) 

 

Ayant pour finalité le développement des connaissances, la recherche est indissociable de la science 

et des disciplines : 

« La recherche est i dispe sa le à l ava e des dis ipli es et à la e o aissa e des p ofessio s. Elle 

peut s app he de  selo  diff e tes pe spe tives o ilisa t app o hes et thodes disti tes suiva t 

le type de sciences dont elle dépend » (Roberton, 2012, p. 2) 

 

La démarche de recherche  requiert une méthode42  reconnue et utilisée par la communauté 

scientifique. Il① ①pas①u e① ais plusieurs méthodes. Elles s i s i e t①da s①l olutio ①et①do ①da s①

l histoi e①des①s ie es①①et①e ①pa ti ulie ①da s①u e① fle io ① pist ologi ue.①La① a i e①de① o p e d e①

le réel et de produire la connaissance repose sur des règles  scientifiques et de fait sur une approche 

rigoureuse. 

 

Elle pe et①l e ge e①de①p ati ue① ou elle①et①est①p odu t i e①de①th o ie①su ①la①p ati ue,①th o ie① ui①

elle-même permet de donner sens aux situations par la  mobilisation des concepts (produits de la 

recherche) et attributs de concepts. La pratique forme un ensemble complexe, constituée notamment 

de①①l a ti it ①du①p ofessio el,①①de①ses①i te tio s,①de①ses① otio s①et①de①ses①sa oi s①i h e ts①au①fai e.①

                                                           
42 Nous distinguons dans nos propos méthode et méthodologie. La méthode d sig e①l e se le①de① gles①i te d pe da tes propre à une 
s ie e①pe etta t①d a al se ①et①de① o p e d e①les①ph o es①issus①du① el①①et①de① ett e①e ①①œu e①u ①p o essus①de① e he he.①Il① ①a①
pas une mais plusieurs méthodes du fait de la diversité des disciplines qui contribuent à la compréhension des réalités. (Guibert & Jumel, 
1997, p. 1) 
La① thodologie①d sig e①la① ise①e ①œu e①de①la① thode.  Le but du discours méthodologique dans le texte de la recherche est de rendre 
communicable le « au nom de quoi », le « pourquoi » et le « vers quoi » le projet de recherche engagé demande d utilise ①telle(s) ou telle(s) 
méthode(s) de recherche » (Vial, 1999) 
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En cela, elle se nourrit « de o aissa e des at iau  et de l outillage, d o ga isatio  et de 

diag osti , d valuatio , de gulatio  de la situatio  o te et du t avail e  ou s, ef de th o ie. » 

(Bougès, 2011, p. 46). La recherche, plus que faire le lien entre pratique et théorie,  les considère 

comme étant enchevêtrées. 

 

 Gasto ①B②CHEL②‘D①soulig e①d ailleu s① ue①la①di hoto ie①th o ie①et①p ati ue① e①peut①e iste ①pou ①le①

scientifique. On ne peut passer: 

- de① la① p ati ue① à① la① th o ie① da s① u e① d a he① s ie tifi ue① ui① e ① fait,① est① ie ① d aut e① u u ①

questionnement intellige t① ui①pe et①u e①le tu e①du① el①où①s e e e①la①p ati ue; 

- de①la①th o ie①à①la①p ati ue①sa s①u e①d a he①s ie tifi ue①d adaptatio ①à①la① alit . (Bachelard, 1971) 

 

2. La recherche en soins infirmiers (RSI) 

Dans le domaine des soins infirmiers, la recherche vise à élargir le socle de connaissances actuelles 

sur les soins et contribue au développement de la qualité des interventions soignantes. 

Selon Jane-Lau e①D②N②N,①l o ①peut①d fi i ①la① e he he en soins infirmiers comme « le travail rigoureux 

qui consiste à faire émerger les liens entre pratiques et savoirs, liens constitutifs de toute intervention 

(individuelle, collective ou communautaire) engagée dans une perspective d'une prise en charge 

globale de l'individu et de sa santé » (Danan, 2008, p. 6) 

Da s① e①do ai e,①l o jet①de① e he he est bien le soin infirmier. Objet nourrit de savoirs transversaux 

issus des sciences médicales, humaines et sociales mais aussi des savoirs développés dans le corpus de 

connaissances propre au champ infirmier. 

La RSI①est①pa ti uli e e t①li e①à①l olutio ①et①à①l histoi e①de①la①p ofessio . 

 

Eclairage historique 

La recherche i fi i e①s i s it①aujou d hui①da s①les①id es①et①les①p ati ues① hi ul es①pa ①Flo e e①

NIGHTINGALE. Elle fut la première à évoquer la notion de  « discipline infirmière » et à penser la 

formation en soins infirmiers. 

Elle① s i t essa très vite après sa formation (1849) dispensée par des « diaconesses » d u ①hôpital 

alle a d①à①l du atio ① générale des garde-malades.  Elle développa un traité philosophique ou elle 

d fe dit①u ① ou eau①t pe①d du atio ①pou ①les①fe es①de①l po ue① ui①d si aient se vouer au métier 

d i fi ie .①① 

Flo e e①NIGNTING②LE① oulait① dui e①l a t①e t e①la①th o ie①et①la pratique et surtout développer les 

connaissances infirmières. (Attewal, 1998, pp. 173-189) Elle①esti ait① u o ① e①lui①a ait① ie ①e seig ①

su ①la① atu e①de①la① aladie① ais① u elle①a ait①app is①pa ①①l e p ie e,①l observation et la réflexion.   
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Sa①pa ti ipatio ①à①la①gue e①de①C i e①e ①ta t① ue① hef①d u ①g oupe①d i fi i es lui permit de mettre 

e ①p ati ue①des①id es①et①t s① apide e t①de①gag e ①e ① oto i t ①et①d t e① e o ue en Angleterre et 

au-delà. A son retour elle① pa ti ipa① à① la① fo e① des① hôpitau ① pu li s① et① à① la① o eptio ① d u ①

p og a e①de①fo atio ①d i fi i es. 

 

Pour elle, « ce sont les meilleurs praticiens  qui font les meilleurs enseignants ». Elle inscrit dans la 

formation infirmière les prémisses de la① ① otio ①d alte a e entre théorie et pratique. Le manuel 

servait à se familiariser avec les règles de la profession alors que le terrain servait  à développer  

l aspe t①« artisanal » du travail. 

 

Sa①th o ie①de①l du atio ①se①d eloppa①au①p ofit①d u e①th o ie①de①l app e tissage① ui① it①l a e t①su ①

l o se atio  : apprendre quoi et comment observer ? 

« L o se vatio  ous indique comment est le patient ; la fle io  e u il faut fai e ; la formation 

comment il faut le faire. La formatio  et l e p ie e so t, ie  e te du, essai es pou  ous 

e seig e  aussi o e t o se ve , e u il faut o se ve , o e t pe se  et e u il faut pe se  » 

("Nurses, training of" and "nursing the sick", 1882) 

 

Ses principes①t a e t① les① ases①d u e① logi ue①de①fo atio ①à①pa ti ①des① o p te es① i fi i es①e ①

etta t①l a e t①su ①l a uisitio ①de① o p te es①p ati ues①et①su ①la① o aissa e. 

Le soin requiert des connaissances indispensables,  il est essentiel de les  transmettre et de les faire 

évoluer. La recherche devient dès lors nécessaire : 

« Pou  u u  savoi  puisse se t a s ett e, il faut u il soit fo ul , e pli it , da s u  la gage plus ou 

oi s o eptuel, do  u il devienne un savoir savant » (Pierre Jeanguiot, 2006, p. 97) 

 

Le modèle de Florence NIGHTINGALE a①t a e se ①l ②tla ti ue①et① t e① is①e ①pla e①da s①les①hôpitau ①

américains. En France, Anna HAMILTON a①s i spi e ①de①①p i ipes① e uis①pa ①①Flo e e①NIGHTINGALE  

et créer une école de garde-malade à Bordeaux où le niveau requis du recrutement repose sur des 

ualit s①i telle tuelles①de① fle io ,①d o se atio ,①d a al se①et①d app o he①glo ale①des①situations.   

Anna HAMILTON pa ti ipa①à①la① alo isatio ①de①l e e i e①infirmier à①pa ti ①d u e①th se①de①do to at①e ①

médecine sur les soins infirmiers et préconisa une notion de collaboration plutôt que de subordination 

au médecin. Cependant son modèle sera réfuté par les autorités Françaises. 

 

En France, Léonie CHAPTAL poursuivit le développement de la formation. Nonobstant, son action fut 

ui o ue.① ① D u e① pa t,① elle① alo isa① le① sa oi ① et① l a ipatio ① des① i fi i es,① d aut e① pa t① elle①
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inscrivit dans la formatio ① des① p i ipes① o au ① d o issa e① i spi s① de① la① eligio ① atholi ue①①

o duisa t①l i fi i e①à① t e①sou ise①au① de i . 

Pour Léonie CHAPTAL « l i fi i e doit tout savoi  du alade, o  pas tout de la aladie ; le malade 

est l a t de l i fi i e, la aladie, est la s ie e du de i  ». (Magnon, 1991, p. 150) 

 

②①l au e①du① ième  siècle, la recherche en soins infirmiers se développa selon deux logiques différentes : 

une logique anglo-saxonne et une logique française. 

 

Le modèle anglo-sa o ① igua t① l auto o ie① fa o isa① pa ti uli e e t① l e ge e① des① s ie es①

infirmières et de la recherche.  

 

Dès le début du 20ième siècle, aux États-Unis,① les① a ti it s① de① e he hes① s a oisse t.① Elles① so t①

o ie t es① pa ti uli e e t① su ① l du atio ① e ① s ie es① i fi i es① et① à① l a lio atio ① de① e tai es①

techniques de soins.  Ces activités vont dès lors se pérenniser et se développer en rapport avec les 

p og s① de① la① de i e,① le① d eloppe e t① des① sa oi s① dis ipli ai es① et① l esso ① de① l o ga isatio ①

hospitali e.① C est① ai si① ue① la① p e i e① e ue① de① e he he en sciences infirmières « Nursing 

Research » (Fortin F. , 1996, p. 25) a vu le jour en 1952 aux États-Unis. 

 

S e suit①l i t g atio ①de①la①fo atio ①des①i fi i es①a i ai es①au①sei ①des universités qui contribua  

à①l esso ①de①la① e he he. (Debout, 2007, p. 31) Da s①les①a es① ,①o ①assiste①à①l e ge e①de①th o ies①

et de modèles conceptuels infirmiers. PEPLAU (1952), HENDERSON (1955)  JOHNSONS (1959) vont 

ota e t① ① fai e① aloi ① l i po ta e① d assises① th o i ues① et① des① sultats① de① e he he pour 

permettre le développement de la profession. Leurs travaux vont inspirer la discipline infirmière 

internationalement : de nouveaux créneaux de recherche vont émerger (tel que « Advances in Nursing 

science »),  les méthodologies de recherche vont se diversifier et  de nouvelles revues scientifiques 

vont apparaître.  

 

L e pa sio ①de①la① e he he o ti ue①e o e①aujou d hui①①et① ise①à①fou i ①u ① o pus①de① o aissa es①

pour appuyer une pratique de soins. 

 

A contrario,  en France, les soins infirmiers sont avant tout  liés  à la pratique médicale. L olutio ①

du métier s i s i it① do ① da s① l a lio atio  des techniques médicales. La spécialisation et le 

perfectionnement des techniques seront recherchés. Les infirmières revendiquèrent une certaine 

reconnaissa e① de① leu s① sp ifi it s① u elles obtinrent en 1978. Le premier texte réglementaire 

conférant un « rôle propre infirmier »  marqua une « étape fondamentale  et une ouverture de la 
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p ofessio  d i fi i e ». (Pierre Jeanguiot, 2006, p. 90)  Ce rôle propre correspondant à une zone 

d auto o ie① p ofessio elle① alla① à① o t e- ou a t① de① l i age① de① l i fi i e① te h i ie e① pou ①

introduire un rôle infirmier basé sur une approche globale de la personne. La démarche diagnostique 

infirmière venue des Etats-Unis sera introduite dans les textes, et avec elle la notion de compétences 

relationnelles. 

La① e o aissa e①et①le①d eloppe e t①①de① ette①zo e①d autonomie professionnelle ouvrirent le champ 

des sujets de recherche et la possibilité aux infirmières de sortir de la subordination médicale. 

 

La recherche fut inscrite dans la formation initiale en 1972 et dans le programme de formation des 

cadres en 1958.  

 

Depuis① ,①la①p ofessio ① a① ess ①d olue ① e s①u e①auto o ie①et①u e①p ofessio alisatio . 

Les①i fi i es①dispose t①depuis① ①d u e①asso iatio ①de① echerche en soins infirmiers qui diffuse 

trimestriellement  des connaissances scientifiques issues des travaux de recherche nationaux et 

internationaux. Cette association a pour but de promouvoir et de développer la recherche en soins. 

Mo i ue①FO‘M②‘IE‘①da s①le①p e ie ① u o①de①la① e ue①②‘SI① o uait①à①l po ue①la①« nécessité de 

pa tage  ave  d aut es soig a ts otre souci de faire progresser la profession par la voie de la 

recherche ». (Formarier, 1985, p. 13) Travailler scientifiquement,  apparait être un enjeu fort de 

développeme t①de①la①p ofessio ①et① gale e t①u ① o e ①de①s i s i e①da s①l olutio ①du① o de①so ial,①

de①d passe ①les①diffi ult s① o o i ues,①de①sui e①et①d e isage ①l esso ①te h ologi ue①et①①de① alo ise ①

le patient et la qualité des prestations soignantes. 

Les revues①p ofessio elles① so t① aujou d hui① o euses.①Des① u os① sp ialis s①pa ti ipe t① à① la①

e o aissa e① de① l e se le① du① pa sage① p ofessio el.① Soi s,① O je tifs① soi s,① Soi s① Cad es,①

L i fi i e① agazi e,① Soi s① ps hiat ie① et . .① Les① aiso s① d ditio s① dispose t① ① d u ① o it ① de①

da tio ①et①d u ① o it ①s ie tifi ue① ui①d o t ent la① olo t ①d i s iptio ①s ie tifi ue①des①a ti les①

proposés.  

 

Cependant, les travaux de recherche issus de la discipline infirmière ne permettent pas encore 

aujou d hui①d ali e te ①e ① o e①les① e o a datio s① o e a t①des①p ati ues①soig a tes.①①② ie-

Claude PFISTER soulignait en 2005 dans son livre concernant la formation à la recherche  que le groupe 

p ofessio el①i fi ie ① a uait①de①p ati ues①so iales①de① f e e①da s① e①do ai e①et①su tout①d u ①

système universitaire capable de former des chercheurs et de leur procurer les structures de soutien 

indispe sa les①au①fo tio e e t①d u e① o u aut ①s ie tifi ue.①(Allin-Pfister, 2005) 
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Une définition consensuelle et reconnue de la RSI 

En 1998, le Conseil international des infirmières43 a définit la RSI  de la façon suivante « La recherche 

e  soi s i fi ie s o p e d l tude de tous les aspe ts, a tivit s et ph o es elatifs à la sa t  et 

pouva t t e i t essa ts, d u e a i e ou d u e aut e, pou  les i fi i es » (Le Conseil international 

des infirmières, 1998) Cette définition donnée est très large et favorise les interprétations.  Cependant 

elle représente une base commune de discussion et de réflexion. Elle fut construite volontairement 

ainsi au regard des différences historiques  de la recherche infirmière dans chaque pays mais aussi des 

différences de pratique infirmière.  

 

Cette① ase① o u e①a①pe is①l la o atio ①d o je tifs①de①RSI communs à tous les pays. 

Ils sont emprunts des valeurs véhiculées par la profession et respectent les différences historiques : 

- « Développer les connaissances sur les soins et leur application pratique, à savoir le soin 

des personnes malades et en bonne santé. 

- Comprendre les mécanismes fondamentaux qui affectent les capacités des individus et 

des familles, maintenir ou améliorer les fonctions optimums et minimiser les effets 

négatifs de la maladie, 

- Mettre au clair les résultats des interventions des infirmières afi  d assu e  la ualit  et la 

rentabilité des soins. 

- Conduire et collaborer à des recherches cliniques, à la promotion de la santé, au 

d veloppe e t et à la gestio  des se vi es de sa t , à l a lio atio  des politi ues de 

sa t  et e fi , à l e seig e e t. » (Le Conseil international des infirmières, 1998)  

 

No o sta t,①le① o stat①des①diff e es①de①l a a e e t①de①la①‘SI①selo ①les①pa s①est① ota le. 

Au-delà  des différences historiques et politiques, 3 facteurs prépondérants peuvent expliquer ces 

disparités (Formarier, 2010) : 

- Le manque de formation des chercheurs ; 

- Les financements de la RSI très inégaux ; 

- Le manque de reconnaissance de la profession infirmière par les pouvoirs politiques. 

 

Le mouvement européen de développement de la profession  et de reconnaissance de la discipline 

i fi i e①pa ti ipe①à①a plifie ①la①‘SI.①①L olutio ①de①la①p ofessio ①i fi i e①e ①F a e①est①elle-même  

                                                           
43 Le①Co seil①i te atio al①des①i fi i es① CII ①est①u e①f d atio ①de①plus①de① ①asso iatio s① atio ales①d i fi i es,① ep sentant plus de 
13 millions d'infirmières du monde entier.  Fondé en 1899, le CII est la plus importante et la plus influente des organisations internationales 
de①p ofessio els①de①la①sa t .①G ①pa ①des①i fi i es①pou ①des①i fi i es,①le①CII①œu e①da s①le① ut①de①ga a ti ①des①soi s①infirmiers de qualité 
pour tous, des politiques de santé solides, le progrès du savoir infirmier, le respect de la profession et enfin la compétence et la satisfaction 
de la main-d œu e①i fi i e. 
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influencée par les progrès médicaux, la recherche technologique et médicale et la recherche relative 

aux  sciences humaines.  Cependant, les retombées des recherches dans les pratiques quotidiennes 

so t①e o e①aujou d hui insuffisantes. (Polit (D.F.), Beck (C.T.), 2009).①Les①soi s① e①fo t①pas①tous①l o jet①

de recherche et ne sont donc pas tous basés sur des résultats de recherche infirmière. Les infirmières 

a ue t①d u e① e tai e① ultu e et rigueur scientifique qui participeraient à mettre en place des soins 

à partir de données probantes. 

 

L histoi e①de①la①p ofessio ①a①do ①particulièrement influencée le développement de la recherche en 

soins infirmiers. Sa croissance en France est différente des pays inspirés par le modèle anglo-saxon. La 

F a e①s ta t① inscrite plus tardivement dans la recherche, de fait  l i fi i e①da s①so ① ôle①est moins 

autonome que son homologue américaine. Pour autant, nous avons  bénéficié des travaux réalisés par 

les① pio i es① a i ai es.① ① a es① o t① pass es① e t e① l i s iptio ① u i e sitai e① des① tudes 

infirmières aux Etats-Unis et en France. Cette disparité a retenti sur la construction des formations,  de 

la profession et de la recherche.  

Cepe da t,①le①p o essus①d auto o isatio ① e①s il①se①disti gue par des singularités nationales est 

caractéristique du mouvement  professionnel dans son ensemble. 

Pour la France, la réforme engagée en 2009 représente un changement et une opportunité : 

-  Un changement dans le sens où so ①app o he①pa ① o p te es,①l inscription universitaire, 

les①fi alit s①de①la①fo atio ,①l olutio ①pa adig ati ue①① ep se te t①u e①« rupture » avec 

le programme de 1992, 

- Une opportunité, car la réforme engagée  participe à la responsabilisation et à 

l auto o isatio ①de la profession. 

 

Etat des lieux de la recherche en soins infirmiers en France 

La mutation du paysage social et qui plus est sanitaire a impacté considérablement la RSI.44 Elle se 

développe en interaction et en fonction des mouvances du système de santé.  

Les principau ①fa teu s①d i flue e①so t 

- les dépenses de santé, 

- l olutio ①de①l off e①et①de①la①de a de, 

- le vieillissement de la population, 

- l aug e tatio ①des①maladies chroniques. 

                                                           
44 cf. enjeux page 45 
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Face à la complexité des problématiques relatives à la santé, la RSIrecherche en soins infirmiers est 

devenue indispensable. Elle contribue significativement à la construction de réponses aux 

problématiques « Santé » (en lien avec la recherche médicale). 

 

Plusieu s①① l e ts①so t①e l ati ues①de①l olutio ①de①la①‘SI : 

- La① atio ①e ① ①d u ①d pa te e t①de①s ie es① i fi mières et paramédicales au sein de 

l EHESP45 , 

- Le①d eloppe e t①de①l off e①①de① aste ①e ①p ati ues①a a es, 

- Le développement des soins infirmiers fondés sur les preuves :  

La nécessité de dispenser des soins efficients requiert que le professionnel soit informé par les 

eilleu s① sa oi s① dispo i les.① Il① i po te① do ① ① ue① l a ti it ① e he he soit suivie de 

e o a datio s① pe etta t① à① l i fi i e① d i t g e ① des① st at gies① de① po ses① plus①

efficientes dans la pratique clinique.  

Le développement du concept de pratique  fondée sur les preuves a pour objectif essentiel de 

pe ett e① l a tualisatio ① des① p ati ues① p ofessio elles.① ②i si,① l i te e tio ① i fi i e① est①

nourrie de preuves scientifiques (mise en évidence①de① l i pa t①positif① d u e① i te e tio ①à①

partir de recherche) et de fait, plus pertinente. 

Il① i o e① do ① au① p ofessio el① ou① futu ① p ofessio el① d i t g e ① la① e he he dans la 

pratique clinique. Les pratiques avancées annoncent un travail de collaboration et de partage 

des connaissances.  

- L appa itio ①des①p og a es①hospitaliers de recherche infirmière (PHRI) : 

En 2010, la directio ①g ale①de①l off e①de①soi s①a lancé pour la première fois un appel à des 

projets de recherche infirmière.  

« Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale vise à financer des projets 

de recherche comportant une investigation systématique conçue pour améliorer les 

o aissa es et les p ati ues li es au  soi s et à l e e i e professionnel des auxiliaires 

médicaux. » Di e tio ①g ale①de①l off e①de①soi s① DGOS ,①  

19 recherches  ont été financées et réalisées  en 2012.  

Ces programmes confirment la contribution essentielle de la recherche en soins infirmiers au 

système de santé.  La mise en place des PHRI constitue une valorisation politique du travail de 

recherche d uipes① soig a tes① ui①offi ialise①et① o tise① les①p isses①d u e①auto o ie①

pour la communauté scientifique des soins infirmiers. 

 

                                                           
45 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
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- La① e o aissa e①la①①pla e①de①l i fi ie ①da s①le①p o essus①de① e he he : 

La loi HPST, la réforme de la fo atio ① de① ① et① l a i e① des① PH‘I① o stitue t① t ois①

a gu e ts① o e ge ts① o t i ua t①fo te e t①à①la① e o aissa e①du① ôle①de①l i fi ie ①da s①

le processus de recherche. Il peut être, en fonctions des situations professionnelles, initiateur, 

concepteur, investigateur et utilisateur. Même si la mobilisation est encore divergente, les 

circonstances de « pratiques recherches » vont se multiplier. De plus, des « leaders 

recherches »  légitimes participent aujou d hui①à①soute i ①①le① ou e e t①e gag .① 

Quelques exemples de projets de recherche46 : 

- « I pa t de l h p ose e  p op atoi e ava t i du tio  a esth si ue su  l a i t  des e fa ts 

de 10 à 18 ans », 

- « Standardisation des soins infirmiers pour la surveillance des patients atteints 

d e phalopathie h pati ue hospitalisés en réanimation », 

- « Démonstration de l effi a it  de la o sultatio  infirmière en médecine du voyage ».  

 

  

                                                           
46 P ojets①soute us①pa ①l ②PHP①②ssista e①Pu li ue①Hôpitau ①de①Pa is en 2013 
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B. Approche de la recherche en formation 

 

La réforme des études de 2009 donne une orientation plus scientifique à la formation en inscrivant 

la culture scientifique dans la profession.  Ce nouveau programme fut élaboré en réponse à des 

besoins de santé évoluant, des frontières professionnelles mouvantes, une exigence de coordination  

autour du patient,  et de nouvelles compétences requises pour les infirmiers. Cette réforme introduit 

l  « universitarisation » des① tudes①pa ti ipa t①à①la① e o aissa e①so iale①de①la①p ofessio ①pa ①l e t e①

dans le système LMD. Elle① o stitue① u e① oppo tu it ① d i t g atio ① du① s st e① u i e sitai e① ui①

pourrait permettre à terme à la profession de se former davantage à la recherche, de constituer un 

corpus de connaissances spécifiques et①①de①pe ett e①au ①i fi ie s①d e t ep e d e①des① e he hes①

dans la discipline i fi i e①et① o ①pas①da s①d aut es①dis ipli es (psychologie, sociologie etc.) En 2007, 

Christophe Debout soulignait que pour légitimer la recherche en soins infirmiers en France, il était 

nécessaire  de se rapp o he ① de① l u i e sit ① pe etta t① de① se① dote ① « de l i f ast u tu e des 

ressources » et①d a u i ①des①« modèles de référence essentielles au développement de la recherche »  

(Debout, 2007, p. 29) 

 

Co sid a t①① ue①l e e i e①p ofessio el① la e①u e①plus①g a de① apa it ①d agi ①et①de①d ide ①e ①lie ①

avec les évolutions contextuelles, il est attendu que les futurs professionnels aient des ressources pour 

« analyser la qualité, améliorer leur pratique professionnelle » (compétence 7) et « rechercher des 

données professionnelles et scientifiques » (compétence 8). De fait, la question de la portée  du travail 

de① fi ① d tudes① p e d① appui① su ① l olutio ① ① des pratiques infirmières et du système de santé en 

général.  Recherche (en formation) et pratique sont à considérer comme étant en relations étroites. Il 

est attendu que la formation puisse outiller les futurs professionnels à  

- Savoir lire, critiquer et composer avec les résultats de recherche, 

- Etudier, explorer les situations cliniques, susciter des questionnements et jeter les bases de la 

recherche. (Pépin, Kérouac, & Ducharme, 2010) 

Elle①pa ti ipe①à①la① o st u tio ①d u ①sa oi ①agi ①pou ① ue①de ai ①le①futu ①p ofessio el①puisse①dispose ①

de savoirs utiles au quotidien et,  pou ① u il①soit①①aid ①da s①ses prises de décision. 

La formatio ,① et① de① fait,① ① l i itiatio ① à① la① e he he  doivent répondre au profil attendu des futurs 

professionnels. Le CEFIEC nous délivre avec le guide d la o atio ① du① oi e① u ① do u e t① de①

référence décrivant le p i t e① de① l i itiatio ① à① la① e he he. Nous y retrouvons  les finalités, les 

thodes,①les①p i ipes①de①l a o pag e e t①et①les①g illes①d aluatio .① 

Il convient  donc dans le cadre de notre mission  de s a te ①su ①la① uestio ①du①se s①e ①i te ogea t①

les① e o a datio s①p dagogi ues①et①pa ti uli e e t①①les①fi alit s①du①t a ail①de①fi ①d tudes.  
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1. Finalité du travail de fin d’études, une question de culture 

 

La finalité du t a ail①de①fi ①d tudes est de pe ett e①à①l tudia t①app e ti-chercheur, de se forger 

une culture scientifique e ①s i itia t①à①la① e he he. Il①est①i po ta t①d lai i ① e① u elle① ep se te①

de manière à mettre en évidence les①le ie s①d app e tissage①du a t①l a o pag e e t①du① oi e①

mais également tout au long de la formation. 

 

La culture scientifique, de quoi parle-t-on ? 

Le mot culture ie t①du①Lati ①① colere ① ui①d sig e①①le①fait①de① ulti e ①la①te e.①Pa ①d i atio ,①o ① o ue a①

e suite①la① ultu e①du① o ps①et①de①l esp it. 

En sociologie,  le terme culture sert à « desig e  l e semble des activités, des croyances et des pratiques 

communes à une société ou à un  groupe social particulier » (Dictionnaire de Sociologie, Les notions, 

les mécanismes, Les auteurs , 2004, p. 120) 

Il①s agit①d u ①e se le① aste,① o ple e①puis ue①d sig a t①toutes①les①a ti it s① es①pa ①l ho e. 

 

Dans ce sens, la culture scientifique d sig e ait①u ①e se le① o ple e①①d a ti it s①et①①de① o aissa es①

communes à un groupe social. Elle révélerait à la fois la masse des connaissances acquises et le 

p o essus①d a uisitio ①de①ses① o aissa es① ia①la①s ola isatio ①ou①la①fo atio . 

 

DIDE‘OT①a① t ①l u ①des①p e ie s①philosophes①à①ju tapose ① es① ① ots. 

« Je distingue deux moyens de cultiver les sciences : l'un d'augmenter la masse des 

connaissances par des découvertes ; et c'est ainsi qu'on mérite le nom d'inventeur; 

l'autre de rapprocher les découvertes et de les ordonner entre elles, afin que plus 

d'hommes soient éclairés, et que chacun participe, selon sa portée, à la lumière de son 

siècle ... ». (Diderot, 1751-1765, p. 635) 

 

L e jeu① de① la① ultu e scientifique est① i i① de① pe ett e① à① l ho e① d t e①« éclairé », ce qui semble 

signifier de mieux  percevoir le réel. La science pe ett ait①do ①à①l ho e①g â e①au  connaissances 

de①fai e①p eu e①de①plus①de①dis e e e t,①de① ieu ①app he de ①le① el①et①de①s ①adapte . 

 

Pour BACHELARD,  

« tout homme, dans son effort de culture scientifique, s appuie o  pas su  u e, ais 

bien sur deux métaphysiques et ces deux métaphysiques naturelles et convaincantes, 

implicites et tenaces sont contradictoires. Pour leur donner rapidement un nom 

provisoire, désignons ces deux attitudes philosophiques fondamentales, 

tranquillement associées dans un esprit scientifique moderne, sous les étiquettes 

classiques de rationalisme et de réalisme. » (Bachelard, 1934, 1999, p. 5) 
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Il ne s'agit pas de choisir entre le réalisme et le rationalisme, ni de les opposer, mais de penser 

aut e e t.①L ho e①pou ait①do ①d eloppe ①u ①esp it①s ie tifi ue①à①pa ti ①d u ①dou le① ou e e t①

de compréhension du monde : la raiso ①et①l e p ie e. 

 

D u ① ôt ,①la① aiso ①pe et①d o do e ①le① el①à①l aide①de①lois.①Elle①se①disti gue①de①l i agi atio ①et①des①

passio s.①Elle①est①u e①pe s e①s ie tifi ue① ui①① e①se ait① ie ①sa s①l u it ①du① el. 

C est① ie ① le① el① u il① faut① d ou i ① ou① pe se ① de i e① les① ph o es① ui① pa aisse t.① Le① el①

confirme les hypothèses de la raison.  

D ap s①B②CHEL②‘D,①le① alis e①est① e① ue①la①pe s e①a①pou ①l'o jet. « Car ce qui est réel est rationnel 

et ce qui est rationnel est réel » (Hegel, 1940, p. 55).  Il le distingue du réalisme immédiat qui considère 

que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent ou telles que nous les percevons. 

Le réel est « un lieu de lecture, de déchiffrage et de contemplation de l'esprit humain dans son auto-

organisation et il devient aux yeux de Bachelard un champ d'investigation » (Bachelard, 1934, 1999, p. 

7) 

 

2. Compréhension de la genèse de l’esprit scientifique 

 

Da s①so ①li e,①la①fo atio ①de①l esp it①s ie tifi ue,①B②CHEL②‘D,①p opose une analyse de la genèse 

de  cet esprit qui se caractérise par une rigueur méthodologique.  

Toute① te tati e① de① o p he sio ① d u ① ph o e① e ① pa ta t① de① l e p ie e① is ue① d t e①

contaminée par les préjugés et les attentes du chercheur.  

« Le el est ja ais e u o  pou ait oi e ais il est toujou s e u o  au ait dû pe se . La pe s e 

e pi i ue est lai e, ap s oup, ua d l appa eil des aiso s a t  is au point » (Bachelard, 1934, 

1999, p. 15)  

 

De plus, BACHELARD conteste toute forme figée de la connaissance puisque ce que l'homme sait sur 

le réel reste une connaissance partielle. 

L a st a tio ①doit① t e①pou ①lui①prioritaire pour éviter de tomber dans des pièges qui font obstacles à 

la connaissance. « C est e  te e d o sta les u il faut pose  le p o l e de la o aissa e 

scientifique » (Bachelard, 1938, 2004, p. 15) 

Ainsi le① he heu ①de a①s atta he ①à①d fi ir clairement ce qui est étudié, quels en  sont ses contours 

et① uels①peu e t① t e①les①o sta les①li s①à①l a te① e①de① o ait e.①①Il①est①d s①lo s①p i o dial①pou ①le①

fo ateu ①e ① soi s① i fi ie s①da s① so ①a tio ①d a o pagnement de reconnaitre ses obstacles, de  

s e ①p se e ①et①de①fai e①e ①so te①① ue①l app e ti-chercheur les reconnaisse à son tour. Dans ce sens, 
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il participe au développement de sa pensée scientifique, puisque son action pourrait permettre à 

l tudia t①d ite ①les①« auses d i e tie» de sa réflexion et par la même de son action. 

 

Quels sont ces obstacles épistémologiques ? 

Da s①la①fo atio ①la① otio ①d o sta le① pist ologi ue①est-elle suffisamment connue ? 

Apparait-elle comme une exigence ou un enjeu professionnel ? 

Il①appa ait①i po ta t①de①s a te ①su ① ette① otio . 

 

Dix obstacles épistémologiques sont mis en évidence par BACHELARD 

- Le①p e ie ①est①l o sta le①de①l e p ie e①p e i e.①Celui- i① o siste①à①s atta he ①au ①aspe ts①

i p essio a ts①des①ph o es,① e① ui① ite①d e ①saisi ① les①aspe ts① i po ta ts.①Pa ti ①de①

l e p ie e① sa s① e e i ① su ① des① fo de e ts① th o i ues① pou ait① e gage ① l o se ateu ① à①

s atta he ①da a tage①au ①①pe eptio s①f appa tes. 

« Da s la fo atio  d u  esp it s ie tifi ue, le p e ie  o sta le, est l e p ie e p e i e, 

est l e p ie e pla e ava t et au-dessus de la iti ue… » (Bachelard, 1938, 2004, p. 27) 

 

- La connaissance générale qui conduit à une généralisation trop rapide peut faire perdre de vue 

les① a a t isti ues①esse tielles①d u ①ph o e.①Pa ①e e ple,① ous①pou io s①d u ①poi t①de①

vue clinique être tentés à  généraliser des phénomènes. Puisque le risque de chute (et de 

complications liées à celle-ci)  est①f ue t① hez①u e①pe so e①âg e①①alo s①si①elle① hute,① est①

u elle① est① âg e.① Cette① aiso ① logi ue① est① as e① su ① u ① p i ipe① statisti ue① et① u ① p i ipe①

d i du tio ① t op① apide.① Elle① pou ait① o dui e① l i fi ie ① e ① ha ge① du① patie t① à① e① pas①①

recherche ①d aut es① auses①à①la① hute.①Elle①pou ait①aussi①i dui e①des①p ati ues①de① o te tio ①

t op① apide①d s① u u ①patie t①âg ①est①hospitalis . 

 

- BACHELARD nous invite également  à se prémunir des obstacles verbaux tels que les 

métaphores. « Le da ge  des tapho es i diates, est u elles e so t pas toujou s des 

images qui passent ; elles poussent à une pensée autonome ; elles tendent à se compléter, à 

s a heve  da s le g e de l i age » (Bachelard, 1938, 2004, p. 98)  Lo s u u ① ot①et①u e①

i age①tie e t①lieu①d e pli atio ,①il① ①a① is ue①de① dui e①la① o p he sio ①des①ph o es①

tudi s①à①des①s h as① ui①s i s i e t①da s①le①pou oi ①de①l i age.①①②①elle①seule,①elle① e①peut①

se i ① d e pli atio .① Pa ① o t e,① elle① peut① t e① se o dai e① à① l e pli atio ① th o i ue① o e①

illustration. 
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- La connaissance unitaire et pragmatique qui consiste à expliquer un phénomène à partir de sa 

fonction amène à penser que tout objet aurait une utilité par rapport à nous. BACHELARD 

p e d①e e ple①des① aies①du①poti o ①do t①l e iste e①sig ifie ait① u il①doit① t e①pa tag ①ai si①e ①

famille. « C est ai si u au XVIII si le, l id e d u e atu e ho og e, ha o i ue, tut lai e 

efface toutes les singularités, toutes les co t adi tio s, toutes les hostilit s de l e p ie e. [] 

une telle généralité, et des généralités connexes, sont en fait des obstacles à la pensée 

scientifique » (Bachelard, 1938, 2004, p. 101)  BACHELARD invite le chercheur à rompre avec 

la pensée pragmatique au risque de gommer la complexité du réel. 

 

- Au chapitre  VI de son livre, il caractérise un écueil propre à la pensée préscientifique qui est 

l o sta le① su sta tialiste.① Il① o siste① e ① la① e he he d u e① su sta e① pou ① e pli ue ① u ①

phénomène. On croyait par exemple au XVIIIème  siècle que l'aimant était doté d'une colle qui 

devait expliquer son action à distance. Le phénomène immédiat ne peut être pris comme le 

sig e①d u e①p op i t ①su sta tielle.①①Le① o sid e ① o e①tel①a ihile ait①toute①i estigatio ①

ultérieure pour comprendre réellement le phénomène.  

 

- Rappelons rapidement puisque abordé dans la question de la culture scientifique,  le piège du  

réalisme. Les① alistes①se①dise t①d te teu s①de① la① it ①a solue.① Il① s agit①selo ①BACHELARD,  

d u ①t ou le①de①la①possessio ①de①l a oi ①et①du①sa oi .①①Pa ①e e ple,①la①possessio ①de①l o ①pou ait 

pour certains alchimistes avoir des vertus thérapeutiques.  Un excès de réalisme ne peut 

pe ett e①au① he heu ①de①se①plo ge ①da s①u ①t a ail①d i estigatio ① ①s ie tifique  puisque 

bloqué par un jugement préconçu « réaliste ». Pour lui, « il n'y a ni réalisme ni rationalisme 

absolus selon la philosophie scientifique et il ne faut donc pas faire partir d'une attitude 

philosophique générale pour comprendre et juger la pensée scientifique » (Bachelard, 1934, 

1999, p. 6) 

 

- L o sta le①sui a t① epose①su ①u ①p i ipe① italiste①u i e sel①d e pli atio  : tout ce qui existe 

poss de①u e①â e①et①u e① fo e① ui① e pli ue① le① ou e e t①et① l existence. Par exemple, au 

XVIIIème  siècle, la rouille était  considérée comme une « maladie » du fer. Le monde était 

perçu à travers un modèle unique, celui du corps humain.  Ainsi, « l'animisme constitue un 

obstacle à la connaissance par le fait même qu'il impose le modèle du corps humain aux 

diverses sciences, dont les sciences physiques » (Bachelard, 1938, 2004, p. 154). Dans la santé, 

là①où① l Ho e① ①est① o sid ① o e①p i ipe① f d ateu ① o u ,①et①où① ot e①p ofessio ①

nous invite à penser le soin et à hiérarchiser celui- i①au① ega d①de①so ①pote tiel①d effi a it ,①①

ous①pou io s① t e①te t ①selo ①u ①p i ipe①d ide tifi atio ①ou①de①p oje tio ①à①pe e oi ①le① el①
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sur un filtre vitaliste et ne plus voir le sujet dans toutes ses dimensions. Par exemple, oublier 

la dimension client pour se centrer sur la dimension patient. 

 

- BACHELARD a a t ise①e suite① e① u il① o e①l o sta le①de①la①li ido.①①Il① el e①d'u e① ita le①

« psychanalyse de l'inconscient »  qui pourrait amener le chercheur à projeter ses désirs sexuels 

sur l'objet de sa  recherche.  La libido attribue des caractères sexuels à des phénomènes qui 

e ① el e t① pas.① L e e ple① ① de① ① la① se ualisation de la base et de l'acide  est évocateur. 

L e p ie e①e ① hi ie① le①u ① o pos ① hi i ue①a a t①u ① ôle① isi le e t①passif,① il①est①

nommé « la base » alors que le composé ayant un rôle visiblement actif est nommé « l a ide ». 

Ici, la projection des fantasmes sexuels amène à attribuer  à la base le rôle passif et le rôle actif 

à l'acide. Plus①g ale e t,①il①i po te①de①se① fie ①de①l i flue e①du①d si ①i a . 

 

- Pou ① passe ① de① la① su je ti it ① à① l o je ti it ,① la① s ie e① réclame de distinguer, mesurer, 

quantifier le réel. BACHELARD soulig e①l o sta le①possi le①de①la① ath atisatio ①e essi e①du①

réel et de croire que celle-ci permet de le posséder. De la même manière, il faut se méfier 

d u e① ath atisatio ①app o i ati e.① ①Pou ① lui, « La gra deu  est pas auto ati ue e t  

objective » (Bachelard, 1938, 2004, p. 251). L tude①des①ph o es①passe①pa ①u e①a al se①

s appu a t① su ① u ①   traitement pertinent des données observées, à la fois qualitatif et 

quantitatif.   

  

3. Rupture épistémologique et formation en soins infirmiers 

 

BACHELARD pose le problème de la connaissance scientifique en termes① d o sta les.① Il① e① ous①

encourage pas seulement à nous en prémunir mais à les considérer comme des bases sur lesquelles 

s difie① ot e①sa oi .①①Le①p og s① e①se ait①a essi le① u à① o ditio ①de① e tifie ①les①fausses①i fo atio s①

ue① l o ①poss de①su ① le① el.①Cela① la e①u ①effo t①d o je ti atio ① ui①se a①d auta t plus grand en 

fo tio ①de①l âge①et①de①l e p ie e①du①sujet : «  Quand il se présente à la culture scientifique, l esp it 

est ja ais jeu e. Il est e t s vieu , a  il a l âge de ses p jug s …. A de  à la s ie e, est 

spirituellement rajeunir ». (Bachelard, 1938, 2004, p. 15)  Le formateur devra lui-même se soumettre 

e ①ta t① u a o pag ateu  méthodologique à cet effo t①d o je ti atio ,①et① e à plusieurs titres. 

Lo s① de① l a o d① d u e① situatio ① etta t① e ① jeu① u ① p ofil① de① patie t① tel① ue① la① pe so e① al oolo-

dépendante, le formateur ne devra pas imposer ses propres filtres théoriques ou empiriques à 

l tudia t① he heur. Le risque est de « l e e e  ve s » plutôt que de lui permettre de « cheminer 

vers ». Il e①s agit①pas①de①fai e① uptu e a e ①ses① o aissa es①a t ieu es①su ①le①sujet① ais①d t e① ie ①
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au clair et en cohérence avec les finalités de la d a he①d a o pag e e t① thodologi ue.①Pa ①

e e ple,①il①① e①s agit①pas①e ①p e ie ①lieu①de①l e e e ① e s①la①d ou e te①de①la① o aissa e① ais①de①

pa ti ipe ① au① d eloppe e t① d u ① e tai ① tat① d esp it① s ie tifi ue,① utile① pou ① lui① de ai ① da s① sa①

pratique professionnelle. Il convient notamment  de distinguer les enjeux de la recherche en soins 

i fi ie s①des①e jeu ①de①l i itiatio ①à①la① e he he. Il y a derrière l app e tissage①de①la① e he he un 

objectif pédagogique :① l i itiatio ① à① la① ① postu e de① he heu ① pe etta t① le① d eloppe e t① d u ①

p o essus① fle if①et①d u e①st u tu atio ①de①la①pe s e. 

 

Ces o sta les① pid iologi ues①so t① a u s① ultu elle e t①et①histo i ue e t.①Le①passage①de①l e①

du①p s ie tifi ue①à①l e①s ie tifi ue,① ous①a e①à① ous① e t e ①su ① e tai s①le ie s①d a tualit s.①②i si①

la croyance substantialiste est moins présente aujourd hui①alo s① ue①le①pou oi ①du① hiff e,①et①do ①le①

is ue①de① ath atisatio ①e essi e,①①est①toujou s①d a tualit .①Il① o ie t①i i①d i t odui e①les① otio s①

de①li ites①et①d app o i atio s①lo s①de①l tude①de①ph o es① o ple es.① 

Il est donc à retenir que passer au stade de la science, ce n'est pas simplement approfondir, être plus 

précis, plus rigoureux, c'est rompre avec toute une tradition de préjugés et d'habitudes mentales. 

 

La rupture épistémologique est à considérer bien au-delà du champ de la recherche. Son pouvoir 

li ateu ①des①p jug s①s i s it①da s①le① ha p①de①la①p ati ue①p ofessio elle①des①i fi ie s. 

En effet, considérer que « ie  est vide t et ue tout est o st uit » semble un principe fondateur 

de① o euses①d a hes①e ①soi s①i fi ie s.①I te oge ,①te te ①de① o p e d e①et①d i te p te ①u ①

sig e,①u ①s ptô e①pou ①fo de ①u ①juge e t① li i ue①est①u e①d a he① œu ①de① tie ① ep se ta t①

le quotidien du soignant. Considérer le symptôme et sa(ses) cause(s) envisagée(s) en première 

intention réclament u e① d a he① d i estigatio ① pe etta t① de① p o l atise ① l o se atio .① ① Il①

importe de questionner parfois ce qui pa ait① ide t.①Ce① est①pas①fo e t①pa e① u il①fait chaud que 

les chevilles gonflent.① L h pe the ie① est① pas① auto ati ue e t① o s uti e① d u e① i fe tio ①

bactérienne. 

Il①est①atte du① ue① l i fi ie ①e ①situatio ① i te oge①ses①o se atio s①et①do ①①ses①p -jugements (et 

notamment ses notions théoriques) pour produire un diagnostic infirmier. 

 Cela réclame un effort de posture.①L a al se①de①situatio ①se ait① ai e①s il① este centré sur une partie 

de la réalité, ce qui arrive souvent tout au début de la formation. Le profane est amené à se focaliser 

sur le geste, sur la technique. Son appréciation du soin est dès lors incomplète puisque le sujet et son 

e i o e e t① o t①pas①ou①peu① t ① o sid s.①①L app e tissage,①l i sti ti atio ①des①gestes①et①des①

processus cognitifs permettent une appréciation de la complexité et donc une analyse plus aboutie.  

La bonne distance ou distance critique permet à①l i fi ie ①de① e①pas① t e①dupe①des①appa e es. 
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La rupture épistémologique  serait bien au service des professionnels du soin. Son apprentissage lors 

du processus de recherche est fondamental mais,  est-il①pas①à①pe se ①su ①l e se le①de①la①fo atio  ? 

‘ se e ①l app e tissage①de①la① uptu e①aux seuls étudiants de  3ième année en phase de recherche  ne 

serait-il pas un obstacle à la progression réflexive du praticien ? Au contraire, introduire cette notion 

implicitement ou explicitement dès le début de la formation  serait bénéfique de par ses effets  dans 

l app e tissage①des①situatio s①p ale tes.①①La① uptu e①i t oduisa t①le①doute①pe et①au①jeu e①i fi ie ①

de①s i te oge ①et①d i t odui e①t s①tôt① et①esp it①« questionnant ». 

 

L e ige e①de① l IDE① se ait①de① e ou ele ① sa s① esse①ses①o se atio s①et① ses① ① fle io s①pou ① e①pas①

s e fe e ① da s① u e① p ati ue① auto ati ue① et① d o sid e ① ① le① el.① La① uptu e épistémologique 

faciliterait une analyse systémique situationnelle efficiente.  BACHELARD p ise,① u ① « il faut 

apprendre à son esprit à se réformer sans cesse, ne jamais s'installer dans les habitudes intellectuelles 

qui deviennent vite des carcans ou des prisons pour le développement de la croissance spirituelle » 

(Bachelard, 1940, 2012, p. 28). 

 

Da s① la①de i e①pa tie①de① la① fo atio ①de① l esp it① s ie tifi ue① i titul e « objectivité scientifique et 

psychanalyse », il  évoque u ①p i ipe①suppl e tai e①pe etta t①d a de ①à①l esp it①s ie tifi ue.①E ①

plus de lever les obstacles épistémologiques, le chercheur doit sans  cesse inquiéter sa propre raison 

et déranger ses habitudes. Pour cela, il introduit le contrôle social comme  assise  de la  connaissance.  

« Dis-moi ce que tu vois et je te dirai ce que c'est. Seul ce circuit, en apparence insensé, peut nous donner 

quelque sécurité que nous avons fait complétement abstraction de nos visions premières ». (Bachelard, 

1938, 2004, p. 287)  Pou ①lui①l esp it①s ie tifi ue①doit① e he he ① ette①o je ti it ①et①s e ①do e ①les①

moyens, à savoir une méthode mettant en tension réalisme et rationalisme. La raison sert à élucider 

le réel en dépassant le réalisme immédiat.  La① o aissa e①o je ti e①s o tie t①do ①au①p i ①d effo ts①

iti ues①et① atio alistes.①①La①d o st atio ①doit①se①dote ①d u ①p o essus①de① ifi atio ① u il① o e①

processus de rectification discursive : « Le processus de rectification discursive  parait être le socle 

fondamental de la connaissance objective » (Bachelard, 1938, 2004, p. 289). Chaque nouvel élément 

de connaissance doit être soumis à la question de sa rectification. 

②i si,① e e i ①su ①u e① o eptio ①a t ieu e① est①pas①la① alide ①ou①l i alide ① ais①fai e① e ge ①u e①

nouvelle conception intégrant la révision de la première. 
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4. Une épistémologie des sciences humaines 

 

U ①aut e①auteu ①a① a u ①le①d eloppe e t①de①l pist ologie①au①XX e①si le,① il①s agit①de①Ka l①

POPPER. Noto s① u il① sait① pa ti uli e e t① i t ess ① au ① s ie es① hu ai es,① so iales① et① politi ues①

contrairement à BACHELARD.  La critique épistémologique de POPPER pe et①d ailleu s①de①disti gue ①

une véritable philosophie des sciences sociales, dérivées de ses considérations épistémologiques 

g ales.①②u① ega d①de① ot e① ha p①d a tio ①p ofessio el,①il① ous①pa ait①i t essa t①d tudie ①①les①

problèmes de la science et de la connaissance selon POPPER tout en dégageant les affinités, différences 

et①disti tio s①des① ①philosophes.①L o je tif① ta t①au u e e t①d ta li ①u e① o pa aiso ① ais①de①

ti e ①l esse e①de①leu s① pist ologies①afi ①de① ieu ① o p e d e①l esp it①s ie tifi ue①et①sa①fi alit  dans 

l a tio ①i fi i e.① 

 

POPPER pose①la① uestio ①des①sou es①de①la① o aissa e①de①l ig o a e① o e①fo dat i es①de①①so ①

épistémologie.  Il critique les positions autoritaires  des empiristes ui① o sid e t① ue①l o se atio ①

est à la source de toutes connaissances  et des  rationalistes qui co sid e t① ue① est①l i telle t, « les 

idées clairs »,  qui  en est à①l o igi e.① 

« Cette manière de poser le problème en termes de sources ultimes, de sources dont on invoquerait  

l auto it , o e o  e  appelle à u e ju idi tio  ou u e auto it  sup ieu e, u il faut use  pa e 

u elle epose su  u e e eu  » (Popper, 1965, 1998, p. 116) 

Il considère toutes positions  absolues de principes et/ou de méthodes comme étant des freins à la 

recherche du savoir.  

 

L o se atio ①à①elle①seule① e①peut①justifie ①u e①th o ie.   

Elle①est①①à① o sid e ① o e①u ①e se le①d l e ts① iti ues①et① o ① o e①u e①loi. 

②i si① l i fi ie ,① lo s① de① ① sa① fle io ① da s① l a tio ① et① su ① l a tio ,① de a① ① sou ett e① à① ① iti ue① ses①

observations①d u e①pa t,①et①d aut e①pa t,①à ne les considérer que circonscrites à un contexte. Il ne devra 

se risquer à formuler un lien trop rapide (ou trop injonctif) pouvant être remobilisé dans ses futures 

réflexions. 

Il① o ie t① de① se① fie ① gale e t① ① de① l auto atis e① e tal① ui① ous① pousse① à① o sid e ① ①

phénomènes souvent observés comme en lien étroit, et à faire de ce lien une loi.  L ha itude① ous①

amène à croire en des lois « notre habitude à croire en des lois est le produit de fréquente répétitions ». 

(Popper, 1963,2006, p. 74) 

Dans la mesure où les répétitions ne peuvent être jamais parfaitement identiques d u e①pa t①et① ue, 

les points de vues des observateurs peuvent les amener à saisir plus les similitudes que les divergences,  

la répétition en elle-même ne peut suffire pour créer une loi. 
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« Loi  d atte d e de a i e passive ue les p titio s i s ive t e  ous ou ous 

i pose t des gula it s, ous ous effo ço s a tive e t  d i pose  au o de la 

gula it . Nous he ho s à  d ouv i  des si ilitudes et à l i te p te  pa  des lois ue 

nous avons nous-même forgées. Sans attendre de prémisses, nous allons directement 

au  o lusio s. Il se peut d ailleu s u il ous faille ult ieu e e t ejete  es de i es, 

si l o se vatio  vie t à o t e   u elles so t auvaises. 

J ai do  fo ul  u e th o ie de l essai et de l e eu  » (Popper, 1963,2006, p. 78) 

 

Nous① app e o s① u e ① etta t① à① l p eu e① os① o se atio s① et① les① th o ies,① ① e ① fo ula t① des①

hypothèses « des conjectures » et en cherchant à savoir si ces hypothèses ne sont pas fausses. 

Plutôt① ue①de① he he ①à① ifie ,① he ho s①à①falsifie .①C est① e①deg ①de①falsifia ilit ①d u e①h poth se①

qui selon POPPER,①lui① o f e①sa① ualit ①s ie tifi ue.①U e①p opositio ①s ie tifi ue① est①do ①pas①u e①

proposition vérifiée mais une proposition falsifiable. Elle détient en elle-même son potentiel de 

découverte.  

Suite① à① la① p o l atisatio ① et① la① d fi itio ① d h poth ses① elati es① à① so ① o jet① d tude,① l app e ti①

chercheur est amené à les confronter aux réalités. Introduire cette notion de falsifiabilité pourrait  le 

p u i ①d u e①d a he①t op① apide①①de① ifi atio .①Il①s agit①d u e① uestio ①de①poi t①de① ue① elatif①à①

l i t t①et①au ①atte tes①de①la①d a he.①①La① o duite①« intéressée »  de la vérification peut amener à 

saisir uniquement (ou plus commodément) les éléments allant dans  son sens, les autres étant mis de 

ôt .① ① S il① est① suffisa e t① lai ① su ① et① pa ① la① éthode et surtout sur le risque de la méthode, 

l app e ti-chercheur pourra gagner en pertinence dans sa démarche de recherche. Il ne sera pas tenter 

ou piéger  par le risque de la généralisation.  Dans cette démarche, la théorie doit donc précéder 

l o se atio .①①Elle①do e①u ① ad e①à①l o se atio ①et①ga a tie①ai si①la① thode.  

 

« L o se vatio  est toujou s s le tive. Elle e uie t u o  ait hoisi u  o jet, i o s it 

la tâ he, u o  pa te d u  i t t, d u  poi t de vue, d un problème. La description  de 

ce qui est observé présuppose un langage descriptif et des termes désignant des 

propriétés » (Popper, Conjectures et réfutations, la croissance du savoir scientifique, 

1963,2006, pp. 79-80) 

 

L o se atio ① seule est① pas① suffisa te① a ① le① ega d① est① s le tif① et① essite① la① o st u tio ① d u ①

« point de vue » pour observer méthodiquement et scientifiquement. Ce principe cher à Popper est 

potentiellement porteur dans le quotidie ① p ati ue① de① l i fi ie .① Le① is ue① de① fo alisatio ① ou①

d o ie tatio ①t op①poi tue ①du① ega d①su ①u ①s ptô e①①peut①l a e e ①selo ①u ①p i ipe①de① ausalit ①①

à déduire trop rapidement. Par exemple,  le diagnostic de « démence » pourrait être aisément posé 

da s①la①situatio ①d u e①pe so e①âg e①d pe da te①p se ta t①de①e ①plus①de①p opos①i oh e ts.①①①La①
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connaissance préalable du patient (connaissance de son histoire, de son parcours clinique, de son 

actualité, de ses besoins antérieurs etc.) permet au praticien de se prémunir de ce risque en adoptant 

un point de vue plus objectif au regard de la réalité du client. En apprenant que cette personne est  

diabétique insulino-d pe da te,① ous①pou io s①i te p te ①diff e e t,①à①sa oi ①l e iste e①d u e①

« neuroglycopénie »47, signe de souffrance cérébrale, responsable de cette incohérence. Le 

raisonnement clinique serait alors plus efficient, ne focalisant pas uniquement sur la première lecture 

possible des observations. Sans cette connaissance du patient, le point①de① ue①adopt ①pa ①l i fi ie ①

pou ait①l o ie te ① e s①plusieu s①h poth ses①possi les① ais① loig es①de①la① alit ①du①sujet①① oi e① e①

le mener  vers des conjectures  plus difficilement falsifiables. Il est plus aisé de démontrer une 

hypoglycémie que de alide ①l i stallatio ①d u e①d e e①li e①à①la①se es e e.①①①G e ①le① is ue① ta t①

le① uotidie ①de①l i fi ie ,①il①est①atte du①u ① ega d① lai . 

 

Les observations ont un rôle fondamental dans les sources de la connaissance et la démarche de 

recherche. Popper nous invite à les considérer comme des éléments servant à falsifier les conjectures 

et/ou  les théories. Pa ① o t e,①elles① o t①pas①de① aleu ①justifi at i e①de① es①de i es.  Autrement 

dit,① l o se atio ①de① e tai es① o jo tio s① su ① e tai s①o jets① auto ise①pas① à① o sid e ① ue① es①

es① o jo tio s①s appli ue t① gale e t①à①d aut es①o jets.①Poppe ①do e①l e e ple①sui a t①:①« que 

le soleil se lève et se couche nécessaireme t da s u  i te valle de  heu es a pas pe du so  a a t e 

proverbial de loi ». (Popper, 1963,2006, p. 87) Croyance au nom de laquelle on traita Pythéas, grand 

a igateu ,①①de① e teu ①ap s① u il①eut①d ou e t①« un pays de la mer gelée et du soleil de minuit ».  

La récurrence des observations ne démontre pas de loi mais au contraire peut la démentir. 

Il① o ie t① d t e① igila t① fa e① à① e① ph o e① ui① peut① a e e ① à① i dui e① u e① loi① à① pa ti ①

d o se atio s①si guli es,①loi① ui① est①pas①ga a tie①logi ue e t① ais①pa ①le① o e①d o se atio s①

qui la corrobore.   

 

Le①p i ipe①d i du tio  peut poser problème dans ce sens. Le caractère scientifique de cette logique 

est①pas①assu .①Poppe  propose de dépasse ① e①p o l e①de① l i du tio ①e ①adopta t① la① thode 

d essais-erreurs citée précédemment qui garantit le caractère scientifique de la recherche. 

 

« Il e iste pas de d a he plus rationnelle que de procéder par essais et erreurs, par 

conjecture et réfutation : de proposer hardiment des théories, de consacrer tous nos 

effo ts à fai e appa ait e u elles so t e o es et d  sous i e pa  p ovisio  lo s ue 

nos tentatives par provisio  o t pas a outi » (Popper, Conjectures et réfutations, la 

croissance du savoir scientifique, 1963,2006, p. 87) 

                                                           
47 Manifestation neuronale de la souffrance causée par l'hypoglycémie. 
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La① aleu ①appo t e①à①la①th o ie①est① elle①d u e①h poth se. Popper ne considère pas la théorie comme 

naturellement vraie mais au contraire comme étant en sursis de réfutation. Elle est une solution que 

l o ①se①p opose①à①u ①p o l e.①①②i si,①pou ①s ajuste ①à①la① it ,①il① o ie t①d li i e ①les①e eu s,①soit①

les théories ue①l o ①peut① fute  : « cette méthode o siste à li i e  les th o ies fausses à l aide des 

o s d o se vatio  ». (Popper, 1963,2006, p. 93) 

Le savoir se constitue ainsi  en proposant face à un problème non pas des preuves présupposées mais 

des①① o je tu es.①C est①l tude①de① es① o je tu es① ui①pe et①d li i e ① elles① ui① e① o ie d aie t①

pas et de faire naitre une nouvelle situation problème plus proche de la vérité. 

 

 

Le processus de résolution de problème et de progression du savoir peut se schématiser de la façon 

suivante :  

 

Figure 11 Processus de résolution de problème, d ap s le s h a pu li  i itiale e t da s u e o f e e i titul e « of 
clouds ans clocks », en 1966, (Popper, Conjectures et réfutations, la croissance du savoir scientifique, 1963,2006, p. 588) 

 

L tude①de① e①s h a① o t e① l i po ta e①de① l tude① iti ue①du①p o l e①et① la①d a i ue①de① e①

processus. Un problème P1 fait jaillir un nouveau problème P2 qui à son tour fera jaillir un problème 

P3. Ainsi le développement de la connaissance consiste en des corrections et/ou modifications des 

connaissances antérieures.  De plus, la connaissance  qui est validée par ce processus ne le sera que 

temporairement puisque de nouveaux éléments critiques pourront à un moment donné la réfuter ou 

la préciser.  

 

 

 

PROBLEME 
P1 CONJECTURES

ELIMINATION 
ERREURS "EE"

NOUVEAU 
PROBLEME 

"P2"
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Ce①p o essus①s i t g e①pa faite e t①à①l app e tissage①so io o st u ti iste①de①la①fo atio ① ui①s appuie①

sur les principes fondamentaux suivants : 

Toute connaissance est liée au sujet « connaissant » et  s appuie①su ①u ①p o essus①de① o st u tio ① ui①

consiste en une réorganisation qualitative de la structure des connaissances (et non pas forcément sur 

u ①a oisse e t① ua titatif .①Elle①s la o e①à①l aide①de①①l i te a tio ①des①id es①et①des① ep se tatio s. 

 

Il① e① s agit① pas① d i gu gite ① des① l e ts① th o i ues① ais① d a outi ① à① u e① so io① o st u tio ① ui①

procède par ajustements successifs des pré-acquis théoriques.  Autrement dit,  le développement du 

sa oi ① e uie t① u e① tude① iti ue① o pa a le① à① l tude① des① o je tu es.① Il① se ait① i t essa t① de①

présenter aux étudiants la démarche scientifique de recherche comme similaire à la démarche 

d app e tissage.①Cette①p se tatio ①l inscrirait comme un enseignement étant en continuité avec leur 

propre apprentissage.①U ①deu i e①appo t①possi le① se ait① l a oisse e t①de① la① aleu ①du① ① g oupe①

comme ressource dans cette initiation. Pourquoi ne pas considérer les groupes de travaux constitués 

pa ① les① tudia ts① au① d ut① de① l a e① o e① ta t① les① g oupes① suppo ts① de① l apprentissage de la 

recherche ? (Plutôt ue①d la o e ①de① ou eau ①g oupes①sp ifi ues) 

 

Le point de départ de ce processus est essentiel, il① s agit① de① l atte te① du① he heu ① is-à-vis du 

problème présent. Celle-ci est encadrée  par un fond inné de connaissances48 qui la renforce et permet  

les①a ti ipatio s.①Elle①di ige①le① he heu ① e s①sa① u te①d o je ti it .①①Celle-ci est primordiale car permet 

d ite ①le①pi ge①de① elati is e①et①du① o e tio alis e. 

Pour le elati iste,①toute① it ①est① elati e.①L o ① e①peut①do ①attei d e①la① it ①a solue.①De① e①fait,①

chacun pourrait  avoir sa propre vérité et ses propres théories. Ceci va à contrario de la philosophie  

Poppérienne qui vise la vérité objective par un rationalisme critique.   

Pou ①le① o e tio aliste,①l o igi e①de①la① o aissa e①p o ie t①de① o e tio s① ue①le① he heu ①se①

donne et qui sont reconnues comme vraies ou fausses. Celles-ci ne sont pas falsifiables  par nature. 

L'objection conventionnaliste consisterait à dire que l'on peut toujours  « atteindre, pour tout système 

a io ati ue hoisi, e u'o  appelle sa ' o espo da e ave  la alit  ». (Carnap, 1923) in (Popper, 

1963,2006, p. 79) Autrement dit,  si une expérience vient contredire une théorie, le chercheur pourra 

toujou s①i o ue ①l al a,①la①pla e①de①l e p i e tateu ①ou①tout①aut e①a gu e t①pou ①p se e ① ette①

théorie. 

 

                                                           
48 « C est la o aissa e u à l i sta t t o  p suppose sa s dis ussio  », (Popper, La connaissance objective, une approche évolutionniste, 
1972, 1998, p. 105) 
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POPPER se pose également la question de la sélection de la meilleure base théorique. C est① elle① ui①

au①fi al① fou i a① le①plus①d l e ts①au①p o essus①de① futatio .① Il①p ise① u u e①th o ie①d tie t①e ①

elle-même un « potentiel de progrès » et propose de définir un critère de choix théorique à partir de 

cette qualité : 

« Ce it e  [] est e t e e t si ple et il est d o d e i tuitif. La th o ie u il faut 

p f e , est elle ui e  dit le plus, est-à-dire celle qui contient la plus grande masse  

d i fo atio s e pi i ues ou do t le o te u est le plus i po ta t, elle qui est la plus 

fo te logi ue e t, ui a le plus g a d pouvoi  d e pli atio  et de p di tio  et peut, e  

conséquence, être le plus sévèrement testée en comparant phénomènes prédits et 

observations. En un mot, notre préférence va aux théories intéressantes, audacieuses 

et do t le deg  d i fo atio s est  lev   plutôt u à des th o ies t iviales » (Popper, 

Conjectures et réfutations, la croissance du savoir scientifique, 1963,2006, p. 322) 

 

L tude① iti ue① o stitue①au fi al①le①poi t①d o gue①du①p o essus①s ie tifi ue. Ce① est① i①la①th o ie① i①

l o se atio ① ui① o stitue①le①poi t①de①d pa t①de①la① e he he, mais plutôt une tension constante entre 

les deux qui se concrétise pa ①u e①d a he①logi ue①de①falsifi atio ①ou①de① futatio .①①C est①à①pa ti ①

d u ①p o l e①ou①d u e①th o ie① ise①à① al① ue①s la o e①u e①th o ie①et① o ①à①pa ti ①d o se atio s①

ou de théories. 

L attitude① iti ue①et① o st u ti e① ue①le① he heu ①adopte① is-à-vis des erreurs est prédominante. Il 

e① s agit① pas① seule e t① d utilise ① l e eu ① à① des① fi s① d app e tissage① ais① de① te te ① de① la① fai e①

appa ait e①afi ①de① fute ①les①th o ies①à①l aide①de①test s ①p ala le e t① o st uit s .①L a gu e tatio ①

logique  basée sur le raisonnement déductif permet de nourrir efficacement le processus. 

Cette① tude① est①possi le① ue①si①l i te tio ①de① e he he est①p se te,①u e① olo t ①d t e①au①plus①p s①

de la réalité, tout en ayant conscience que cette vérité ne sera que rapprochée mais jamais atteinte. 

 

 

Au final, les principes épistémologiques suivants sont essentiels pour POPPER,  

 Le refus de tout dogmatisme idéologique, (à savoir refus du réalisme pur, du rationalisme 

pur, du conventionnalisme et du relativisme) 

 La méfiance systématique  des  automatismes mentaux qui  poussent à généraliser, 

 La① aleu ①et①le① ôle①de①l o se atio  : elle  e①peut①se i ① u à① fute ①u e①th o ie, 

 La valeur et le rôle de la théorie : elle est une hypothèse solutionnante envisagée face  à un 

problème. La qualité de la théorie se mesure à son caractère réfutable et à son potentiel 

explicatif. 

 Le① a a t e① futa le①de①toutes①h poth ses①et/ou①th o ies① u il① o e① o je tu es, 
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 La nécessité de se①dote ①d u e① thode d essais①et①d e eu s①s appu a t①su ①u e①logi ue①

déductive, 

 L i po ta e①de①l attitude① iti ue①da s①le①p o essus①d a i ue①de①la①p og essio ①du①sa oi , 

 La nécessité du contrôle social, (ne pas être juge et parti) 

 Toute① o aissa e① ou elle①p o ie t①d u e① o aissa e①a t ieu e① u elle①i t g e, 

 Toute solution à un problème soulève un nouveau problème plus proche encore de la vérité. 

 

Nous pouvons noter une similitude importante entre BACHELARD et POPPER en ce qui concerne la 

notion de falsifiabilité et les obstacles épistémologiques.  Pour BACHELARD, le progrès ne serait 

a essi le① u à① o ditio ① de① e tifie ① les① fausses① i fo atio s① ue① l o ① poss de① su ① le① el.① Pou ①

POPPER,①le①p og s① e①se ait①possi le① u e ①① he ha t①à①falsifie ① e① ue①l o ① o ait①du① el.①Tous①deu ①

se posent les questions des processus qui pourraient freiner, paralyser la progression du savoir. 

BACHELARD étudie les obstacles affectifs qui empêchent de progresser dans la connaissance des 

phénomènes tandis que POPPER lutte contre tout dogmatisme idéologique et se pose des questions 

relevant de la sélection de la meilleure théorie, celle dont la confrontation à des tests empiriques 

apporte le maximum d i fo atio s.① Pa ① ailleu s,① ils① s oppose t① tous① deu ① à① la① fa ilit ① de① la①

généralisation ou de la réduction. 

Les deux philosophes mettent en tension des opposés : réalisme et rationalisme pour BACHELARD  

tandis que POPPER propose un rationalisme critique, juste milieu entre les deux extrêmes qui sont le 

positivisme et  le rationalisme. 

BACHELARD a développé une philosophie du non en proposant une épistémologie cherchant la 

coupure ou la rupture entre les « prénotions » et le raisonnement rationnel (le raisonnement dit non 

à①l ap io i ①alo s① ue①pou ①POPPER la puissance du négatif est importante :  « Popper met en évidence 

une authentique puissance du négatif qui semble donner à la falsifia ilit  d aut es ha ps d a tio  ue 

la comparaison entre les théories pour définir et choisir celle qui offre la plus grande résistance aux 

tests empiriques proposés, ce qui engage une expression toujours équivoque et provisoire de sa 

suprématie » (Beaune, 2006, p. 58) 

Il ressort de ce comparatif un élément essentiel, le chercheur doit se prémunir de certains pièges 

g a t①①la①p og essio ①du①sa oi ①et①pou ① ela①d eloppe ①①plus① u u e① thode, une attitude critique 

vis-à-vis du réel et des problèmes étudiés.  Cette attitude se décline en une certaine  rigueur 

méthodologique et une vigilance vis-à- is①de① e① ue①l o ①sait. 

 

Par contre, au regard de notre étude, il semble ue① est① le① p o l e① de① la① it ① ui① à① la① fois①

distingue et rassemble POPPER et BACHELARD. Les 2 auteurs considèrent que la connaissance 
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o je ti e①s o tie t①au①p i ①d effo ts① iti ues①et① atio alistes.①Cepe da t,①  POPPER refuse tout degré 

de① alidatio ① d u e① h poth se① et① do ① toute① it ① ta lie.① La① u te① de① l o je ti it ① ou it la 

démarche de recherche mais elle ne sera jamais atteinte. 

 

5. L’esprit scientifique, qu’est-ce que c’est ? 

 

L tude① des① ① pist ologies① ous① pe et① ① de① a a t ise ① l esp it① s ie tifi ue① do t① le①

d eloppe e t①pe et①d a de ①à① la① ultu e scientifique,①et①d t e①ai si①so iale e t① lai ①et①de①

mieux s adapte ①au① el : 

 

« Faire preuve d'esprit scientifique, c'est rechercher la vérité », 

②①la① ase①de① et①esp it,①il① ①a①la① olo t ①ou①l atte te①du sujet vis-à-vis du monde qui l e tou e.①①La① u te①

d o je ti it ① se ait① le① oteu ① de① et① tat① d esp it.① Ca ① ieux appréhender la réalité représente la 

ga a tie① de① s ① ou oi ① a e ① plus① d aisa e.① ① Cet① tat① d esp it① est① essai e① à① l a uisitio ① de①

« connaissances objectives ». Il permet de  mieux apprécier les liens entre les choses du monde, des 

liens qui sorte t① de① l espa e① se si le,① do ①de① la① su je ti it .① ① E ① e① se s,① il① ① au ait① la① olo t ①de①

d passe ① la① aise la e① ou① l appa e e① le① alis e① i diat① selo ① BACHELARD). Cette quête 

s o tie d ait①au①p i ①d u ①effo t①de①d passe e t①de①l apparence afin de  démêler le vrai du faux.  

Elle① e①pou ait① t e①pa tielle①ou①fi ie① a ①elle① la e①u e①pe a e e①de①l i te tio ①de① o aît e①a e ①

plus①de①p isio .①①De①plus,①il① ①au ait①de① it ①a solue①atteig a le.①①Il①s agit①de① o sid e ① ha ue①

nou elle① o aissa e① o e① ta t①le①f uit①d u ①p o l e①et,①e ①elle-même, un problème en soi qui 

va lui-même porter ses fruits. 

 

« Rie  ’est évide t, tout est o st uit »49 :  

Pou ①d passe ①l appa e e,①il①s agit①de① uestio e ① e① ui①pa ait① ide t①do ①de considérer que rien 

est① ide t.① ① ① ‘efuse ① toute① positio ① auto itai e① ou① dog ati ue① is-à-vis des sources de la 

o aissa e,① o e①pa ①e e ple,① ① o sid e ① la① aiso ① o e①p e i e①et① l o se atio ① o e①

seconde, cela serait presque nier le réel au profit①de①la①pe s e.①Tout①e ① alit ① est① ue① o je tu es①

su ①le① el,① he he ①à①falsifie ① es① o je tu es①pe et①d app o he ①la① it ① otio ①de①li ites① e s…  

Pa ①e e ple,① ① e ett e①e ① ause① les① o s①pou ① u ils① e①se①fige t①pas①e ①dog e : ne pas croire 

aveuglement ce qui est énoncé dans une revue, un cours ou un livre mais chercher à mettre en 

uestio ① falsifie ,① o o o e ①pou ① o p e d e①les① o tou s①de①l o jet①d it①et/ou① tudi .①Il①s agit①

gale e t①de① ett e①e ① uestio ① e① ue①l o ① o st uit①ou écrit soi-même.  

                                                           
49 D ap s①la①fo ule①de①B②CHEL②‘D, "Rien n'est donné tout est construit" 
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Fi ale e t,①le①doute①se ait①u ① l e t① o stitutif①esse tiel①de① et① tat①d esp it.  

Le doute conduit à une (re)mise en question  continue qui  amène à confronter les idées et à  les tester. 

Le praticien infirmier ainsi mû par une vigilance relative aux faits, aux observations, aux croyances, aux 

sa oi s①se ait①plus①à① e①de① e ueilli ①les① l e ts①sig ifi atifs①de①la①situatio ,①de①l a al se ①et①d agi .①

Il serait  plus à même de partager les fruits de ses observations de manière à confronter les 

i te p tatio s①plu idis ipli ai es① oi e① i te dis ipli ai es①et①d a de ①à①des①d isio s①et/ou①a tio s①

pertinentes à la situation. 

 

« Sortir du sens commun, interroger ses prénotions, se distancer de ses propres jugements » : 

Pour développer cette vigilance,  il est① essai e① de① ie ① se① o aît e① est-à-dire connaître ses 

a is es,①ses① o a es,①ses①t a e s① ui①peu e t① ep se te ①des①o sta les①à①la① u te①d o je ti it .① 

L esp it①s ie tifi ue①p e d ait① o e①poi t①de①d pa t, non pas ses préjugés ou ses représentations 

mais ses observations et son expérience pour cerner les problèmes qui se font à lui. Il serait donc 

apa le① d o je ti atio ① de① a i e① g ale.① O jectiver le vrai du faux, reconnaître ses 

représentations et ses fondements pour éviter toutes influences, reconnaître ses mécanismes ou 

auto atis es① e tau ,① o je ti e ① ses① o aissa es① pa ① la① p eu e①….① Soit① de① at go ise ① pa ① u ①

a is e①d valuation critique  ce qui pourrait nuire à la démarche ou la posture s ie tifi ue① u il①

e t ep e d①et① is ue ①l e eu .①①Pou ①BACHELARD,①l a st a tio ①est①p io itai e①et①pe et①de①d passe ①

les obstacles épistémologiques tandis que pour POPPER,  il faut se méfier de  certains mécanismes qui 

e t① ① à① la① g alisatio ,① ota e t① les① auto atis es① e tau ① as s① su ① l i du tio ① à① pa ti ①①

d o se atio s① u e tes. 

 

La bonne distance ou distance critique  pour ne pas être dupe des apparences : 

Et e① apa le① d adopte ① u e① postu e adaptée au contexte situationnel est important.  Ce 

positionnement variable (micro, méso, macro) et critique permet de saisir les éléments signifiants et 

les① e jeu ① des① situatio s① et,① de① fait,① ① d ite ① u e① le tu e① supe fi ielle① ou① seg e t e.① L esp it①

scientifique implique cette posture critique qui permet de saisir les variations dans les aléas des 

situatio s.① Elle① est① pas① u e① postu e① e he h e① a i ue e t① ais① da s① u ① ajuste e t① à① la①

situation, à la recherche ou① au① p ojet.① Il① s agit① au① fi al① ① d u e① postu e① iti ue,① o st u ti e① et① de①

recherche qui se développe à travers une méthode. 

L esp it①s ie tifi ue①est① apa le①de①se①dote ①d u e① thode qui garantit la pertinence de sa démarche 

La recherche est①pas①si ple e t①u e①d a he①de①pensée mais une démarche qui se décline en 

action rigoureuse et méthodique. Popper soulig e①l i po ta e①de①la① thode d essais①et①d e eu s①

tandis que Bachelard d o t e①l i po ta e①d u ①p o essus de rectification discursif.  Cette méthode 
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s appuie①su ①la①th o ie,①soit①su ①la① o aissa e①a t ieu e① alid e,① ui①assu e①u e①d a he①ajust e①

au contexte. Il est attendu que le chercheur soit éclairé sur les écueils de la méthode choisie. 

 

L esp it①s ie tifi ue① est①pas seul mais intégré au collectif : 

Il① est① essai e①pou ① l esp it① ui① se① eut① s ie tifi ue①de① se① sou ett e①à①u e①auto-analyse et à des 

a is es① d aluatio ① gulie s① pou ① lever les obstacles à la connaissance. Ce contrôle pour 

l i fi ie ①peut① t e① alis ①pa ①des①pai s①ou①de① a i e①« pluri » voire même « inter » disciplinaire : il 

peut① p opose ① au① de i ① ou① à① d aut es① a teu s① pa a di au ① ses① d a hes① da s① u e① atte te①

d changes nourriciers,  de vérification, de falsification  ou de corroboration. Travailler seul ne pourrait 

pas lui①①pe ett e①de①sou ett e①ses①d a hes①et①do ①d e ①ga a ti ①leu s①pe ti e es.① 

Par ailleurs, visant la connaissance, les activités de partage et de transmission sont attendues. Ce 

partage réclame un effort  pour rendre intelligible sa démarche. 

Il① e① s agit① pas① seule e t① de① pa tage①« de contenu »  mais de la connaissance avec un grand C : 

transmettre un savoir mais également la méthode pour y a de ①ai si① ue①de① sti ule ① l e ie①de 

parvenir à cette structuration « scientifique » de la pensée. Le partage permet aux chercheurs de 

d fi i ①so iale e t①les①p o l es,①soit①de①p o l atise ①au① fi e①d u e① o u aut . 

E fi ,①l a al se①①et①①le①①d at①①a gu e t s① olle ti e e t①so t①①deu ①① ases①①de①①la① thode scientifique. 

L esp it①s ie tifi ue①① o siste①①à①①les①①a epte  et  à les faire vivre.  

 

P e o s u  e e ple de ise e  œuv e de et esprit collectif : 

U e① a al se① a① poste io i① d u e① situatio ① de① ise, avec hétéro-ag essi it ① i po ta te① d u ① patie t①

hospitalisé en service de Psychiatrie pour troubles délirants sur état cognitif déficitaire, réalisée de 

manière uniquement disciplinaire (ici psychiatrique) pourrait délaisser des éléments importants non 

pe çus①ou① o ①lus①d passa t① e① ad e①ps hiat i ue.①②u① o t ai e,①u e①supe isio ①a e ①l e se le①des①

acteurs concernés (et donc dépassant le cadre disciplinaire) pourrait  faire émerger des éléments 

significatifs de la cause de ces troubles hétéro-agressifs, par exemple des éléments somatiques 

(douleur physique ou autres). Un aide-soignant pourrait en effet révéler une observation nouvelle 

notée lors de la toilette du patient, un  « coup de soleil », qui pourrait être douloureux. Douleur qui au 

regard de la situation psychiatrique de la personne serait difficilement verbalisable mais responsable 

de① a tio s①se si les.①Le① olle tif①est①sou e①d i te p tatio s①et①de① o aissa es.①U e①d a he 

d i estigatio ①pou ait①sui e①et① o o o e ①ou① o ①les① l e ts① ete us. 

 

L esp it①s ie tifi ue①est①do ①so iale e t① espo sa le : 

Il① s i estit d u e① espo sa ilit ① plu ielle : développer les connaissances  et  les partager  pour 

permettre la progression collective du savoir.   



141 
 

L i t g atio ①de① ette① espo sa ilit ①est①esse tielle au sein du corps infirmier,①e o e①plus①aujou d hui①

où nous nous  réclamons de notre propre discipline « en soins infirmiers » ou « en santé ».  « Un corps 

professionnel est responsable de son corpus de connaissance, et de sa dynamique et de sa 

progression. ». (Martel, 1993, p. 14) 

 

6. Essai de modélisation de l’esprit scientifique50 :  

 

Not e① tude① pe et① de① od lise ① à① des① fi s① de① o p he sio ① e① ue① peut① ep se te ① l esp it①

scientifique selon trois niveaux,  

• Le niveau relatif à ses attentes et sa finalité : le progrès dans la compréhension du réel, une 

u te①d o je ti it ①et① espo sa ilit ①vis-à-vis du savoir. 

Ce① i eau① ep se te①l o jet① e①de①l esp it①s ie tifi ue①soit①sa① aiso ①d t e①so iale. 

• Le niveau  des moyens : le dépassement des obstacles scientifiques, le refus du totalitarisme, 

une certaine o sid atio ①du① el①et①do ①de①l e p ie e,①de①l o se atio ①et①de①la①th o ie. 

• Le niveau  des méthodes et des règles scientifiques qui représente la déclinaison des 2 

p de ts①et① ui① a a t ise①la①d a he①s ie tifi ue,①d i e①de①l esp it. 

 

Un axe vertical permet de visualiser les éléme ts①les①plus①t a s e sau ①de①l esprit scientifique : 

• la rupture épistémologique qui peut être considérée à la fois comme une finalité, un  moyen 

et une méthode, 

• l i telligi ilit ①et①le①d eloppe e t①du①sa oi ①à①la①fois①atte tes,①fi alit s①et① thodes.①

L i telligi ilit ①est①à①la①fois①u ① o e ① e① ui①pe et①de① e d e①a essi le①le①sa oi ①et①u e①fi ①

(représente la quête de vérité).  

 

Nous avons recherché à constituer une modélisation ui① o duit①à①l i te ogatio . 

D ap s① Jea -Louis LE MOIGNE, la modélisation  o espo d① à① l ① « a tio  d la o atio  et de 

reconstruction intentionnelle, par composition de symboles, de modèles, susceptible de rendre 

i telligi le u  ph o e pe çu et o ple e, et d a plifie  le aiso e e t de l a teu  p ojeta t u e 

intervention délibérée au sein du phénomène ; raisonnement visant notamment à anticiper les 

conséquences de es p ojets d a tio s possi les».  (Le Moigne, 1990, 1999, p. 5) 

                                                           
50 cf. page 145 Figure 12  : Essai de modélisation de①l esp it①scientifique 
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 La forme du triangle fut choisie dans la mesure où les nombreuses interactions entre les sommets, les 

côtés, les médianes etc. invitent au questionnement. La forme est en quelque sorte au service du fond. 

De plus, il rend visible facilement, et de fait, intelligible la complexité.  Par ailleurs, le triangle est 

sou e t①utilis ①e ①s ie es①de①l du atio ①① T ia gle①de①HOUSSAYE, Triangle de la formation de FABRE). 

En tant que symbole, il correspond à un « ouvreur de sens » (Lerbet-Sereni, 2009). Il① est①do ①su tout①

pas à considérer comme un modèle « à suivre » mais « à  penser ». 

 

Le①s st e① od lis ①pou ait① ① s e isage ① o e①u e① ase①d a i ue①puis ue① tous ses éléments 

peu e t① s i flue e ① de① faço ① ip o ue.① Il① se ait① do ① i t essa t① su ① le① pla ① p dagogi ue① de①

s a te ①su ①le①tout①et①ses①pa ties①pou ①fa ilite ①la① o p he sio ①de①l esp it①s ie tifi ue. 

Ce① od le①pe et①de①disti gue ①plusieu s① i eau ①d i te a tio s①et①de① uestio e e ts : à  partir et 

à①l i t ieu ①de① ha ue① l e t①et①e t e①les① l e ts. 

Par exemple, les méthodes choisies sont influencées par les attentes et la qualité de la phase de 

rupture. Elles-mêmes peuvent influencer la responsabilité du chercheur vis-à- is①de①l i telligi ilit ①et①

du partage de la connaissance. 
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Méthodes 

Moyens 

QUETE①D OBJECTIVITE 
Volonté d lu idatio ①du① el①et①

d adaptatio ①①à①la① alit  

 

 

METHODES 

Savoirs et vigilances méthodologiques 

RAISONNEMENT LOGIQUE 
S appuie①su ①l a gu e tatio ,①la①
démonstration, la falsification, 
la corroboration, la déduction 

REFUS DU 
TOTALITARISME 

RESPONSABILITE vis-à-vis de la 
progression du savoir, de la 

transmission, du développement de 
l esp it①de① e he he 

ESPRIT SCIENTIFIQUE  

PROGRES COMPREHENSION DU 
REEL 

CONSIDERATION DE 
L EXPE‘IENCE,①DE①

L OBSE‘V②TION①ET①DE①L②①
THEORIE  

‘IEN①N EST①EVIDENT, TOUT 

EST CONSTRUIT 

RUPTURE EPSTEMOLOGIQUE 

Rupture avec les préjugés, les 
prénotions, la pensée unique, 

interrogation des représentations, 
effo t①d o je ti atio  

INTELLIGIBILITE, PARTAGE ET 

TRANSMISSIONS 

Attentes, 

finalités 

Figure 12  :①Essai①de① od lisatio ①de①l esp it①s ie tifi ue 



144 
 

Ca a t isti ues①p i ipales①de①l esp it①s ie tifi ue : 

②u①fi al,①l esp it①s ie tifi ue①se① a a t ise①pa ①u e① u te①d o je ti it ①et①u e① olo t ①d lu idatio ①du①

réel. Il vise le progrès. 

Il est capable : 

 de rupture et①d u ①effo t①d o je ti atio ,① uptu e①a e ①ses①p jug s,①ses①p op es①

représentations, ses mécanismes mentaux, refus de la pensée unique et dogmatique),  

 de raisonnement critique (questionnement, autoévaluation, recul autocritique,  posture 

adaptée et critique),  

 d i telligi ilit ,①de①pa tage①et①de①t a s issio s①du①sa oi .① 

Il①s appuie①su ①des① thodes①de① aiso e e t①et①de①d o st atio ①logi ue①①et①su  le développement 

d u e①postu e critique, constructive et de recherche. 

Il accepte et valorise la hiérarchie des arguments plutôt que toute autre hiérarchie totalitariste. 

 

Le développement des esprits  s ie tifi ues①pe et①l e ge e①de①la① ultu e  scientifique qui a son 

tour permet son développement : 

« Produire de la culture scientifique, est pe ett e au  i dividus de se construire des 

odes de aiso e e t, fa ilita t l o ga isatio   de leu  savoi  et la  odifi atio   de 

leurs représentations o duisa t à l app op iatio  de o aissa es ouvelles. »  

(Escot, 1999, p. 26) 

 

Il participe au développement de la connaissance. 

 

7. Le développement de cet état d’esprit comme finalité du TFE 

La finalité du① t a ail① de① fi ① d tudes se ait① do ① de① d eloppe ① à① la① fois① u ① e tai ① tat① d esp it①

s ie tifi ue① et① les① d a hes① et① thodes① ui① l a o pag e t.① Cela, pour permettre au futur 

p ofessio el①d a u i ①des① o p te es①plu ielles①au① fi e①de①sa①p ofessio ①da s①l e se le①de①

son exercice et de ses dimensions : clinique, organisationnelle, institutionnelle et disciplinaire. Il est 

important pour le formateur de①saisi ① les① fo de e ts①de① l esprit scientifique. Ils  représentent des 

le ie s①d app e tissage.①L a o pag e e t① thodologique ne peut se restreindre à une dimension 

opérationnelle de la recherche,① e①se ait①t ahi ①l esse e① e①de①la①fi alit ① e he h e.①①L e se le①

des① le ie s① ① so t① à① t a aille ,① ① à① o e e ① sa s① doute① pa ① l atte te① du① he heu ,① oteu ① de① la①

démarche. La motivation ou plutôt les éléments de satisfactions propres au bénéfice de cet 

enseignement sont donc à explorer et  à mettre en évidence. Ce qui revient à expliciter interactivement  
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l e se le① des① e jeu ① de① la① e he he i i① et① ai te a t① pou ① l tudia t, et demain pour le futur 

p ofessio el① u il① ep se te. 

 

Il① o ie t① d e isage ① l e seig e e t① de① la① e he he comme un processus visant non pas à 

apitalise ① des① o aissa es① thodologi ues,① ais① de① pla e ① l app e ti-chercheur dans une 

d a i ue①de①d eloppe e t①d u ①esp it① e he he et de connaissances associées mobilisables  en 

premier lieu en situation de soins.  La rupture épistémologique, la distance critique, une certaine veille 

ou① igila e①s ie tifi ue①se le t① ep se te ①u ①e se le① a a t isti ue①d u e① ou elle①e ige e①①

p ofessio elle①d ite①da s①le① f e tiel①①de①la①fo atio .①Il①s agit①d ① t e① apa le①de①d eloppe ①u e①

pratique de réflexion sur les situations afin de conduire le futur professionnel à comprendre, décrire 

et expliquer ses actions pour mieux les réaliser et, être progressivement en capacité de transférer dans 

des①situatio s① ou elles.①①L esprit scientifique pourrait se dénommer « esprit compétence »,  puisque 

caractérisant  des capacités liées à la recherche de la meilleure compréhension ou de la meilleure 

d isio ①e ①situatio .①Les①a ti it s①d a al se①de①situatio ,①de①p o l atisatio ①et①d i estigation sont 

e l ati ues①de①l esprit compétence. 

 

Il va de pair avec la réflexivité. Rappelons que la finalité de la formation correspond au développement 

d u ① p ati ie ① fle if.① E ① effet① elui-ci, tout en se cent a t① su ① l a tio ① he he① à① la① o p e d e.①

Exercer la pratique réflexive o espo d①au①d eloppe e t①d u e①attitude①et①d u e①postu e réflexive 

i te tio elle①et① guli e,①à①sa oi ①s i t esse ①à①soi①e ①ta t① u a teu ①da s①toute①situatio ①de①p ati ue①

p ofessio elle①pou ① ieu ①se① o ait e,① ieu ① o ait e①sa① a i e①d agi ①da s①u ① o te te①do .①①

L a al se① fle i e① o espo d①à①u e① a i e①d app e d e①à①pa ti ①de①l e p ie e①e ① e da t①e pli ite①

pa ①la①p ise①de① o s ie e①le① u①de①l a tio .①Elle①pla e①toujou s①l e p ie e①ou①la①p ati ue①① o e①

poi t①de①d pa t①et①d a i e①du①p o essus. 

En apportant la quête de connaissance objective et la rupture épistémologique, la posture de 

he heu ①est① o pl e tai e①à①la① fle i it .①Cepe da t①elle① a①plus①loi ①①puis u ①e ①p e ie ①lieu,①la①

distance critique est supérieure  à celle du praticien réflexif. En second lieu,①l tude①du①p o l e① est 

aussi plus complexe et développée de par une problématisation plus nourrie et une investigation 

thodologi ue① alid e①s ie tifi ue e t.①E ①out e,①①l aluatio ①ou①le① o t ôle①so ial①de①la① e he he 

garantit son caractère pertinent.   

Au final,  le  bénéfice de la recherche ne concerne pas  seulement  la pratique du sujet mais le collectif. 

Le chercheur rend intelligible, partage,①t a s et…①il①fait①do ① i e①la① o aissa e①a uise①et①pa ti ipe①

à la fois au professionnalisme, à la professionnalité et au professionnisme.  
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8. La démarche scientifique, une question de posture. 

 

Démarche et postures scientifiques 

L esp it①s ie tifi ue①pa ti ipe①do ①à①la①d a he①s ie tifi ue① ui①l i li e①à①e isage ①le① o de①selo ①

des postures caractéristiques. Clarifions davantage ette①d a he①à①pa ti ①d u ①essai①de①d fi itio ①des①

s ie es① au① ega d① des① œu es① de① POPPER et BACHELARD. Cette clarification nous permettra 

d ide tifie ① les① it es① de① s ie tifi it ① et① ai si,① de① pou oi ① statue ① su ① la① atu e① s ie tifi ue① d u e①

th o ie①ou①d u ①e se le①de① o aissa es.①L app e ti-chercheur pourra être éclairé à partir de ces 

otio s① a ① sa① d a he① de① l la o atio ① du① TFE① el e① d u e① o st u tio ① s ie tifi ue① et① du①

d eloppe e t①d u ① tat①d esp it①s ie tifi ue.①Fo e①est①de① o state ① ue nous ne nous sommes pas 

arrêtés sur ces mots durant les enseignements relatifs à la recherche.  

 

Regardons tout①d a o d  les définitions du mot science retrouvées dans les dictionnaires généralistes : 

- « La science est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, 

d o jets ou de ph o es o issa t à des lois et v ifi es pa  des thodes e p i e tales. » (Le 

Petit Larousse illustré, 2006, p. 966) 

-  « E se le de o aissa es d u e valeu  u ive selle, portant sur les faits et relations vérifiables, 

selon des méthodes déterminées (observation, expérience, hypothèse et déduction) » (Le Robert de 

poche, 2006, p. 676)  

 

Ces 2 définitions mettent en avant un ensemble de représentations justifiées du réel obtenues selon 

des méthodes scientifiques. Elles ne mettent pas en avant la démarche du scientifique pour obtenir 

les fruits de sa recherche. Le contenu de ces définitions illustre  une forme de  représentation sociale 

do i a te①à①l ga d①la①s ie e.①Essa o s①de①so ti ①du①se s① o u ①et①d app ofo di ① ot e①a al se①e ①

ue①d la o e ①u e①d fi itio  plus complexe et moins réduite. 

 

Selon POPPER, elle participe à la connaissance objective,① est-à-dire la connaissance humaine 

formulée et ainsi pouvant être soumise à la critique. La connaissance objective « est faite d atte tes 

formulées dans un langage et soumises à la discussion critique » (Popper, 1972, 1998, p. 127). 

Ainsi, elle peut se modifier et/ou se développer au contraire de la connaissance subjective faite 

d atte tes① o ①fo ul es.①①La① o aissa e①est①dite①o je ti e①si①elle①est①e t ieu e①à①la personne qui 

l tudie : 

 POPPER dit① u elle①est « i d pe da te de la o a e d u e uel o ue pe so e, ou de sa dispositio  

à admettre, ou à affirmer, ou à agir. La connaissance au sens objectif est connaissance sans connaisseur 

; elle est connaissance sans sujet connaissant » (Popper, 1972, 1998). 
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La démarche scientifique  consiste donc  à rechercher et acquérir de nouvelles connaissances sur des 

o jets①p is①et① o st uits①p e a t①soi ①de①s i t esse ①à①la connaissance objective qui seule peut être 

soumise à la critique et soumise à un processus logique de résolution de problème. 

 

La démarche scientifique ambitionne la connaissance  à des fins utiles : 

« La tache de la science est en partie théorique –explication- et en partie pratique –prédiction et 

appli atio  te h i ue. [] Ces  uts e so t e  u  se s ue  aspe ts diff e ts d u e e et u i ue 

activité » (Popper, 1972, 1998, p. 510). 

La démarche scientifique vise①l e pli atio ①à①pa ti ①de① thodes① ele a t①de①d du tio ①logi ue.①Elle①

permet également de construire à partir de ces explications des conséquences logiques des 

phénomènes. A partir de là, la question du comment est réalisable : des applications techniques 

peuvent être selon un « schéma logique » envisagées et accomplies. Ces applications ne relèvent pas 

forcement de construction technique mais tout simplement de la compréhension du réel. 

Elle① pa ti ipe① à① la① o st u tio ① d u ①« langage commun qui fournit des repères aux scientifiques » 

(Fourez, 2001, p. 161) 

 

D aut es① l e ts① a a t isti ues①de①la①d a he①s ie tifi ue① esso te t①de①la① o p he sio ①des①

deux épistémologies étudiées :  

La science prend comme point de d pa t① l o se atio ① de① la① atu e. Elle① p o de① d a o d① pa ①

circonscrire son objet de recherche.①Elle①① e①peut①s i t esse ①à①u e① ultitude①d o jets①e ① e①te ps,①

la démarche serait dans ce cas faillible et incertaine.  

Le développement de la connaissance nécessite de sortir du sens commun « tout simplement parce 

u il d sig e u e hose ha gea te et vague » (Popper, 1972, 1998, p. 85). Le sens commun a participé 

historiquement selon POPPER à① la① o st u tio ① d u e① th o ie① de① la① o aissa e① e o e  selon 

la uelle① ot e① o aissa e①s a uie t①e ①fermant les yeux.  Le sens commun ne peut être en réalité 

ue①le①poi t①de①d pa t,①l o igi e① oti atio elle①de①la① e he he. La critique constitue le fondement 

de la démarche et va garantir sa scientificité.  

La①d a he①s ie tifi ue① e①s i t esse①pas①au ①opi io s① ais①au ①faits①de①la① atu e. BACHELARD 

oppose clairement les idées ou les opinions au savoir scientifique : « L opi io  pe se al…..O  e peut 

ie  fo de  su  l opi io  ; il faut d a o d la d t ui e » (Bachelard, 1938, 2004, p. 14). Elles sont des 

o sta les①à①la① o aissa e①s ie tifi ue.①S e t ai e①de①la①pe s e①a①p io i① la e①u ① ita le①effo t①de①

l ho e. 

Il d fi it①d ailleu s①la①s ie e① o e,①« un combat, contre soi-même et contre la nature ; la science est 

un refus de ses propres opinions » (Bachelard, 1940, 2012, p. 171)  
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Essai de définition de la science 

Elle est à la fois le résultat et le processus de la démarche de recherche.  Elle désigne donc la démarche 

intellectuelle particulière qui comprend notamment méthode, rigueur et nécessité de rupture 

épistémologique  et l'ensemble  des connaissances qui en découle. La démarche scientifique doit 

s i s i e① da s① ette① igueu ① ui① o espo d① à① u ① it e① de① s ie tifi it ① à① la① fois① hez① POPPER et 

BACHELARD.  

U e① aut e① o o da e① des① ① philosophes① ① est① i po ta te① :① ga de ① à① l esp it① ue,① les① it s①

s ie tifi ues① e①so t①ja ais① ue①p o isoi es.①‘ie ① est①d te i ①à①l a a e,① i①d te i ①de① a i e①

figée par la preuve. 

 

Les indicateurs suivants permettent de distinguer science et non-science : 

La science : 

- s i t esse①et① o t i ue①à①la① o aissa e①o je ti e, 

- ambitionne la connaissance  à des fins utiles, 

- p e d① o e①poi t①de①d pa t①l o se atio ①de①la① atu e, 

- e①s i t esse①pas①au ①opi io s. 

Sa démarche nécessite : 

- de sortir du sens commun, 

- d i s i e①la① iti ue① o e① l e t① ateu ①et① o epteu , 

- un schéma logique déductif, 

- de considérer toute théorie et connaissance comme provisoire. 

 

 

C est① ie ①le①d eloppe e t①de① ette①d a he① u il①faut viser lors des enseignements  relatifs à la 

recherche. Celle- i①peut①se①t adui e①e ①postu es,① est-à-dire,  en  te da es①e ①te es①d attitudes①et①

o po te e ts①du①sujet.①L tude①de①la①d a he①s ie tifique ainsi que la lecture de la modélisation 

de①l esp it①s ie tifi ue① ous① e seig e t①su ①la① a i e①do t①le①sujet① he heu ① a①s e p i e ①au① ega d①

de son objet recherche : 

 une posture objectivante visant la lutte conte les pièges de la démarche scientifique et 

notamment les préjugés, 

 Une posture recherche t aduisa t①u e① olo t ①d lu idatio ①du① el①asso i e①à①u e①postu e①

questionnante, 

 Une posture participante, déclinaison de la responsabilité du chercheur à quérir la 

progression du savoir, à participer à la défense de sa discipline et de sa①p ofessio .①Il①s agit①de①

l e gage e t①du①sujet① is-à-vis de sa mission de recherche acceptant et mobilisant 
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ota e t①le① o t ôle①so ial①pou ①sou ett e①so ①t a ail①à①aut ui①,①a epte ①l aluatio ①et①la①

considérer comme source de progression vers la connaissance objective, 

 Une posture réflexive vis-à-vis de sa pratique de recherche  permettant notamment au 

chercheur de prendre son travail comme objet de réflexion, 

 U e① igueu ①et①u ① aiso e e t①s ie tifi ue①t aduisa t①le①sou i①de①p isio ①à①l ga d①de①la①

méthode. 

 

Le développement de ces postures caract ise①l app e tissage①des① o p te es①du① he heu ①ou①de 

l ensemble formant la compétence du chercheur. Celle- i① ① pou ait① s e te d e① o e①u ① s st e①

ouvert et évolutif de① o aissa es① ① et① d attitudes qui permettrait aux professionnels de santé de 

questionner leurs réalités voire de① s e gage ① da s① u e① e he he dans le cadre de leur  pratique 

infirmière.  

Nous pensons que la recherche du développement postural a une valeur particulièrement 

p ofessio alisa te① da s① la① esu e① où① elle① e oie① à① la① fois① à① ① l app e a t① et① à① so ① a ti it .① Elle①

témoigne du positionnement singulier du sujet et rappelle le caractère aléatoire des situations 

apprenantes. La recherche e① peut① s app e d e① à① l aide① d u e① p o du e.① De① fait,① nous pouvons 

uestio e ①l a o pag e e t①da s①sa①di e sio ① thi ue①et① thodologique.  Ce développement 

invite à considérer la posture de l a o pag ateu  et de fait, ses① o eptio s① elati es①à①l i itiatio ①

à la recherche. 

 

 

Tel① l ho e① de① s ie e,① l i fi ie ① de① de ai ① « doit se préoccuper de comprendre le monde et 

d lai e  toujou s dava tage la p isio  et la po t e de l o d e ui  g e » (Kuhn, 1983, p. 69) 

Il existe un rapport étroit entre la posture du① he heu ①et①la① otio ①d auto omie. Le chercheur vise la 

it ,① la① o p he sio ① du① el① et① ① d eloppe① sa① apa it ① à① ieu ① s i s i e① da s① e① el① ① e ①

o p e a t,①e ①i t g a t①ses①lois.①Il①d eloppe①sa① apa it ①d agi .① 

L auto o ie①p se te①u e①dou le①di e sio ,①elle①est①à①la①fois①u e①ressource et une finalité. 

L auto o ie①de a de①d s①lo s①à① t e①e plo e.①  
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Chapitre 5. Développement scientifique et autonomie 

A. L’autonomie, Qu’est-ce que c’est ? 

D o igi e①g e ue,① le① ot①auto o ie①d sig e① i itiale e t① le①d oit① ue① les①‘o ai s①a aie t laissé à 

certaines villes grecques de se gouverner par leurs propres lois. Etymologiquement, il se décompose 

ainsi : « autos » signifiant le même, ce qui vient de soi et évoque les actions individuelles du sujet et 

« nomos », désignant les règles établies par la société, les lois. (Warchol, 2009, p. 84) 

L u io ①des① ①d sig e①le①sujet① ui①se① git①pa ①ses①p op es①lois. 

②① l o igi e① ele a t①du① ha p①politi ue,① il① a①e suite① t ①d li ① à①d aut es① ha ps : philosophique 

psychologique, sociologique, pédagogique etc.① La① otio ① d auto o ie① ① a① su i da s① l histoi e① et① au①

ega d①des① ha ps①d e plo atio ①des① ha ge e ts①et①t a sfo atio s.①①Elle①peut① t e①e isag e①à①la①

fois comme une capacité, une compétence ou un processus. Les interprétations étant possibles et 

ou e tes,①il①est①i po ta t①d e ①saisi ①les① a a t isti ues①p i ipales. 

 

Chez les philosophes anciens 

Liberté et autonomie sont liées.  Les philosophes anciens comme SOCRATE évoquent la nécessité pour 

l ho e①de①gag e ①sa①li e t ①e ①d passa t①les①pe ha ts①du① o ps①et①de①l affe tif①et①e ①se①sou etta t①

aux préceptes de la raison. « Le connais-toi toi-même socratique demeure à cet égard le plus bel 

e e ple d i vite à l auto o ie ». (Renaut, 1999, p. 69) 

L auto o ie①s e te d①i i① o e①la① apa it ①à①se① o ait e,① apa it ①i flue ça t①l a s①à①la① aiso ①et①

à① l a tio ① aiso e,① et① ui① s oppose① à① l a tio ① i flue e① pa ① l affe t.① La① aiso ① ai si① gag e① pa ①

l i di idu①lui①pe et①de①dispose ①de①soi①et①d a u i ①u ①li e-arbitre. La raison permet de prendre des 

d isio s①à①pa ti ①des① l e ts①i te es①et①e te es.①Ce①li e①a it e① est①pas①à①e te d e①su ①le①pla ①

philosophique comme un arbitrage sans influence externe mais bien au contraire comme un arbitrage 

ou i①d u ①e se le①de① o t ai tes. 

Les①philosophes①a ti ues①p ô e t①do ①la①sup atie①de①la① aiso ①et①de①la① olo t ①su ①le① o ps①et①l affe t①

ainsi que la nécessité de se connaitre soi- e.①①L effo t①doit① t e① o ti u①pour accéder à cette liberté. 

 

L auto o ie①da s①l du atio ①et①la①fo atio  

‘ousseau,① sa s① o e ① p is e t① l auto o ie① ous① e ① do e① les① o tou s① da s① le① ad e① de①

l du atio . 

Da s①l E ile,①il parle des « t ois ait es de l du atio  » su ①le uel①le①sujet①s appuie①pou ①app e d e.①

« Le d veloppe e t i te e de os fa ult s et de os o ga es est l du atio  de la atu e ; l usage 

u o  app e d à fai e de e d veloppe e t est l du atio  des ho es ; et l a uis de ot e e p ie e 
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sur les o jets ui ous affe te t est l du atio  des hoses… Cha u  de ous est fo  de t ois 

maitres ». (Rousseau, 1958, p. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L app e a t①se①d eloppe①à①pa ti ①et①e ①fo tio ①de① e① u il①est①et①e ①i t g a t①« les leçons des autres 

et des choses ».  (Bougès, 2011, p. 23)  ROUSSEAU e t e oit①ai si① l app e a t① o e①a teu ①de①sa①①

formation en interaction avec son environnement.  

Ces propos sont approfondis par KANT pour lequel  « L'autonomie de la volonté est cette propriété qu'a 

la volonté d'être à elle-même sa loi (indépendamment de toute propriété des objets du vouloir). Le 

principe de l'autonomie est donc : de toujours choisir de telle sorte que les maximes de notre choix 

soient comprises en même temps comme lois universelles dans ce même acte de vouloir. » (Dictionnaire 

de la philosophie, 2004, p. 36) 

 

Pou ① t e①auto o e,①il①est① essai e①de①d eloppe ①l i d pe da e①de①la① olo t ①pa ① appo t①à①tout①

désir. « La force spéculative de la pensée de Kant, surtout dans la critique de la raison pratique, réside 

da s sa apa it  à li e  l a tio  hu ai e d u  triple lien : a) celui du conditionnement des passions ; 

 elui de la fo e d att a tio  des o jets du d si  ;  elui d u  p i ipe o al h t o o e, u il 

s agisse d u  dieu l gislateu  ou d u e aiso  l gislat i e t a s e da te ». (Barbot, Marie-José ; 

Camatarani, Giovanni, 1999, p. 25) 

 

La① ussite①de① ette①li atio ① o espo d①à①d eloppe ①u e①fo e①de①li e t .①L ho e①①peut①so ti ①de①

« sa condition de mineur » (Barbot, Marie-José ; Camatarani, Giovanni, 1999)da s①la① esu e①où①il① a①

plus① esoi ①d t e①guid ①pa ①u ①aut e.①L auto o ie① o siste①do ①à①agi ①selo ①la①loi① u o ①s est①do e.①

Ces① isio s①de① l auto o ie① i t g e t① le① appo t① ue① l ho e①e t etie ①a e ①so ①e i o e e t.① Il 

développe un rapport responsable à autrui et son environnement de par la capacité à répondre de ses 

p op es①a tio s,①à①assu e ①l e eu ①et . 

 

Les autres (hétéro) 

Soi (auto) Les choses (éco) 

Figure 13 Les trois maîtres de l'éducation selon JJ Rousseau (Bougès, À L' Ecole de 
l'expérience, Autonomie et Alternance, 2011, p. 22) 
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Dans son célèbre essai, Qu'est-ce que les Lumières ?, en 1784, Emmanuel KANT pla e①l auto o ie①du①

sujet au cent e①du①s st e① du atif.① ①Pou ①lui,① l ho e①pou ①« sortir de  sa minorité dont il est lui-

même responsable »,  doit développer son « entendement ».   Il① ep e d①la①lo utio ①lati e①d Ho a e①

« Sapere aude ! » qui signifie « ose savoir » pour caractériser le mouvement des lumières.  L auto o ie①

relève ainsi du courage pour le sujet de se servir de son propre « entendement » 

KANT et① aussi① e ① ide e① la① di e sio ① thi ue① de① l auto o ie.① ① Elle① pla e①e ① effet① le① sujet① e ①

situation de pouvoir répondre de ses choix, de ses décisions et de ses actions, devant autrui mais avant 

tout devant lui- e.①L a s①à① l auto o ie① la e① olo t ①et①effo ts①du①sujet.①Da s① e①se s,①elle①

o lige①le①sujet,①plutôt① ue①de①le①li e ①de①ses①o ligatio s,①et① e i,①e ①①e lua t①l aspe t①contraignant du 

de oi .①①Elle①pa ti ipe①à①l adaptatio ①du①sujet①a e ①sa① alit .①Il① ①a①do ① o e ge e①e t e①la①li e t ①et①

la normativité. 

 

L auto o ie① ep se te①u ① o ept①li ateu ① a ①l histoi e①de①la①so i t ①s est① o st ui e①e ①g a de①

partie sur des①lie s①d assujettisse e t①et①de①d pe da e. Elle①pa ti ipe①à①l a ipatio ①de①l ho e①

da s① ette①so i t .①C est①d ailleu s①l a e①d te i a t①de① e① o ept. 

La① isio ①de①l auto o ie①a① olu ①a e ①l histoi e①des①so i t s①et①le①poids①des① o es①e ① igueu . 

Le progrès et le facteur scientifique puis la recherche du bien-être social vont être des facteurs 

émancipant respectivement au XIXe  et XXème siècle. Notons  que les liens  de dépendance du sujet à 

l ga d① de la communauté dans les sociétés prémodernes « étaient qualitativement et 

quantitativement supérieurs à ceux de la société contemporaine ». (Barbot, Marie-José ; Camatarani, 

Giovanni, 1999, p. 30) 

Après les trente glorieuses,① ① l e ge e①de① la① o ple it  et la succession des crises économiques  

vont modifier les rapports de pouvoir et la hiérarchisation des valeurs : « le t avail, l effo t su  le lo g 

terme et les promesses de bonheur collectif ont pe du leu  l giti it . L i dividu est de plus e  plus fa e 

à lui-même et éprouve la difficulté à devenir soi-même »51. 

L i sta ilit ,①les①doutes①et① uestio e e ts① o eu ①fa e①au ①i e titudes① o t①i pose ①l auto o ie,①

de e u① o ditio ①d a s①à①la① o p tence, comme réponse aux changements  multiples.  La mutation 

nécessaire du mode de fonctionnement des entreprises basées sur un modèle vital de performance 

la e① hez① les① t a ailleu s① des① apa it s① d adaptatio ① i po ta tes. Le travailleur doit être 

compétent,① apa le①de① e ,①de① ha ge ①de①poste①de①t a ail①au①g ①des① esoi s①de①l e t ep ise.①①« Le 

ha ge e t e ige da s u  o te te so ial do , u e auto o t ai te i ovative, i o po atio  d u e 

so te d i p atif at go i ue d pe so alisant, qui vide de contenus humains la décision de 

                                                           
51 BOT Ludovic. (2005) De la pérennité des pédagogies actives dans les enseignements scientifiques, in Bulletin interactif du Centre 
international de Recherches et études transdisciplinaires, n° 18, Mars 2005  
http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b18/b18c11.htm, consulté le 30 septembre 2012 

http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b18/b18c11.htm
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l e t ep ise auta t ue l a tivit  du t availleu  su alte e : ou ie  l e t ep ise s adapte à la logi ue 

objective de la dynamique socioproductive, ou bien elle sort du marché ; ou bien encore les ressources 

hu ai es s adapte t au  i ovatio s de l e t ep ise ou elles so t e puls es du s st e de 

production ». (Barbot, Marie-José ; Camatarani, Giovanni, 1999, p. 46) 

 

②ujou d hui,①l auto o ie①e t etie t①u ①lie ① t oit①a e ①le monde et les contraintes lui étant inhérentes. 

« Au œu  des utatio s p ofessio elles, uel ues otio s l s fo e t le o au du  des ouvelles 

compétences exigées par les organisations de travail actuelles : autonomie, responsabilité, initiative, 

sens de la o u i atio  et du t avail d uipe. ». (Carré, 2011, p. 254) Autonomie rime donc avec 

exigence professionnelle et par conduction exigence en formation. 

 

②i si,①l auto o ie① assu e①plus①u i ue e t①le① ôle①d a ipateu ①de①l ho e①et①elle①est①p ô e①

comme vertu organisatrice. Elle porte en elle une double responsabilité, celle de réappropriation du 

contrôle du sujet sur les dynamiques sociales mais également  celle de la vie même des institutions. 

 

Les i a ia ts①de①l auto o ie 

Cette①app o he①histo i ue①de①l auto o ie①pe et①de①disti gue ①deu ①i a ia ts : la référence à soi et 

à①aut ui.①C est① ie ① ette①di e sio ①i te a tio elle① ui① la① a a t ise①pa ti uli e e t.① ① Il① o ie t①

alo s①d tudie ①la①pla e du①soi①et①de①l aut e①et①le①pou oi ①d agi ①du①sujet①da s① e①s st e. 

Il est nécessaire de①disti gue ①e ①p e ie ①lieu①le①pou oi ① i ai e①de①d pe da e①et①d i d pe da e① ui①

agit①de①l u ①su ①l aut e①du①pou oi ①d agi ①d u ①s st e①auto o e① ui① espe te①i t i s ue e t①l u ①et①

l aut e.① 

 

Par pouvoir agir, ‘ICŒU‘ entend : 

« La capacité de produire des événements dans la société et la nature. Cette intervention transforme la 

otio  d v e e ts, ui e so t pas seule e t e ui a ive. Elle i t oduit la o ti ge ce humaine, 

l i e titude et l i p visibilité dans le cours des choses ». (Ricoeur P. , 2005) La①puissa e①d agi ①se①

situe① plei e e t① du① ôt ① du① sujet,① apa le① de① saisi ① et① de① s app op ie ① so ① a tion dans un 

environnement non maît isa le.① Il① e ① est① le① aît e① d œu e① et① le① espo sa le.① Il① o s ie tise① et①

s app op ie①so  action, et est capable de se désig e ① o e①so ①①auteu .①U ①pa all le①s op e①e t e①

« le praticien réflexif » qui cherche à comprendre en quoi il est responsable de ce qui arrive dans sa 

pratique et le sujet autonome : «  Da s u  tel o ple e d i te a tio s o e t d li ite  la pa t 

d a tio  de ha u  ? Il faut alo s s e  e ett e à l aveu du sujet agissa t, p e a t su  soi et l assu a t 

l i itiative da s la uelle s effe tue la puissa e d agi  do t il se se t apa le. » (Ricoeur P. , 2004, pp. 

149-150) 
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Autonomie et réflexivité caractérisent ce qui est attendu du jeune professionnel infirmier sortant de 

formation. Ces 2 notio s①so t①①li es①et①i te d pe da tes.①La① fle i it ①a e① ette① apa it ①d a tio ①

ou « puissa e pe so elle d agi  » et①do ①l auto o ie.①L auto o ie① ou rit la conscience de   soi et 

sa responsabilité vis à vis de son action et amène le sujet à la penser. (Cf. Figure 14 Illustration de 

l'interdépendance entre autonomie et réflexivité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L i te a tio ①de① puissa es①①pe so elles①d agi   a a t isa t①l auto o ie,①le①s st e①auto o e①est①

un système intégrant les dépendances des acteurs qui sont inter-agissantes. 

En psy hologie,①les①lie s①de①d pe da es①et①d i te d pe da es so t①d ailleu s①① ep is①pou ①d signer 

l auto o ie : «  le p o essus pa  le uel u  ho e ou u  g oupe d ho es, a uie t ou d te i e de 

lui- e ses p op es gles de o duites. La apa it  d auto o ie sulte de l i t io isatio  des gles 

et de valeurs, consécutifs à un processus de négociation personnelle avec les divers systèmes normatifs 

d i te d pe da e et de o t ai tes so iales ». (Doron, Roland ; Parot, Françoise, 2011, p. 759) 

 

B. Infirmier et autonomie 

 

Notre réflexion  o duit①à①d fi i ①l i fi ie ① o e①u ①p ofessio el①de①sa t ①a e ①à①agi ①de① a i e①

auto o e,①①selo ①sa①p op e①loi,① o espo da t①à①l i t io isatio ①des① l e ts①p es iptifs ①da s①u ①

système de dépendances inter-agissantes liées à un ensemble complexe (notamment caractérisé par 

son organisation, ses acteurs qui agissent eux- es①selo ①leu ①p op e①loi .①L auto o ie①d u ①i fi ie ①

s e p i e a①au ① ega ds①de①ses① hoi ,①①de①ses①d isio s①et①de①la① apa it ① u il①poss de①à①les① alo ise ①

lo s①et①à①l aide①des①i te a tio s.①Pa ①ailleu s,① e①s il①est①d pe da t①du①p es it① di al,①il①dispose①

d u ① ôle①p op e① o espo d①à①u ① ôle autonome à travers lequel il pourra particulièrement valoriser 

et exprimer cette autonomie. Notons par exemple, la démarche clinique menant au jugement 

clinique52, qui participe à cette reconnaissance. 

                                                           
52 «①Le①juge e t① li i ue①est①u e①id e,①u e①opi io ① lai e① ue①l i fi i e①se①fait①à①la①suite①d u ①p o essus①d o se atio ,①de① fle io ①et①de①
aiso e e t①su ①les①do es①o se es;①il①est,①e ①so e,①la① o lusio ① u elle①e ①ti e①»①selo ①Ma got①PH②NEUF,①i f.,①Ph.①D.①« Le jugement 

Autonomie Réflexivité 

Figure 14 Illustration de l'interdépendance entre autonomie et réflexivité 
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Pa ①ailleu s,①la① e o aissa e①de①la①p ofessio ①et①do ①de①l auto o ie①p ofessio elle,① e①si①elle①

s est① o tis e①①pa ①l i s iptio ①de①la①fo atio ①i fi i e①da s①u ①s st e①u i ersitaire, constitue 

toujours un enjeu pour la profession.  «La recherche de l auto o ie p ofessio elle a p is de plus e  

plus d i po ta e pou  les i fi i es es de i es a es ….. la e o aissa e de l auto o ie, 

l att i ut le plus i esti a le et le plus st at gi ue d u e p ofessio , o stitue l a outisse e t o al 

du ouve e t de p ofessio alisatio  de la p ati ue i fi i e … ». (Goulet, 1999, p. 135)  

L tudia t① i fi ie ① aujou d hui① est① fa e① à① u e① uasi① i jo tio ① au① ega d① de① la① p ofessio  et du 

contexte puis ue① l auto o ie① est① de e ue① u e① o e① fa e① à① la① essit ① de① la① p ofessio ① de①

reconnaissance et de légitimation de sa discipline. 

 

Pou ①auta t,① l auto o ie① e va pas de soi, elle ne se proclame pas car les interdépendances et la 

complexité de①l e i o e e t①hospitalie ①so t①à①l o igi e①de①diffi ult s①pou ①le①p ofessio el,① ui①plus①

est①pou ① l tudia t.① ①L auto o ie① el e①do ①a a t①tout①d un projet intériorisé, conscientisé par le 

sujet① ouloi ①de e i ① ui①l a e①à①se① o st ui e① essou e①du①pou oi ①de e i ①pou ①de ai ① t e①e ①

apa it ①d e p i e ① sa①puissa e①pe so elle①d agi .① Pou oi ① t e .① ①Elle① el e①do ①d u e①dou le①

capacité, une capacité « à devenir » et à « être ». 

 

 

 

La① o st u tio ①auto o e①de①l tudia t 

L auto o ie① el e①d u e① olo t ①du①p ofessio el①e ①de e i ①et①de① o ditio s①p opi es①à①

l e ge e①de①sa① o st u tio ①de①« patricien autonome et réflexif ». 

Pour le futur p ofessio el,①il①s agit①de ai ①d t e①e ① apa it ①de : (Warchol, 2009, p. 85)  

 décider pour soi, en fonction de critères personnels, 

 maitriser son environnement mais aussi son autolimitation, 

 assumer les conséquences d t e espo sa le  e  tat de o s ie e et e  a a t esu  les 

risques), 

 G e  des d pe da es ou plus p is e t l i te d pe da e à aut ui. 

 

L a o pag e e t①de①l tudia t①tout①au①lo g①de①sa①fo atio ①et,① ui①plus①est,①lo s①de①la①d a he①de①

recherche se①doit①d i t g e ① es①att i uts①du①sujet①auto o e① o e①fi alit s.①Pe se ①le①p o essus①de①

fo atio ① au① ega d① de① es① att i uts① ① pe ett a① la① ise① e ① œu e① d u ① a o pag e e t①①

potentiellement autonomisant.  

                                                           
clinique, cet outil professionnel d i po ta e », 17 décembre 2008, 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Le_jugement_clinique-cet_outil_professionnel_d_importance.pdf 
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C. Quid du développement autonome ? 

 

Le développement du soi professionnel lors de la démarche de recherche 

L app e ti-chercheur est amené à développer un certain nombre de postures dites  scientifiques 

durant la démarche de recherche. Il identifie, qualifie, déchiffre, interprète, comprend des 

phénomènes inhérents à son environnement professionnel. Cette démarche participe donc au 

d eloppe e t① de① la① ualit ① d tre du futur professionnel.  Elle lui permet de mieux saisir ses 

pratiques, ses missions, son contexte organisationnel et/ou institutionnel. Elle lui permet également 

de①d eloppe ①sa① o s ie e①du①soi①p ofessio el.①Il①de ie t①ai si①plus①e ① apa it ①d agi  en fonction 

du système dans lequel il « joue » so ① ôle①d i fi ie . 

Pour Edgar  MORIN, le soi est « l aptitude à se p odui e soi- e. Avoi  du soi, est pouvoi  p odui e 

son être et son existence, se donner être et existence, re-naitre et ré-exister par soi-même. Le soi est 

do  s o e d auto o ie ». (Fortin R. , 2000, p. 75) 

Ce soi professionnel a besoin pour émerger de se construire à partir de son environnement. Accepter 

et intégrer les rapports de d pe da es① ui① s off e t① au① soi① ① pe ettent de progresser 

professionnellement.  

Le①fo ateu ① e①pou a①①pas①agi ①di e te e t①su ①l auto o ie①de①l app e a t.①Pa ① o t e①e ① o e a t①

et① o ga isa t① des① dispositifs① s i t essa t① au ① appo ts① e t e① l app e ti-chercheur  et son 

e i o e e t,①il①fa ilite a①l e ge e①d u e①auto①o ga isatio ①du①soi.①Les①g oupes①de① gulatio ①de①

oi e① ep se te t①d ailleu s①u ①espa e①de①« socio-construction » correspondant à une forme de 

dispositif potentiellement autonomisant.①①L alte a e intégrative est aussi un principe organisateur 

important pour le développement autonome. Celle-ci privilégie les apprentissages expérientiels à 

pa ti ① d u ① t a ail① fle if① su ① le① u① et① u e① t a sfo atio ① de① l e p ie e en connaissance. Sa 

centration sur les situations-problèmes (ex-perire = se sortir des périls) rencontrées permet à 

l app e a t①d e ①saisi ①l i t t①et①①le①se s. 

De①la① e① a i e,①le①fo ateu ① e①pou a①pas①di e te e t① alue ①l auto o ie①de①l tudia t. Par 

contre, il pourra évaluer la pertinence (et la progression de cette pertinence) des attitudes et 

o po te e ts①d plo s①pa ①l app e a t①e ① po se①au ① o t ai tes① e o t es①e ①situatio . 

 

Le①d eloppe e t①de①l auto o ie : lien entre dépendance et autonomie 

Edgar MORIN ous① lai e①da a tage①su ①la① otio ①d auto o ie : 

Pou ① lui,① l auto o ie① i a te① est① à① i-chemin entre « dépendance génétique » et « dépendance 

écologique ». La première concerne les aptitudes ou les performances cognitives qui nous sont donnés 

génétiquement à partir desquelles le sujet va grandir. « Nous sommes déterminés dans nos gènes, non 
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par nos gènes. Nos gènes ne sont pas responsables de telle performance ou de telle carence. Ils en sont 

comptables et computables. Ils so t l i s iptio  d u e d te i atio  a t ieu e à ous, de a a t e 

héréditaire, devenue intérieure à nous, et prenant caractère identitaire ». (Morin, 1985, pp. 134-135) 

Ils représentent en fait le cadre architectural de nos actions et comportements. La dépendance 

g ti ue①pa ti ipe①à①l a ipatio ①du①sujet① is-à-vis de ce qui lui est externe. 

La①se o de① appelle①le①lie ① ui① ous①u it①à①l e i o e e t.①Ce①lie ①est① ou i ie ①da s①le①se s①où①il①

nous fournit① e gie① et① i fo atio ① essai es① ① à① l uili e,① à① la① « régénération » et au 

développement. Dans le cas contraire, le sujet serait suffisant à lui-même : « L i d pe da e d u  t e 

viva t essite sa d pe da e à l gard de son environnement » (Morin, 1977). 

La① d pe da e① ologi ue① pa ti ipe① au① d eloppe e t① de① l auto o ie① e ① pe etta t① le①

d eloppe e t①de①st at gies①d app e tissage①et①de① o po te e ts. 

 

 

②i si,①la①d pe da e① e①l auto o ie① ui①à①so ①tou ①d eloppe①les liens nouveaux  de dépendances. 

Cela①fo e①u ①p o essus① u sif① ui①pe et①au①sujet①d e iste ①et①d o ga ise ①so ①a tio .①(Cf. Figure 15: 

Processus récursif Autonomie/dépendance) 

 

 

 

 

 

Le①d eloppe e t①de①l auto o ie①de①l app e a t①①est①do ①pa ti uli e e t①li ①au ① o t ai tes① u il①

va pouvoir utiliser pour se créer et  développer des stratégies, imaginer des situations et  prendre des 

d isio s.① Les① situatio s① p dagogi ues① auto o isa tes ① doi e t① de① fait① i t g e ① o t ai tes① et①

possibilités de jeu sur celles-ci,  possi ilit s①d e p ession, de choix et de décision permettant de les 

transformer en apa it ①d agi ,①soit①de① ou elles①st at gies①d adaptatio ①ou①d a tio s. 

Figure 15: Processus récursif Autonomie/dépendance 

Dépendance, auto-eco 
dépendance

= dépendance nourricière, 
informationnelle, géophysique

•Ecologique

•Génétique

Autonomie=

Développement de son aptitude à 
s'organiser soi meme au sein de 
son environnement

•d'organisation

•d'action
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Autonomie générative

•Culture scientifique 
comme résevoir d'ordre, 
d'organisation de 
l'apprenti-chercheur

• Patrimoine

Autonomie phénoménale

• Pratiques

•Métamorphoses

 

D. Quel lien entre culture scientifique, démarche de recherche et 

autonomie ? 

 

Selon Edgar MORIN,①l auto o ie① el e①de① ① i eau ①disti ts : 

- L auto o ie①« générative » ou  génétique qui correspond à la réorganisation interne 

permanente du sujet, 

- L auto o ie①« phénoménale » qui se traduit par la variété des comportements et 

st at gies①d a tio s①du①sujet.①Elle① o espo d①à①l e iste e①du①sujet①au①sei ①de①so ①

environnement. 

Les deux dimensions sont à la fois produit et producteur, cause et effet. (cf. Figure 16 Circuit récursif de 

l auto o ie①g ati e①et①ph o ale) 

La culture constitue en soi « un patrimoine informationnel constitué de savoirs, savoir-faire, règles, 

normes propres à une société. Elle comprend les connaissances accumulées par les générations sur 

l e vi o e e t, le li at et . » (Morin, 1985) Elle① ep se te① alo s① pou ① l app e a t① u ① p i ipe①

génératif primordial, principe à partir duquel il va pouvoir apprendre et se transformer.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 16 Ci uit① u sif①de①l auto o ie①g ati e①et①ph o ale 

 

 

La culture « infirmière » et qui plus est la culture scientifique issue de la profession représente alors  

pou ①l app e ti- he heu ①u e① essou e① auto o isa te .①Le①d eloppe e t①de① ou elles①st at gies①

se a①fo tio ①de①l app op iatio ①de① ette① ultu e①s ie tifi ue. 

 

 

 



159 
 

 

E ① e① ui① o e e①l app e tissage,①l app e a t① o ilise① o sta e t① es① ① i eau ①d auto o ie.① 

L a te①d app e d e①est① gocentrique dans la mesure où son activité est centrée sur lui. Il cherche à 

satisfaire ses besoins et cela dépend de lui et de son environnement. Il pourra alors être tenté de puiser 

dans celui- i① la① solutio ① la① plus① ais e,① est-à-di e① u e① st at gie① e① lui① de a da t① pas① d effo t①

auto o ie①ph o ale ①①pou ①a i e ①à①ses①fi s.①Cepe da t,① e① est①pas① elle-ci qui nourrira le plus 

son autonomie générative.  Nous avons constaté dans notre phase diagnostique (au sujet des temps 

d a o pag e e t ①des①de a des① u e tes①des①apprentis-chercheurs de①l o d e①du①soutie .①①U ①

soutien systématisé, un chemin montré, ou une réponse top vite donnée par le formateur ne peuvent 

pe ett e①à①l app enti- he heu ①d effe tue ①la① ou le① u si e① ui① ou it①l auto o ie①g ati e.①

La① po se① ta t①do e,① le①p o l e① e①se a①plus,① l app e ti-chercheur ne réalisera donc pas  de 

t aite e t① p ati ue ①de①sa① o t ai te.①②ut e e t①dit,①①l appo t①de①solutio  systématique   ne participe  

pas à développer des réponses autonomes.  

Il①est①do ① i po ta t①de① siste ①à① la①de a de①de①d pe da e①de① l app e ti-chercheur lors de son 

accompagnement. 

C est①da s①so ① appo t①à①la① o t ai te① u il①puise a①ses① essou es.①C est①l o ga isatio ①de①dispositifs①

p dagogi ues①où①il①se① et ou e①e ①①situatio ①de① go iatio ① ui①①fa o ise①la①p og essio ①de①l auto o ie. 

Notons que le développement de la culture scientifique est en soi un capital important puisque 

o stitua t① l auto o ie① g ati e① et① essou e① de① l auto o ie① ph o ale.① L i t g atio ① de①

cette culture (qui deviendra donc patrimoine)  pour le futur professionnel lui permettra de 

distinguer, globaliser, contextualiser et donc  d a o de ① les① p o l es① au① uotidie ① de① a i e①

effi ie te.① L e jeu① da s① u ① o de① de① la① sa t ① e ① o sta t① d eloppe e t, et de plus en plus 

complexe, est① de① pou oi ① ① po d e① au ① d fis① des① o t ai tes① jou ali es,① d aff o te ① les①

incertitudes des situatio s①de①soi s,①et①su tout①d assu e ①a e ① o p te e son rôle infirmier. 

 

 

L i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he participe au développement de ce patrimoine. Elle représente 

emblématiquement le①d eloppe e t①auto o e①de①l tudia t. 

Voyons maintenant de plus près les éléments constituant ce patrimoine :  
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E. Les attributs53 du patrimoine scientifique 

 

Plutôt que de distinguer les composants du  savoir scientifique dans le détail, nous avons fait le choix 

de①p se te ① e① u il① pe et①p ag ati ue e t①da s① le① uotidie ①du①p ofessio el①de① sa t .①Nous①

convoquons dans une même instance esprit et pratique scientifique. 

 

1. L’acquisition d’un savoir scientifique, support au savoir d’action … 

 

Le développement de①l esp it①s ie tifi ue①de①pa ① ota e t son caractère critique nourrit la pratique 

soignante au quotidien : 

Les habiletés réflexives associées à la pensée critique permettent de mieux décoder et comprendre 

son action.  Par la p se e① u il① o st uit①da s① l a tio ,① le①p ati ie ①« critique et éclairé» sera plus 

fa ile e t①ale t ①des① a ts① u il①pe çoit①de①la①situatio ①da s①la uelle①il①est①i e g ①a e ①la①situatio ①

« normale » u il① poss de① de① pa ① ses① o eptio s① et① ses① ep se tatio s.① Il① e① s a te a① pas① à① la①

pe eptio ,① ais①s atta he a①à①i estigue ①da a tage①et①à①falsifie ①ses①p op es①se s①pou ① e he he ①la①

vérité. 

 

Exemple : L esp it s ie tifi ue au se vi e de l app e tissage e p ie tiel 

Da s①le① ad e①de①l app e tissage①e p ie tiel,①il①est①de a d ①au ① tudia ts①d a al se ①u e①situatio ①

pour faire émerger des éléments sources de connaissance. Cette démarche réflexive correspond  au 

cycle décrit par KOLB :①pa ta t①de①①so ①e p ie e①e ①stage,①l tudia t① e①u e①o se atio ① fléchie 

da s①le① ut①d a outi ①à①la① o p he sio ①a st aite①de①sa①p ati ue. 

L esp it①s ie tifi ue①pe et①à① e①p o essus①de①gag e ①e ① ualit .  Le savoir scientifique permettra plus 

fa ile e t①①au①p ati ie ①de①dis e e ①les① o posa tes①de①sa①①p ati ue,①d aluer les phénomènes en 

jeu①de①pa ① l adoptio ①d u e①postu e d o se atio ① fl hie①a e ① ota e t①u e① ①g ille①de① le tu e①

adaptée à la situation.  La posture objectivante facilite le repérage des éléments prescrits et des 

conventions présentes dans la situation. La démarche critique permet de se prémunir des pièges 

comme les jugements de valeurs ou encore les « ultrasolutions »54. 

  

                                                           
53 Le mot attribut renvoie à la fois à « ce qui est propre » et à « ce qui distingue ». Il nous semble intéressant pour mettre en évidence ce qui 
appartient au patrimoine scientifique. 
54 Mot emprunté à Paul WATZLAWICZ, présent dans son ouvrage « Comment réussi  à houe , t ouve  l ult asolutio  », (Watzlawicz, 1998) 
« Ce sont des solutions qui se débarrassent non seulement du problème, mais aussi de tout le reste » 
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Le savoir scientifique  alimente le savoir pratique.  

L esp it①s ie tifi ue①e t etie t①u ① appo t①pa ti ulie ①au sa oi ,①①a i ①pa ①sa① olo t ①d lu idatio ①et①

sa① u te①d o je ti it .①Il①est①e ①i te a tio ①« vivante » avec son environnement professionnel. Il ne se 

sig e①pas①à①la①fa ilit ①ou①la①supe fi ialit .①①Le①sa oi ①a①u e①t iple①di e sio ①pou ①l esp it①s ie tifique : 

il est à la fois « une relation, un produit et un résultat ». (Wittorski, 2007, p. 60) 

Pou ①l i fi ie ,①la① elatio ①a e ①sa①p ati ue,①ses①a ti it s①et①plus①g ale e t①sa①p ofessio ①est①u e①

forme de rapport au①sa oi .①La①pe s e①s ie tifi ue①lui①pe ett a①d app e d e①de①sa①p ati ue①et①ai si①

de vivre sa profession. 

 

Le savoir pratique est un « savoir singulier, localisé, contextualisé ».  Il① s e e e① da s① l a tio ① et①

constitue un ensemble syncrétique. Le savoir scientifique quant à lui « s appuie su  des esu es ui 

so t o st uites à p opos d u  o e duit de pa a t es isol s, e t e les uels il ta lit des elatio s 

de ausalit  afi  d e pli ue  la alit  e  la od lisa t ». (Van Der Maren, 1996) Ce dernier propose 

au①p ati ie ①d a de ①à①des①g illes①de① o p he sio ①de①ses①a ti it s.① 

Il y a ainsi continuité e t e①sa oi ①th o i ue①et①sa oi ①d a tio  : « la vis e d u  savoi  th o i ue est la 

connaissance des choses pour elles-mêmes ; elle d u  savoi  d a tio  est leu  odifi atio . Les deu  

types de savoirs sont interdépendants. » (Grize, 1996, p. 121) 

 

 

 

 

 

 

Il①pou a①d ailleu s① o sid e ① ue « est le appo t au savoi  lui-même qui est scientifique et non ce 

savoir lui-même » (Charlot, 1997, p. 71).①L esp it①s ie tifi ue① o t i ue①①au①d eloppe e t①des①sa oi s①

singuliers mais également de par sa faculté à généraliser, il participe à la construction de savoirs 

professionnels. 

De①fait,①l adoptio ①d u e① ultu e scientifique  concourt à①la① o sid atio ①d u e①i te d pe da e①des①

savoirs théoriques et pratiques. L i fi ie ① lai ① pa ① la① pe sée critique ne sera pas tenter de 

dichotomiser théorie et pratique. Au contraire, il les  considérera  comme  intégrés à un ensemble 

permettant de développer des compéte es①de① a age e t①de①l a tio . 

  

Savoirs 

d a tio  

Savoirs 

théoriques 
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Le praticien réfléchi rompt avec les préjugés. 

Cha ue①jou ,①l i fi ie ① e o t e①de① o euses①pe so es①a e ①des①histoi es①toujou s①si guli es① ui①

quelque fois étonnent et/ ou peuvent être  sources de réactions sensibles.  (Exemple : situation de 

p ise①e ① ha ge①d u e①pe sonne détenue)  Voulant sortir du sens commun, le praticien objective ses 

représentations, se rapporte aux conceptio s①d o d e①p ofessio el.①Il①lutte①ai si① o t e①l i flue e①des①

représentations sociales dominantes véhiculées. La relation avec le patient est préservée.  Nous 

pouvons parfois être tentés de généraliser des modes de réponses face à tel ou tel segment de 

populatio .① L i tellige e① soig a te① el e① d u e① ita le① thi ue,① o sid a t① l ho e① da s① sa①

singularité et dans sa dignité. 

 

Il①pa ti ipe①à①la① ise①e ①œu e① uotidie e①de①l i tellige e①soig a te. 

Les méthodes de raisonnement et de démonstration logique confèrent au praticien la faculté de 

résoudre les problèmes, de surmonter les difficultés et de①s adapte ①à①u e①situatio ① ou elle. 

Cette① solutio ① des① p o l es① s appuie① su ① l a uisitio ① et① l i t g atio ① des① p i ipes① de①

raisonnement :① oto s①pa ti uli e e t①le①①p i ipe①d ide tit ① soit①de① e o aissa e①d u ①o jet①et①de①

la permanence de  ses propriétés) et  le principe de causalité.  Le repérage de la cause, ou inversement 

de①l effet①à①la① ause, pa ti ipe①à①l a al se①ou①à①la① o p he sio ①des①situatio s①de①soi s.①Celles-ci  étant 

plurielles et complexes, savoir identifier les parties en présence et repérer les liens participent à 

l e te de e t①des①situatio s.①①La① o duite① aiso e①et① atio elle① ui① a a t ise①①l esp it①s ie tifi ue①

lui① pe et① d use ① d op atio ① de① d du tio ① ou① h poth ti o-déduction facilitant la résolution des 

démarches qui se présentent à lui. Notons particulièrement la démarche soignante qui a pour but 

d ta li ①u ①juge e t① li i ue① elatif①au①patie t,①plus①p is e t①d la o e ①u ①e se le①diag osti ①

à① pa ti ① de① l a al se① de① la① situatio .① Puis gale e t,① les① d a hes① d étude, de gestion   et de 

prévention des risques, qui  sont fréquentes dans notre quotidien. Leurs efficiences dépendent en 

pa ti ulie ① de① la① ualit ① du① aiso e e t① ausale① a es① des① auses ① pe etta t① d ide tifie ① les①

phénomènes en jeu et leurs responsabilités.  

Un autre point important :① le①p ati ie ① ta t①a a t① tout①u ① li i ie ,① il① se① ase① su ① l o se atio ①et①

pa fois① su ① l i di i le①ou① l i pli ite.① Il①est① i po ta t①de① se① ou i ①de① es① l e ts① sous① se e①de①

pe d e①de① la① ati e① ie ①sou e t① l i plicite nous oriente vers le problème qui correspond à  « la 

pa tie i e g e de l i e e g »).  

Le①p ati ie ① fl hi① o sid a t①la① aleu ①de①so ①i du tio ①et①l ueil①de① e①p i ipe①logi ue①s atta he a①

à investiguer la situation de manière à vérifier ou réfuter son interprétation. Le risque est grand dans 

ot e① tie ①de① s st atise ① su ① la① ase①de① u e e①d o se atio s identiques un  lien entre 2 
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phénomènes trop rapidement. La vigilance vis-à- is①du① aiso e e t① ai/fau ①ou①de①l i duit①①pe et①

de ne pas①① alue ①u e①situatio ①de① a i e①supe fi ielle①et①d agi ①à① o ①es ie t. 

 

L esp it①s ie tifi ue①fait①p eu e①à①la①fois①d u e①i tellige e① o te①et①a st aite.  

L i fi ie ①est① o f o t ①à①des①situatio s① o tes①pa fois①p o l ati ues①ou①sou es①de①difficultés. 

La distance critique et  le doute amèneront le praticien réfléchi à rechercher et  déterminer les 

éléments signifiants et/ou, invariants présents en situation. Il développera alors une faculté 

d a st a tio ,① est-à-dire une habileté à soustraire de la situation concrète qui le concerne toutes ses 

pa ti ula it s① pou ① e ① e t ai e① les① g alit s.① La① o eptualisatio ① ui① s e ① suit① est① sou e① de①

connaissance pour lui et autrui. Cette abstraction amène une compréhension de la réalité qui est 

ensuite réinvestie o te e t①da s①l a ti it ①du①p ofessio el. 

 

L esp it①s ie tifi ue,①sou e①de① o aissa e. 

Sa① olo t ① ① l i s it① dans un apprentissage continu de ses compétences. Le praticien entretient un 

appo t① pa ti ulie ① à① la① o aissa e,① il① la① o ilise① et① la① pa tage.① Il① app e d① des① situatio s① u il①

rencontre. Il apprend des gestes, des modes de réponses relationnelles et/ou techniques. Il assimile la 

réalité e t ieu e,①la① e o stitue,①la① o ga ise,① e o st uit①la① alit .①L i tellige e①du①p ati ie ①« est 

o sid e o e l i st u e t ui lui pe et de o st ui e so  savoi , puis de l e e e  » (Fournier, 

1999, p. 45) 

 

2. L’esprit scientifique pense la complexité du réel 

 

Il est à la fois avide à saisir le réel et curieux des surprises qui lui réserve. Dans sa considération du 

monde, il vise la compréhension du monde et ne se limite pas à exercer une pensée analytique sur les 

o jets.①①E ①ta t① u o se ateu ①et①p ati ie ,①l i fi ie ①dot ①de① et①esp it① e o st uit①et① e o st uit①sa s①

esse①so ①e i o e e t,① e① o sid a t① ie ① o e①a uis① i①d te i .①I t g a t①l i d te i is e①

et① l i p isi ilit ① da s① ses① observations, il multiplie les points de vue pour comprendre. Ainsi, il 

développe un regard systémique sur son environnement considérant les pratiques professionnelles 

o e①u ①e he t e e t①d i te a tio s①et①d i te elatio s. 

Le praticien scientifique, développant ce regard systémique, sera amené à regarder une activité, une 

situation, une organisation à la fois comme une unité de sens et comme un système présentant des 

éléments interdépendants. Cela confère à sa réflexion et son action une plus grande adaptabilité et 

une plus grande pertinence. 
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Le pouvoir de référentialisation et de modélisation dérivé de la pensée systémique. 

L effo t① d i telligi ilit ① e he h ① pa ① l esp it① s ie tifi ue① oupl ① à① so ① ega d① s st i ue,① peut①

l a e e ①à concevoir des stratégies de raisonnement, de transmission et de partage. Autrement dit, il 

peut être amené à reconstruire la complexité de son objet de questionnement ou de recherche sous 

u e①fo e①ou①u e①aut e①à①pa ti ①de①la uelle①il①pou a① aiso e ①ses①d isio s,①ses①p ojets①d a tio ①et①

t a s ett e①la① o aissa e.①①Il①est①atte du① u il①utilise①des① od les①e ista ts,①tel①l i fi ie ① ui①pou ①

expliquer au novice la notion de « besoin » pou a① s appu e ① su ① le① od le① th o i ue① d ② aha ①

MASLOW (pyramide des besoins fondamentaux). Ou encore le formateur en soins infirmiers qui pourra 

uestio e ①la①logi ue①de①ses①①a tio s①fo ati es①à①l aide①du①t ia gle①de①la①fo atio ①de①Mi hel①FABRE. 

(Fabre, 1994, p. 26)  

 

Ve s①u e① o sid atio ①de①l Ho e,①le①patie t① e o u①da s①so ①i t g it . 

L app op iatio ① de① la① ultu e scientifique pa ti ipe① à① o sid e ① l ho e① et① do ① la personne en 

souffrance dans sa complexité. Le regard systémique opposé au regard analytique permet par exemple 

de① e①pas①disjoi d e① e① ui① el e①du① iologi ue①et①du① e tal,①de① e①pas①au①fi al① o ele ①l hu ai .①①Le①

praticien pourra penser la personne comme un Homme « ayant une double entrée : une entrée 

biophysique, une entrée psycho-socio-culturelle, les deux entrées se e vo a t l u e et l aut e » (Morin, 

1995, p. 40). 

Il visera une prise en charge intégrée et non une prise en charge spécifique de la personne. 

 

3. La pensée scientifique, vectrice de transdisciplinarité 

 

La science infirmière  se nourrit d u ① e se le① de① s ie es : humaines, sociales, technologiques, 

médicales etc.  Ainsi la pratique du professionnel peut se construire soit sur une base pluri ou 

multidisciplinaire (Chacune des disciplines apportant sa contribution) soit dans un cadre 

interdisciplinaire. 

Il est attendu que le professionnel de santé conçoive ses actions en interdisciplinarité. Cette exigence 

est① d ailleu s① i s ite① à① plusieu s① i eau ① au① sei ① du① f e tiel① de① fo atio .① U e① u it ①

d e seig e e t①est①d ailleu s①i titul e①« organisation du travail et interdisciplinarité ») Par exemple, 

le projet de soins relatif à un patient devra être « négocié » avec le patient, les contraintes 

o ga isatio elles①et① les①aut es①a teu s①de①soi s.①L a teu ①da s① l i te dis ipli a it ①e e e①u ① ega d①

s st i ue,①te te①d ta li ①des①lie s① o sta ts①e t e①les①dis ipli es.①Du a t①u ①e t etien motivationnel 

da s①la① ad e①de①la①p ise①e ① ha ge①d u ①patie t①al oolo-dépendant, il fera le lien entre santé mentale, 
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ps hologie,① ps ha al se,① ph siologie,① eu ologie,① h patologie① et① d aut es① dis ipli es① afi ① de①

concevoir son action. 

L esp it① s ie tifique attaché à la complexité du réel sera de nature inscrit dans ce tissage de liens. 

Animé par sa volonté de connaissances, il pourra  être amené à  dépasser le cadre disciplinaire de son 

action et à être dans un autre niveau de réalité.①S atta ha t①à①la① o aissa e,①il①laisse a①de①l espa e①

pou ①pe ett e①so ① e ge e.①Il①s i s i a①alo s①da s①la①t a sdis ipli a it  : « en se plaçant au-delà 

des dis ipli es, elle auto ise u  aut e iveau ta iveau  d app he sio  de la alit  ; autre que celui 

i o s it pa  ha ue dis ipli e. Ce ui peut appa ait e d outa t, est le fait ue la t a sdis ipli a it  

a pas de o te u d fi i, e est pas u e dis ipli e. Le  vide   t a sdis ipli ai e e de a de u à 

générer une connaissance vacuitai e. Il s agit ie  d alle  au-delà des interactions disciplinaires, par des 

i te a tio s à sti ule  au iveau i dividuel et olle tif, pa  des i te a tio s d a teu s. » (Demol, 2003, 

p. 13)  

L i itiatio ①à①la①d a he①de recherche participe au développement postural vis-à-vis du réel et de sa 

complexité. La transdisciplinarité correspond à une posture d app he sio ①se① o st uisa t①à①pa ti ①du①

appo t① ue① l esp it① s ie tifi ue① e t etie t① a e ① so ① e i o e e t.① Elle complète les postures 

d app he sio ① o o,①plu i①et①i te dis ipli ai e. 

 

 

4. L’esprit scientifique, faculté d’invention ? 

 

Il arrive parfois que le praticien se retrouve en situation très singulière dépourvue d l e ts①

p es ipteu s①pou a t①o ie te ①so ①a tio .①L effo t①d o se atio ① li i ue,①de① aiso e e t①s appu a t①

su ① l i t g atio ① des① e p ie es① a t ieu es (et notamment sur une modélisation symbolique de 

l e se le①des①p es its①possi les①e ①situatio ①se la le ①asso i e①à①u e① ultu e scientifique pourront 

permettre au praticien de construire lui-même ses prescripteurs.   Son intelligence rationnelle, 

discursive ou récursive, pourra lui permettre de déployer en situation face aux obstacles qui se 

p se te t①u e① e tai e①fo e①d i g iosit . 

Cette ingéniosité au travail est particulièrement liée à la notion de compétence. Selon Vergnaud,  être 

o p te t,① est①soit①fai e①« fa e à u e e tai e lasse de situatio s.. soit u il dispose d u e p o du e 

ui lui pe et de fai e ieu  u u  aut e, soit u il dispose d u  pe toi e de p o du es ou de 

thodes alte atives ui lui pe ette t de s adapte  de a i e plus fi e au  diff e ts as de figu e 

qui peuvent se présenter ». (Vergnaud, 1996, p. 282) 
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5. L’esprit scientifique, un double  enjeu de reconnaissance : une identité 

professionnelle et d’une discipline 

 

La① p ofessio ① se① la e① d u e① ide tit ① p ofessio elle① ① ui① passe① pa ① la① e o aissa e① et① la①

alo isatio ①du① ôle①auto o e,①l affi atio ①de①la①sp ifi it ①i fi i e①da s①le① ha p①de①la①santé, la 

e o aissa e① d u e① dis ipli e① e ① s ie es① i fi i es.① Tout① au① lo g① de① so ① histoi e,① l i fi ie ①

f a çais①a① u①so ①statut,①so ①utilit ①so iale,①sa①pla e①da s①l hi uie ①o ga isatio el①de①la①sa t ,①①et①ses①

spécificités soignantes évolués.  Selon HUGUES (Dubar & Tripier, 1998, p. 104),① l olutio ① d u e①

profession est le produit de la rencontre de la « licence » que la société lui accorde, notamment au 

travers de la règlementation de son exercice, et du « mandat » à laquelle ses membres aspirent. Ainsi, 

le statut et le rôle infirmier,  sont soumis à des révisions périodiques au regard des changements 

so i tau .① L olutio ① de① la① p ofessio ① est① do ① pa ti uli e e t① d pe da te① des① ep se tatio s 

so iales① u elle① hi ule① ① e ① so ① sei ① et① e ① deho s① opi io s① des① aut es① p ofessio s① di ales① et①

pa a di ales ,①①des①p ati ues①e e es,①du① ôle①et①des①fo tio s① ue①l i fi ie ①souhaite ai①assu e ,①

et de son utilité sociale reconnue par le législateur. La récente réforme de la formation constitue en 

soi une étape importante① de① la① p ofessio alisatio ① de① l i fi ie ① a e ① l a s① à① la① fo atio ①

universitaire. Elle participe à la reconnaissance de ses compétences spécifiques  et au caractère 

scientifique de son activité. Elle ouvre le champ des possibles quant à la formation doctorale et le 

d eloppe e t①d u e① e he he scientifique infirmière. 

Le①p ofessio el①e p ei t①d u ①esp it① iti ue,① fle if①et scientifique  tendra  à rechercher, trouver, 

pa tage ① et① à① d eloppe ① ① la① o aissa e① et① l i tellige e① de① ses① p ati ues.① ① Pa ① ① e e ple,① ① il①

participera  da a tage①au①d eloppe e t①des①p ati ues①i h e tes①au① œu ①du① tie ① aiso e e t①

clinique, soins elatio els①et . ① u u ①p ofessio el①plus① e t ①su ①l op atoi e.①①Il①s i s i a①da a tage①

da s①l évolution qualitative des soins et la reconnaissance de sa discipline. Le déploiement en nombre 

de praticien élaborant leurs pratiques de manière scientifique concourt ainsi  à la reconnaissance de 

la profession. Le praticien « scientifique »① pa ti ipe① do ① à① la① e o aissa e① d u e① ide tit ①

professionnelle souhaitée et à la construction épistémologique de sa discipline. Il sera également plus 

à même de défendre ses intérêts professionnels.  
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Conclusion de cette partie 

L i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he pa ti ipe①au①d eloppe e t①de①l i tellige e① atio elle①et①de①

l i tellige e① p ati ue.① Elle① ise① le① d veloppement des compétences du praticien en situation de 

fle io ①et①d a tio . Elle contribue également  à la reconnaissance de la profession et de la discipline.   

La①fo atio ①s ie tifi ue①pa ti ipe①à①l la o atio ①d u ①pat i oi e,①sou e①de①la①puissa e①d a tio ①du①

futur professionnel, au service de la santé et du soin.  

Elle① o t i ue① à① la① o st u tio ① du① p ofessio el① d aujou d hui① et① de① de ai  : un sujet agentif et 

proactif  qui sera capable : 

-  de faire dialoguer savoir empirique et savoir expérientiel pour être décisif en situation,  

- de participer à la constitution et la promotion des différentes sources de la connaissance : recherche 

et expérience. 

②①l a e i ,①la① ualit ①des①soi s① ta t①pa ti uli e e t①li e①à①l utilisatio ①des① sultats①p o a ts,①il①de a①

t e①e ① apa it ①de①les① o ilise ,①les①t a s ett e①et①de①les① o e oi .①Cela①passe①pa ①l app e tissage①de①

la démarche scientifique. 
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F. Synthèse du cheminement conceptuel : vers une exploration de la place 

accordée à l’initiation à la recherche 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la recherche,  avons distingué recherche et  

recherche en soins infirmiers, ce qui  a permis de comprendre son importance dans le cadre de la 

construction de la professio .① Nous① f a t① pa ti uli e e t① au ① its① de① l ②‘SI,① asso iatio ① de①

f e e① pou ① la① p ofessio ,① ① ous① a o s① o p is① u elle① tait① i disso ia le① de① la① s ie e① et① des①

disciplines. Elle est  fondamentale dans notre contexte de professionnalisation. 

 

Dans un second temps, il a été appréhendé  les  

fi alit s①de①l i itiatio ①de①la① e he he. 

②i si,① la① is e①du①d eloppe e t①①d u e① ultu e 

scientifique se ait①de①pe ett e①à①l ho e①d t e①

« éclairé ». La science permettrait de faire preuve de plus de discernement, de mieux appréhender le 

el① et① de① s ① adapte .① ① Puis,① ous① ① i t essa t① ① à① la① fo atio ① de① l esp it① s ie tifi ue,① ous① a o s①

o p is①l i t t①des① o sta les① pist ologi ues .①Ba helard nous invite à les considérer comme bases 

su ① les uelles① s difie t① ot e① sa oi .① Ba hela d,① ① ① La  rupture et le positionnement  

épistémologiques  sont importants dans le champ de la pratique professionnelle infirmière et, de fait,  

dans le champ de la formation.  

②①l aide①de① ot e① fle io ① pist ologi ue,①l esp it①s ie tifi ue fut caractérisé à partir de la notion de 

posture.①La①fo atio ①de①l esp it①s ie tifi ue①① ise①le①d eloppe e t①d u e posture : 

- « objectivante » visant la lutte conte les pièges de la démarche scientifique et 

notamment les préjugés, 

- «  recherche » t aduisa t①u e① olo t ①d lu idatio ①du① el①asso i e①à①u e①postu e①
questionnante, 

- « participante », déclinaison de la responsabilité du chercheur à quérir la progression du 

savoir, à participer à la défense de sa discipline et de sa profession,  

- « réflexive » vis-à-vis de sa pratique de recherche  permettant notamment au chercheur 

de prendre son travail comme objet de réflexion, 

- « méthodologique », intégrant rigueur et raisonnement scientifique et,  traduisant le 

sou i①de①p isio ①à①l ga d①de①la① thode. 

 

 

 

L app e tissage①s ie tifi ue « est une culture, 
le développement de certaines facultés, une 
éducation et non pas une instruction qui 
enrichit la mémoire » (Lippman, 1904, p. 29). 
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Ensuite,  nous avons également reconstitué un essai de définition de la science. Elle est à la fois le 

résultat et le processus des efforts réalisés par le chercheur pour connaître et comprendre le monde 

ui①l e tou e.①Elle①d signe  la démarche intellectuelle particulière qui comprend notamment méthode, 

rigueur et nécessité de rupture épistémologique  et, l'ensemble  des connaissances qui en découlent. 

La①d a he①s ie tifi ue①doit①s inscrire dans cette rigueur qui correspond à un critère de scientificité 

à la fois chez POPPER et BACHELARD. Il est important de ne pas cliver le processus de sa finalité de 

production. L i itiatio ①à①la① e he he① epose①su ①u e①p a is①p dagogi ue. 

Faisant le parallèle avec nos pratiques particulièrement centrées sur la réflexivité et un 

a o pag e e t①o ie t ① e s①le① o seil,①la① elatio ①d aide①et①la①guida e,①il① ous①est①appa u①① ue① os 

p ati ues①so t①i suffisa e t①o ie t es① e s①le①d eloppe e t①de① e tai s①d te i a ts①de①l esp it①

scientifique.  (Méthode, production) 

 

 

Puis dans un troisième temps, ous①a o s①te t ①d lai e ①da a tage① ot e① uestio ①de①d pa t①e ①

nous intéressant au lien entre développement autonome et développement scientifique.  

La① o st u tio ①auto o e① el e①du①d eloppe e t①①d u e①dou le① apa it ,①u e① apa it ①« à devenir» 

et à «être».① ① Il① est① atte du① ue① l a o pag ateu  s i téresse aux conditions permettant son 

émergence. L auto o ie① e① a①pas①de①soi,① il importe de ne pas la prescrire mais de la penser.  

La démarche de recherche et①l tudia t①e ①situatio ①de①d eloppe e t①de①postures utiles pour lui 

de ai .①Elle①pa ti ipe①à①la① o st u tio ①de①so ①soi①p ofessio el①à①t a e s①l app op iatio ①de①la① ultu e 

scientifique qui  représente un patrimoine génératif. Il  constitue en soi  un capital  autonomisant  lui 

permettant de répondre aux défis de la complexité. 

Le① d eloppe e t① de① l app e tissage① s ie tifi ue① passe① do ① pa ① l i g ie ie① de① o st u tio ① des①

situatio s①d app e tissage①① ui① epose①su ①u e① pist ologie  du o ple e①da s①la uelle①l Homme est 

interdépendant de son environnement.  

Nous comprenons que la démarche de recherche  est une offre de formation qui contribue 

particulièrement  au  développement autonome du futur professionnel.  

 

Dans une dernière partie, ous①a o s①disti gu ① sa s①p te tio ①d e hausti it ①①les① o posa ts①de① e①

pat i oi e.① Le① sa oi ① s ie tifi ue① ou it① le① sa oi ① p ati ue,① pe et① de① pe se ① et① d agi ① da s① la①

complexité, est① e teu ①de① oop atio ①et①d u e①app o he①t a sdis ipli ai e,① fa ilite① l lu idatio ①et①

l i e tio ①et①e fi ①pa ti ipe①à①la① e o aissa e①du①sujet,①de①sa①p ofessio alit ①et①de①sa①p ofessio . 

 

 

 



170 
 

②u① fi al① ous① ete o s① ue① l i g ie ie① de① fo atio ① i flue e① l auto o isatio ① de① l app e ti-

chercheur en (plus ou moins) : 

 Co sid a t①l auto o ie① o e① e①pou a t① t e①do e① ais① ele a t①du①p ojet①du①sujet, 

 E ① alo isa t①l app e ti-chercheur en tant que  « soi professionnel » (le sujet, son projet,  la 

conscience des réalités et de ses responsabilités),  

 I t g a t①les①att i uts①de①l auto o ie① o e①fi alit s①①et① essou es①du①p o essus①

autonomisant, 

 S appu a t①su ①u e① pist ologie① ele a t①de①la① o ple it , et de fait, en plaçant 

l app e a t①au① œu ①de①la① o ple it ,① 

 E ①s i t essa t①au ① o ditio s①p opi es①à①l e ge e①de①ses① apa it s,① 

 E ① o e a t①et①o ga isa t①des①dispositifs①s i t essa t①au ① appo ts①e t e①l app e ti-

chercheur, son objet de recherche,   et son environnement,  

 En intégrant dans ces dispositifs  des contraintes et des possibilités de jeu sur ces contraintes 

pe etta t①de①les①①t a sfo e ①e ① apa it ①d agi , 

 E ①i t g a t①la① ete ue① o s ie te①e ①ta t① u attitude①d a o pag e e t. 

 

Toutes ces① fle io s① o t①a e es①à① odifie ①la① uestio ①i itiale comme suit : 

 

«①E ① uoi①la①pla e①a o d e①à①l i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he 

da s①l i g ie ie①de①fo atio ①i fluence-t-elle le processus de 

p ofessio alisatio ①de①l tudia t ?» 

 

 

Ainsi, au regard de l étayage théorique, la question du sens, et de fait, la place des conceptions relatives 

à la recherche est apparue comme e t ale① ①puis u i flue ça t① os①d isio s①et① os①a tio s.① ① Il① ①se①

pou ait① e ① effet① ① ue① ot e① o p he sio ① de① l i itiatio ① à① la① e he he nous  influence vers un 

rapport  à la recherche particulier qui pourrait expliquer les paradoxes mis en évidence lors de 

l enquête exploratoire.  Par ailleurs, la rupture o stat e①e t e①le①te ps①d i itiatio ①à①la① e he he et 

la①fo atio ①da s①so ①e se le①①peut① t e①e pli u e①pa ①u e①i suffisa e①d a ti ulatio s①au①sei ①de①

l i g ie ie.①①U ①p ojet①se①dessi e :①lie ①da a tage①l i itiatio ①à①la① e he he et la formation dans son 

e se le.① Il①s agit①de① o e oi ①u ①s st e①fo atif①fa o isa t① ① l a ti ulatio ①des①sa oi s① et①de①fait①
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l a ti ulatio ① des① u it s① d e seig e e ts ① et① ① la① p og essio ① de① l tudia t① au① se i e① de① sa①

professionnalisation. 

Le choix du mot place55,① e①s est pas① fait①pa ①hasa d①et① ① el e①d u e① fle io ① ou ie,① ui①peut①se①

résumer en quelques lignes : 

 Tout①d a o d,①le①te e①pla e① e oie  à la dimension spatiale  et de fait à cette question : 

« uel espa e pou  l i itiatio  à la e he he ? », 

 Il①soulig e①l appa te a e①à①u ①e se le①tout①e ①disti gua t①les①aut es① o stitua ts①de① et①

ensemble. Il interroge la question des liens et des références, 

 Il interroge le caractère pertinent de sa place « être à sa place », « quelles articulations ? 

Quelle juste place ? », 

 Il interroge ce qui permet de « prendre place » : les éléments fondateurs, les principes de 

l i g ie ie,①les① l e ts①su ①les uelles①la①pla e① epose, 

 Il permet de réexaminer ce qui est pour l e isage ①de ai ,① dans le sens  « Remettre à la 

place », « faire la place : « Quelle o eptio  de l app e tissage s ie tifi ue au ega d de 

notre projet de formation ? », 

 Il① e oie①à① e① ue①p oduit①l i itiatio ①à①la① e he he à①t a e s①l e p essio ①« Fait place à », 

 Il①pa ti ipe①à① alo ise ①l app e tissage①de①la① e he he en reconnaissant son rang, « sa bonne 

place » dans le processus de formation, 

 Il questio e① gale e t①le①p se t①et①l a e i ①: « être à sa place », « attei d e la p e i e  

place », est-à-dire celle qui semble la plus pertinente au regard du système.  Quelle place 

a o d e aujou d hui  et… pou  de ai  ? Quelle o eptio  de l app e tissage scientifique au 

regard de notre projet de formation ? 

 

La① otio ①de①pla e① ous①pa ait①p i o diale①puis u elle①pe et①d e a i e ①l i itiatio ①à①la① e he he à 

plusieu s① i eau ① :① le① i eau① des① a teu s① et① ① le① i eau① de① l o ga isatio .① ② e ① ette① uestio ① ous①

o sid o s①la①fo atio ①da s①sa①glo alit .①Nous① e①so es①plus① e t s①su ①l i itiatio ①à①la① e he he 

mais①l e isageo s①da s①u ①p i ipe①de①glo alit .①Co pa ati e e t①à①① ot e① uestio ①de①d pa t,①elle①

nous  apparait comme moins réductrice. Ainsi, il①se①s agit①pas①si ple e t①de①« préciser ou de décrire 

la place de la recherche »  en lien avec la professionnalisation mais de la comprendre, de la 

problématiser pour la mettre en projet. Notre approche se construit pas à pas. La place invite à 

s i t esse ① au ① lie s① et① à① so ti ① des① di hoto ies① ou① des① appo ts① i aires (recherche/action, 

scientifique/ professionnel, théorie pratique etc.) Nous nous inscrivons dans un le paradigme de la 

                                                           
55 I iti ①pa ① a①tut i e①p ofessio el①lo s①d u e①dis ussio ① itique de la question de départ 
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complexité ui①augu e①u ①p ojet①d i te p tatio ①des① alit s①de①fo atio ①p se a t①et① espe ta t①

l u i ue①tout①e ① etta t①e ① aleu ①le①tout①et①les①i te d pe da es.①①Nous①d pe do s①do ①de①l histoi e①

et du contexte dans lequel nous sommes inscrits. Le projet sous-tend la recherche d u e①pla e①l giti e①

et reconnue permettant de construire une offre cohérente de professionnalisation. 

 

 

Nous① ous①di igeo s① e s①u e①e plo atio ①e pi i ue①pe etta t①d i te oge ①les①a o pagnateurs et 

l o ga isatio .①①②upa a a t①et①e ①guise①de①t a sitio ①e t e①l app o he① o eptuelle①et①e pi i ue,① ous①

p oposo s①u e①s th se①des① fle io s①et①a tio s①po t es①e ① uipe①du a t①l a e① / . 
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Chapitre 6. Investissement de la mission : des allers et retours avec nos 

pratiques  

 

Tout au long de notre travail de recherche, je partage mes réflexions  avec mes collègues, en particulier 

a e ①les①fo ateu s①i s its①da s①l a o pag e e t①des① tudia ts①et① a①tutrice professionnelle. Nous 

oo do o s①e se le①les①e seig e e ts① elatifs①à①l i itiatio ①de①la① e he he de 2ième année (UE 3.4 

S4). Un contexte très chargé en activités ne facilite pas toujours les retours sur investissements de 

manière suffisamment programmés. Aussi, je profite des opportunités qui me sont données. Un temps 

d ha ges①« entre-deux », u e①po te① ui①s ou e①lo s①d u e① u io ①et . 

De①fait,① e①s ils① e①so t①pas①toujou s①p og a s,①① es①« feed-back » permettent la restitution du 

travail, de revenir socialement sur les questions soulevées et de co-élaborer nos pratiques 

d a o pag e e t.①①La①fo tio ①de① es①te ps①est①i po ta te①puis u elle①pe et①de① elie ① e he he/ 

compréhension et conscientisation/action.  Notre travail se nourrit donc de ce que nous recevons. 

 

La posture de① a①tut i e①p ofessio elle,①fo at i e①au①sei ①de①l i stitut①de①fo atio ①des① ad es①de①

santé, qui a nouvellement réinvestie la formation infirmière,  me permet  non seulement de partager 

es① fle io s① ais① gale e t①de① e ①dista e ①et,①je①pe se,①de① ieu ①app he de ①la① alit ① elles①

des enjeux, des pratiques etc.). Son inclusion dans mon quotidien représente en quelque sorte un  

diateu ① e ad a t①e t e① oi①et① o ①t a ail.①①‘e ad a t①da s①le①se s①où①elle①① e①pe et①①d e isage ①

une pluralité de point de vue. 

De plus, étant en responsabilité de la recherche sur la deuxième et la troisième année, je co-construis 

les enseignements avec le pilote de la 3ième  année avec lequel les réflexions se nourrissent et se 

concrétisent de manière pragmatique.   

 

Pour une meilleure compréhension, je vous propose une explication chronologique du  

réinvestissement du travail en lien avec les évolutions des pratiques. 

 

Un premier retour sur le terrain des fruits de la réflexion courant septembre 

De nouveaux choix pédagogiques  furent pris en équipe  à la lecture du parcours de① l tudia t①

he heu ① et① de① la① o eptualisatio ① de① l esp it① s ie tifi ue① au① fi e① de① deu ① p o otio s①

d tudia ts : 

- La promotion de 3ième année inscrite  dans le processus de recherche en 2012/2013 depuis 
juin 2012, 

- La promotion de 2ième  année commençant les enseignements relatifs à la recherche en mai 
2013. 
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A. Concernant la promotion de 3ième année 

Courant septembre 

La① ou elle①o ga isatio ①de①l e seig e e t①et①de①l a o pag e e t①i t g e①u e① ou elle①le tu e①de①

l auto o ie,① plus① espe tueuse①de① l tudia t①et①de① so ①p ojet.① ① Il① s agit① de①d o t e ①u e①postu e 

p dagogi ue①i t g a t①u e① olo t ①de① o sid atio ①de①l app e ti-chercheur. De ne pas imposer un 

chemin mais de le construire ensemble dans le cadre du prescrit de la formation.  

Nous①a o s①d id ①de① te d e① tous①e se le① e s① l auto o ie①de① l tudia t①e ①go a t① e tai es①

i jo tio s① pa ado ales① o stat es.① Il① s agissait① do ① de① le① o sid er « ici et maintenant »  et 

constamment  comme autonome : 

 

U e① eilleu e① e o aissa e①de①l auto o ie①de①l app e ti-chercheur  

Le① t a ail① p pa atoi e① isa t① à① fo alise ① la① ou① les① situatio s① d appel, pou a t① fai e① o jet① d u ①

questionnement de recherche, fut①de a d ①lo s①du①se est e① ①da s①u ①p i ipe①d alte a e. Nous 

a o s①ai si①gag ①du①te ps① ais① gale e t① espe t ①l tudia t① i jo ta t①pas①u ①t a ail①p pa atoi e①

durant la période de① a a es① o e①l a e①p de te.①① 

De la même façon, il a été décidé de ne plus réclamer de textes intermédiaires à dates fixes en 

i te sessio s①d a o pag e e t.①Cela① ous① ettait①da s①l o ligatio ①de①« sanctionner » l app e ti-

chercheur en invalidant un temps donné pour réaliser cet écrit. Par ailleurs, le « travail personnel de 

l tudia t »,①s ole①de①so ①auto o ie,① tait①pas① is①e ① aleu .① 

 

En amont du travail de recherche : Le développement du lien et de la distinction entre réflexivité et 

recherche 

Nous avons pu bénéficier également du travail effectué auprès de cette même promotion concernant 

l a al se① de① situatio .① Tout① au① lo g① du① se est e① ,① ous avons travaillé davantage l a al se①

compréhensive, en « équipe »56, mettant en tension questionnement, observation réfléchie, 

conceptualisation et expérimentation.  De plus, en demi-promotion, nous avons développé  un  constat 

à①pa ti ①d u e① situatio ① ue①e ① stage①pou ①a outi ①à① la① fo ulatio ①d u e① uestio ①de①d pa t.① Le①

rapport à la réflexivité changeant (« utile à la démarche de recherche »), les analyses ont gagné en 

qualité. Le lien avec la recherche fut① ieu ① o p is.① Et① ota e t①le①passage①d u ① uestio e e t①

singulier à un questionnement général)   Cette année, une évolution notable, les étudiants sont rentrés 

plus rapidement dans les phases de  généralisation et de légitimation du sujet.   

  

                                                           
56La reconnaissance du groupe constitué en « équipe de travail » fut①po teuse.①La①disti tio ①du①t a ail①d uipe①et①du①t a ail①e ① uipe①fut①
d ailleu s①la ge e t①d attue①a e ①les① tudia ts. 
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La① o p he sio ①des①fi alit s①…① ere réunion des accompagnateurs 

Des échanges se sont instaurés et ont suscité un questionnement collectif lors de la première réunion 

des accompagnateurs début septembre autour des finalités et des exigences du travail de recherche. 

J ai①pu①e ploite ①pa ticulièrement la première partie de mon travail expliquant le fruit de mes lectures 

et de mes recherches. La démarche scientifique expliquée à partir de la modélisation de① l esp it①

scientifique fut source de réflexion.  La forme semblait aider à interroger le fond confirmant que 

« Modélisation et simulation, réflexion et raisonnements, sont les 2 faces inséparables de toute 

délibération » (Le Moigne, 1990, 1999, p. 15). 

Considérant que la recherche du développement postural a une valeur professionnalisante supérieure 

à la recherche d u e① p odu tio ① thodologi ue① appli ati e,① ous① a o s① ete u① ette① notion de 

posture comme centrale et représentative des finalités attendues. 

En équipe (majorité des accompagnants), nous sommes intervenus auprès de la promotion « 3ième 

année » pour expliciter ce que représenterait  le travail de recherche tout de long de cette année. 

② o pag e e t,①fi alit s,① aluatio … ①Pa ta t①d u ① ai sto i g①et①des① uestio s①des① tudia ts,①

les éléments du guide méthodologique CEFIEC furent présentés. La question du  développement 

postural scientifique fut très largement débattu, les étudiants étant demandeurs de liens 

pragmatiques (« est uoi o te e t la igueu  s ie tifi ue ?.... ») Des liens concrets furent réalisés 

entre les différentes postures et les étapes clefs de la recherche. (Mais aussi entre postures 

développées et exercice de la profession activités-missions-rôle) 

 

Accompagnement du travail de recherche, relation contractuelle ou relation de confiance ? 

U ① aut e① poi t① fut① soule ① e ① appo t① t oit① e t e① l a o pag e e t① de① la① e he he et le 

d eloppe e t① auto o e① de① l app e a t : Co e t o sidé e  l’aut e omme autonome si un 

contrat « préétabli  »57  devait être signé entre les 2 parties : l’a o pag a t et l’a o pag é ?  

Le① lie ① est① t s① t oit① e t e① le① d eloppe e t① postu al① de① l app e ti-chercheur et la posture de 

l a o pag ateu . Il peut être retenu comme « modèle » de manière consciente ou inconsciente. Par 

e e ple,①u e① i jo tio ① u e te①de① la① gle①peut①e e e ① l a o pag ateu  vers une stratégie 

d auto-référencement peu o pati le① a e ① le① d eloppe e t① de① l esp it① s ie tifi ue.① Et①

d s uili a t①la① elatio .①①Il①s agissait①①de①fai e①da a tage①le①lie ①e t e①d pe da e①et①auto o ie①et,①①

d ite ① les① d s uili es① [↑↓d pe da e① /↑↓① li e t ]① ais① su tout① de① pe ett e① à① l app e a t①

d e iste ①au①sei ①des①espa es①de①t a ail. 

L a o pag e e t① se① ase① e ① effet① su ① u ① e se le① de① p es it① à① i t g e ① thode, règles, 

méthodologie, évaluation, échéances, normes). Ce prescrit représente les contraintes (dans le sens 

                                                           
57 Dans le sens, contrat non négociable 
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« cadre » et non  de « freins »)  que le couple accompagnant/ apprenant va considérer pour développer  

des①st at gies①de① fle io s①et①d a tio s.①①Da s①u e①p e i e①a eptio ,①①la① otio ①du① o t at① tait①fig e①

avec peu (voir pas) de  possi ilit ①①d e p essio ①et/ou①de① go iatio .① ‘e a ue : Nous ne nous étions 

pas attardés dessus).  Il était présenté avant les premières régulations.   Evoluant dans notre acception 

de① l auto o ie,① ous① a o s① o sid ① ① l espa e① de① fle io ① su ① le① prescrit comme permettant le 

d eloppe e t①de①la① apa it ①d agi .①①Il① e①fut①plus①do ①et①sig ①①e ①a o t①de①l a o pag e e t①

ais①e pli it ,①de① a i e① o st u ti e,①①pa ①l a o pag ateu  au sein de son groupe. Dans le respect 

des principes, des adaptations purent émerger (notamment sur les formes de régulation du groupe et 

les échéances). 

 ②①poste io i,① et①o jet① o t at ① ep se te①e ① uel ue①so te①aujou d hui①le① er temps de régulation au 

sei ①du①g oupe.①Il①fut① o ilis ①de① a i e①d a i ue① ↑i te ogatio ① o st u ti iste  

Dans ce cadre, les acteurs sont considérés comme rationnels, « capables de gérer socialement des 

règles » (Lerbet, L'Autonomie masquée, 1998, p. 68). La règle  est ici  envisagée dans son caractère 

« relatif et paradoxal [] qui postule sa violation potentielle en même temps que sa position. »  Nous 

ito s① ai si① l ueil① de① l op atio alit ① de① la① gle① ueil① positiviste)  pour en faire un levier 

d auto o isatio . 

 

Pa ①ailleu s,① o sid a t① ue①l e gage e t①du①sujet① tait①p i o dial①da s①le① he i ①de①la① e he he, la 

elatio ①de① o fia e①fut① alo is e.①①Il①s agissait①de①s e t ai e①de①la①di e sio ①auto itai e①de①la① elatio ①

d a o pag e e t① ① se légitimant à①pa ti ① du① o t at① ① afi ① ① de① alo ise ① la① elatio ① d t e① soit① de①

o fia e… .① ① Il① e① s agissait① pas① de① fo tio e ① e ① a se e① de① gles① ais① de① les① i e① e se le①

favorisant la capacité à décider pour soi en état de conscience du cadre prescrit de la recherche. 

 

Not e① uestio e e t① elatif①à①la① elatio ①[ o t a tuelle/①de① o fia e]①① ous①a①pe is①d olue ①

vers des prati ues①plus① espe tueuses①de①l tudia t①et①plus① o st u ti es①au①sei ①du①g oupe. La règle 

étant considérée, traduite, reformulée, négociée, vécue et quelque fois créée, par et dans  le groupe 

(avec chacun des membres), les apprentis-chercheurs sont davantage reconnus. Comparativement à 

l a e①p de te,① ous①a o s①pu① o state ①des①①i te a tio s①①plus① ou ies①au①sei ①des①g oupes.①Cet①

espa e①d assi ilatio ①et①de①t a sfo atio ①a①se le-t-il①fa ilit ①l i t io isatio ①du①p ojet①de① e he he. 

 

La① o st u tio ① et① la① alo isatio ① d u e① elatio ① diale ti ue① [ o t at/ o fia e]① fa o isent la 

participation du sujet à son projet.58 Cette  posture participante est caractéristique du développement 

                                                           
58 Cf. Figure 17 Approche dialectique et phénoménale de la relation [contractuelle/ de confiance] page 117 
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de①①l esprit scientifique.  Les relations « de confiance » et « contractuelle » ne sont donc pas à opposer 

est①sa s①au u ①doute,① e① ue① ous①a o s①fait①da s①u ①p e ie ①te ps ①① ais①à①i t g e .①① 

L e he t e e t①① gle,① o ① gle,① iolatio ①de①la① gle ①interroge les sujets, mais surtout, semble 

fécond pour le travail de recherche. Les① o t ai tes① ① ta t① là,① il① s agit① de① fl hi ① au①« comment 

a œuv e  pou  »…. Voilà①u e① uestio ① ui①se①pose①sou e t①…du a t le processus de recherche) 

Cha u ① d e t e① ous① ta t① pas① supe is ① et/ou① alu ① da s① ses① p ati ues,① ette① olutio ① est① à①

o sid e ①a e ①p ude e.①U e①o se atio ①pa ti ipa te①des①p ati ues①d a o pag e ent pourrait 

nous renseigner davantage sur la relation accompagnateurt-apprenti-chercheur et plus généralement 

sur la place accordée à la recherche. 

J ai①pu① ote ①lo s①d ha ges①a e ① es① oll gues①des①i di es de tendances  soit vers plus de liberté (la 

confiance étant parfois assimilée à la liberté), soit vers plus de dépendance. (« Faites-moi confiance »)   

J ai① o s ie e①d a oi ①u e① a①p op e①te da e① ① o fi e①pa ① ①aut ui ①a e ①u e①app te e①pou ①

l i o atio ①et① l pa ouisse e t① du① sujet① ui① o ie te① e s① plus① de① li e t .① ① Le débat à ce sujet, 

toujours en effervescence, est source de conscientisations,  et donc,  de ruptures ou de continuités. 

Ce① ui①est① e tai ,① est① ue①l i te tio ①de①« faire au mieux » est transversale. Ce débat est donc à 

ai te i ①pa ①i t t①pou ①l app e a t①et①so ①d eloppe e t①p ofessio el. 
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Un avantage : reconnaissance, dynamisme constructiviste, acteur=rationnel,  

Un écueil : accroissement des demandes, de la capacité à exprimer les attentes et besoins, ↑d ats①
te a t① o pte①du①se s①pe so el①do ①à①l a o pag e e t① le①te ps①est① o pt , 
Et①do ①plus①d a ti it ①pou ①le①fo ateu  

Une évolution : un débat à poursuivre car il interroge les pratiques et produit des effets constructeurs. 

 

La valorisation de l e p ie e,①la① alo isatio ①des①t a au ①de① e he he antérieure 

Nous avons pour la première fois cette année invité des jeunes diplômés à participer aux 1er temps de 

gulatio ①de① oi e.①J ai①pu①po te ① ette proposition à partir de mon travail. De nombreux étudiants 

e p i aie t①e ①effet①leu s①i satisfa tio s① phase①diag osti ue ①① ua t①à①l i possi ilit ①de①dispose ①des 

mémoires réalisées par leurs aînés. Le système ne l auto isa t pas encore, cette rencontre permit de 

valoriser les recherches des aî es①et①d illust e ①l i po ta e①de①la①postu e relative au  partage de la 

o aissa e.①Noto s① la① atio ①de① ① lie s① reconnus ①e t e①futu s①et anciens diplômés,  qui se sont 

proposés comme personnes ressources.  

Le deuxième objectif visait la valorisation des expériences antérieures de recherche soit de permettre 

aux apprentis-chercheurs d app e d e①à①pa ti ①de①l e périence. Force est de constater que la légitimité 

des anciens fut reconnue de fait. Chacun a pu librement questionner, échanger et apprendre. Nous 

ous① tio s① is①d a o d①pou ①fa ilite ① es① ha ges①e ①laissa t①la①pla e①au ①p ofessio els,① est-à-

dire en s e t a a t①des①d ats①da s①u ①p e ie ①te ps. 

Dans un second temps, les fruits de ses discussions furent explicités ou non au libre choix.  

Ces échanges «jeunes professionnels et futurs professionnels » furent appréciés de tous. Ils ont, en 

quelque sorte,  participé au développement de la conscience du travail, chacun pouvant mesurer plus 

p is e t①les①e jeu ,①l i po ta e①d u e①o ga isatio ,①d u e① thode et donc être plus en mesure 

d a ti ipe ….de①g e ①ses①d pe da es①et①interdépendances.  

Chacun a pu bénéficier différemment de ce qui a été produit.  
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Les①effets① o stat s….59 …① 

 

Un invariant mis à jour : la professionnalisation des groupes de travail 

Sur cette promotion, les choix de fonctionnement des groupes  furent davantage discutés et 

argumentés en référence  à des critères pertinents au regard du travail du recherche. 

(Complémentarité des profils et des objets de recherche). Les sous-groupes constitués sont 

aujou d hui① des① uipes① au① t a ail.① Et① o ① pas① des① uipes① affe ti e e t① o stitu es ① Les①

accompagnateurs évoquent une vie plus animée. La notion de responsabilité développée sort du cadre 

individualiste. Une posture plus assertive fut constatée majoritairement au sein des groupes. 

 

La① alo isatio ①de①l esp it① e he he et de la compétence recherche….①②utou ①de①la① ussite 

Les retours des anciens concernant leurs guidant de mémoire respectifs furent particulièrement 

alo isa t . Cela a pu être mesuré à posteriori lorsque les apprentis-chercheurs revinrent sur les 

échanges puis, tout①au①lo g①de①l a o pag e e t. 

L i pli atio ①et①l i t t①des①p ofessio els①pou ①les travaux  furent perçues par les étudiants. De fait, 

s est p oduit①u e①fo e①d ulatio ①①au①sei ①des①g oupes.①D aut e①pa t,①la① ussite ① gale e t①pe çue①

a  généré une lecture plus satisfaisante du travail de recherche.①①Les① etou s①d e p ie es① elatifs①à①la①

soute a e① et① au ① e t etie s① d e au he① fu e t① pa ti uli e e t① a o d s.① E ① a o ta t① leu s①

histoires, les jeunes professionnels ont répondu naturellement à une question itérative des étudiants 

au début de la recherche : « à quoi ça sert ? ».① Ils① o t① gale e t① ① d o t ① u ils① a aie t① tous①

développé des habiletés, et de plus,  réussi ce qui semblait être un « défi » ou une « épreuve ».  

 

Les échanges jeunes professionnels-apprentis-chercheurs ont contribué à  

 Développer une image plus positive du TFE,  

 Valoriser la compétence recherche, 

 Fa ilite ①l e gage e t①da s①le①p o essus, 

 Emuler les groupes constitués. 

Les histoires partagées semblent avoir eu u e①i flue e①d te i a te①su ① les① o a es①d effi a it ①

des apprentis-chercheurs.  

 

 

 

                                                           
59 ②u① o e t①de①l itu e①de① ette①pa tie①e ①jui ①  
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Début mars, une nouvelle réunion nous a permis de faire le point. 

Retour sur le développement postural : 

Le choix des postures comme finalité et donc, comme attendu e ①te e①d aluatio ,①fut①jug  «assez  

satisfaisant même si disparate ». Pou ①tous,① ela①pe ettait①d t e①plus espe tueu ①de①l app e a t.①La①

p og essio ① elati e①à① es①postu es① ta t① e he h e,①l aluatio ①du① oi e①pou ait① e d e① o pte①

de① ette① olutio .① ① Cepe da t,① il① s est① a ① ue① ous① a io s① u e① le tu e① assez① si guli e① de① es①

postures avec des conséquences su ①la①d a he①de①l app e a t,①fait qui à la fois nourrissait le débat 

et  interrogeait la cohérence de nos pratiques.  

Par exemple, des libertés furent prises quant à la méthodologie de la recherche démontrant un écart 

entre le  prescrit et le réalisé, i t oduisa t①la①d sta ilisatio ①de①l app e ti-chercheur. Globalement, une  

distance  avec la méthode apprise  fut mise en évidence. Un formateur expliqua que les étudiants 

avaient la volonté de « se raccrocher » aux différentes étapes de la recherche vues au semestre 4.  A 

p io i,①d a he①logi ue①puis u ①ils① ettaie t①pou ①la①p e i e①fois①u e①①te sio ①e t e①la①th o ie①et①la①

pratique en construisant leur propre démarche de recherche. 

Nécessité faisait jour de revenir ensemble sur les apprentissages de deuxième année.  

S agissait-il① d u ① e e se e t① pist ologi ue① ui① s op ait ? A e ① l i t odu tio ① de① plus① de①

su je ti it .①①S agissait-il①tout①si ple e t①d u e①i o p he sio ①de①la① thode en sciences sociales ?  

Il semblait que chacun des accompagnateurs entretenait un rapport singulier avec la recherche, avec 

« sa propre méthode ».  Elément qui pose évidemment problème pour deux raisons majeures : 

- Le non-respect du prescrit, qui pose la question de la validation universitaire à l a e i ①
it es①de① alidit ①et①de① alidatio ①d u ①t a ail①s ie tifi ue① i eau①li e e , 

- U ①a o pag e e t①① e①fa ilita t①pas①la① o st u tio ①pou ①l app e a t①de①sa①d a he① a ①
se①t ou a t①de a t①l o ligatio ①d app he de ①la① thode de son accompagnant pour 

construire. 

Ce①poi t①fut①o jet①d to e e t.①‘appelo s① ue①lo s①du①① o stat①i itial,①le①fo ateu ①① eg ettait① ue①

l tudia t①① e① o aisse①①pas①la① thode. Or, il semble  que nous ayons également pris distance. 

 

L a o pag e e t①e ①petits①g oupes : 

En comparaison avec nos pratiques antérieures, chacun des accompagnants a pu valoriser 

l a o pag e e t① e ① petit① g oupes.① Il① fut① ota e t① dit① u il① tait① « porteur », une certaine  

« entraide » était  identifiée. Un nombre de 4 ou 5 étudiants par groupe semblait convenir à tous. 

Extrait de compte-rendu de réunion : 

« Co te e t g e plus d a tivit  pou  le fo ateu , e e pla e pas l i dividuel ui s ajoute ais 

satisfaction des formateurs et des étudiants. » 
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Par ailleurs, des expériences de changement de composition des groupes semblent intéressantes, 

pe etta t①de①t a aille ①l e pli itatio ①de①la① e he he et①l i telligi ilit . 

 

Retour sur la relation dite « de confiance »  

Les① ie faits①d u e① elatio ①fo d e①su ①la① o fia e①fu e t① is①e ① ide e : meilleur connaissance de 

l aut e,①u ①lie ①« responsable », u ①e gage e t①plus① atu el①de①l app e a t. 

Extrait de compte-rendu de réunion : 

« Les pe so es p se tes à la u io  vo ue t u a i e e t les ie faits d u e elatio  fo d e su  

la o fia e, ota e t e  ega d d u e postu e atte due hez l tudia t. » 

 

 

Voyons maintenant le réinvestissement du travail de recherche concernant la promotion de 2ième 

année : 

B. Promotion 2ième année 

Rappelons que les enseignements relatifs à la recherche débutent au semestre  4 ayant pour objectifs 

pou ①l app e a t : 

 d ide tifie ①les① essou es①do u e tai es①s ie tifi ues①da s①le①do ai e①des①soi s①et①de①la①
santé, 

 d e pli ite ①l utilisatio ①des① thodes① ua titati es①et① ualitati es①da s①le①do ai e①de①la①
recherche,  

 d e pli ite ①l i t t①d u e①d a he①de① e he he  et①d a al se ①les① sultats①d u e① tude①de①
recherche et 

  d a gu e te ①les① sultats①d u e① tude①de① e he he. 

 

Du a t① e①se est e,①l UE① elati e①à①l i itiatio ①à①la① e he he doit lui permettre de concevoir par la suite  

sa propre démarche de recherche.①L aluatio ①de① et①e seig e e t①se① alise①à①pa ti ①de①l élaboration  

d u ① su ① elatif①à①u ①①a ti le① recherche. 

Avec ma collaboratrice, qui est  ma tutrice professionnelle, nous avons décidé de modifier notre 

st at gie①dida ti ue①e ①s appu a t①su ①la① o s ie tisatio ①des①e p ie es①a t ieu es①et①do ,①de①fait,①

à partir des réflexions et constats relatifs au travail de recherche. 

De①plus,①so ① ega d① dista ①①de①la①fo atio ①i fi i e①①et①so ①e p ie e,①①o t①pe is①de① uestio e ①

l a ti ulatio ①du①t a ail①de① e he he avec les autres processus. 
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Nous avons souhaité : 

 Valoriser la compétence recherche au regard du contexte de formation (bénéfices de ce 

travail pour la formation) et du contexte professionnel (bénéfices de ce travail pour la 

profession) mais aussi de manière transversale en dehors du champ sanitaire, 

 ‘e fo e ①la①pla e①de①l tudia t①da s son apprentissage de la recherche  et ainsi favoriser son 

développement autonome, 

 Lui donner la compréhension des moyens de la réussite en articulant chaque dispositif avec 

les①p ojets① is s①et① ota e t①l valuation, 

 Faire vivre davantage la boucle agir-comprendre-t a sf e ,①l alte a e cognitive  etc. 

 Valo ise①l id e①de①p og s①et①l app o he①s st i ue, 

 Valoriser le processus et le résultat. 

 

Une démarche transversale comme support de l e seig e e t① e he he : 

Co e①l a e①de i e,①le①p e ie ① o ta t①a e ①la① e he he s est① alis ①de① a i e①a ti ip e①au ①

e seig e e ts①de①l UE① . .①Nous①a o s①pu① o st ui e①à①pa ti ①d u e①a al se①de①situatio ①t a aill e①e ①

plusieurs étapes  une situation de départ. Les étapes et les processus clefs de la phase de constat furent 

appréhendés en premier lieu  lors de ce travail. (Objectivation, légitimation, généralisation) 

B fi ia t①de①l e p ie e①de①l a e①de i e,① les①te ps①de①t a au ①fu e t① ieu ①i t g s①da s①le①

déroulé du semestre et, en fonction des enseignements universitaires. 

 

Une nouvelle expérience pédagogique : la démarche analogique : 

Nous nous sommes appuyés  lors du premier  travail dirigé sur une démarche analogique. A partir 

d u e① id o① elati e①à①la①poli e①s ie tifi ue,① ous①a o s① o ilis ①da s①u e①app o he① o pa ati e①les①

l e ts① ① o se s.① ① L i te pellatio ,① la① l giti atio ,① la① g alisatio ,① l e plo atio ① ① fu e t①

remobilisées et davantage explorées.①L a ti ulatio ①th o i ue/p ati ue①s est①op e① atu elle e t. 

Cette① d a he① a① fa ilit ① la① ise① e ① œu e① d u ① a① et① ie t① o et/a st ait.① Les① ots① o t① p is①

davantage de sens pratique.  

Malg ① les①diff e es①de①fait①e t e① la①d a he①soig a te①et① la①d a he①poli i e,① l o atio ①de①

l u e①pa ① appo t①à①l aut e①a①pe is①l e ge e①d u  squelette conceptuel.  
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Lo s①des①t a au ① ui①sui i e t①po ta t①su ①l la o atio ①d u ① su ① elatif①à①un article de recherche, 

nous avons favorisé l e ge e①des① uestio e e ts①et①d u e① e tai e① ulatio . 

 

U ①e gage e t①plus① apide①de①l tudia t①da s①so ①p ojet① oi e :  

En fin de  2ième année, force est de① o state ① ue①les① tudia ts①se le t①s i s i e①da a tage①da s①le①

projet mémoire. Les interactions individuelles et collectives sont plus fréquentes avec une question 

centrale : « que pensez-vous de cette situation ? Est- elle intéressante ? » . Les efforts et la volonté 

d la o atio ① so t① esu a les.① L a o pag ement méthodologique est réclamé, les nombreuses 

uestio s① elati es①à①l o ga isatio ①de①l a o pag e e t①e ①t oig e t. 

  

 

Conclusion   de cette partie 

Nos pratiques évoluent globalement vers un plus①g a d① espe t①de①l tudia t. 

Cependant, bien que les plus-values relatives aux choix pédagogiques  soient objectivables, les 

échanges en équipe soulèvent la question de la méthode et de la recherche. 

Des aléas paradoxaux  subsistent avec une tendance des accompagnateurs à sortir du cadre 

thodologi ue①e seig .①①①L i g ie ie①de①l app e tissage①①de①la① e he he semble influencée   par la 

question de la place que lui accorde  le formateur. Cela confirme la légitimité de notre question de 

recherche. 
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TROISIEME PARTIE : RECHERCHE  « A LA RENCONTRE 

DES FORMATEURS » 
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Chapitre 7. Construction de la démarche 

Notre question de recherche,①à①t a e s①l outillage conceptuel, nous a apporté une meilleure lecture 

des①fi alit s①de①①l i itiatio ①à①la① e he he e ①fo atio .①①Pou sui e①l e plo atio ①de notre recherche  

essite①u ①d tou ①e pi i ue.①E ①effet,①le①p ojet①d i itiatio ①à①la① e he he est①po t ①pa ①l uipe①des①

a o pag ateu s① ui①œu e①①da s①so ① la o atio ,①sa① ise①e ①pla e①et①so ① aluatio . Elle① au ait①

pas①de①se s①si①les①a teu s①de①l i g ie ie①de①fo atio ① taie t①pas①considérés.  Il importe maintenant 

d être à leur écoute et ainsi de nourrir notre démarche de compréhension, source de connaissance, 

et, de fait, porteuse de projet. 

 

La constructio ①de①la①d a he①d i estigatio  a nécessité dans un premier temps de clarifier et de 

circo s i e①①les①o je tifs①de①l e u te.  

Dans un second temps, il fut utile de poser les fondements épistémologiques  afi ①d la o e ①les  choix 

méthodologiques et théoriques. Cette partie permet donc de comprendre la démarche, d a gumenter 

les choix et de poser ses limites et ses écueils possibles.① E fi ,① elle①pe et① gale e t①d e isage ①

l a al se①et①le①t aite e t①des①do es① e ueillies. 

 

A. Les objectifs de la recherche 

Après maintenant ① a es① d e p ie es① ① elati es① à① l i itiatio ① à① la① e he he dans le cadre du 

nouveau programme de formation, notre mission nous amène  à élaborer une démarche de 

compréhension concernant la place de la recherche da s l i g ie ie de fo atio .  Celle-ci  se conçoit 

et① s o ga ise① so iale e t① ① pa ① les① a teu s① de① fo atio .① De① fait,① est① ie ① e ① i te ogea t①  les 

représentations et les pratiques des accompagnateurs  ue① ous①pou o s①l ide tifie .  

 

L o je tif①glo al①de① ette① e he he est de  

Mettre en lumière  les représentations des acteurs de formation à l ga d① de① la① d a he① de①

recherche et, de①sa①①pla e①da s①l i g ie ie①de①fo atio .  

  

Il se peut se  décliner en objectifs intermédiaires : 

- identifier les effets  relatifs  aux  conceptions en jeu dans le ad e①du①p ojet①d initiation à la 

recherche : 

Quelles conceptions ?  

Vis-à- is① de① l e seig e e t① à① la① e he he, de① l app e tissage① de① la① ultu e 

scientifique, de la place de la recherche…. ?  
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Vis-à- is① du① d eloppe e t① de① l app e a t① effets① e he h s,① effets① p oduits,①

développement cognitif ?, autonomisation, professionnalisation ?) 

Quelles référenciations théoriques ? 

Quelles pratiques ? 

Quels  effets produits par le système en place ?  

 

- Identifier les facteurs influençant la place accordée à  l i itiatio ① à① la① e he he dans 

l i g ie ie①de①fo atio  (facteurs prédominants, coprésents, plus singuliers etc.) 

Cla ifie ①les①d te i a ts① o te tuels①de①l i g ie ie①de①fo atio ①① p es its , 

 

- Repérer les liens théorisés entre apprentissage de la recherche et apprentissage des 

sciences,  

 

- Identifier la place accordée aux différents courants pédagogiques au regard de la complexité 

des situations rencontrées : 

Clarification de l pist ologie① elati e① au ①  modèle(s)  pédagogique(s) mobilisé(s) (écart 

prescrit /réel)  [Constructivisme, socio, cognitivisme, apprentissage expérientiel etc.] 

Lien apprentissage et affect, inscription paradigmatique, 

Tendances méthodologiques (tendance au causalisme ou déterminisme, tendance 

s st i ue…,①te da e①te h i iste,①te da e①ps hologi ue , 

 

- Ide tifie ①la① o o da e①ou①l a t①entre les idées et les pratiques, 

 

- Identifier les pratiques de  l a o pag e e t afin de mesurer les singularités et les 

généralités : 

Quels d te i a ts① des① o duites① d a o pag e e t : affect, enjeux, théorisations 

singulières, contraintes contextuelles, causalit ,①d te i is es,①p og essis e①et …. ? 
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B. Fondements épistémologiques et méthodologiques  de la recherche 

 

Une approche qui tend vers une verisimilitude60 : 

L i te tio ①de① e he he est①de①d eloppe ①la① o p he sio ①de①la①pla e①a o d e①à①l i itiatio ①à①la①

recherche et,① ses① effets① p oduits.① Co p he sio ① ui① pe ett a① d e isage ① des① p o isatio s①①

elati es①à①la①fois①à①l i g ie ie①de①fo atio ①et①①à①l i g ie ie①p dagogi ue. 

S i spi a t① d u ① od le① so io o st u ti iste,① l a al se① se a① as e① da s① u ① p e ie ① te ps① su ① u e①

extraction des thématiques et idées forces. Extraction qui sera réalisée sans modèle théorique. En 

effet, le respect de la complexité est un principe premier sur lequel se base notre posture de praticien-

he heu .①De① fait,① u e①d a he①d e u te① t op① protocolaire  ne nous faciliterait pas① l a s① au ①

singularités du système.  De① faço ① idoi e,① l e u te① s appuie① su ①u ①o je tif① glo al① et① o ① su ①des①

hypothèses de recherche et①d a tio ①ap io i.①Cette①d a he①fut①dis ut e①a e ① es①deu ①di e teu s①de①

mémoire. Elle réclame une distanciation avec les méthodes habituellement employées relatives à 

l a al se①st u tu elle①des① ep se tatio s.  

Il① o ie t① epe da t①①de①se①p u i ①du① is ue①d i te p tatio ①hâti e①ou①e o e①des①dis ou s. 

De fait,  les termes seront regroupés afin de repérer les unités de sens et comparer ces unités entre 

les①a teu s①i te og s.①Nous① elie o s,①de① a i e①i t g e,① ot e① o aissa e①su je ti e① est-à-dire 

ot e①p op e①e p ie e①de① he heu ,①de①fo ateu ,①d a o pag a t①à①l i itiation à la recherche et 

les①dis ou s①des①i te ie s ①à①u e① o aissa e①o je ti e① est-à-dire des savoirs théoriques relatifs 

aux données recueillies) 

Cette① a i e① de① p o de ① est① ou elle① pou ① ous.① Il① s agit de respecter la complexité du réel et 

d ite ①les①pi ges①du① li age① e he he/ action, et également,  du positivisme et du  réductionnisme. 

Dans le respect des  principes épistémologiques chers à POPPER qui inspire ce travail, observations et 

théories seront mises en tension. Pour lui « toute connaissance, y compris nos observations, est  

imprégnée de théorie » (Popper, 1972, 1998, p. 133) 

De plus, «  tout d veloppe e t de la o aissa e o siste da s l a lio atio  d u e o aissa e 

e ista te ue l o  ha ge da s l espoi  de se app o he  dava tage de la v it  » (Popper, 1972, 1998, 

p. 134). 

Sa ha t① ue① ette① it ①est① o te tuelle,①il① ous①se le①i po ta t①d asso ie ①les①id es① e ueillies①à①

l e i o e e t① o stitu ①de①l o ga isatio ,①l i stitutio ①et .. .①Nous①te te o s①de① ett e①e ①lie ①le①

formateu ,① ses① issio s① et① l i stitutio ① da s① le uel① il① e e e.① De① plus,① les① p o isatio s① e ① p ojet①

de o t①te i ① o pte①des① l e ts①sig ifia ts①de①l e i o e e t①du①t a ail. 

                                                           
60 Selon POPPER, «  le but de la science est la verisimilitude ». (Popper, La connaissance objective, une approche évolutionniste, 1972, 1998, 
p. 133)  Toute① o aissa e①s appu a t①su ①la① odifi atio ①d u e① o aissa e①a t ieu e,①la① it ① est① u app o i ati e.①Nous① e①pouvons 
attei d e①la① it ① ais①l app o he .①Nous① he ho s donc une approximation de la vérité mobilisant à la fois connaissances subjectives et 
connaissances objectives. 
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Une approche respectueuse des ressources et du master professionnel et donc par nature limitée 

Etant à la fois praticien et chercheur, notre recherche professionnelle se déploie de façon dynamique 

et①de① a i e① o ti ue.①Les① e e ts① ou eau ① ie e t① ou i ①l a tualit ①p ofessio elle et de 

fait notre recherche.  Cette réalité pourrait nous engager dans un travail multidimensionnel trop vaste 

ne correspondant pas aux objectifs du master professionnel.  Il convient de bien circonscrire notre 

champ de recherche.①Co e a t①l e u te,① ous①faiso s①do ①le① hoi ①de① uestio e ①u i ue e t①les①

formateurs accompagnateurs. Au-delà, nous aurions des difficultés à assumer nos 2 fonctions et à être 

dans le respect des échéances. 

 

U e① olo t ①d i telligi ilit ①et①de① o-construction : le choix de la systèmie 

La recherche action vise à produire des connaissances relatives  à notre objet de recherche et 

gale e t①à①p ojete ①des①a tio s.①① Il① e①s agit①pas①de① alo ise ①l u ①plutôt① ue①l aut e,①au uel① as,① le①

t a ail①pou ait①s o ie te ①soit①① e s①u ①p ojet①d a tio ①soit①su ①u ①p ojet①de① e he he.  

L i s iptio ① de① ot e① t a ail① da s① u e① pe spe ti e① s st i ue① pe et① d i s i e① la① elia e① e t e①

recherche et action.  Son efficience et sa qualité  dépendent notamment  du respect de ce principe. 

Par ailleurs, pour atteindre ses finalités, « un système à recours à des actions sur lui-même et sur son 

environnement ». (Vespieren, 1990, p. 82)  Il① est① do ① i po ta t① d i te oge ① les① i te tions et les 

pratiques dans un même temps. De fait, une collaboration forte avec les acteurs de formation est visée. 

Afin de rendre intelligible la complexité,① ous①p oposo s①d a oi ① e ou s①à①la① od lisatio  systémique. 

Celle-ci permet de mettre en lumière, dans le respect du principe hologrammatique, le tout et ses 

parties considérant que les connaissances acquises sur les parties reviennent sur le tout et 

inversement. Les éléments du système sont considérés comme inséparables car interagissant entre 

eux.  

Par ailleurs, la modélisation peut servir de multiples finalités. Nous retiendrons particulièrement la 

connaissance des problèmes complexes,  leur compréhension, la possible anticipation des stratégies 

d a tio  ais① gale e t① so ① pou oi ① diateu ① au① se i e① de① l olutio ① des① p ati ues.① E ① effet,①

od lise ,① est « agencer des symboles qui sont porteurs de sens pour celui qui les émet et celui qui 

les reçoit ». (Le Moigne, 1990, 1999, p. 15) Il sera donc envisager des modèles permettant de nourrir 

nos élaborations collectives  concernant notamment le projet de formation et nos pratiques. 

En lien et en déclinaison des principes précités, les choix théoriques et les outils de recherche ont été 

envisagés. 
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C. Pourquoi se saisir des représentations sociales pour questionner la place 

accordée à la recherche ? 

 

Les représentations sociales  dépassent le simple cadre cognitif du sujet. Elles ne sont pas un savoir 

théorique sur le monde mais un savoir pratique construit socialement (Abric, 1994). Elles véhiculent 

des① sa oi s,①des①pote tiels①d a tio s,①des① aleu s① elatifs①au ①o jets①du① o de① u elles① od lise t,①

construisent et  délimitent. 

Par ailleurs, elles sont à la fois des instances de schématisations des expériences vécues et de 

légitimation des pratiques dans un monde socialement constitué « sans que le souvenir de cet effort 

et le caractère collectif du résultat soient obligatoirement rappelés » (Moscovici, 1961, p. 317).   

L e plo atio ①des①① ep se tatio s sociales des accompagnateurs   pe ett a①d a de ①à①la①fois①au ①

o eptio s①et①au ①p ati ues.①Les①o ie tatio s①et① les① hoi ① u op e t① les①fo ateu s①pou o t① t e①

compris et explorés. Enfin, en plus de renseigner  la rationalité des acteu s,①elle① fa ilite① l a s①au ①

postu es① et① à① l e gage e t① des① a teu s.① ‘appelo s① ue① ot e① p ojet① ① fo atio ① epose① su ① des①

principes éthiques et épistémologiques et se traduit par un engament vis-à- is①de①l tudia t.① 

 

L e plo atio ① des① ep se tatio s sociales est apparue rapidement comme ressource permettant 

d app o he ①les① l e ts①fou issa t①au ①a teu s①de①fo atio ①la①l giti atio ①de①leu s① o duites,①leu s①

positio e e ts①da s①le① ad e①de①①l i g ie ie①de①fo atio .①Elle①pe ett a①d app o he ①les① l e ts①

o stitua t① et① o t i ua t① au① p ojet① d i itiatio ① à① la① e he he et sa place dans le processus de 

fo atio .①D u ①poi t① de① ue① thodologi ue,① les① ep se tatio s sociales étant en grande partie 

médiatisées pa ①le①dis ou s,①① ela①a①o ie t ①le① hoi ①de① ot e①outil①d i estigatio . 
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D. Quels instruments méthodologiques ? 

 

Outil①d i estigatio  

Ce① ui① ous①p o upe,① est①l espa e①de① ie①des①représentations et leurs influences sur les acteurs de 

formation  et sur les apprenants. Dans la littérature scientifique, les entretiens sont recommandés 

pour étudier les représentations des individus par rappo t①à①u ①o jet①d tude①d te i . (Seca, 2002) 

L outil,① ui① ous①a①se lait①le①plus①p opi e①et①le①plus①adapt ,①est①l entretien non directif de recherche. 

② e ① e① t pe① d e t etie ,① ous① he ho s① à① fai e① assu e ① pa ① l e u t ① le① ôle① d e plo ateu ①

ha ituelle e t① d te u① pa ① l e u teu .① Pa ① ailleu s,① il① est① u ① i st u e t① à① fi alit s① ultiples① et①

h t og es.①①Il①pe et①d attei d e①« des iveau  plus p ofo ds d opi io s et d attitudes » (Molinier, 

Rateau, & Cohen-Scali, 2002, p. 60). Il pourra donc nous aider à  mettre en évidence le rapport entre 

les①th o isatio s①si guli es,①leu s① o te tes①et①les① oies①d e ge es.  

 

Technique de l e t etie  

Le① ut① ta t① de① fa ilite ① l e p essio ① du① fo ateu ① e u t ,① otre démarche est dictée par la 

o sid atio ①①de①l audit .①Nous① he ho s①à① e① u il①s e p i e①a e  le plus de liberté.  Les principes 

ete us① o e a t① la① te h i ue① d e t etie ① sont, de① fait,① la① li e t ,① l i te ogatio ① (demande de 

précision, approfondissement, une réflexion sur)  et surtout la  réitération (reformulation, écho, voir 

anticipation du discours).  

Eu égard à nos choix, la st at gie①d i te ie ① s est①d li e comme suit: 

- Engager le thème, 

- S appu e ①su ①les①dires initiaux pour signifier leur (in)compréhension ou leur  (in)stabilité, 

- Soutenir le discours du locuteur, 

- L a e e ①à①se①positio e  par rapport à son propre discours. 

 

Le① guide① d e t etie 61 est construit à partir des objectifs de la recherche et de nos choix 

épistémologiques et méthodologiques. Les questions formulées représentent surtout des balises 

thématiques qui ont permises  de nous préparer intellectuellement aux entretiens. Ainsi, ces questions 

ne se retrouvent pas telles quelles①da s①la① et a s iptio ①des①i te ie s.①Che ha t①l e p essio ①li e①

des①p ati ues①et①des① o eptio s,① est①su tout①la① efo ulatio ①des①dis ours que vous retrouverez à la 

lecture des interviews62. 

                                                           
61 Cf. annexe 9. 
62 Cf.①a e e① ,①e t ait①de①l i te ie ①de①Mi hel① te te① ut  
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P ala le e t①au ① e o t es①a e ①les①fo ateu s,①j ai① he h ①à①teste ① es①ha ilet s①d i te ie e ①et①

la① pe ti e e① du① guide① d e t etie . J ai① ai si① pu① e o t e ①M e① CABARET Véronique, formatrice 

d adulte①e ①IFCS①et①do teu ①e ①s ie es①de①l du atio .①①Les① uestio s①pos es①et①la①postu e développée 

o t① fa ilit ① l a s① à① la① fois① au ① p ati ues① et① au ① o eptio s.① ① J ai① do ① hoisi① de① pou sui e① a①

démarche dans le même sens.  

Par ailleurs, il importe de préciser que cette rencontre a nourri la réflexion, Mme CABARET ayant 

t a aill ① su ① l a o pag e e t① e ① fo atio ① et① s appu a t① da s① sa① e he he su ① l pist ologie①

Poppérienne. 

 

Limites 

Reprécisons ue①l o jet①de① e he he est①pas①de①déterminer ce qui devrait être mais de proposer une 

grille de lecture des représentations elati es①à①l i itiatio ①à①la①recherche. 

La① situatio ①d e t etie ,① i s ite dans notre contexte de travail, suppose une relation interlocutive 

e p ei te①de① l histoi e①de① ette① elatio .①Cette①histoi e①et① e① o te te① i flue e t① la①p odu tio ①du①

dis ou s.①L i te ie ① e d①do ① o pte①de① o aissa es① o te tuelles① o ilis es①pa ①l i te ie eur 

et① o ①pas①d u e① o aissa e①fig e①et①u ifo e.①J ai①do ① o sid ① a①p se e① o e①i flue ça t①

le contexte.  

 

Analyse : 

Suite aux discussions avec mes directeurs de mémoire, la①d a he①s est① o st uite①e ① ①te ps : 

- une analyse entretien par entretien, puis, 

- une analyse transversale. 
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Chapitre 8. Derrière les mots, la compréhension du discours 

 

Cette①p e i e①phase①se t①de① ad e①de① f e e①①et①de①poi t①de①d pa t①pou ①l e se le de①①l a al se.①

Elle représente en quelque sorte la base architecturale de notre démarche de compréhension. 

②u① ega d① de① os① o je tifs① d e u te,① le① hoi ① de① thode d a al se① s est① po t ① e s① l a al se①

thématique qui consiste  « à repérer dans des expressions verbales ou textuelles des thèmes généraux 

récurrents qui apparaissent sous divers contenus plus concrets. » (Mucchielli, 1996, p. 259) 

L i estigatio ①des①th es①est①e ①effet①p o is e①da s① le① ad e①d u e①d a he① o p he si e①à①

« o ditio  de s appli ue  à des dis ou s di e ts sig ifi atio s a ifestes  et si ples » (Bardin, 1977, 

p. 155)  

L i e tai e①des① th es①e p i s① i di iduelle e t①a①pe is①da s①un second temps de dégager les 

idées forces du collectif formateur. De fait, les convergences et les divergences entre  acteurs sur un 

même objet sont traitées de manière intégrée et non différenciée. 

Au fur et à mesure du développement des idées, et afin d appu e ①la①logi ue①i f e tielle①de①l a al se,①

les propos des formateurs  interviewés sont repris et retranscrits entre guillemets et en italique.  

 

Les entretiens furent non directifs et permirent la libre expression des locuteurs. Les vécus de mes 

collègues furent recueillis  à posteriori. Des réactions telles que  « cela fait du bien de se poser » ou 

encore « faud ait u o  se u isse plus souve t pou  … »  o t① o fi ①le① a a t e①« simple »  et 

« utile » de①l i te ie .①②① oter que des  projets  o t① e g ①a e ① ①des①fo ateu s①i te ie s.①L u ①

o e a t① l a ti ulatio ①e t e①d a he①de① e he he et démarche de résolution de problème et 

l aut e① elatif①au①p ojet①d la o e ①des①atelie s①de① fle io ①et de recherche. (Atelier concourant à des 

enseignements de processus de 3ième a e①et①à①l app op iatio ①de①la①d a he①de① e he he). 

 

Dans le respect de nos principes épistémologiques, et considérant les pièges qui pouvaient jalonner 

notre démarche, elle fut balisée de garde-fous :   

 

Da s① u ① p e ie ① te ps,① il① s agissait① pou ① oi① de① alise ①un  effort de rupture particulier dans la 

esu e① où① pou ① la① p e i e① fois① j i te ie ais① et① a al sais① le① dis ou s① de① ① es① oll gues,① a e ①

lesquelles, je suis naturellement investi professionnellement et, de fait, affectivement.  Mettre de côté 

les considérations particulières ue① je① pou ais① a oi ① pou ① ha u ① d e t e① eu ,① tait① d a o d① les①

o je ti e ①puis①les①p ojete ①①e ①deho s①de① oi.①Lo s①des①i te ie s,①j ai① he h ①à①i esti ①plei e e t①

o ① ôle①d i te ie eu ① etta t①au①se o d①pla ① es① ôles①et① issio s①da s①l i stitution afin que le 

discours soit le plus libre et approfondi. Ceci dit, considérant mes missions, régulièrement, mes 
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oll gues① uestio aie t① o ①a is①ou①solli itaie t①u ① ha ge.①①Les①fi s①d e t etie ① taie t① a u es①

par une orientation plus dialogique, la discussion  p e a t①le①pas①su ①la① efo ulatio ①ou①l i te ogatio . 

Il est également important de considérer la sensibilité théorique et expérientielle qui oriente notre 

regard. Ma faculté à catégoriser les discours est en effet particulièrement liée à cette sensibilité, qui 

correspond à  mon savoir pratique issue de  mon expérience professionnelle. : « En recherche 

qualitative, on parle aussi de sensibilité théorique et expérientielle du chercheur. Cette sensibilité 

o ie te toujou s le ega d de l a al ste et do  sa fa ilit  à t ouve  telle ou telle th atisatio , plutôt 

u u e aut e. La otio  de se si ilit  th o i ue est li e à la fo atio  fo da e tale et o ti ue du 

he heu  ai si u à so  e p ie e de echerche, particulièrement, celle du terrain » (Paille & 

Mucchielli, 2008, p. 129) 

 

Dans un second temps, les entretiens (enregistrés numériquement) furent retranscrits, puis 

a o is s①,①afi ①de①p se e ①l a o at①des①lo uteu s. 

La démarche qui suivît consista « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, 

su sidiai e e t, à l e a e  dis u sif des th es a o d s da s u  o pus ». (Paille & Mucchielli, 2008, 

p. 162) Les idées forces, récurrentes, singulières furent mises à jour de cette façon pour chacun des 

fo ateu s.①①Not e①d a he①s est①i t ess e①pa ti uli e e t①au ①sig ifi s. 

Lors de la retranscription puis lors de l a al se,① es① ① uestio s ont aiguillées notre démarche : 

- De quoi parle-t-il ? 

- Comment il en parle ? 

- Quel air de famille dans les discours ? 

- Quelles① o eptio s①e ①jeu①et① uelles①p oje tio s①da s①l a e i ①? 

 

Une autre balise consista à « dire non à la simple lecture du réel, toujours séductrice » (Bardin, 1977, 

p. 27) et①ai si①d ite ①①la① o p he sio ①spo ta e①ou①u e①i te p tatio ①t op①hâti e.①①Pou ① ela,①la①

vérification des mots recueillis, du sens des mots ou encore le croisement des données représenta une 

vigilance critique.  

Plusieurs lectures des discours retranscrits furent nécessaires pour atteindre les conceptions des 

acteurs. Comprendre le sens des messages nécessita de chercher plusieurs niveaux de compréhension 

évitant de lire « au pied de la lettre ». Ainsi, le repérage des thèmes et des sous-thèmes abordés fut 

alis ①e ①plusieu s① tapes①g a t①petit①à①petit① l a o es e e① o eptuelle① th es,① o te us①et①

relations entre eux). Je me suis donc positionné de① a i e① i du ti e① e① a t①pas①d h poth se①

préalable au contenu thématique. ‘appelo s① ue①la①fo tio ①de①l e u te① est①pas①de①« prouver » 

ais①d e i hi ① ot e① o p he sio ,①et①de① fait,①de①d gage ①u e①sou e①de① o aissa e① elati e①à①
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l i g ie ie① de formation.  Elle a donc plus une fonction « heuristique » u u e① fo tio ①

« d ad i ist atio  de la p euve ». (Bardin, 1977, p. 29)  

La①liste①des①th es①est①de①fait①toujou s① est e①ou e te①du a t①l a al se① he ha t①à① e dre compte 

le plus fidèlement possible les conceptions et  pratiques.  

 

Le choix de la modélisation des① a tes① o eptuelles,① e ①plus①de① fa ilite ① l a s① à① la① o ple it , 

ep se ta① u e① essou e① suppl e tai e① pou ① ga a ti ① la① fia ilit ① de① l a al se.① En effet, la 

construction des illustrations fut réalisée en deux étapes. A la fois de manière continue, schématisant 

les①id es①fo es①da s①l i sta t,①puis①à①poste io i①① à①dista e①de①l itu e .①Mo ilis ①pa ①l i te tio ①de①

it ,①le①s h a①fut① essou e①de①l e a e ①dis u sif①de①l a al se. 

 

Enfin, les analyses des discours furent lues et partagées avec mon tuteur professionnel. Quelques 

éléments furent modifiés ou retirés considérant leurs caractères très subjectifs ou connotatifs. 
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A. Analyse de l’entretien de Bérangère63 

Bérangère,①est①l a o pag atrice a a t①le①plus①d a ie et  et  d e p ie es①①à①l i stitut①de①fo atio .①

Arrivée en 1999 en tant que chargée de①fo atio ,①elle①est①aujou d hui① ha g e①de① issio ①aup s①de①

la①di e tio ① o e a t①l la o atio ①et①la① isio ①du①p ojet①de①fo atio .①Elle①e e e① gale e t①des①

missions de tutorat auprès des chargés de formation, des missions relatives à la démarche qualité et, 

elle  accompagne le nouveau pilote des étudiants de première année. Durant son parcours, elle fut 

tour à tour chargée de formation, formatrice, coordinatrice des étudiants de  3ième et de 1ière  année. A 

noter,① u elle① pa ti ipa① à① la① ise① e ①œu e① de① la① fo e① e ① ① e ① ta t① ue① oordinatrice des 

étudiants de 1ère  année. Celle-ci fut « salutaire » pour elle dans la mesure où elle était depuis 2003 en 

charge de la 1ère  année : « la reforme je lui ai ouvert les as, il fallait ue ça ha ge…. C tait 

nécessaire ». 

Bérangère est titulaire du diplôme cadre de santé et① d u ① aste ① e ① i g ie ie① de① fo atio .① Sa①

recherche l a amenée à modéliser le parcours de formation en intégrant la réflexivité comme finalité. 

Son travail  donne une lecture du système de formation et représente un tiers à partir duquel notre 

projet de formation 2012/2015 a été élaboré. 

 

Synthèse du parcours professionnel de Bérangère 

Etapes Dates Mots clefs du discours au regard des expériences 
professionnelles 

O te tio ①du①Diplô e①d tat①
d i fi ie  

1993  

Infi i e①e ①u it ①d u ge es  De 1993 à 1995 T a ail①d uipe①-Intégration 

Infirmière en centre de soins à 
domicile 

De 1996à 1997 Vision holistique – Prise en charge globale 

Remplacements au sein de 
différentes structures 

1998-1999  

Chargée de formation en Institut de 
Formation en soins infirmiers 
CRF Croix-Rouge Douai 

1999-2000  1ère  e p ie e①de① oo di atio ①d a e①e ① ① ième 
année) 

Formation cadre de santé 2001-2002 Thème du travail de recherche : De la qualification 
individuelle à la compétence collective 

Formatrice et① oo di at i e①d a e 
en soins infirmiers,  IFSI Croix-Rouge 
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 Dans le discours de Bérangère, plusieurs thématiques ressortent : 

 

1/Les enseignements liés à la recherche « mettent en évidence notre capacité à articuler, à lier et à 

p og esse  e  ta t u’é uipe ». Bérangère en tant que pilote du projet de formation développe des 

préoccupations liées à la compétence olle ti e①①de①l uipe①de①fo ateu s. En ce sens, elle attribue à 

la recherche un cara t e①t a s e sal.①Les① uestio e e ts① elatifs①à① l a ompagnement (que nous 

développons  ap s ①①so t① is①e ①lie ①a e ①la①p og essio ①e ① o p te e①de①l uipe : 

« Aussi pa e ue l o  a is e  pla e u e o ga isatio  du t avail et u  fo tio e e t ollectif qui 

favorise cette émergence mais maintenant la montée de compétence, il faut u elle se fasse pou  ue 

tout le monde puisse faire les liens et échanger, construire etc. » 

Les① p ati ues① elati es① à① l i itiatio ① à① la① e he he so t① aujou d hui① plus① fa ile e t① uestio es,①

l i te tio ①d a lio atio ①des①p ati ues① ta t①collective. Les écarts mesurés entre prescrits et réalités 

sont objectivables et exploitables.   Les préoccupations sont partagées  et,  potentiellement utiles pour 

tous dans le cadre de la montée individuelle et collective des compétences. 

 

Notons que Bérangère e isage① les① atelie s① p opos s① e e t① à① l uipe① pou ① l a e① à① e i ①

comme des outils transversaux au service de la progression du projet de formation et des compétences 

collectives. Elle propose à cet effet la participation de tous, formateurs et chargés de formation. 

 

Retenons que plusieurs caractéristiques de la recherche (entendons ici initiation à la recherche, 

recherche, conséquences pédagogiques et conséquences organisationnelles)  dans le discours de 

Bérangère permettent de comprendre  ce (le sien)  caractère transversal à la recherche : 

- Elle①pa ti ipe①à① ett e①e ①lu i e①les①p ati ues①et①l a lio atio ①des①p ati ues,① ais①aussi les 

intentions pédagogiques, 

- Elle facilite① l e ge e① des① uestio e e ts① p dagogi ues① ue① e① soit① au① i eau① de①

l a o pag e e t① u au① i eau①plus①glo al①de①l i g ie ie①de①fo atio , 

- Elle enrichit da s①le①se s①où①elle①se ait①po teuse①d u ①pou oi ①d e ge d e e t①et①d adaptatio ①

vis-à-vis des actions. 

 

Cet extrait de discours est illustratif  

« Tu vas être content, on a  des questions à se poser sur comment on favorise le développement 

des o p te es de ot e uipe de fo ateu s. Je pe se u il  a u  o e p og s ui a été fait, 

il y a des hoses u o  au ait pas forcément réussi avant. On a réussi à faire passer pas mal de 

choses, ap s o  a des o t ai tes u il faut ue l o  i t g e… » 
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Co e a t① la① pla e① l i itiatio ① à① la① e he he dans le processus de formation, Bérangère est en 

capacité de décrire les nombreux liens qui existent entre  les autres enseignements : le raisonnement 

li i ue,①les①soi s① elatio els,①l a glais,①les① thodes①de①t a ail,①la①sa t ①pu li ue①et①l du atio ①à①la①

santé sont particulièrement cités.  Un mot revient de manière récurrente :①l a ti ulatio .①Co st ui e①et①

o e oi ①l i g ie ie①de①fo atio ① e ie t①à① ie ①a ti ule ①les①e seig e e ts : 

« En gros, d s ue tu e t es da s les do ai es  et … tu vas t ouve  des a ti ulatio s ais oi je 

pe se ue l o  dev ait aussi avoi  du lie  ave  les UE du do ai e  et du do ai e  pa e ue les 

sciences dures, elles sont intimement liées à de la publication, à la recherche etc. etc. » 

Cette articulation serait gage de qualité du projet de formation dans son ensemble. Elle représente 

une caractéristique plus concrète et opérationnelle de la transversalité. 

 

Initiation à la recherche   = loupe mettant en lumière                                         

    =Vectrice de  

      professionnalisation  

                                           

 

 

2/Directement en lien avec cette première  idée force jaillissent de nombreuses préoccupations 

o e a t①l i g ie ie①p dagogi ue①et①de①fo atio . 

 

- Notons en tout premier lieu un p o l e①d app op iatio ① collective de la méthode de la 

recherche en sciences sociales. 

Bérangère s appuie①su ① os① ha ges① lo s①d u e réunion entre accompagnants. Celle-ci a permis de 

mettre à jour  une relative  méconnaissance du vocabulaire et des étapes inhérentes à la recherche en 

sciences sociales : « je ne suis pas retournée les voir les cours de méthodes, la recherche l a e 

dernière je ne suis absolument pas retournée les voi . O  e  a epa l  la de i e fois e  g oupe… je e 

suis absolument pas retournée les voi …Je l ai zapp , je suis pa tie sur ce que moi je connais de la 

d a he, su  la a ge d auto o ie ue je e p e ds toujou s à ça » 

Globalement, les  formateurs ne se baseraient pas suffisamment sur les enseignements de la recherche 

du semestre 4. Ce qui explique une « dissonance » pouvant  « être un frein supplémentaire dans un 

travail qui est déjà assez lourd » 

Concernant la méthode, Bérangère pa le①de①① et① a t①①et① et①à①jou ①du a t①l e t etie ① e① ui①i dui ait 

chez elle cette tendance : un besoin de respecter son fonctionnement personnel. Elle illustre cela en 

évoquant son parcours de recherche : « Les méthodes, je suis quand même assez respectueuse des 

hoses… maintenant la méthode, très certainement que globalement, il y a aussi la vie personnelle 

Moi si tu me demandes d la o e  u  t avail de e he he personnel, moi en suivant cette méthode,  

aussi ie  pou  l tudia t ue pou  le 
formateur 
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ces plans-là, es g a des tapes… je sais ue je e vais pas e et ouve  deda s… 

Je sais très bien comment je fonctionne par rapport à la recherche et pa  appo t … 

Je sais t s ie  le t avail ue j ai fait l a e de i e, je sais t s ie  u il e s i s it pas  du tout 

dans ces étapes. »  

Ce point  se matérialise pour Bérangère  e ①a e①d a lio atio ①au① is ue①de  ne pas  « respecter le 

fonctionnement cérébral de la personne». 

Le parcours du formateur et en particulier son parcours de recherche pourrait venir influencer sa 

démarche pédagogique et son rapport à la méthode. 

 

Par ailleurs, une① ep se tatio ①si guli e①à①l ga d①de①la① thode pourrait venir expliquer également 

ette①diffi ult ①d app op iatio .①La①« méthode »  est particulièrement liée dans le discours de Bérangère 

à①l appli atio ①de①la① thode. Etant formatrice mue par une intention professionnalisante, la méthode 

pou ait① e i ① o t a ie ① le① d eloppe e t① postu al① de① l app e ti-chercheur : « Ou bien on leur 

de a de d appli ue , de suiv e uel ue hose… ou ie  o  se se t de ette e p i e tatio  pou  

o st ui e et d veloppe  …. » 

 

Prendre conscience de cette forme de représentation à①l ga d①de la méthode pe et①d e isage ①

de questionner les  liens que chacun opère entre méthode et apprentissage,①et①ai si①d e isage ①u ①

rapport plus pertinent de la méthode.① M thode①=① o e ①au①se i e①de①…,① est①da s①sa① ise①e ①

œu e① ue①l app e a t①se①l app op ie①et①est① apa le①de①d o t e ①so ①d eloppe e t①s ie tifi ue  

 

 

- Des①diffi ult s①pou ①l app e a t①à①« transférer » 

« Malg  les hoses ui so t faites e  a o t du tfe…. Sa t  pu li ue… e u te… l tudia t est pas 

en capacité de transférer ces éléments-là La plupa t des tudia ts, tu as l i p essio  u ils d ouv e t 

la o st u tio  d u e e u te…et . et . » 

Pa ①e e ple,①d ap s①Bérangère, les① lie s①e t e① la①d a he①d e u te① elati e①à① la① e he he et la 

démarche éducative ne sont pas faits par les étudiants.  Pour Bérangère, cette difficulté est générale. 

L tudia t① a ti ule① pas,① et① ① do ① e① peut① t a sf e ① e① ui① est① app is① du a t① les① e seig e e ts①

antérieurs et la démarche  recherche. La question de notre propre capacité à comprendre et à 

expliciter les liens se pose.  

Il pourrait y avoir, a priori, perte de ce  qui est vu lors de la formation et les enseignements de la 

recherche. Ceci ira dans le sens des premiers constats  mettant en évidence une rupture entre la 
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recherche et①la①fo atio ①de① a i e①glo ale.①L i te sit ①des①effo ts①p oduits①pa ①l tudia t①①pou ait①

être lié à la nécessité de refaire lui-même du lien entre la recherche et ses prérequis.  

 

U e① eilleu e① o p he sio ①de①l a ti ulatio ①des①e seig e e ts①se ait nécessaire pour permettre 

à①l tudia t①de①t a sf e ①et①do ①de①p og esse .①  

L i itiatio ① à① la① e he he, comme enseignement de fin de formation pourrait être pivot de 

l a hite tu e①du①p ojet①de①fo ation (question) 

 

 

- La recherche et①l alte a e 

Bérangère soulève une question : « comment travailler et faire vivre la recherche au travers de 

l alte a e ? ».  Les enseignements à la recherche sont une nouvelle fois particulièrement 

emblématiques de ce qui est requis et visé par notre projet de formation : un fonctionnement 

coopératif avec les professionnels de terrain. 

Les échanges entre jeunes professionnels et apprentis-chercheurs o t①d ailleu s①po t ①leu s①f uits. 

D ap s①Bérangère,① le①p ofessio el①a e ait①pa ti uli e e t① l tudia t① à① t ou e ① les① o s① ots①

pour expliciter. Par ailleurs, en tant que praticien, il est une « ressource » à① o ilise ①pou ①l tudia t①

qui peut le questionner sur les bonnes pratiques. 

 

U e①aut e① oie①de①p og essio ①se ait①de①da a tage①fai e① i e①l alte a e  lors①de①l a o pag e e t①

des apprentis-chercheurs. 

 

- Les①diffi ult s①d itu e①des① tudia ts :  

Ces difficultés sont remarquables et généralisables. Bérangère esti e① ue①l itu e①est①u ①p e uis①①

lo s ue①l tudia t① e t e①e ① e he he. « La fo alisatio  …il  a u e diffi ult  ui dev ait ne plus être 

là, à ce niveau de formation ». 

L o je tif①se ait①do ①de①« gommer » cette difficulté : « Sans donner de pistes, je pense que ça vaut le 

coup de se pose  la uestio … o  dev ait s e leve  e p o l e-là da s l a o pag e e t….il dev ait 

avoir été anticipé ».  Elle① o ue①d ailleu s①de① ou elles①p ati ues①p dagogi ues①de①p e i e①a e①

elati es①à①l itu e①d a ti les et attend de savoir ce que « cela va donner ». 

Bérangère effe tue① des① lie s① e t e① apa it ① d itu e,① l app op iatio ① thodologi ue① et① la①

retranscription du travail. Cette difficulté à① i e① e①pe et①pas①à①l tudia t①d e pli ue ①fid le e t①

so ① he i e e t①alo s① u il①e ①est① apa le à①l o al.① ①Pa ①ailleu s,①so ① appo t①à①l it① l a e à du 

placage théorique qui ne rend pas lisible la compréhension du « chemin ». 
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Nous① oto s①i i①des①diffi ult s①o thog aphi ues①et①de①s ta e① e da t①diffi iles①l a ti ulatio ①des①id es.①

Bérangère ne uestio e①pas①le① appo t①à①l it①de①l tudia t.① 

Pou ①elle,① ela① ep se te①u ① ita le①pa ado e① u elle① he he①à① o p e d e①et①à① atio alise .①L o al①

serait démonstratif du développement postural : « la posture fle ive je l ailLa recherche de 

compréhensio , est fo da e tal pou  oi…de he he  à o p e d e les hoses, je l ai…. 

La o ilisatio , le e ou s au  essou es pou  pe ett e d ta e  ette olla o atio .. 

Après je peux discuter de la qualité, de la construction de la ressource du choix qui a été fait 

La d a he, je l ai… la rupture ave  les p jug s je l ai… et est e ette a e pa ti uli e e t 

p se te Do  e  si je p e ds ça je les valide… » 

Il semble que Bérangère considère comme suffisante au regard des exigences du travail de fin 

d tudes,  la progression des apprentis-chercheurs relative à leurs apa it s① d e pli itatio s① et① de①

réflexivité. Le travail de recherche est particulièrement évalué au regard de cette progression.  L it 

ne serait donc pas considéré comme un élément fort et  représentatif  du développement postural. 

Il semble exister un certain clivage entre oral et écrit. Notons comme élément allant dans ce sens que 

l aluatio ① . ① est① e isag e① o e① « l valuatio  de la soute a e » alors  u elle① o e e①

l i t g alit ①du①t a ail① it, l a t e t e l it et l o al et la p se tatio  du t avail. P iso s ue  

critères sur 8 sont spécifiques de la soutenance) 

Pa ①ailleu s,①les①ha ilet s①d e pli itatio ① e o ues①des① tudia ts① e①so t①pas①mises en rapport avec les 

ha ilet s①d itu e. 

 

Il① se le① ue① la①pla e①a o d e①à① l it① i flue e① so ① appo t①à① l app e a t,① au①d eloppe ent 

professionnel, aux exigences du travail de recherche et①do ①i flue e①①di e te e t①l aluatio ①du①

t a ail①de①fi ①d études. Le discours de Bérangère est①d o st atif①d u ① ha ge e t①de① o sid atio ①

de① l it :① il① se le① e ① effet① passe ① d u ① p e uis① o sid ① aut efois① o e① sulta t① d u ①

enseignement antérieur) à une pratique à travailler, cependant particulièrement en amont du travail 

de recherche. Noto s① u il① e①s agit①pas①de①l itu e①s ie tifi ue① ais①de①l itu e①e ①g al) 

 

 

- L app e ti-chercheur et sa place dans le groupe 

Le①g oupe①d apprentis-chercheurs joue un rôle important dans la construction des apprentissages et la 

réalisation du mémoire. «  Le g oupe il est i po ta t, ça est lai , e ue je disais tout à l heu e, et 

effet i oi …Cet effet de la uestio  de l aut e, et effet de se assu e …A la fois ça g e u e a i t , 

et à la fois ça rassure ». « Le olle tif pe et d a ti ule … » 
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Le fonctionnement en petit groupe est satisfaisant. Bérangère se pose des questions quant à des 

modalités encore plus pertinentes et efficaces. « Est-ce que je le déstructure, restructure autour des 

uestio s u ils se pose t… est-ce que je leur demanderai pas où ils en sont, quelles sont les questions 

u ils se pose t… uelles so t les p o l ati ues p g a tes pa  appo t à leu  ava e » 

De plus, elle cherche à analyser et comprendre une demande récente des étudiants à changer le mode 

de régulation, à savoir effectuer la régulation non pas en groupe mais en individuel. 

Considérant le groupe comme espace particulièrement porteur, comprendre ce besoin 

d i di idualisatio ①est① essai e. 

 

Le lien entre socio- o st u tio ① et① i di idualisatio ① est① pas① ta li① pou ① Bérangère. Même si 

l app e tissage①de① la① e he he s appuie①su ①u ①p i ipe①de①so io-construction, il est avant tout par 

nature individuel : « Y a du socioconstructivisme par rapport aux temps de régulation qui interviennent, 

ai te a t est esse tielle e t i dividuel… » 

 

Retenons que Bérangère he he①à① o p e d e①l a ti ulatio ①e t e①les①effets① e ge ts①du①g oupe①

et① l app e tissage①de① la① e he he. « E  uoi le g oupe d’apprentis-chercheurs,  dans un principe 

pédagogique socioconstructiviste,  pa ti ipe ait à l’é e ge e d’ha iletés ouvelles pe etta t la 

réalisation du mémoire ? » 

 

 

/①L a o pag e e t①du① oi e : entre « retrait, proxémie et stimulation » 

Bérangère et①e ①a a t①so ①ajuste e t①au①g oupe①et①à①l tudia t.①L a o pag e e t①se ait①①e ① e①

temps « retrait » et « proximité ». 

L effi a it ① du① g oupe① po teu ① est① ota e t① alu e① pa ① appo t① au① et ait① u elle① s i pose.① Ce①

retrait est davantage recherché lors des régulations en groupe : « T es plus, ua d ils so t e  g oupe 

pa  e e ple, tu peu  t e plus e  et ait….J ai oi s esoi  de joue  o  ôle de p og essio , de 

sti ulateu , de… » 

Son rôle est donc de « poser des questions » pe etta t①à①l aut e « d élaborer son propre truc ». 

Elle reprend pour expliquer sa posture la① otio ①d effet① i oi  :①fai e① ho①de①l aut e,①de① e① u il①dit①

pou ①l a e e ①à①p e d e① o s ie e①lui-même. 

Un enjeu fort :①pe ett e①à①l tudia t①de①se①①positio e ①e ①ta t① ue①futu ①p ofessio el.① 

① aut es① l e ts① so t① it s① ais① o ① e pli it s① da s① l a o pag e e t : la valorisation et la 

motivation.  
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4/ Le discours de Bérangère nous permet de reconstituer sa représentation relative à la recherche à 

savoir :   

 

Un travail transversal permettant la professionnalisation à travers le développement de postures 

(Compréhension, Mobilisation, Démarche, Responsabilité, Inscription dans le collectif,  Rupture avec 

les①p jug s ① a a t isti ue①de①l esp it①s ie tifi ue. 

La recherche permet une progression permanente à travers un réinvestissement de ce qui est appris 

et compris. 

 

 

Représentation figurative 

②fi ① d illust e ① la① pla e① a o d e① à① l i itiatio ① à① ① la① e he he pour Bérangère, je propose la 

représentation figurative suivante : 

Un schéma représentant un cycle circulaire o stitu ① d l e ts① e ① i te a tio s① o ti us① pe et①

d illust e ①les①id es①de①p og essio ①pe a e te①et①de① i estisse e t① o ti u. 

Il peut se lire à 2 niveaux :  

/①Pou ①l tudia t,①il①s agit①de①la①pla e①de①la① e he he dans sa professionnalisation ; 

/①Pou ①le①fo ateu ,①il①s agit①de①la①pla e①a o d e①à①la① e he he da s①l i g ie ie①de①fo atio . 

Se la le① à① la① oue① de① De i g,① e① le① d o t e① l i te tio ① d a lio atio ① des① p ati ues①

pédagogiques mais aussi la progression continue des étudiants. La formation participe au 

d eloppe e t①p ofessio el①et①pe et①à①te e①d asseoi ①u ①positio e e t①p ofessio el. 

Au centre du cycle, nous retrouvons  les principes et méthodes pédagogiques importantes pour 

Bérangère ui① ou isse t① l a o pag e e t① du① oi e① et① ui① uestio e t① la① pla e① de① la①

recherche. 

Autour, les bénéfices de cet enseignement ou les bénéfices de ces p ati ues① d e seig e e t,① e ①

fonction du sujet (étudiant /formateur) 

Des éléments moteurs sont essentiels à la bonne marche du cycle :①l a ti ulatio ①des①e seig e e ts①

qui influencent les capacités à repérer les situations idoines et donc à transférer. Ces éléments sont 

inscrits doublement : dans une flèche transversale qui rappelle la progression, et avec une flèche à 

quatre pointes placées en filigrane permettant de rappeler la nécessité de penser la formation dans 

son ensemble. 
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La bulle en haut à droite illustre les nombreuses préoccupations autour de la recherche et de la 

fo atio ①e ①g ale.①Des①i te ogatio s①so t①pa ti uli e e t①d a tualit s : par exemple, comment 

envisager une prog essio ①e ① ati e①d itu e ? 

E ① ta t① u e seig e e t①de① fi ① de① fo atio ,① le①d eloppe e t① s ie tifi ue① elatif① à① la① e he he 

s i s it① o e①u ①le ie ①à①pa ti ①du uel①l a ti ulation des enseignements peut être pensée. 

Les①e jeu ①et①les① sultats①atte dus①de①l i itiatio ①à①la① e he he attendus sont rappelés en bas à droite. 
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Enjeux 
Pou ①l tudia t①et①le①fo ateu  
Professionnalisation 
Universitarisation 

Résultats Attendus 
Pou ①l tudia t : 
Compréhension 
Mobilisation 
Démarche 
Responsabilisation 
Inscription dans le collectif 
Rupture avec les préjugés 
Pou ①l uipe : 
Développement de la compétence collective 
Les 2 : 
Amélioration des pratiques 
 

Les méthodes de travail 

LIENS 

Raisonnement clinique 

L du atio ①à①la①sa t  

 La santé publique  

L a glais 

Les soins relationnels  

T0
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

T1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  T

2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 T
3

 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL                                                                                                                  POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Interrogations sur : 
Ce① ui①fo tio e…. 

Les①diffi ult s①d itu e 
L a t①e t e① fle i it ①et① itu e 

La place de la méthode 
L Evaluation 
L Alternance 

Les liens des enseignements 
Les① odalit s①de①l a o pag e e t 

 
 

Mise en 
lumière des 

pratiques

Compréhension, 
amélioration 
des pratiques

Pouvoir 
émergeant, 

engendrement, 
adaptation des 

pratiques

Enrichissement 
individuel et 

collectif

Motivation, 
valorisation

Alternance 
Méthode 

 Lire-écrire 
Groupe 

Accompagnement 
(retrait, proxémie, 

stimulation) 
Liens 

 

L i itiation à la recherche, la recherche 

Axe transversal de la formation : vecteur de professionnalisation des étudiants et des formateurs 

Le ie ①de①l i g ie ie①de①fo atio  
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B. Analyse de l’entretien de Michel 

 

Dans le discours de Michel plusieurs idées forces et thématiques émergent : 

- L i itiatio ①à①la① e he he se distingue de la formation en général, 

- La complexité :①poi t①de①d pa t①et①poi t①d a i e①du①t a ail①de① e he he, 

- Entre th o ie①et①p ati ue,①u ①t a ail①d alte a e, 

- La recherche : épine dorsale de la formation, 

-  Le développement de la posture recherche vu comme une « expérience de formation, une 

expérience de vie ». 

 

Notons que le thème de la complexité est transversal dans le discours de Michel  

 

La place de la recherche au sein du processus de formation 

L id e① fo e① ue① soutie ①Mi hel①  o e a t① l initiation à la recherche est sa distinction avec la 

formation en général. Il emploie à plusieurs reprises  la formule « est une forme de pavé dans la 

mare » pou ①illust e ①l a t①e t e①les①app e tissages①li s①à①la① e he he  et les autres enseignements. 

D u ① ôt ,①il① ①au ait①des①e seig e e ts①plei s①de①« certitudes » (UE de processus) et la recherche, qui 

au① o t ai e,① alo ise ait① l i e titude.① Da s① ses① p opos,① l i e titude① se① o p e d① ① o e① u e①

posture  volontairement choisie pour dépasser ce qui semble évident)  La recherche permettrait à 

l tudia t①de①so ti ①du① a t sia is e①pou ①e t e ①da s①l u i e s①de①la① o ple it . Soit de dépasser les 

liens de causalité pour entrer da s①u e① o sid atio ①plus①s st i ue①du① o de① ui①l e tou e.①Il①se ait①

d ailleu s① i po ta t① pou ① lui① d ou i ① plus① e o e① les① dispositifs① d a o pag e e ts① au ①

professionnels, et ainsi, de sortir du clivage théorie/pratique. Il illustre également à travers cette 

otio ①d i e titude l i po ta e①du① uestio e e t①pe etta t①de①so ti ①des① ide es. 

Pour Michel, elle est un vecteur important du développement autonome du futur professionnel. Elle 

représente en quelque sorte un instrument au service de sa professionnalisation dans la mesure où 

elle demande à être acceptée et  dépassée. Michel s i s it① da s① l pist ologie① de① POPPER, 

Synthèse du parcours professionnel de Michel 

Diplôme IDE 2001 

E p ie es①e ①ta t① u IDE Intérim 1 an 
Oncologie 4 ans 

Expériences en tant de formateur 5 

Diplôme Cadre de Santé 2011 

Expériences en tant que formateur 
Coordinateur 

2 ans 

E p ie es①d a o pag e e t①de①
mémoire 

2 ans 
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o sid a t① ue① la① it ① est① ja ais① ta lie①et① u il①est① essai e①d t e①ou e t①et①d ite ① toute①

fo e①d autoritarisme.  

 

Une autre idée dominante, en lien avec la précédente émane du discours, est relative aux enjeux de 

la recherche : 

La complexité, comme poi t①de①d pa t①et①poi t①d a i e①de①l i itiatio ①à①la① e he he. 

La complexité e ie t①de① a i e①it ati e①da s①le①dis ou s.①①Les①e jeu ①de①l i itiatio ①à①la① e he he, à 

savoir le « développement scientifique » et « l a lio atio  des p ati ues »  sont mis en rapport avec 

la nécessaire « o p he sio  du s st e da s le uel l tudia t volue ». Le parcours de recherche 

aurait cette fonction de compréhension de la complexité qui demande un effort particulier : 

« l a li atatio  à l i e titude », une capacité à « objectiver »  le①d eloppe e t①d u e①postu e de 

uestio e e t①s st ati ue,①de① a i e①d ①« aller plus loin » ou①e o e①d ①« ouvrir le champ de ce 

ue l o  peut o se ve  au uotidie  » 

A noter que les temps de silence fu e t① f ue ts① du a t① l e t etie ① a ua t① la① fle io ① de①

l i te ie .①Le①dis ou s①fut① lateu ①de①①la① o s ie tisatio ①de ses pratiques. Fréquemment, nous 

retrouvons les verbes « penser » et « réfléchir » agrémentés de silences. 

En évoquant les enjeux de la recherche, Michel p oduit①l id e①de①d eloppe ①da a tage①le①lie ①e t e①

recherche et compréhension du système  dans lequel baigne le professionnel de santé au début des 

enseignements de la recherche. Il faut pour « e  u  ve teu  d i vestissement supplémentaire », 

« valoriser les fruits du processus ».  

Cette① oie①d a lio atio ①fut① ep ise①plusieu s①fois①da s①les①p opos:①fai e①da a tage①de①lie s①e t e①le①

l e e i e①p ofessio el①et①la① e he he à①l aide①de①ses① fi es①et① e, de manière pragmatique. 

 

Su ①le①pla ①de①l i g ie ie①p dagogi ue : 

La recherche représenterait emblématiquement le lien entre théorie et pratique. 

La place des enseignements relatifs à la recherche semble dépendre chez Michel d u e① o eptio ①

intégrée de la théorie et de la pratique. Aussi la recherche pe ett ait①de①fai e①des①lie s,①soit①①d t e①

u ① l e t①e l ati ue①de①l alte a e voulue « copulative », diffi ile①à① ett e①e ①œu e①au① ega d①

des réalités institutionnelles. Les propos montrent une volonté de travailler avec les anciens étudiants 

et①d aut es①p ofessio els.①La①« pluralité des points de vue », la « tension IFSI-terrain » est formative. 

Da s① e①se s,① ous①pou o s① ett e①l h poth se① ue①pou ①Michel le①t a ail①d la o atio ①du① oi e①

fa o ise①la① atio ①d espa e-te ps① g oupe①de①t a ail ①pe etta t①d effe tue ①u ①t a ail①d a i ue①

d alte a e visant le  « développement de posture », « l adaptatio  au te ai  » et la « production de 

connaissances ». Pou ①lui,①l e se le①fo ①pa ①le①①g oupe①de①sui i,①par les situations d  « échanges 

avec les professionnels », le « stage », l « accompagnement  individuel » semble former un processus 
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d a i ue① sou e① d app e tissage. ». (NB :① Ce① ui① se le① o espo d e① à① la① otio ① d alte a e①

cognitive64)  Le①①g oupe① e e a t①sou e t① o e① e teu ①d app e tissage,① ous①pou o s①noter que 

pour Michel, les nouvelles odalit s① de① l a o pag e e t① e ① g oupe① se le t① satisfaisa tes① ①

étudiants, 2 heures, groupe e he he   

 

 

②① et①effet,①…. 

Su ①le①pla ①de①l i g ie ie①de①fo atio ①: 

La recherche, épine dorsale de la formation 

Par ailleurs, la recherche en général, représente « l pi e do sale  de la formation » au même titre que 

les① odules①t a s e sau ①da s①l a ie ①p og a e①de①fo atio .①②①t a e s①u ①p i ipe①« recherche », 

les enseignements seraient liés. Elle permet, pour le formateur, « d app he de  les hoses »,① est-à-

dire, de penser et de o st ui e① ses① dispositifs① et① ses① thodes.① Elle① pe et① pou ① l tudia t① de①

participer à la construction d une posture attendue : la posture de questionnement. 

Paradoxalement, il exprime une  difficulté (attitude①de①sile e,① i i ue① a ua t①l e te e t①et①

i e ①①lo s u il①s agit①d e pli ite ①les①lie s① o ets①e ista ts①e t e①les①UE①et①les①dispositifs① o t i ua t①au①

développement de la posture de recherche sur les 3 ans de formation.  Il dit connaitre la 1ère  et la 2ième 

année sur le « Berger Levrault » illustrant sa méconnaissance apparente des liens. Dans un principe 

plus général, toute UE mettant en avant la « réflexion » participe à cet enjeu. (Démarche clinique, 

démarche projet sont cités) 

 

La① atu e①de①l i itiatio ①à①la① e he he  est « scientifique » dans le sens où il faut dépasser ce① ue①l o ①

« observe habituellement ». L o je ti atio ① se le① u ① l e t① e t al① pe etta t① de① d fi i ① la①

scientificité  de la démarche.  Elle permet la triangulation de 3 éléments : pratique, observation et 

théorie (dans le sens théorisation). 

L i itiatio ①à①la① e he he serait emblématique du développement scientifique  qui se caractérise par 

les mots suivants : « analyse », « objectivation », « ouve tu e d esp it ». 

 

Le lien entre  posture de recherche et① fle i it ①est① alis ①e ①fi ①d e t etie .①①« On ne peut pas parler 

de l u  sa s l aut e … o  e peut pas t e da s u e d a he de e he he sa s u  i i u  d esp it 

réflexif et inversement ».  

                                                           
64 L alte a e cognitive constitue selon  Morandi « une transformation entre un objet initial et ses modes de formation ». Elle se concevrait  
comme « u  s st e pa tag ,  u  lie  e t e les p o essus og itifs elle e t e gag s d u e pa t, et, d aut e pa t, les p o du es d alternance 
e  ta t u a tivit  pe etta t à es p o essus og itifs de se ett e e  œuv e » (Morandi, 1999, p. 45) 
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La réflexivité et la recherche se distinguent par la généralisation de①l o jet①i t ess : « la réflexivité, 

est ua d e e t e su  soi…la e he he, il  a u  o e t do  où l o  passe à e ui peut 

t e d o d e g al ». 

 

Co e a t①l app e a t : 

Pour Michel, la recherche serait avant tout une « expérience de formation, une expérience de vie ». 

La dimension expérientielle est particulièrement mise en avant, laissant des traces dans le parcours de 

l app e a t.①« Le p o essus e  ta t ue tel e s e seig e pas, il se vit. A o ditio  u o  veuille le viv e ». 

Celui-ci est spontanément comparé à un processus « sinusoïdal ». L app e ti-chercheur oscillant entre 

« doute » et « conscientisation de la construction du travail » (dans le sens perception/compréhension 

de① l aspe t① o st u tif① du① t a ail .① La① te sio ① e t e① les① deu ① pe etta t① le① d eloppe e t 

professionnel. Il met particulièrement, sans le citer, le développement identitaire du sujet  en toile de 

fond  de la démarche : « l tudia t est da s sa o st u tio  ». « Plus u u e thode, est u e a i e 

de vivre sa vie. » Ce développement serait dépendant des « qualités intrinsèques » de la personne. 

Pou ① l tudia t,① Le① t a ail① est①« difficile » dans la mesure où il représente « une charge de travail 

importante » pou ①l tudia t①et① a ①« on doit lire ».  

 

L esse tiel① el e①de① la① otio ①d e p ie e①si guli e① ui①se① it①et① e se donne pas. On ne peut la 

maît ise .①①Elle①fait①pa tie①des① hoses① ui①s p ou e t①ta t①pou ①l tudia t① ue①pou ①le①fo ateu .65 

  

                                                           
65 Formule inspirée de la citation de Jacques ARDOINO : « il  a des hoses ui se p ouve t et d aut es ui s p ouve t » (Ardoino, 1978, p. 
329) 
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LA PLACE DE LA RECHERCHE dans la FORMATION 

Pou ①l tudia t①et①pou ①le①fo ateu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE①SUCCESION①D EXPE‘IENCES①P‘OFESSIONN②LISS②NTES 
« Travail difficile, charge importante, il faut  lire » 

 

  

PARCOURS ALTERNANT 

GROUPE      ECHANGES PROFESSIONNELS   ACCOMPAGNEMENT ANALYSES DE PRATIQUE 

Conscientisation de la 
construction du travail 

Doute / incertitudes  

Pour Michel,①l i itiatio ①à①la① e he he①pou ait① t e① ep se t e①pa ①u e①fl he①a e ①①u e①se tio ①p i ipale① la gie① alo isa t①l id e①①du①pa ou s.①Co stitu e①de①

multiples expériences, ce parcours participe au  développement personnel et professionnel. 

II viserait les enjeux et résultats visibles notés à droite de la flèche. 

En trame de fond, une épine dorsale rappelle la dimension « ingénierante » de la recherche mais également la progression recherchée dans le développement des 

postures. 

 L i g ie ie①①p dagogi ue①se ait①pe s e①à①pa ti ①des①e jeu ①de①la① echerche qui pourraient être confondus avec les enjeux de la formation. 

Une sinusoïde greffée au parcours rappelle à la fois : 

- La tension professionnalisante entre la conscientisation de ce qui est construit avec les doutes et les inquiétudes nécessaires, 

Cette①te sio ①pe etta t①la① o p he sio ,①la①pou suite①de①l la o atio ①du①t a ail, 

- Le processus «alternant » de la recherche. 

Le parcours dépendrait de facteurs intrinsèques au sujet rappelé en bas à gauche du schéma. 

Fa teu s①d i flue es①du①
développement du sujet : 
Qualités intrinsèques, 
expériences, l a eptatio ①de①
l i e titude 

Enjeux : 
Professionnalisation 
Construction 
Amélioration des pratiques 
Développement scientifique 
Développement identitaire 
D eloppe e t①de①l auto o ie 
Comprendre la complexité 
S a li ate ①à①l i e titude 
Sortir du clivage théorie/pratique 
 
Résultats attendus : 
Postures 
Ou e tu e①d esp it① 
Capa it s①d a al se,①d o je ti atio  
S a li ate ①à①l i e titude 
Sortir du clivage théorie/pratique 
Aller plus loin 
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C. Analyse de l’entretien de Jean 

 

Jean est①l u ①des①plus①a ie s①fo ateu s①à①l I stitut.①① ①a es①d e p ie es①①①d a o pag e e t①e ①

particulier des étudiants 1ière  et 3ième année. En amont de ses missions de formation, il a exercé comme 

i fi ie ① au① sei ①d u it s①de①ps hiat ie①et①de① soi s palliatifs. Sensibilisé à la dimension éthique, il 

o ga ise① ota e t① les① e seig e e ts① elatifs① à① la① l gislatio ① et① l thi ue① et① e,① de① a i e①

transversale.  Les échanges avec Jean  elatifs①au ①p ati ues①p ofessio elles①so t①e p ei ts①d u e①

intention  singulière «  faire pour un mieux ». Ce①fut①le① as①lo s①de①l e t etie ①d e u te. Jean évoque 

volontiers son parcours  dans une logique de construction professionnelle. 

 

 

Quelques étapes du parcours professionnel de Jean Mots clefs du discours au regard des 
expériences et étapes 

Diplô e①d tat①I fi ie  
 

1998 
IFSI CRF Douai 

T a ail①de①fi ①d tudes sur le cannabis 
Méthode de recherche en sciences sociales. 
« à l po ue je avais pas o p is le ut vis  » 

Infirmier en secteur 
-De psychiatrie 
-De soins palliatifs 

 
Durant 6 mois 
Durant 4.5 ans 
Hôpital St Philibert 

prise en charge globale 
pluridisciplinarité 
te ps①d ha ges 
importance accordée à la fonction en soins 
palliatifs,① d eloppe e t① d u e① philosophie 
soignante 

DU de soins palliatifs 
DU éthique 

2005 
2009 

Recherche sans méthodologie imposée. 
DU éthique réalisé de sa propre initiative à 
partir de① ①lo s u il①est devenu formateur 

DE Cadre de santé 2010-2012 
Formation sur un mode 
discontinu 

importance de la recherche 
satisfaction  
logique de construction professionnelle 

Formateur depuis ①à①l IFSI①C‘F①de①Douai 
 

Expériences en 1ière  et 3ième année 
Actuellement en 3ième année avec en plus  la 
responsabilité des enseignements de 
l gislatio ①et①d thi ue①su ① le①pla ①t a s e sal①
(1/2/3). Participation aux dispositifs relatifs à 
l a al se①de①situatio ①e ① ième année 
Référent du projet Erasmus 

 

 

Au sein de son discours, plusieurs idées forces : 

- Les enjeux de la recherche :①e t e① le ie ①de①p ofessio alisatio ①pou ①l tudia t①et①o jet①de①

reco aissa e①pou ①l i stitutio , 

- La démarche de recherche, entre science et art, 

- L app e tissage①de①la① e he he : entre intention pédagogique et réalité, 

- Une place essentielle accordée à la recherche,  ais① u ① pa ado e① elatif① à① l i g ie ie① de①

formation :①le①passage①d u e①logi ue①de① e tifi atio ①à①u e①logi ue①de① alidatio . 
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Notons dans un premier temps sa vision relative à la recherche mettant en évidence un 

uestio e e t①de①fo d①d o d e①t l ologi ue.  Les①e jeu ① elatifs①à① l i itiatio ①à① la① e he he sont 

pluriels. Nous appuyant sur  la fréquence et le développement des idées, une hiérarchie de ces enjeux 

peut être déduite : 

 

- Les enjeux pour la profession : 

« La recherche est p o ouvoi  la p ofessio alisatio  des i fi ie s pa  les i fi ie s, pa  leu s 

propres travaux de recherche », est①« développer les sciences infirmières » ou encore « contribuer à 

la atio  d u  o pus de o aissa es ». 

Jean met en évidence la nécessité de mise en reconnaissance de①la①p ofessio ①da s①l e i o e e t.①

Son discours est① a a t isti ue① des① ha ge e ts① ue① ous① i o s.① Il① d o t e① l i t g atio ① du①

mouvement de professionnalisation et valorise la recherche comme ayant une  fonction 

professionnalisante. Elle est à la fois finalité et moyen. 

Les enseignements à la recherche ou e t① des① pe spe ti es① d a e i ① pou ① la① e o aissa e① de① la①

profession avec « la masterisation qui va se développer pour les infirmiers ». « Dans quelques années, 

on pourra avoir des retours des étudiants et des formations supérieures ». 

Ils permettraient donc, à partir de ses effets, à ouvrir les possibilités au niveau des parcours 

p ofessio els.① ① ②i si① l tudia t① pou ait① e isage ① de « poursuivre ultérieurement des études 

universitaires ». 

 

L e se le①du①dis ou s①de①Jean traduit particulièrement : 

- une quête de professionnalité. La recherche se i ait① l i te tio ① de① d eloppe e t① d u e①

expertise① o ple e①et①d u ①s st e①de① f e es.①Cette①p ofessio alit ①s e te d① o e①u ①

processus conjoint de développement personnel et professionnel. Jean cite à plusieurs 

ep ises①l ide e① ase① u si g①d o t a t①l i po ta e①des①s st es①de① f e es① elatifs 

au ①p ati ues①a a es.①L i itiatio ①à①la① e he he participerait à « nourrir » et à développer  

ces systèmes de références. 

- Le pouvoir identitaire de la recherche pour le corps infirmier : la recherche à partir du 

développement des connaissances participe à légitimer les sciences infirmières. 

Ce besoin de légitimité se lit de manière transversale dans so ①dis ou s.①Il①est① eli ①à①l histoi e①

de notre profession et à la représentation de la profession : « o  est pas u e dis ipli e 

pu e e t s ie tifi ue… o  a tout i t t à d veloppe  les s ie es i fi i es…. O  e iste pas 

vraiment ». 
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« La recherche d aujou d hui va o t i ue  d i i à uel ues a es à u e v ita le 

reconnaissance de la discipline infirmière. » 

 

L a ti ulatio ①e jeu -fi alit s①s app ie① o te e t①da s①les①lie s①e t e① olutio ①de①la①p ofession 

et bénéfices pour le futur professionnel. 

 

- Fi alit s①pou ①l tudia t,①futu ①p ofessio el :  

Très en lien avec ce qui précède la recherche permettrait de  

 D eloppe ①les① apa it s①d i te ogatio ①su ①ses propres pratiques, 

 Développer ses aptitudes réflexives, 

 Développer en formation des compétences qui pourraient être « perceptibles par le 

recruteur », 

 Développer son autonomie intellectuelle. 

 

Réflexivité et recherche sont liées dans une boucle continue à la vertu professionnalisante. Le 

aiso e e t,① l auto o ie① i telle tuelle① sont des habiletés travaillées tant  au sein du processus 

réflexif que du processus de recherche.①①La①pla e①a o d e①à①l i itiatio ①à①la① e he he semble liée à 

une certaine considération de la réflexivité. 

 

 

 

 

 

Les résultats attendus au terme du travail sont des éléments émergents de ce processus discursif. 

La réflexivité :① est①« questionner sa pratique »,  « s i te oge  e  situatio  ». 

La recherche se traduit par la capacité à « passe  d u e a al se de situatio  à u e d a he de 

recherche ». Cela requiert « de pouvoir rompre avec les préjugés, les opinions et les prêts à penser entre 

guillemets ». La recherche « permet aussi aux étudiants de ne pas faire de leur cas une généralité ». 

Jean valorise particulièrement la rupture épistémologique.  

L o jet① de① e he he i t esse① o ① seule e t① l app e a t① ais① gale e t① la① p ofessio .① La①

généralisation du problème identifié participe à distinguer réflexivité et recherche. 

Il est intéressant de noter que des raccourcis de langages sont utilisés : réflexivité signifie analyse de 

sa pratique professionnelle tandis que recherche, démarche ou processus de recherche. 

Recherche Réflexivité Raisonnement, 

autonomie 

intellectuelle 
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Les 2 pa ti ipe t①à①d eloppe ①u e①le tu e① o ple e①des①situatio s,①d ite ①le① li age,①le①dualis e①et①

l a solutis e①:①« parce que la recherche demande à sortir, encore une fois, de ce dualisme soignant-

soigné. » 

Les 2 concourent à développer une habileté : être capable d t e①i te pel ①pa … 

 

- E jeu①① o e a t①l i stitutio ①de①Fo atio  : la réussite institutionnelle 

Jean évoque  « la réussite » de① l tudia t① o e① l e t① ep se tatif① de① la① ualit ① des①

enseignements. La réussite des étudiants dans le cadre du travail de mémoire est  visée comme moyen 

de① e o aissa e①de①l i stitutio . 

L a o pag e e t①de①l tudia t①est①o ie t ①pou ①pe ett e①la① ussite.①Il①appa ait①du a t①l e t etie ①

que cette réussite serait plus① elle① de① l i stitutio ① ue① elle① de① l tudia t.① Elle① est① pas① e isag e①

comme un tout interdépendant mais de manière bien séparée. Ceci peut représenter un paradoxe : 

alors que les enseignements à la recherche ise t① l auto o ie,① les① p ati ues① d a o pag e e t①①

di ige aie t① e s①la① ussite①de①l i stitutio .① 

« Ce ue l o  vise aussi est la ussite de l tudia t, est u il  ait pas t op d he … t op de ...O  

est obligé de changer notre posture e si l i te tio  philosophi ue est là, je este 

accompagnateur. » 

L e jeu①de① ussite①①po te①e ①soi①①u e①①dou le① o t ai te①au① ega d①des①e jeu ①de①d eloppe e t①de①

l app e a t.①①Le①fo ateu ①de a t①attei d e①la① ussite①i stitutio elle,①sa①positio ①s ajuste ait① e s①u ①

a o pag e e t①de①po tage①e ① as①de①doutes①su ①la①fa ult ①de①l app e ti-chercheur à réussir. 

Cette acception de la réussite par Jean questionne  sa responsabilité de formateur.  Elle  pourrait être 

li e①a e ①d aut es①enjeux de niveau socio-politique. Retenons ici, que la place accordée à la recherche 

est①aussi①fo tio ①d e jeu ①i stitutio els. 

 

- Deux  absents, le patient et les situations professionnelles  

La recherche  a plusieurs fonctions essentielles: 

L a uisitio ①d u e①p ofessio alit ① 

La légitimation de la profession 

La reconnaissance de la qualité des pratiques pédagogiques 

L E plo a ilit ,①à①sa oi ①pe ett e①à①l tudia t①de①d o t e ①ses① o p te es①e ① ue①d o te i ①u ①

emploi 

 

Bien que la lecture des enjeux soit plurielle,  le bénéficiaire des soins est absent du discours . Le patient 

est① it ① u u e① seule① fois① da s① l e se le① du① ① dis ou s.① ① ① Qua t① au① te e① ualit ,① e e a t①



214 
 

f ue e t,① il① o e e①toujou s① le①p ofessio el①ou① l tudia t①et① o ①pas① la① ualit ①des①soi s①au①

service du patient. 

Le discours ne démontre pas de corrélation ent e①les①e seig e e ts① e he he ①et①le①gai ① ualitatif①

des soins. Le rapport entre les finalités de cet enseignement et les  missions et rôles du futur 

p ofessio el① est① pas① p se t.① ① De① la① e① faço ,① les① liens entre recherche et situations 

professionnelles ne sont pas faits précisément. 

 

Le① p ojet① is ① pa ① et① e seig e e t① se ait① do ① d t e① utile① pou ① le① d eloppe e t① de① l tudia t,①

l esso ①de①la①p ofessio , l e plo a ilit ①du①futu ①p ofessio el①et①l i age①de①l i stitutio .①L a se e①de①

p ojet① is ① o e a t①la①gestio ①des①situatio s①p ofessio elles①à① e i ①ou①l a lio atio ①de①la① ualit ①

et/ou de la sécurité des soins constitue en soi un paradoxe au regard du projet de formation.   

Ces tiers absents (représentants les plus-values essentielles de la recherche)  pourraient  participer à 

la① o st u tio ① oti atio elle①de①l app e ti-chercheur vis-à-vis des enseignements et de la démarche 

de recherche. 

 

La Démarche de recherche, entre science (théorie)  et art (singularité) 

Une définition de la science  qui conditionne l a o d①de①la① e he he et sa considération :  

L a al se① du① dis ou s① o t e① ue① la① ep se tatio ① de① la① e he he, de la démarche et des 

enseignements de la recherche s appuie①su ①des① it es①de①s ie tifi it . 

 

La recherche en soins infirmiers serait  à la fois scientifique  et non scientifique. 

 « La recherche est s ie tifi ue pa  sa u te d o je tivit , pa  sa thode, dans le potentiel à créer du 

savoir ». Pour cela,  « ce ui p i e est la aiso  pu e, la e he he de la p euve…le recours à des 

techniques ».  

Jean met en avant une épistémologie valorisant particulièrement le recours à la preuve comme 

critère essentiel de scientificité. Ce qui importe pour Jean,① est①l ta lisse e t①de①la①vérité par un fait 

ou un raisonnement relevant de la preuve. La « raison pure » s e te d①da s①le①dis ou s①de①Jean  comme 

un  raisonnement propre à établir solidement la vérité. 

 

Par ailleurs, la science relève plutôt de la théorie et de la discipline,  et à ce titre le soin infirmier ne 

peut① t e①totale e t①s ie tifi ue.①D ailleu s : « O  est pas u e dis ipli e pu e e t s ie tifi ue 

O  est plutôt à l i te fa e des s ie es hu ai es ». 

Ou encore 
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« Il  a l aspe t hu ai  da s la dis ipli e i fi i e. Do  la si gula it … du soig a t,  du soig … est 

pour ça que la démarche de recherche, elle peut être scientifique dans son aspect méthodologique dans 

sa volo t  de e  du savoi  … ai te a t au ega d de la sp ifi it  i fi i e… je e pe se pas ue 

l o  puisse à p op e e t pa le  de s ie es. » 

 

La dimension non scientifique de la recherche est liée à son objet : le soin. 

Il① el e①e ①effet①plutôt①d u ①« art » puis ue①s i t essa t①à① « la subjectivité ». 

Cette① aleu ①att i u e①au①soi ①s appuie①su ①les①id es①d u ①auteu ①Walte  HESBEEN qui définit en effet 

le prendre soin comme « un art » dans son ouvrage « P e d e① soi ① à① l Hôpital ».   Jean semble 

e p ei t①①d une partie de son discours et appuie son propos en se référençant à son ouvrage.  Cette 

définition du soin semble avoir une valeur  prescriptive. Pour autant, l a t① de① l i fi ie ① d ap s①

HESBEEN est « elui ui pe et de s appu e  su  des o aissa es tablies pour les personnes en 

g al e  vue de se les app op ie  pou  p e d e e  soi  d u e pe so e u i ue » (Hesbeen, 1997, p. 

36). 

I pli ite e t,① ous①pou o s① ett e①l h poth se① ue①Jean recherche la①si gula it ①et① u il①se① fie①

des① o es① ta lies①s ie tifi ue e t.①La① o aissa e①doit① t e①au①se i e①de①la①si gula it .①L ueil①

u il①ide tifie①se ait①de① a e e ①le①sujet①à①la① o e①s ie tifi ue e t① ta lit.① 

 

La science étant pour lui purement objective, il convient de signifier que le soin est un art intégrant 

faits objectifs et éléments subjectifs. Les enseignements à la recherche visent cette capacité à saisir 

ses éléments. Le paradoxe apriori  recherche s ie tifi ue① /① o ① s ie tifi ue① s e pli ue①do ①pa ①sa①

conception de la science o espo da t①plus①à①des①①s ie es①dites①du es① u au ①s ie es①hu ai es.①La 

recherche aurait une fonction :① elle① d i t g e ① su je ti it ① si gula it ① et① o je ti it ① th o ie,①

normes). 

 

Jean alo ise①l effo t①de① uptu e épistémologique dans sa démarche :① ite ①l a solutis e①scientifique, 

éviter la référentialisation systématique à la norme et considérer la situation dans sa complexité.  

 

La① o sid atio ① u il① appo te①à① la①s ie e① =OBJECTIVITE①THEO‘IE①DISCIPLINE ① ① i flue e①do ①ses①

représentations à①l ga d①de①la① e he he (à la fois scientifique=PREUVE, TECHNIQUES, SAVOIR et non 

scientifique = Singularité, subjectivité)   et du soin (ART°).  
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L app e tissage①de①la① e he he, entre intention pédagogique et réalité 

L app e tissage①de① la① e he he relève pour Jean de① l alte a e, qui se fonde sur le rapport entre 

théorie et pratique. 

En tant que formateur, « la diffi ult  est de ussi  à oï ide  les deu  à o  avis. Les soi s i fi ie s, 

on ne pourra jamais les aborder sous un angle purement théorique, on en revient à cet aspect de 

l alte a e. », « le v ita le e jeu est de d veloppe  les s ie es i fi i es tout e  o se va t l aspe t 

art des soins infirmiers ». 

Le①dispositif①de①fo atio ① el e①d u e①alte a e e t e①th o ie①et①p ati ue① u il①est① essai e①de①

u i ,①d e he t er.  

 

D aut es① l e ts① lefs①pa ti ipe t①à① et①app e tissage : 

Des principes 

- Le principe de progressivité des enseignements, 

Questionnant cette progressivité, Jean p ise,① u e ①p e uis①à①la①d a he①de① e he he, il est 

essai e① ue①l tudia t①sa he① i e①ses①id es①et①ai①d elopp ①des①fa ult s①d a al se①e ① ière et 

2ième année. 

E ①p e i e①a e,①il①est①atte du① u il①sa he① ep e ①et① i e①« ce qui est de la déstabilisation de 

soin » et en deuxi e①a e① u il①sa he①« davantage contextualiser, étayer, développer »①l a al se①

de sa pratique. 

- L e e pla it ① du① fo ateu ① ota e t① o e a t① e① ui① el e de la rupture 

épistémologique, 

- L ajuste e t①des①e ige es①e ①fo tio ①de①l app e ant. 

 

Le discours de Jean permet de révéler des invariants concernant les étudiants et de circonscrire une 

conception à leur égard : 

Le public étudiant est constitué de personnes « jeunes » provenant « d ho izo s diff e ts ». Il est 

hétérogène.  Leurs attentes bien que différentes sont  essentiellement orientées vers 2 projets : 

«décrocher » le①diplô e①d tat①et①①« décrocher un emploi ». « La donne générationnelle » est importante 

dans le rapport aux étudiants. La plupart travaillent à « l h a e » et considèrent la recherche 

comme un « point de validation ». Le pa ou s u ive sitai e des tudia ts ava t la fo atio  IDE, s il 

existe,  donne une meilleure « conscience des enjeux » de la formation. 

 

Une méthode :  

- La méthodologie de recherche en sciences sociales 
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Des rôles : 

Le① ôle①du①fo ateu ①est① lai e e t①ide tifi ①et①disti gu ①du① ôle①de①l u i e sitai e. 

L u i e sitai e① « amène la méthodologie » et① fi e① le① i eau① d e ige es① ta dis① ue① le① fo ateu ① 

« a e les tudia ts, est-à-dire donner des bases de recherche », « Donner les moyens aux étudiants 

de s i s i e pa  la suite…. »,  « Développe cette aptitude à la recherche »,  « Aide l tudia t à se p ojete  

da s l ave i  », «  faire des allers retours entre la théorie et la pratique »  etc. 

Il est remarquable de noter dans le discours① ue①le① ôle①du①fo ateu ①est①de①p pa e ①à①l a e i . 

La co- o st u tio ① est①pas①d a tualit ① ais①souhait e. 

 

Ce rôle se concrétise  

Da s①l a o pag e e t①de①l app e ti-chercheur 

Etre Accompagnant se définit pour Jean comme  « celui qui marche à côté, et qui respecte le 

th e de l aut e, ui e le deva e pas, e s il et des h a es au  tudia ts » 

 

Jean se présente aux apprentis-chercheurs comme « guidant », « garant de la méthodologie 

de recherche ». A cet effet, il « s assu e ue les ases soie t ie  p se tes, est-à-dire, je 

assu e ue j ai ie  u e situatio  ui soit ie  d velopp e, ta e. Que ette situatio  ait 

été généralisée, légitimée »,①il①s assu e① gale e t① ue①la①situatio ①d appel① éponde bien aux 

critères de recherche etc. 

 

Cependant, Jean évoque spontanément un écart entre intention et réalité : « … est l i te tio  

mais à un moment donné il y a des écarts », « Je ne peux pas me contenter de ce rôle 

d a o pag ateu . Je vais au-delà… Je suis ….. Je suis guida t voi e po ta t… il a esoi  de 

st u tu e  les l e ts, d avoi  des jalo s…C est u e ajo it  d tudia ts ui essite des 

jalo s, d t e guidé. »  

Ce①po tage①s o ga ise①pou ① ① aiso s : 

- Les①diffi ult s①de①l tudia t, 

- L e jeu①de① ussite① it ①plus①haut . 

« On est obligé de changer notre posture e si l i te tio  philosophi ue est là, je este 

accompagnateur. » 

Noto s① ue① lo s u il① s agit① d o ue ① p ag ati ue e t① e① ui① est① fait① e ① situatio ①

d a o pag e e t,① les① at go ies① de① se s① et ou es① i di ue t① u ① a o pag e e t①

correspondant à la guidance.  Jean eille①pa ti uli e e t①à① e① ue①l tudiant prenne le « bon 

chemin ». 

 



218 
 

Au sein du groupe de suivi 

Pour Jean, le groupe de suivi  est  «  une bonne entrée en matière » dans le sens où il est porteur 

pour chacun des apprenants.  « L i te a tio  e t e tudia ts est t s po teuse da s la 

compréhe sio  des e jeu , de la thodologie et est d auta t plus po teu  lo s ue des 

tudia ts ouvelle e t diplô s  pa ti ipe t. Lo s u o  a fait i te ve i  les jeu es diplô s, 

ça a renforcé vraiment les échanges. » 

 

Du a t① l a e,① la① elatio ① duelle① est① de plus en plus privilégiée dans la mesure où la 

p og essio ①d tapes①①des① tudia ts①est①diff e te : « Maintenant après,  ce que je constate, au 

fu  à esu e, il  a des ava es ui so t a e t disti tes… pa  e e ple, j ai des tudia ts 

qui sont aux h poth ses et d aut es ui so t e o e à la situatio  de d pa t. Le g oupe e 

répond pas aux attentes de chacun ». 

 

L a o pag e e t el ve d u e i te tio  p es ue philosophi ue  diffi ile à ett e e  œuv e. 

 

Place de la recherche au sein du projet de formation : 

 

La place accordée à la recherche da s①l i g ie ie①de①fo atio ①est①esse tielle①de①pa ①ses①e jeu ①de①

professionnalisation. (cf. plus haut) Elle est inscrite en filigrane au sein du processus de formation 

 

Pour Jean,① ette① pla e① est① d ailleu s① olle ti e e t① pa tag e① et① i s ite① da s① le① p ojet① de①

formation : « J ai l i p essio  ue la e he he apparait en filigrane, on a tous conscience, cette volonté 

de d veloppe  hez l tudia t so  auto o ie. C est-à-di e pas u i ue e t l auto o ie da s u e 

alisatio  d a tivit … l auto o ie est gale e t l auto o ie i telle tuelle, d veloppe  ses aptitudes 

réflexives …Ça je pense que ça été mis dans le projet de formation. » 

 

Cependant, Jean soul e①u ①pa ado e① elatif①à①l i g ie ie①de①fo atio  : 

La recherche, u e UE pa i d’aut es 

« Mais e ui est e tai , est ue la recherche appa ait ava t tout o e u  poi t de validatio . C est 

u  petit peu l ueil du ouveau p og a e. C est-à-di e, est u  pa ado e, a  le ouveau 

programme a développé quand même les attendus de la recherche ais d u  aut e ot  a pas 

vraiment redonné sa place à la recherche dans le système de validation. Elle est intégrée comme une 

UE pa i d aut es UE » 
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Jean,① o pa a t①la①d a he①d i itiatio ①à①la① e he he avant et après réforme 2009,   considère que 

la perte du caractère certificatif ne va pas dans le sens de la valorisation de la recherche. 

Ce i①se le① o ateu ①d u e① uptu e o ①fi alis e①a e ①l a ie ①p og a e①et①u e① o p he sio ①

pa tiale①de①l i g ie ie①de formation.66   

 

 

 

Un besoin : développer sa place en échangeant davantage nos pratiques 

« Pe se  l aspe t fle if des p ati ues des fo ateu s. Peut t e e visag  u e EPP67, une approche 

fle ive des fo ateu s pa  appo t à l a o pag e e t à la e he he. O  a v ai e t… ha u  os 

si gula it s... ha u  des postu es diff e tes… et des faço s de o evoi  l a o pag e e t de 

l tudia t… ça peut t e ie  de tous se e o t e  pou , le ut e est e pas de critiquer ou 

d i pose , ais est pe ett e à ha u  de s i te oge  su  le se s de ses p ati ues. Aide  le fo ateu  

de conserver le sens de la recherche. Moi j ai p is o s ie e de l i te tio  ue je revendique et la mise 

e  œuv e o te de l a o pag e e t. , pa fois du guidage ou du po tage. S i te oge  o e ça, 

ça pe ett ait d avoi  u  o se sus su  u  iveau d e ige es et de s i te oge  su  les alit s v ues 

par chacun. Et puis de partager les difficultés. » 

 

Le① uestio e e t①du①se s①des①a tio s①d a o pag e e t①est①u e①id e①fo e①du①dis ou s.①Ce i①afi ①

de① ieu ①les① alue ①et①les① o p e d e①et,①poi t①esse tiel,①d t e① olle ti e e t① oh e t①au① ega d①

de① os①st at gies①d a o pag e e t.①①Ce souhait est motivé par la conscientisation de principes qui 

guide t① les① a tio s① elati es① à① l app e tissage① de① la① e he he :① l a o pag e e t,① la① ussite,①

l auto o ie①et …① 

 

 

 

 

                                                           
66 Rappelons notamment  que les UE relatives à la recherche sont au nombre de 3 : 1 en deuxième année et 2 en troisième année  dont 1 
UE①i t g ati e① f.①pa ou s①de①l app e ti-chercheur) 
La  dernière UE intégrative de la formation intitulée « Analyse de la qualité et traitement de données scientifiques et professionnelles » 
concerne et valorise la démarche de recherche.①D ailleu s,①l e se le①du①se est e① ① et①e ①perspective recherche et évolution de la 
pratique professionnelle en abordant notamment les éléments de veille professionnelle dans le domaine de la recherche et①l utilisatio ①du①
travail de recherche pou ①u ①t a ail①d i t t①pe so el. 
La place accordée à la recherche est en qualité et quantité bien plus importante aujou d hui① u hie .① 
La① e tifi atio ①du① oi e①① i ait pas①da s①le①se s①de①l app o he① o p te e puisque valorisant particulièrement  l o jet① oi e①au①
d t i e t①des①aut es①app e tissages.①①C est①l e se le①des① alidatio s①d UE① ui① o stitue t①e ①soi①la① e tifi atio ①à①①l e e cice professionnel. 
Les enseignements à la recherche en tant qu e seig e e ts①de①fi ①de①fo atio ①so t①pa ti uli e e t① is①à①l ho eu ①da s①le①p og a e①
de formation. 
 
67 Lire évaluation des pratiques professionnelles 
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U e① oie①d a lio atio ①possible :①da a tage①fo alise ①l a hite tu e①de①la①p og essio ① e he h e 

« La recherche a pas t  suffisa e t it e, il  a peut- t e essit  de passe  de l i pli ite à 

l e pli ite. Glo ale e t je pe se ue l i te tio , o  la et ouve da s le p ojet de fo atio , pa  o t e, 

est peut t e ie  de la fo alise  pou  … ». 

 

Une meilleure lecture des articulations entre les finalités de la recherche en termes de compétences  

est① essai e①au① ega d①de①l e se le①du①pa ou s①de①fo atio .①Les①lie s① ue①lui-même  effectue lors 

de①l e t etie ①so t①di e te e t①li s①au ①UE①do t①il①a①la① ha ge.① Jean compare démarche de recherche 

et démarche éthique, la relie également avec les enseignements de « psycho-socio-antropo » et①l UE①

« qualité »).  

 

 

Des éléments sources de tensions dans le discours 

L e t etie ① fut① i he① et① de se.① Les① ① p i ipes① guida t① ses① a tio s① fu e t① globalement  reliés à des 

théorisations construites (quelque fois référencées). Quelques liens entre expériences de 

l a o pag e e t,① ① ①et①p i ipes①d a tio s①fu e t①sou es①de①te sio s①lo s①de①l i te ie .① ①Te sio s①

démontrant  un effort particulier, et desquelles émergent des questionnements et/ou des voies 

d a lio atio .① 

 

Les① l e ts①à①l o igi e①de① es①te sio s①so t 

- l a t①e t e①i te tio s①et① alit s① o e a t①① 

1/ les enjeux de la démarche de recherche, (réussite étudiant, réussite institution) 

/①l a o pag e e t① po tage①/a o pag e e t . 

- la① essit ①d a ti ule ①s ie e① th o ie,①o je ti it ①et①soi ① a t,①su je ti it ,①et①do ①de①p opose ①

une alternance théorie-pratique « coïncidente », 

- les① odalit s①d aluatio ① alidatio / e tifi atio ①et①la① alo isatio ①de①la①d marche, 

-le d eloppe e t① de① l auto o ie① i telle tuelle① et① l a ti ulatio ① e t e① e he he et réflexivité 

(analogies / différences), 

- l exemplarité du formateur et le nécessaire effort de rupture épistémologique. 

 

Ces① te sio s① d o t e t① l i po ta e① de① l e i hisse e t① souhait ① ua t① au ① o p te es①

elati es①à①l e seig e e t①et①à①l a o pag e e t①de la démarche de recherche, et plus avant, quant 

à①①l i g ie ie①de①fo atio ①da s①so ①e se le. 
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Conclusion : 

Les éléments du discours relatifs aux enjeux, aux finalités de la recherche et aux pratiques 

d a o pag e e t①pe ette t①d esti e  la posture de Jean da s①ses①p ati ues①d a o pag e e t①

comme étant stabilisée. Jean se situe comme un « enseignant-formateur » dans la mesure où  son 

discours est particulièrement empreint du domaine du  telos.  La recherche est décrite, définie dans 

ses① ultiples① appo ts① ota e t①a e ①le①soi ,①l i stitutio ①et①l tudia t.①Deu i e e t,①l o jet①de la 

recherche  doit①s i t esse ①au ①①do ai es① elatifs①①au① œu ①de① tie ① li i ue,①si gula it ①du①soi .①

De①plus,①sa① ep se tatio ①à①l ga d①de①la① e he he se constitue à partir de références  disciplinaires 

et la finalité de la recherche se① situe① da s① l i te a tio ① e t e① poi sis (art du soin) et la  praxis 

(autonomie).  

De fait, Il exprime peu  sa participation au sein de la démarche (accompagnement, activités, effets). 

Elle est définie et/ou décrite  à partir de ses principes (constructivisme, accompagnement) et peu à 

pa ti ① de① so ① u① ou① du① u① de① l app e ti-chercheur.  Pour autant, la lecture de ses pratiques 

peuvent- ous① e seig e ①su ① l o ie tatio ①de①so ①a o pag e e t,① ①à①sa oi ,①« la conduite ». Pour 

auta t,① les①diff e tes①fo es①d a o pag e e t①so t① o ues①et①d ites.①L a o pag e e t,①au①

sens « marcher avec » est①d ailleu s① alo is ① o e①postu e souhait ① ais①diffi ile①à① ett e①e ①œu e ①

Enfin, son discours démontre sa capacité à « ouvrir vers » et à mobiliser  les ressources nécessaires. 

 

 

Représentation figurative : 

②fi ①d illust e ①①la①pla e①accordée à la recherche pour Jean, je propose une modélisation  mettant en 

ide e① l e se le① des① ep se tatio s retrouvées au sein de son discours. Ses représentations  

influencent directement ou indirectement  la place accordée à la recherche, ses enseignements ainsi 

que le travail de recherche. (Centre du schéma)   Elles interagissent entre elles et nous éclairent donc 

quant aux éléments signifiants relatifs à la place accordée à la recherche. 

 

4 champs figuratifs sont mis en avant : 

- la représentation de Jean à①l ga d①des①e jeu ①de①la① e he he, (en haut, à gauche)  

- Sa① ep se tatio ①à①l ga d①des① tudia ts,① haut,①d oite  

- Ses représentations à① l ga d① de① la① science, de la démarche de recherche et du soin réunies 

volontairement puisque particulièrement interdépendantes, (bas, droite) 

- Ses représentations elati es①à①l app e tissage①des①apprentis-chercheurs. (Bas, gauche) 

 



222 
 

Le schéma permet  notamment de mettre en évidence ou de questionner  rapidement les liens  

d e pli atio ①et①de①l giti atio ①des①p ati ues.①Ce① isuel①doit①se①li e①de① a i e①d a i ue.①Cha u ①des①

éléments influençant les aut es①au①se i e①de①l i g ie ie①de①fo atio ① elati e①à①la① e he he.  

 

Pou ①u e① eilleu e①le tu e,①j ai①fait①le① hoi ①de① e①pas①fai e①appa ait e①de① ultiples①fl hes①e t e①les①

l e ts.①Pa ① o t e,①des① te sio s ① et ou es①da s①le①dis ou s,①li es aux articulations entre pratiques 

et conceptions  sont mises en évidence. Elles interrogent particulièrement les conceptions et les 

p ati ues①et①so t① e a ua les①pa ①les①effo ts① u elles① essite t①ou①les①effets① u elles①p oduise t.① 

Cha u ①des① l e ts①de①te sio ①pou ait①s i s e ①au①sei ①d u e① uestio ① o e ça t①pa ①

« o e t①g e ….①[Tensions] ?»



223 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONCEPTS SIGNIFIANTS EN JEU AU SEIN DU DISCOURS  
EXPLIQUANT OU LEGITIMANT CONDUITES ET PRATIQUES  

PLACE ACCORDEE A LA RECHERCHE, au travail 
de recherche 
 
Colle ti e e t①pa tag e….①Et①I s ite①da s①le①
projet de formation 
 
Voies①d a lio atio ①possi les : 
Partage réflexif de nos pratiques, 
Formalisation de la progression recherchée 
 

Enjeux pour la profession 
- Quête de professionnalité 
- Pouvoir identitaire 

(professionnisme)  

Fi alit s①pou ①l tudia t  
- D eloppe ① les① apa it s① d i te ogatio ①

sur ses propres pratiques, 
- Développer ses aptitudes réflexives, 
- Employabilité, 
- Développer son autonomie intellectuelle. 
 

 

Enjeux pou ①l i stitutio ① 
- Réussite des étudiants, 
- Peu①d he s, 
- Reconnaissance de la qualité des 

pratiques pédagogiques. 

Représentation de la science  
Théorie, discipline, objectivité 

Représentation de la recherche 
U e①d a he①…. 

- Scientifique : objectivité, 
preuve, méthode 

- Non ou pseudo scientifique : 
subjectivité, singularité 

…..alte a te 
 

Fonction : « réussir à coïncider les 2 » 
  

‘ep se tatio ①à①l ga d①du①
soin 
Art, singularité, subjectivité, 
aspect humain 

É ite ① le① dualis e,① l a solutisme, la 
référentialisation systématique  
Effort de rupture épistémologique 

‘ep se tatio ①à①l ga d①de①l app e tissage①de①
la recherche 
Alternance 
Progressivité, ajustement des exigences 
Accompagnement  (individuel, groupal) et 
exemplarité du formateur 
I te tio ①philosophi ue① o sid atio ①de①…  
Méthode 
 

‘ep se tatio ①à①l ga d①du① ôle①de①
l a o pag ateu  

Marcher à côté, guider 
Garant de la méthodologie 

Etre en tension entre intention et réalité 
 

Ecart intentions/ réalités au regard :(influence 
de l e jeu①de① ussite①i stitutio elle  

- des enjeux de la démarche de 
recherche  

- De① l a o pag e e t① i te tio  : 
ajustement, être à coté / réalités 
parfois portage) 

Répondre à des obligations de résultats 
- Clivage science / non science 
Intégrer les 2  
 
- Articulations entre Réflexivité et 
recherche 
 

Pe so es①«①jeu es①»①p o e a t①«①d ho izo s①diff e ts①»,①pu li ①
hétérogène. 

  Avec des  attentes communes :①«d o he ①»①le①diplô e①d tat①et①
de①«①d o he ①u ①e ploi①»①et①diff e tes①…① 

La donne générationnelle » est importante dans le rapport aux 
étudiants.  

Ils①①t a aille t①à①«①l h a e①»①et① o sid e t①la① e he he① o e①
un « point de validation ». Le parcours universitaire des étudiants 

a a t①la①fo atio ①IDE,①s il①e iste,①①do e①u e meilleure « 
conscience des enjeux » de la formation. 

Donne générationnelle 
Recherche : une UE à valider parmi 

d aut es 
Valoriser la recherche pour 

permettre le travail 

‘EP‘ESENT②TION①②①L EG②‘D①DES①ENJEUX①DE①L②①‘ECHE‘CHE 

‘EP‘ESENT②TION①②①L EGARD DES ETUDIANTS  
 

‘EP‘ESENT②TIONS①‘EL②TIVES①②①L ②PP‘ENTISS②GE① 
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D. Analyse de l’entretien de Delphine 

 

Investie dans la formation en soins infirmiers depuis 2006, Delphine apitalise① ①a es①d e p ie es①

d a o pag e e t①des① tudia ts.①Elle①a① i t g ① ot e① i stitutio ①peu①de①te ps①ap s①sa①fo atio ①

cadre de santé en 2011. Elle apprécie partager son vécu professionnel notamment dans le cadre du 

suivi des apprentis-chercheurs.  Ayant exercé  sur un autre site de formation Croix-Rouge, elle nous 

propose régulièrement des allers et retours comparatifs entre les 2 organisations. Démarche souvent 

porteuse de réflexions et source de propositions. La démarche de recherche est pour elle valorisante. 

So ①t oig age①à① e①sujet①est① a a t isti ue①de①la① o st u tio ①d u ①se ti e t①de①satisfa tio ①:①« J ai 

ado  l tude o eptuelle, li e…ça a t  du o heu ... et les e u tes sur le terrain aussi. » 

 

Synthèse du parcours professionnel de Delphine 

Etapes Dates Mots clefs du discours au regard des expériences 

professionnelles 

O te tio ①du①Diplô e①d tat①
d i fi ie  

1994  

Infirmière en service de chirurgie 

générale secteur privé 

De 1994 à 1998  

I fi i e①e ①se teu ①d h odial se De 1998 à 2006 Investissement dans la fonction de référent des 

étudiants, et dans une mission de tutorat des 

professionnels nouvellement embauchés. Formation 

théorique et formation pratique. 

Chargée de formation en Institut de 

Formation en soins infirmiers 

De 2006 Opportunité de réorientation professionnelle suite à la 

mutation de son époux  

Formation cadre de santé 2009-2010 Démarche de recherche durant la formation source de 

satisfaction  

Formatrice en soins infirmiers en IFSI 

Croix-Rouge 

De 2010 à  ce jour formatrice dans 2 instituts différents (Chalon, Douai) 

 

Dans le discours de Delphine plusieurs idées forces et thématiques émergent 

- Ses conceptions et ses p ati ues①de①l a o pag e e t, 

- La place singulière de la recherche =  

 u ① ita le①«①pa ou s①»①pou ①l tudia t,① 

 u ①app e tissage①s effe tua t①de① a i e①t a s e sale,  

 un travail jugé « laborieux » pa ①l tudia t. 

- L app e tissage①de①la① e he he particulièrement liée 

 Au développement du lien entre réflexivité et  recherche, 
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 A la confrontation des idées, 

 Aux allers et retours avec le terrain. 

- La①le tu e①et①l itu e : une difficulté constatée  par tous, 

- Des propositions ou pistes de progression possibles. 

 

 

- Ses① o eptio s①et①ses①p ati ues①de①l a o pag e e t : 

Une pluralité de postures  est exprimée avec  2 tendances majoritaires qui  ressortent. 

U e①te da e①fo ul e①e ①ta t① u i te tio  : « aide  l app e a t pou  u il puisse lui-même faire ses 

recherches ». Une volonté de marcher à coté, de « se mettre en retrait ». 

Cette① fo e① d a o pag e e t① est① pa ticulièrement mise en lien avec le développement 

« nécessaire » de①l auto o ie①①de①l tudia t①pa fois①fo ul e① o e①u e①i jo tio  : « il faut u ils 

soient autonomes ». 

L aut e① te da e① e p i e① se le① efl te ① le① u①des① p ati ues① de① l a o pag e e t. Ici nous 

retrouvons soit le suivi, soit la guidance : « les aider à cheminer, être un guide » ou encore 

l e ad e e t①« mettre un cadre ». 

U e① olo t ① est① t s① la ge e t① e p i e,① elle① d t e① u e① « ressource » pou ① l a o pag .① Cela①

nécessite une bonne con aissa e①de①soi①et①u e① o e① o aissa e①de①l aut e.① 

Delphine d o t e① l i te d pe da e① e t e① les① ① pe so es① et① le① tie s① ① « recherche ». 

L a o pag e e t①se le①u e①e p ie e①affe ti e① o ilisat i e.①①La① assu a e①de①l tudia t①est①

pour Delphine i po ta te.①①L a goisse①de①l app e a t①est① esu e.①Le① e fo e e t①positif①est①utilis ①

fa e①à① ette①a goisse.①L a o pag e e t① epose① gale e t sur la nécessité de « donner envie ». Les 

étudiants auraient « esoi  d u e a otte » pour avancer.  

Les postures de Delphine à①l ga d①de①l tudia t①d o t e t①le①sou i① u elle①lui①po te.①Elle①e p i e①u e①

bienveillance, un des déterminants de la réussite.68   

 

Une idée nous semble également force dans son discours : 

L e p essio ①d u e①f ust atio ① o e a t①sa①p ati ue①est① u e te.①①Elle est liée à une volonté de 

contrarier son besoin de « contrôle » su ① le① t a ail① de① l a o pag .① Cette① e ie① de① o t ôle est 

spontanément reliée à son expérience   de soignante : 

                                                           
68 De nombreuses études menées dans les années 1993-94 sur les facteurs de réussite scolaires ont démo t es①l i po ta e①de①l asso iatio ①
des  facteurs suivants: 
– l o ga isatio ①so iale①et①p dagogi ue①de①l ole①:①sta ilit ①et①solida it ①des① aît es,①«①pilotage①»①fe e①et①d a i ue①; 
– l o ie tatio ①p dagogi ue①:① olo t ①de①fai e① ussi ①le① a i u ①d lèves, priorité aux apprentissages et aux savoirs scolaires, centration 
sur « le cognitif » et la didactique ; 
– l o ie tatio ①so iale①:①«① ega d①»①et①attitude①plutôt① ie eilla ts①e e s①les① l es①et①les①fa illes. 
Éducation & formations – n° 61 – octobre-décembre 2001. « La réussite scolaire dans les ZEP » 
G a d①CH②UVE②U①Che heu ①asso i ①à①l IN‘P 
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« Aujou d hui je e se s fo at i e, pou  auta t j ai eu du al à passe  d i fi i e à  fo at i e. C est 

u  ha ge e t de p ofessio  o plet. Moi à l heu e a tuelle, je suis fo at i e. Ça e e p he pas 

de pe se  à la p ofessio  d ava t… es e p ie es p ofessio elles. Cette histoi e de o t ôle, e  ta t 

u i fi i e, est tout le te ps, e u il doit t e fait, le travail prescrit... Forcé e t est u  

changement de posture u il faut e he he . J ai e ai ie   alle  da s le o t ôle, ais je e f ei e, 

je me dis non... ». 

Le①doute,①p o o u ①pa ①l a se e①de① ega ds①su ①les①t a au ①de① e tai s① tudia ts,①pa aît  nourri par 

son besoin de contrôle. 

 

②i si,① l a o pag e e t①est① o çu① o e①u ① o e ,①u e① essou e①au①se i e①de① l auto o ie①du①

sujet. Cependant celle-ci est prescrite dans le discours, ce qui pourrait représenter une injonction  

paradoxale pou ①l tudia t.① 

L a o pag e e t①de①Delphine pourrait se représenter visuellement par un plan en  déséquilibre tel 

le① plateau① de① F ee a ① utilis ① pa ① les① ki sith apeutes① pou ① t a aille ① l uili e① et① d eloppe ① la①

sensibilité profonde. Ce schéma illustre les modifications de posture, parfois rapides, à la recherche 

d u ① eilleu ① uili e①soit, du① eilleu ①ajuste e t①à①la①situatio ①d a o pag e e t. 

 

 

L i sta ilit ①est①p o o u e①pa  : 

L i e titude,①le①doute① ui① o stitue①l a o pag e e t, 

L i te tio ①d auto o isatio ①d u ① ôt , 

Les①p ati ues①de①guida e①et①de①sui i① essai es①de①l aut e① ôt , 

La①di e sio ①affe ti e①de①l a o pag e e t, 

Un besoin de contrôle. 

L uili e,①pa ①l i te tio ①du① eilleu ①ajuste e t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher à coté 

Etre en retrait 

Lutter contre le besoin de contrôle 

Etre dans le doute 

 

Orienter vers, Etre un guide 

Réassurer 

Mettre un cadre 

Envie de contrôle 

 

L a o pag e e t : 
Pratique déstabilisante, 

Te sio ①e t e①i te tio ①d autonomie et dépendance recherchée de 
l a o pag . 



227 
 

- La place singulière de la recherche =  

o un véritable « parcours » pou ①l tudia t,① 

o u ①app e tissage①s effe tua t①de① a i e①t a s e sale,  

o un travail jugé « laborieux » pa ①l tudia t. 

 

Delphine valorise particulièrement la dimension recherche au sein de la formation. « Je ne 

conçois pas la formation sans recherche ». L i itiatio ① à① la① e he he participe à la 

p ofessio alisatio ①e ①pe etta t①à①l app e a t①à : « Chercher par soi-même », « Améliorer 

sa pratique », « Devenir autonome » etc. Les enjeux de cet enseignement sont liés à la 

t a sfo atio ① de① l étudiant vers un le professionnel attendu. Le sens des pratiques est 

particulièrement mis en avant : « rechercher pour comprendre ». La recherche s i s it①da s①

une logique de changement qualitatif de la personne.  

Le lien est naturellement fait entre réflexivité et recherche.①L u e①de① a①pas①sa s①l aut e.①Elles①

sont complémentaires : la réflexivité pour questionner sa propre pratique, la recherche permet 

d ali e te ①la① fle i it ①et①d e isage ①de①t a sfe t.① G alise  

 

 

 

 

 

 

Le① t a ail① de① oi e① est① pas① seul① o sid ① ais① l e se le① des① a ti it s,① p ati ues① et①

enseignements mettant l tudia t①e ①postu e de « chercher » et de « RE chercher » durant la 

formation. De nombreux rapports sont cités entre les enseignements de la recherche et 

d aut es① o e①le① aiso e e t① li i ue,①la①d a he①p ojet.① Cœu ①de① tie ①Delphine cite 

gale e t①des①dispositifs①d a al ses①de①p ati ues①ai si① ue①les①t a au ① alis s①au① etou ①de①

stage comme particulièrement liés à la recherche.① ① L alternance est ici soulignée comme  

pe etta t①l e ge e①①du①t a ail①de① e he he. 

 

La transversalité de la recherche est mise en avant de 2 façons :①d u e①pa t,①l app e tissage①

des capacités de recherche est①t a s e sal① da s①le①se s①p og essif①①et①st u tu ①su ①l e se le①

de① la① fo atio ,① d aut e① pa t① e ① ta t① ue① o p te e permettant de « monter en 

compétence » de manière plus générale. 

Pour Delphine,①l app e tissage①de①la① e he he est①se la le①à①u ①pa ou s①si gulie ① u elle①

o pa e①à①so ①p op e①pa ou s.①①Cepe da t,①pou ①l tudia t,①il①est①« laborieux » : 

REFLEXIVITE RECHERCHE 
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« C est u  t avail la o ieu , ils o t pa fois l i p essio  ue ça se t à ie . C est souve t le etou  

u o  a. » Ceci peut être interprété  de différentes façons. Avec prudence, nous pouvons 

ett e①l h poth se① ue①l utilit ①du①t a ail① ta t①pas①pe çue①pa ①l tudia t,①l i estisse e t①

dans le travail est donc difficile.  Delphine s appu a t① su ① so ① pa ou s① afi ① d illust e ① le 

caractère difficile du travail, la question de la compréhension de la fonction ou des enjeux du 

travail par le formateur peut également se poser. 

 

La progression est mise en avant :①du①d eloppe e t①des① apa it s①de①le tu e①et①d itu e①①au①

développement d u ① se s① plus① d elopp ① de① o p he sio ① et① de① fle i it ① e ① fi ① de①

formation. 

Il① est①atte du①e ① fi ①de① fo atio ① ue① l app e a t① se① soit①app op i ① la① thodologie①de① la①

recherche e ① s ie es① so iales,① u il sache « problématiser », « faire des hypothèses », 

développer des « perspectives professionnelles »  et soit « autonome ». 

Le critère de scientificité, retenu par Delphine, relatif à la démarche de recherche est 

l e p i e tatio .①①Sa s① ela①« il manque quelque chose ». 

 

- l app e tissage①de①la① e he he particulièrement lié 

 Au développement du lien entre réflexivité et  recherche, 

 A la confrontation des idées, 

 Aux allers et retours avec le terrain. 

 

Le①t a ail①effe tu ①l a e①de i e①pa ①l uipe①de① ième année 69concernant la réflexivité et la 

recherche a porté ses fruits. Les étudiants ont « avancé plus vite » proposant une analyse de 

situation, point de départ de la recherche, plus aboutie. Les étapes de légitimation et de 

généralisation ont été mieux comprises. Ce travail est un élément facilitateur pour Delphine. 

Elle①i ite①à①pou sui e①le①t a ail① ui①a①fa ilit ①l app e tissage. 

Autre déterminant important : la confrontation des idées en groupe.  Le « débat » naît de la 

« confrontation des représentations » pa ti ipe à l la o atio  du « questionnement » et à la 

« motivation » de①l app e a t ». 

Le① hoi ①de① t a ail①e ①plus①petit①g oupe① ① tudia ts ① ①pa ① appo t①à① l a e①de i e①est①à①

maintenir. 

Enfin, une nouvelle fois, la progression est e isag e① g â e① à① l e p i e tatio .① Il① est①

nécessaire de « tester », « corréler » pour progresser. 

                                                           
69 cf. page 41 
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- La①le tu e①et①l itu e : une difficulté constatée  pour tous 

Delphine pa tage①so ①i ui tude① ua t①au ①ha ilet s①de①le tu e①et①d itu e : « Dans la lecture 

de leu s its, je e suis ape çue u il  avait u  petit iveau », 

« O  se t ouve e  diffi ult  ave  des tudia ts ui o t pas ette d a i ue d alle  li e… d alle  

i e… ». 

La① le tu e①et① l itu e①so t①e isag es① o e①des①p e uis.①Elles① sont travaillées en 1ere 

a e① fi he①de① le tu e .① ①Le① fle e①de① le tu e① est①pas① suffisa e t①d elopp ①et① f ei e①

l a a e① du① t a ail. « Ils o t pas l ha itude d alle  li e des evues e des evues 

professionnelles ». 

Le problème est factuel, cependa t,① au u e① p opositio ① est① fournie pour dépasser ces 

diffi ult s.①Le① a ue①d auto o ie①se ait①pou ①Delphine la raison logique de ces difficultés. 

La lecture devrait être de soi. 

 

 

- Des propositions ou pistes de progression possibles 

Plusieurs voies de progression sont proposées par Delphine : 

o Da a tage①d ha ges①e t e① fo ateu s concernant les préoccupations singulières 

(accompagnement, méthode). Delphine semble exprimer à la fois un besoin de 

partage et d ta age① o e a t①l a o pag e e t①et①les①atte tes①de①la① e he he. Il 

se ait① essai e① d « être plus précis sur des attentes, quelles attentes en fin de 

p e i e a e… ? Su  des o je tifs ie  p is ue l o  se fi e … ». Pour cela, enrichir 

davantage « l a e e he he du projet de formation ». 

Co e a t① l a o pag e e t,① elle① e p i e① a e ① h sitatio ① des① disti tio s① e t e①

fo ateu s① u elle① souhaite ait① gommer : « oi s d a ts e t e les 

accompagnements. Moins de façons différentes ».①Cepe da t,①l ueil①est① apide e t①

entre aperçu et exprimé «o  se ait d t e plus da s u  oule… se se ait peut t e 

négatif. »  

Il ressort une volonté de travailler davantage ensemble à la recherche de meilleures 

oies①possi les①d a o pag e e ts.① 

o Permettre aux accompagnés de choisir leurs accompagnants, 

o Démarrer le travail de mémoire plutôt au semestre 4. 
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Un parcours 
singulier, 
progressif

Un Processus de 
transformation : 
autonomisation, 
professionnalisation

②fi ①d illust e ①la représentation de la place de la recherche dans le processus de formation, 

je propose le schéma suivant : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U e①fl he① o ta te①pe et①d i age ①le①pa ou s①de①l tudiant de la 1ère  année à la fin de  

formation, et ses attributs, sa singularité et la progressivité. 

Cette flèche de plus en plus large montre  la①pla e①g a dissa te①de①l tudia t,①l i po ta e①de①

la recherche lo s① des① ① a s① de① fo atio ,① et① l a oisse e t① des① effets① d si s.①

(Développement des compétences)  

En haut et à droite, les enjeux et résultats attendus pour Delphine à la fin du travail de 

mémoire. 

 

Ce①①pa ou s①s i s it : 

En abscisse, dans une recherche de①d eloppe e t①auto o e①de①l app e a t① e ①lie ①a e ①les①

p ati ues①d a o pag e e t ,① 

En ordonnée, dans le temps permettant de rappeler le processus de transformation que 

représente la formation par la recherche.① Elle① s i s it① da s① u ① p ojet① eposa t① sur des 

p i ipes①d app e tissage (nuage au-dessus①de①la①fl he ①①et①s e p i a t①pa ti uli e e t①lo s①

Socio- construction 

Enjeux :  
Compétence 
Autonomie 
Posture recherche 
systématisée 
 
Résultats attendus : 
Reflexe de recherche 
Alimenter la réflexivité 
Savoir problématiser 
Savoir construire des 
hypothèses 
Savoir expérimenter 
Etre capable de faire 
des perspectives 
professionnelles 

 

HETERONOMIE                                                                                              AUTONOMIE 

La Recherche, élément 
transversal durant la 
formation 

Accompagnement 

collectif/individuel  

Stage 

Raisonnement clinique 

Démarche projet 

Lecture écriture 

Analyses de situation 

Mémoire 

Méthodologie 

Alternance 

T0
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1
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APPRENTISSAGE 

LIENS 
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d u it s① d e seig e e ts①ou① de① s ue es① p dagogiques (nuage en bas de la flèche). Ces 

éléments sont liés entre eux et illustrent la transversalité de la recherche.  

Le choix du nuage pour rappeler les contours non figés des principes cités. Par ailleurs, un 

uage① est① u e① asse① isi le① o stitu e① ① d'u e① g a de① ua tit ① de① gouttelettes① d eau① et①

d aut es① l e ts① ta t①e ① o sta t① ha ges①e t e①eu .①Le① uage①se①fo e①et①se①d fo e①au①

g ①des①i te a tio s.①L app e tissage① est①pas①fig ① ais①e ① o sta te① o struction avec des 

principes forts :①l a o pag e ent groupal, la méthodologie etc.  

Les①plateau ①de①F ee a ① appelle t①l i sta ilit ①de①l a o pag e e t.  
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E. Analyse de l’entretien de Didier 

 

Fo t①d u ①pa ou s①d i fi ie ①de①se teu ①ps hiat i ue (ISP), Didier s est①o ie t ① e s①les① issio s①de①

fo atio ① ap s① l o te tio ① de① so ① diplô e① de① ad e① de① sa t ① e ① .① Fo atio ① ad e① ui① fut①①

e t i e①de①so ① hoi ①d o ie tatio ①à①pa ti ①de①ses①e p ie es①de①stage①e ①IFSI①da s①le① adre du module 

de pédagogie. Didier e e e①depuis① ie tôt① ①a s①au①sei ①de①l i stitutio . 

 

Quelques étapes du parcours professionnel de Didier 

Baccalauréat D 1981 

Etude de médecine 2 ans puis formation ISP 

DE Infirmier de secteur psychiatrique 1986 

DE Cadre de santé 2009 

Formateur depuis 2009 

Formateur, coordinateur des étudiants 

1ere année depuis 

2012/2013 

En formation Ingénierie de formation, 

master professionnel 

2012/2013 

 

 

So ①dis ou s① ous①pe et①d a st ai e①plusieu s①id es①ou①th ati ues①do i a tes : 

- 2 éléments influençant ses stratégies :①l app e tissage①pa ①l e eur et le caractère « compliqué » 

du①t a ail①de①fi ①d tudes, 

- L i po ta e①des①ph o es①de①p oje tio ①et①d ide tifi atio ①da s①l a o pag e e t ; 

- Ce① u accompagner veut dire pour lui, 

- La recherche, au service du quotidien, 

- La①pla e①de①l i itiatio ①à①la① e he he,①e t e① o aissa e①et① essit ①d a ti ulatio . 

 

L app e tissage①pa ①l e eu ①appa aît①de① o euses①fois①au①d ut①de①l e t etie .①Il①représente un 

poi t①d a age①su ①le uel① epose①sa① fle io . Ce①p i ipe①d app e tissage①est①i po ta t①pou ①lui①da s①

la mesure où il put durant sa vie professionnelle et personnelle bénéficier de ces effets : « il faut à mon 

se s se pla te  uel ue pa t pou  pouvoi  ieu  e o di … ». 

A ce titre, il est un des principes qui influencent la construction de son accompagnement des apprentis-

chercheurs.① ① L i te tio ① de① d passe e t① de① l he ① pou ① a i e ① à① « faire autrement » est 
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p do i a te① da s① le① dis ou s.① ① Pa ① o t e,① l i te ie ① e① ous① pe et① pas① de① ep e ① u e①

catégorisation des erreurs.  

Des parallèles fréquents sont proposés entre vie personnelle et vie professionnelle. La valorisation 

du travail de fin d tudes①est①pa ti uli e e t①li e①à①la①faço ①do t①il①dit①a oi ① u①so ①p op e①t a ail. 

②i si,① u ① des① l e ts① o otatifs① à① l ga d① de① sa① o eption du mémoire est son caractère 

« compliqué », caractère qui est lié au fait que lui- e①l a①pe çu① o e①tel.  

« Pou  oi est u  e e i e t s o pli u … il est o pli u  da s la esu e où je l ai vécu 

pe so elle e t…j ai fait u  oi e e  ta t ad e, j e  fais u  ave  le aste , uel ue hose qui  

fondamentalement me coûte et ne me plaît pas. C est uel ue chose qui me coûte, que je trouve 

chronophage… je e p e ds pas o  pied à le faire. »  

Ses① o duites①d a o pag a t①so t influencées par ce caractère « compliqué » comme chercher  à 

« passer des moments sympathiques » ou encore « a o he  l tudia t ». 

« L’app e tissage pa  l’e eu  », « le caractère compliqué » du travail semble être des composants 

d u ①ha itus①p oduit①de①l i t i atio ①e t e①so ①histoi e①pe so el①①et①so ①pa ou s①p ofessio el. 

 

Lié à cela, une thématique force émerge dans le discours : 

L i po ta e①des①ph o es①de①p oje tio ①et①d ide tifi atio ①da s①l a o pag e e t. 

Didier a① o s ie e①de① e① u il①p ojette : « Je pa s du p i ipe ue les tudia ts… je ide tifie u  peu 

à eu , ou je p ojette… ils e vo t pas s late  o  plus … et donc il faut trouver et eux et moi un moyen 

de pouvoir passer  des moments relativement sympathiques ». 

« Si o   va ue à o t e œu , de faço  gative, o  e va pas ava e , o  e va pas ussi  à le fai e, 

do  il faut t ouve  u  i i u  d a o he pour pouvoir avoir un espace qui soit un peu ludique. » 

Il cherche à minimiser le caractère compliqué ou difficile du travail en  développant une démarche 

motivationnelle. « Donner du sens », les « intéresser », montrer les « enjeux de la recherche » 

participent à cette démarche. 

  

L a o pag e e t①de①la① e he he : « faites-moi confiance » 

So ①dis ou s① ous①pe et①de① a a t ise ① e① u a o pag e ① eut①di e①pou ①Didier. Sa démarche est 

e p ei te①d u e①i te tio ①gou e a te avec : 

- Une injonction de confiance : « Faites-moi confiance », « E  tous as, j ai u e faço  de fai e ui 

est pas fo e e t la e ue elle de es oll gues et ue d jà euh il faut u ils e fassent 

confiance car de toute faço  est oi ui les ote », 

- U e①auto it ①d o t e①e ① appela t①so ①pou oi ①de①di e tio ①et①d aluatio  « J ai ua d 

e p is  e ue oi j atte dais de leu  pa t  Ils o t le d oit de pas t e d a o d, il faut 
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u ils l e p i e t »,  « il faut u ils e fasse t o fia e a  de toute faço  est oi ui les 

note », 

- Une direction méthodologique : « Et donc je leur donne ma recette de cuisine en fait », 

- L i po ta e①du① espe t①du① o t at① o al① ta li①au①poi t①du①d pa t①de①l a o pag e e t. 

 

Cette intention gouvernante semble démontrer la recherche de①la① o st u tio ①d u ①lie ①p i il gi ①

a e ① l tudia t,① oi e① la① o st u tio ①d u ① od le① ide tifi atoi e.  L tudia t①a,①d ailleurs,  liberté 

d e p i e ①ses① hoi ①da s①le① ad e①du① espe t①de① es①①o ie tatio s : « j ai ua d e p is  e ue 

oi j atte dais de leu  pa t  Ils o t le d oit de pas t e d a o d, il faut u ils l e p i e t », « Après dans 

le quotidien, on peut être eau oup plus pavlovie , t s di e tif, est o , est pas ie …. Et o  ».  

L auto it ①ai si①e e e①da s①la①di e tio ①du①t a ail①et①da s①la① elatio ①à①l app e ti-chercheur montre 

que Didier adopte un accompagnement directif,①se la le①au①st le①d a o pag e e t① o dui e ①

décrit par Maela PAUL ou encore un accompagnement de type portage en référence aux styles 

d a o pag e e t①d it①pa ①Jea -Pierre BOUTINET (Boutinet, 1998, p. 254).  Attribuant un caractère 

difficile et permanent au travail de recherche,①l a o pag ateu  prend ici en main  les opérations. 

 

L a o pag e e t①est① ie ① e t ①su ①la① thodologie. Selon Didier, chaque accompagnateur aurait 

sa méthodologie.  « Il  a p is la thodologie de  [], la thodologie de []… je leu  laisse leu  possi ilit . 

Je leu  laisse e pli ue  et o  t availle o e ça… ». Il① e① s agit① pas① d u ① st le① ① ais de la voie 

méthodologique empruntée. Didier reconnaît  par ailleurs que la méthode u il①de a de①à suivre est 

elle① u il①a①lui- e① ise①e ①œu e①lo s①de①sa①fo atio ① ad e.①①Les① tapes①d ites① e①so t①pas①

conformes à celles①e seig es①à①l tudia t.  Pa ①e e ple,①les①h poth ses①a i e t①juste①ap s①l a al se①

de① situatio ①et① o ①pas①ap s① l ta age① o eptuel.① ①Cela① ① ep se te①u ①pa ado e①pou ① l tudia t.①

Cepe da t①l a t①est① e o u,①et①l app e ti-chercheur a la possibilit ①d e pli ue ①①le① he i ① u il① eut①

suivre.  

 

Démarche de recherche et réflexivité sont particulièrement liées.①Cela①s e p i e① ota e t①lo s①des①

régulations collectives : « Fai e l tat des lieu , a al se  effectivement, comment je peux résoudre, quel 

a e de fle io  je peu  avoi … je, o  va essa e  de t ouve  des solutio s… de e ou i  à u e th o ie… 

ah ais est ie  la th o ie ais o e t o  fait ? Alo s o  ha ge…..Et o  se e pa  ette 

confrontatio  e t e la th o ie et les ha ges sa p op e faço  de fai e, sa p op e ide tit . Moi, est u  

peu o e ça ue j ai oss  ». 

 

La connaissance pour Didier s effe tue①à①t a e s① ette① o f o tatio ①p ati ue-théorie. Didier parle 

de capacité à  les confronte .①Capa it ① u il① ige①d ailleu s①e ①fi alit  du travail. 



235 
 

 

L e se le① du① dis ou s① de① Didier o t e① u il① e he he une évolution de sa pratique 

d a o pag e e t ota e t①da s①le① ad e①de①la① elatio ①à①l app e ti-chercheur,  dans la gestion 

des groupes de régulation et au regard  de la méthode.  Ses expériences sont conscientisées et servent 

de①suppo t①à① l e pli atio ①de①so ① olutio .  Par exemple : « … au tout d ut, j essa ais da s o  

a o pag e e t de do e  les es i fos ue les aut es, j essa ais de opie  … ais e  as…  a des 

do s its…je leu  do e a do …je fais ue la le tu e…Depuis ue j a ive plus à i dividualise , à 

app op ie  les hoses … ave  es ots, a faço  d t e… est u  peu oi s i telle tuel. »  

 

La recherche, au service du quotidien : 

Notons une volonté de se différencier par un style bien à lui  caractérisé par une intention  « pratico-

pratique ».  Cette intention est liée aux enjeux du travail de recherche. Il doit servir à «Aider à résoudre 

les problèmes du quotidien » et apporter  « Un minimum de compréhension praticopratique ».   

Un « o  e seig e e t elatif à l’i itiatio  à la e he he »  doit permettre de développer ce sens 

du concret : « Qu o  do e du se s, ue l tudia t e soit pas su  u  e seig e ent qui reste purement 

théorique mais que celui qui a assisté à cet enseignement puisse y mettre un minimum de sens ».Le 

discours de Didier est①e p ei t①d e pi is e.①Il①s oppose①à①l i telle tualisatio .①Les① ots①usit s①so t①

volontairement marqués : « Tant que l o  est da s la a lette eu o ale… ça e a he pas ». 

Aussi, la méthodologie de recherche appo te① u ① ad e① pe etta t① d aide ① à① la① solutio ① des①

problèmes du quotidien : « do e du ad e… au fi al u e esp e de thodologie i telle tuelle pa  

rapport à des problématiques professionnelles ». 

 

Résultats et enjeux du travail de recherche : 

Au terme du travail, Didier attend de l tudia t①① u il①soit① apa le①de : 

- Co p e d e①l i t t①d u ①t a ail①de① e he he, 

- Repérer les étapes concourantes, 

- Sortir des évidences, 

- Confronter théorique et pratique, 

- D o t e ①l app op iatio ①d u ① aisonnement recherche : 

« Une espèce de méthodologie intellectuelle par rapport à des problématiques 

professionnelles ». 
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Ces résultats sont mis en tension avec les enjeux suivants : 

- Résoudre les problèmes du quotidien, 

- Réfléchir et décider face à ses problèmes en mobilisant des ressources présentes dans 

l e i o e e t① litt atu e,①aut es① oll gues,① e he he). 

 

La①pla e①de①l i itiatio ①à①la① e he he :  

Didier o ue①u e①su alo isatio ①des① ①UE①de①fi ①d tudes① elati es①à①la① e he he dans la mesure 

où①le①t a ail① elatif①à,① e① u il① o e,①la① o p te e recherche débute au 1er stage①a e ①l a al se①de①

pratique.   

Celle-ci est décrite dans son processus complet, du constat situationnel au réinvestissement des 

éléments de compréhension au sein de la pratique: « … e est pas u i ue e t d ivez oi u e 

a tivit  de soi …. T ouvez u  uestio e e t … vous allez a al se …di e e ue vous avez esse ti….je 

vais pas te refaire toute la méthode…au vu de tout e ue vous avez pu fl hi …vous allez 

e he he …pou  i je te  da s vot e p op e p ati ue et … et …. » 

Recherche et réflexivité ne sont pas distinguées. 

Paradoxalement, il estime que « Le travail de recherche, on le s pa e, o e t, de l a al se de 

pratique et ça arrive grosso merdo comme un cheveu sur la soupe en fin de 2ième  année, ou un petit 

peu avant ». Didier semble ignorer le travail effectué au décours de la deuxième année, permettant de 

lier réflexivité et recherche. 

De manière générale, Didier convient « méconnaître » la formation dans son ensemble. Ceci est 

particulièrement mis en évidence lorsque la question des liens  entre les enseignements relatifs à la 

recherche et les autres enseignements est abordée. « En première année, on est un peu salop, je ne 

sais pas trop pour les autres, mais en première année il y en a » 

La place de la recherche en tant que principe pédagogique est mise en évidence : « A priori comme 

ça j e  vois pas ais e  e te ps »… « y a de la recherche tout au lo g de la fo atio … c est 

pratique e t su  toutes les UE où o  leu  de a de de he he … e  p e i e a e  e  a u  

pa uet… ». Notons que « réfléchir » et « rechercher » sont 2 termes usités couramment de manière 

liée. La compétence recherche nécessiterait un travail articulatoire des  enseignements. 
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« JE » 

Ce que je suis 

Ce que je connais 

Ce que je sais 

Je① identifie 

 Je projette 

 Je leur donne 

C est moi qui note 

Un style bien à moi 

J attends de leur part  

Fait-moi confiance  

Je leur donne ma recette 

AUTOREFERENTIATION 

Etudiant 

 

 

 

 

« IL » Ils me font confiance 

Ils①o t①le①d oit①de① e①pas① t e①d a o d 

Ils① e① o t①pas①s late ①et . 

L ②CCOMP②GN②NT 

Son parcours, Son Histoire, Ses habitus, ses 

connaissances 

Apprentissage①pa ①l e eu  

Le mémoire un travail compliqué 

Sa Méthode : pratico-pratique 

ACCOMPAGNEMENT 

=F(x) de son histoire et de ses 

représentations 

Une accroche nécessaire 

Minimiser le caractère compliqué 

Moment sympathique 

Une autorité exercée 

②fi ① d illust e ① les① th ati ues① do i a tes① da s① le① dis ou s① de① Didier, je vous propose la 
représentation visuelle suivante 

 
- U e① dou le① fl he① ep se ta t① le① pa ou s① ue① l app e ti-chercheur doit effectuer pour 
po d e①à①la① o duite①de①l a o pag a t 

Pou  ussi  l tudia t  doit  
Se conformer à  la méthode de son accompagnant, 
Lui faire confiance, 
Répondre à ses attentes. 
Ce ui fait l u i it  de l tudia t est pas i i p is e  o sid atio . 

Il doit de fait o le  l a t d e ige es d fi ies pa  so  a o pag a t et deve i  se lable à 
lui (sa méthode, ses principes etc.)) 
 
- L a o pag a t①« JE » qui détermine sa strat gie①d a o pag e e t①①à①pa ti ①de①so ①histoi e,①
de ses habitus. Ces principes sont identifiés par effet miroir et « projetés » e s① l app e ti-
chercheur « IL ».  « IL » et « JE » sont confondus. 
 
- L tudia t①« IL »  dans son principe de « Normalisation » ou de « conformation » construit son 
he i .① Cette① te sio ① e t e① soi① et① o ① soi① ep se te① u e① fo e① d e p ise① ou① d auto it ①
ide titai e①de①l a o pag a t① e s①l a o pag . 

FIDELITE A SOI 

MÊMETE 

Un autre comme soi-

même 
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F. Analyse de l’entretien de Monique 

 

Monique e e e①des① issio s①de①fo atio ①depuis① ①ap s①u ① i he①pa ou s①d e e i e①i fi ie ①

e ①Sa t ① e tale.① ①Depuis①septe e① ,①elle①t a aille①à① l IFSI① o e① a atai e①« intervenante » 

notamment dans le cadre des soins relationnels en 1ière année, de la gestion des risques en 2ième année 

et,①①suit①u ①g oupe①d tudia ts① la o a t①leu ① oi e.①①Sa① isio ①est①à①la①fois①pa tielle①et①t a s e sale.①

En effet, ses missions lui permettent,①①à①t a e s①les①po tes①d e t es① ue① ep se te t①les①UE①do t①elle①

a①la① ha ge,①de①d ou i ①le①p ojet①de①fo atio ,①l e se le①des① uipes,①①et①d a oi ①u ① ega d①glo al①

sur le système.  Sa connaissance partielle et transversale, ainsi que  son expérience de formatrice   

(autre IFSI)   produisent des effets émergents.  

Par exemple,  ses questionnements nous amènent à expliciter nos réalités pédagogiques et les 

principes f d ateu s  so les① de① ot e① p ojet① de① fo atio .① Les① u io s① d uipes① elati es① à①

l a o pag e e t① thodologi ue① des① tudia ts① so t① e i hies① pa ① des① ha ges① d e p ie es.①

Aussi Monique propose un retour positif  relatif à notre fonctionnement, à notre capacité d a al ser 

nos expériences antérieures et à évaluer nos pratiques visant une amélioration. Elle souligne 

gale e t①la① ie eilla e①pe çue①au①sei ①de①l uipe① is-à-vis des étudiants. 

 

Synthèse du parcours professionnel de Monique 

Etapes Dates Mots clefs du discours au regard des expériences 

professionnelles 

O te tio ①du①Diplô e①d tat①
d i fi ie ①de①se teu ①
psychiatrique 

1984  

O te tio ① du① diplô e① d tat① de①
cadre de santé 

2003  

Formatrice  en soins infirmiers  

 

 

I te e a te①au①sei ①de①l IFSI①C‘F①
Douai auprès des 3 années de 

formation infirmière 

de 2004 à ce 

jour 

 

depuis 2012 

Accompagnement   

 

 

Le①d eloppe e t①de①l tudia t①e ①p ofessio el①de①sa t ①est①l id e①esse tielle e t①d elopp e①pa ①

Monique. ②i si,① le① t a ail① d i itiatio ① à① la① e he he  participe particulièrement  à la 

p ofessio alisatio ①da s①la① esu e①où①①il①a i e①e ①fi ①de①fo atio ①et① ue,①s appu a t①su ①u ①e se le①

d ha ilet s①d elopp es①a t ieu e e t,①il① a①pe ett e  « un travail d i t g atio  ». 
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Ces①t a sfo atio s①ide titai es①so t① ig es①e ① sultats①atte dus①e ①fi ①de①fo atio ①pou ①l e e i e①

de la profession. Ainsi, les éléments issus du prescrit (référentiels, décisions du groupe 

d a o pag a ts ①①so t①s st ati ue e t① is①e ① appo t①a e ①l e e i e①p ofessio el.①La①d a he①

de recherche transforme le futur professionnel en « soignant ». (Monique fait référence implicitement 

e ①utilisa t①le① ot①soig a t①au①p ofil①d i fi ie ①attendu au terme de la formation) 

Cette① olutio ①i t g e①le① espe t①de①l tudia t dans la singularité de son apprentissage: « e u o  

leu  de a de est se d passe  ». Il① e①s agit①pas①d attei d e①u ① ut① o ①pou ①tous① ais①d t e①su ①la①

voie de la professionnalisation. La finalité du travail de recherche pour Monique est①do ①l e ge e①

du①futu ①p ofessio el①plus① ue①l attei te①d u ① i eau① e uis. 

 

Ce développement identitaire se caractérise par  

 

- Le développement du raisonnement et de la méthode : Monique insiste sur le processus de 

réflexion qui est essentiel dans la démarche scientifique. « Et puis pou  oi, est uelque 

hose à la uelle je suis t s atta h , est au p o essus de fle io , u ils i t g e t ie  la 

démarche de recherche », 

 

- Le①d eloppe e t①du① appo t①à①l aut e①et①au①sa oi  

Co e a t①le①sa oi ,①il①s agit①à①la①fois①de①le① uestio e ,①de①le① e he he ①pa ①soi- e,①d t e①

apa le①de①s e ①dista e ①et①de① le① ett e①e ① ause①et①de① l i t g e  : « ‘ie  est a uis de 

manière définitive et absolue ».  La démarche de recherche participe pour Monique au 

processus de transformations des connaissances : soit être capable de vivre  les connaissances 

dans un contexte donné et  de les rendre utiles dans sa pratique professionnelle. 

Les démarches de pré-e u te① et① d e u te① su ① le① te ai ① ① o ilise t① pa ti ulièrement 

l app e ti-chercheur et①l o lige①à①se① o f o te ①à①aut ui. 

 « Ils a o de t le savoi  aut e e t, si je veu  app e d e uel ue hose est oi- e … 

u elle essou e. Je pe se u ils arrivent à identifier des ressources personnelles et 

e t ieu es…ils so t o lig s de se fai e u  peu viole e… e  tous as ils so t te us d alle  su  le 

te ai …de o f o te  leu s id es… d e te d e les aut es…. La o u i atio  est t s 

i po ta t… est le appo t au savoi  ui volue, e ue je sais, e ue l o  a app is…oui, 

ais je peu  ua d e le e ett e e  ause, e  doute, e  uestio … », 

 

- Un « positionnement soignant »  ui①se① esu e①da s①l a plifi atio ①de①la① olla o atio ①et①a e ①

la défi itio ①d i t ts①si guliers que le futur professionnel développe au① ega d①de①l a a e①
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de① so ① t a ail.① Ce① positio e e t① s app ie① pa ti uli e e t① g â e① à① la①« confiance » qui 

e ge①de①l e se le①des①①a ti it s①de① e he he, 

 

- La compréhension du rôle de la démarche de recherche  pour le professionnel et pour la 

profession, et des attendus dérivés comme par exemple « rendre le travail dans un temps 

voulu » 

Il est également nécessaire ue① l app e ti-chercheur attribue une valeur importante à la 

méthode qui garantit la scientificité du travail. Toute démarche de recherche doit pouvoir être 

renouvelée à partir de sa méthode. « Le programme amené par la méthodologie permet de 

ga a ti  le a a t e s ie tifi ue… ». 

 

 

Monique évoque ce développement identitaire comme étant progressif tout au long de la formation 

et, dépendant particulièrement de 2 typologies de compétences : 

 

- Les① o p te es①d o d es① elatio elles : « Tout e ui est elatio el aussi, est i po ta t, 

parce que dans le travail de recherche, est le t avail ave  l aut e…  

E  uestio a t les soi s elatio els, est uestio e  leu s li ites, savoi  e u ils so t p ts 

à a epte  ou pas … oui ça les ous ule…. » 

②ussi①la① ise①e ①lu i e①d u ①p o l e①ou①d u e①p o l ati ue①se① alise①g â e①à①u ①t avail 

d e pli itatio . 

 

- Les habiletés réflexives  mobilisées dès la première année dans le cadre de travail de groupe 

d a al se①de①p ati ues①et①da s①le① ad e①des①e seig e e ts① elatifs①à①la①gestio ①des① is ues. 

« En 1ère  année on leur demande énormément de choses en terme de pratique réflexive 

A al se  leu  p ati ue, a al se  les situatio s…ils app e e t à se uestio e  eau oup…ils 

ep e t u ils o t pas le e uestio e e t … ue uel u u  d aut e sur le même type 

de situatio s…. 

Ils e so t pas i te pell s pa  les e hoses, do  ils o t pas le e ega d, ils fo t 

d aut es e he hes, diff e tes les u es des aut es… ça, ça pa ti ipe pas al » 

 

En dehors de ses typologies de compétences, Monique se① uestio e①du a t①l e t etie ①et①se①

demande « si tout est pas….» articulé : « En fait je trouve le lien avec les UE que je mène, 

e tai e e t je pou ais e  t ouve  d aut es… ». 
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L e t etie ①pa ti ipe①à①la①d o st atio ① ue①l a ti ulatio ①e t e①les①e seig e e ts① elatifs①à①la①

recherche et les autres se fait donc plus ou moins  naturellement en fonction des missions 

confiées.  

=①e t etie ①pe etta t①l o je ti atio  

 

L a o d①du① oi e①pa ①les①des① tudia ts① 

Monique d eloppe①tout①au①lo g①de①l e t etie ,①et①e ①pa ti ulie ①lo s u il①est① uestio ①d e pli ue ① e①

ui①se①joue①au①sei ①de①ses①g oupes①de① gulatio ,①①la① o st u tio ①de①l i t t①des① tudia ts① is-à-vis de 

la démarche de recherche. 

Des invariants sont présents à la source de cette motivation : 

- « Valider ses UE », 

- Etre un « bon infirmier », 

- Etre professionnel « autonome » et « responsable ». 

 

La construction motivatio elle①se le① t e①e ① appo t①a e ①le①p ofil①d tudia ts 

« Il  a  t pes d tudia ts, eu  ui so t da s la e he he va se vi , e se vi , ils se situe t ie  

o e a teu s… o e u  i fi ie … ils vo t he he  e ue ela peut leu  appo te  ais aussi au  

aut es….D aut es le voie t o e u e valuatio …. » 

- « ceux qui sont très scolaires » agissent étape par étape et, ont en projet visé de valider le 

travail. Dans ce① as,① l tudia t① est①pe çu① o e①plus① atte tiste,① atte da t① la① alidatio ①de①

l a o pag e e t①pou ① o ti ue , voire l o ie tatio ①pou ①pou sui e.①L i estisse e t①da s①

le① t a ail① est① ① uestio ,① d ailleu s, « est ge s-là, ne retournent pas suffisamment aux 

apports théoriques », 

- Les autres qui « veule t appo te  uel ue hose et dé o t e  e u’ils so t apa les de 

faire ». Il①s agit①i i①plus①d u ①« challenge personnel » à atteindre, mettant en évidence le désir 

de① t a sfo atio ① de① l app e ti-chercheur en professionnel de santé capable de chercher, 

trouver, décider etc. 

Ils semblent que les postures développées dans le cadre de ce travail soient emblématiques 

pour ces étudiants  du « professionnel » 

Le regard vis-à- is①de①l aluatio ①est①diff e t,①l i te tio ①de①d o st atio ①de① apa it s① ta t①

supérieure. 

L a o pag a t①doit①do ①e e e ①u ①t a ail①de①sti ulatio ①pou ①pe ett e①la① o st u tio ①d u ①p ojet①①

is ①d passa t①les①e jeu ①d aluatio s. 

Son activité au sein du groupe consiste à animer la vie du groupe : les échanges sont facilités 

(questionnement, explicitation, remarque), l e t aide①est①p i e comme principe fédérateur. 
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Elle est plus ou moins p g a te①au① ega d①du①p ofil①d tudia ts①① o posa t les 2 groupes dont elle a 

la charge.  

 

La 3ième thématique force du discours de Monique o e e①l i g ie ie①p dagogi ue①et①de①fo atio ①

et①e ①pa ti ulie ①so ① ega d①su ①le①fo tio e e t①du①g oupe①d a o pag a ts. 

 

Un fonctionnement  réflexif et apprena t①a e ①u ①i t t①pa ti ulie ①pou ①le①t a ail①d i itiatio ①à①la①

recherche 

« J ai eau oup app i  la e ise e  uestio  de l uipe pa  appo t au t avail effe tu  l a  de ie , 

la manière de ré-aborder le sujet ette a e et de …. D essa e  de fai e ieu , d a o pag e  

aut e e t… ça f a he e t… da s l ta lisse e t da s le uel je fo tio ais p de e t, o  tait 

plus, l uipe, puis u o  t availlait pa  p o otio  du d ut à la fi . C est l uipe ui accompagnait la 

p o otio  ui a o pag ait le TFE… il  avait pas suffisa e t d ha ges… o  le p e ait de 

manière très rigoureuse, on réfléchissait à la méthodologie u o  allait p opose  et … o  le faisait u e 

fois tous les  a s… ». 

 

Par-là, Monique  et① e ① ide e① la① apa it ① de① l uipe① à① e ou ele ① ses① p ati ues① à① pa ti ① des①

expériences pédagogiques antérieures. Ces expériences partagées par les accompagnants se 

t aduise t① e ① app e tissage① d u e① pa t,① et① d aut e① pa t,① e ① ou elles① ① st at gies① et① pratiques 

pédagogiques  à partir des réflexions engagées (vis-à-vis de des exigences relatives au travail de 

recherche,①de①l a o pag e e t,①de①la①pla e①de①la① e he he etc.).  

 

La bienveillance vis-à- is①de①l tudia t①est① gale e t① ise①e ①a a t①de①pa ①les① uestio e e ts① elatifs①

à la progression recherchée intégrant le respect du projet et les①pa ti ula it s①de①l tudia t. 

 

Monique, étant à la fois « dedans-dehors » ous①pe et,①pa ①effet① ho①de① e① u elle①pe çoit,①de①saisi ①

os① te ps① de① u io s① o e① des① te ps① d a al ses① d a ti it s① p ala les① à① la① o eptio ① et① à① la①

construction. Temps que nous jugeons collectivement comme  insuffisants au regard des besoins. 

La① pla e① ue① ous① a o do s① à① l i itiatio ① à① la① e he he est directement liée aux enjeux de 

p ofessio alisatio ①et①d passe①le① ad e①des①u it s①d e seig e e ts①d di es.①① 

 

Représentation figurative 

Pour Monique,①l e se le①des①u it s①d e seig e e t① elati es①à①l i itiatio ①à①la① e he he  participe 

au①d eloppe e t①p ofessio el①de①l tudia t.①Cet①e se le①s i s e①au①sei ①de①la①fo atio .①Il①fo e①

u ① p ojet① is ① pa ti ulie ① pou ① l tudia t.① La① ep se tatio ① isuelle① est① hoisie① pou ① illust e ① e①
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d eloppe e t.① Pa ta t① d u ① so le① ep se ta t① l tudia t,① la① fo atio ① et① e ① pa ti ulie ① les①

enseignements et expériences relatifs à la recherche, le transforme en professionnel soig a t . 

Les flèches illustrent le parcours. Elles sont sans fin pour imager la poursuite de ce développement 

après la formation. 

Le mémoire est un projet qui selon le profil pourra t e① u① o e①u ① halle ge ①ou① à① alide . ①

Le①p ofil①d te i e①la① apa it ①d e gage e t①da s①le①t a ail.①U ①p ojet① à① alide ①e t ai e a①u ①t a ail①

plus séquencé.  

Le rôle de l a o pag a t① est① appel ① au① so et① des① p ofils.① Il① de a①pa ti ipe ① à① la① construction 

oti atio elle①du①p ojet,①a i e ,①sti ule ①et①fai e① i e①le①g oupe①d apprentis-chercheurs. 

Ce①p ojet①est①pla ①au①sei ①de①la①fo atio .①Il①se① o çoit① o e①①u ①t a ail①d i t g atio ①des① apa it s①

et①pe et①l a essio ①à①des①postu es①p ofessio elles① ① a a t isti ues①du①p ofessio el①atte du①au①

te e①de①la①fo atio .  

Ce① d eloppe e t① ide titai e① epose① pa ti uli e e t① su ① l a ti ulatio ① et① l e oite e t① ① d u ①

e se le①de① apa it s①t a aill es ①du a t①les① ①a es①de①fo atio ①dont les habiletés réflexives et 

les① o p te es①d o d es① elatio elles.①Les①fl hes① ulti-orientées rappellent les liens naturellement 

faits  entre les enseignements et les autres non mis en évidence à ce jour. 

E fi ,①le①p ojet①de①l tudia t①est①d pe da t① ①①d l e ts①tel① que 

- le projet de formation,  

- la considération bienveilla te①a o d e①à①l tudia t,① 

- le①fo tio e e t①de①l uipe, 

- et en particulier, la capacité des accompagnants à renouveler leurs pratiques. 
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P‘OFESSIONNEL①  
SOIGNANT sachant se positionner, ayant confiance, sachant collaborer 

ETUDIANTS 
PROFILS  

Représentations 
 

FINALITE 
EMERGENCE DU FUTUR PROFESSIONNEL 

PLACE DE LA RECHERCHE = PROJET 
MEMOI‘E  

Réflexion 
Compréhension  

Confrontation  au réel (par enquête) 
T a ail①d i t g atio ①des① apa it s 

AUTRES 
COMPETENCES 

COMPETENCES 
RELATIONNELLES 

HABILETES 
REFLEXIVES 

PROJET= 
Validation 

ACCOMPAGNANT  
Motive, anime, stimule, entraide, articule 

PROJET= CHALLENGE 
 

Développement  
- des capacités relationnelles 
- du travail en équipe 
- du raisonnement, de la méthode 
- du rapport au savoir 
- de①l utilisatio ①des① o aissa es 
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Chapitre 9. L’analyse transversale, au service de la compréhension du 

système 

 

②p s①le①te ps①d a al se①e t etie ①pa ①e t etie ,①①l a al se①t a s e sale①permet de mettre à jour  les 

id es①fo es①du① olle tif①des①fo ateu s① ua t①à①la①pla e①de①l i itiatio ①à①la① e he he da s①l ingénierie 

de①fo atio .①Elle①s est① la o e①su ①la① ase①d u e①hi a hisatio ①des①id es①e p i es. 

Pa ①ailleu s,①j ai①te t ①de①fai e① esso ti ① les①th es①sailla ts①pou ①le① olle tif①pa ① appo t①au ①th es①

annexes. Les singularités sont évidemment considérées pouvant exercer une « force » sur les 

gula it s.① Cha u e① des① id es① ta t① su o do es① à① d aut es,① e tai s① thèmes ou idées forces  

retrouvés①da s①l a al se①e t etie ①pa ①e t etie ①o t① t ①i t g s à un thème plus large. 

 

C est①do ① ie ① ette①a al se qui répondra particulièrement à nos objectifs de recherche : Que produit 

la place attribuée (et de fait la conception)  par le collectif de formateurs  à①l i itiatio ①à①①la① e he he 

da s① le① ad e① de① l i g ie ie① de① fo atio  ? Quelles sont les répercussions sur le processus de 

professionnalisation ? Quel impact de① l i g ie ie pédagogique sur la construction de la 

professionnalité ?  

 
 

Inventaire des thèmes : 

L a al se①des①do es①a①pe is①de①fai e① esso ti ①les①th es①sui a ts : 

 La Recherche,①u ①① l e t①t a s e sal①et①f d ateu ,① oteu ①de①l i g ie ie①de①fo atio , 

 ‘ep se tatio s①des①fo ateu s①à①l ga d①de①l i itiatio ①à①la① e he he, 

 La place de la recherche,①①fo tio ①d u e①app o he①th o ie①/①p ati ue①de①l app e tissage, 

 U e①le tu e① ou elle①de①l i itiatio ①à①la① e he he : un travail « alternant »,  

 Méthodologie en sciences sociales, une considération singulière, 

 Le lien recherche-réflexivité, un dialogue déséquilibré, 

 De l'accompagnement au « savoir accompagner », 

 Lecture et écriture,  une difficulté à lever. 
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A. La Recherche, un  élément transversal et fédérateur, source de 

construction… 

 
Recherche, support de transversalité et levier de transférabilité 

Pour 5 formateurs sur 6, la recherche est① o sid e① o e① i po ta te① da s① l i g ie ie① de①

formation. Des métaphores sont régulièrement usitées pour  illustrer sa place ou tenter de la définir. 

Elle peut être ainsi « l pi e do sale de la fo ation » ou encore « en filigrane », «une loupe mettant 

en lumière …». Le terme caractéristique qui revient le plus est  « transversal ». 

 

Cette caractéristique se détermine à plusieurs niveaux : 

Pou ①l tudia t : 

- l app e tissage① des① apa it s① de① e he he est transversal dans le sens où celui-ci se réalise de 

a i e① p og essi e① tout① au① lo g① de① la① fo atio ① et① do ① pas① seule e t① du a t① l la o atio ① du①

mémoire.  Ceci met en lumière la volonté des formateurs à penser la place de la recherche à partir 

d u e①app o he①glo ale①de①la①fo atio .① 

- le projet de recherche se① alise①su ①① ① ois①et① essite①u ①t a ail①d i t gration transversal entre les 

enseignements, 

- l i itiatio ① à① la① e he he pa ti ipe① au① d eloppe e t① d u e① ultu e recherche qui concoure au 

tra sfe t①des① apa it s①issues①et①i t g es①pa ①l e e i e①de la recherche dans la pratique. Elle participe 

également aux transferts des  données de la recherche dans la pratique. Au fond, ce caractère 

« transversal » renvoie  à la notion de  transfert de connaissances : «La recherche permet une 

progression permanente à travers un réinvestissement de ce qui est appris et compris. »  

 

②u① i eau①de①l i g ie ie①de①fo atio ① 

- avec une intention de progression collective : notons notamment une volonté de progression  relative  

 Aux p ati ues①d a o pag e e t, 

 ③①l app op iatio ①de①la① thodologie en sciences sociales, 

 Au  partage des pratiques pédagogiques, 

 et  à la recherche d u e① eilleu e①a ti ulatio ①des①enseignements. 

- e ①ta t① u e seig e e t①de①fi ①de①fo atio ,①la① o p te e « recherche », peut être pivot du projet 

de① fo atio .① Il① s agit①de①pa ti ①des①e ige es①et①des① fi alit s①de① fi ①de formation pour décliner de 

manière didactique les points de progression et les articulations entre les enseignements. 

Co te e t,① l a ti ulatio ① des① a ti it s① t a aill es① ① du a t① toute① la① fo atio ① au① ega d① de① la①

compétence 9) est recherchée.  Un besoin de lisibilité et de compréhension de ces articulations  est 
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exprimé.  Bérangère o ue①pa ti uli e e t①l id e①de① o st u tio ①du①p ojet①de①fo atio ①da s①u e①

approche globale. Ainsi, la prise de conscience des « liens » faciliterait la « progression » et « le 

transfert » des compétences : « est e tai e e t la uestio  du lie , l a ti ulatio   et o e t je 

peux faire plusieurs choses en même temps. Ça, ça prend quand même un peu de temps à percevoir, à 

concevoir pour que ce soit visible et explicite…. » 

- car la recherche fa ilite①l e ge e①des① uestio e e ts①p dagogi ues① ue① e①soit①au① i eau①de①

l a o pag e e t① u au① i eau① plus① glo al① de① l i g ie ie① de① fo atio .① Pou ① l e se le① des①

formateurs, elle est source de tensions et vectrice de professionnalisation. 

Ainsi pour les formateurs, la recherche « donne à voir », « à penser » et « à progresser ». Les 

uestio e e ts① u elle①sus ite①pe ette t①le①développement de la « compétence collective ». 

- elle① pa ti ipe① à① ett e① e ① lu i e① les① p ati ues① et① l a lio atio ① des① p ati ues,① ais① aussi les 

intentions pédagogiques, 

- elle①e i hie①da s①le①se s①où①elle①se ait①po teuse①d u ①pou oi ①d e ge d e e t①et①d adaptatio ① is-à-

vis des actions. 

 

Cette considération de la recherche comme transversale suscite un questionnement général  relatif à 

l a ti ulatio ①des①e seig e e ts.① ①Cha u ①des①fo ateurs interviewés décrit ces articulations en  se 

e t a t①su ①les①u it s①d e seig e e ts dont il a la charge et avec les unités représentant « le œu  de 

métier ». Des①diffi ult s①so t①p se tes①lo s u il①s agit①de①p ise ①la①p og essio ①ou①de① po d e①à①la 

question des liens entre les éléments (activités, capacités, compétences). 

 

Recherche, support de professionnalisation 

Sa place est aussi  « centrale » car elle porte en elle   les enjeux de professionnalisation : 

Nous① et ou o s①da s①l e se le①des①dis ours la fonction de professionnalisation de la recherche. 

Une hiérarchisation des effets et des enjeux  peut être proposée en relevant les unités thématiques 

e pli it es① pou ① l e se le.① Elle① le① glo ale e t une concordance collective avec quelques 

nuances. Les différences sont sensibles entre les interviewés.   

 

La recherche permet 

- le①d eloppe e t① fle if①pou ①l e se le①des①fo ateu s① / , 

- le développement autonome ou postural (responsabilité, inscription dans le collectif, sachant se 

positio e ,① olla o e ,① uestio e … ①pou ① / ①des①fo ateu s, 

 

Elle participe pour 2/6 

- ②①l a lio atio ①des①p ati ues, 
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- Au développement identitaire, 

- A une meilleure compréhension de la complexité, 

- A la① e o aissa e①de①l i stitutio . 

 

E fi ,①pou ① / ,①elle①pe et①le① l , la)) 

- D eloppe e t①d u e①e pe tise① o ple e,① 

- Développement relationnel, 

- Transformations des connaissances, 

- Développement du sens du concret, 

- Employabilité. 

 

L i te tio ①de①p ofessio alisatio ①de①l app e ti- he heu ①se①t aduit①pou ①l a o pag ateu   par 

un intérêt pour le sujet e① u il①est,①sa①faço ①d agi  

Les interviews traduisent une intention collective de développement des apprentis-chercheurs. Les 

dispositifs inhérents à la recherche (accompagnement individuel, groupe) sont considérés comme 

participant au développement identitaire.  

Glo ale e t,① l i t t①po t ①à① l a o pag e e t①est① e a ua le.①Le① fo ateu ① ①s i t esse①à①so ①

p ojet①et①ses①effets① diffi ult s,① ha ge①de①t a ail,① e① u il①est①e ①ta t① ue①soi①p ofessio el①et①pe so el,①

ses besoins) et cherche à adopter une posture d a o pag e e t①ad① ho .①L a o pag e e t①est①

source de réflexions et de tensions pour tous les formateurs. Ce thème sera, de fait, traité dans la suite 

de①l a al se. 

 

Poursuivons notre analyse en étayant davantage ce que représente la professionnalisation par la 

recherche : 

 

Recherche et compétences 

Nous① et ou o s① ① gale e t① l id e① de① d eloppe e t① de① o p te es① li es① au ① o es① et① au ①

pratiques du métier (praticien autonome et réflexif sachant coopérer etc.) ainsi que le développement 

d u e①e pe tise① essita t①u ①p o essus①de①d eloppe e t①pe so el①et①p ofessio el①pa ①la① ise①e ①

œu e①de① o aissa es①et①de① apa it s.①Les①dis ou s①des①fo ateu s①so t①pa ti uli e e t①o ie tés 

su ① l tudia t,① ses① a uis,① ses① ha ilet s,① ses① apa it s① et① leu s① d eloppe e ts① e ① ue① de① leu s①

mobilisations dans des situations professionnelles.  

Rappelons que la professionnalité est « composée de compétences, de capacités, de savoirs, de 

connaissa es et d ide tit s e o us pa  u e o ga isatio  ou u  g oupe p ofessio el o e ta t 

les a a t isti ues d u  v ai p ofessio el » (Wittorski, 2007, p. 91) 
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U ①poi t①d to e e t 

Le développement du  professionnisme correspondant à la construction de la profession et à la défense 

des①i t ts①du① tie ① est①pas① is①e ①a a t①pa ①les①fo ateu s.①Pou ①auta t,①l i itiatio ①à①la① e he he 

pourrait constituer u e①faço ①d app he de ①so ①g oupe①p ofessio el①et①de①pe e oi ①so ①i t g atio ①

en son sein. Le contexte de la recherche en soin infirmier pourrait  être également envisagé comme 

un levier pour mettre en lumière la discipline, sa construction et le développement des sciences 

i fi i es.① ②u① ega d①de①l a tualit  

 

 

Figure 18 Effet de la recherche sur les 3 dimensions de la professionnalisation 

 

 

 

Pou ①le①g oupe①des①fo ateu s,①l i itiatio ①à①la① e he he participe principalement  au développement 

du①p ofessio alis e①et①de①la①p ofessio alit ①de①l apprenant. 

 
 
 
 
  

Le 
professionnalisme

+

Le professionisme

-

La 
professionnalité

+
Recherche 
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B. Représentations des formateurs à l’égard de l’initiation à la recherche 

 

Pour 3/6,① l i itiatio ① à① la① e he he s appa e te① à① u e① démarche réflexive,  scientifique, 

thodologi ue,① u ① t a ail① d i t g atio ① des① o aissa es① ui① se① a a t ise① pa ① sa① diffi ult ,① sa①

ha ge①de①t a ail,①la①fo e①si guli e①de①l app e tissage① diff rent des autres) et ses enjeux, 

 

Pour 2/6, elle est plutôt comparable à un parcours singulier (de vie, une expérience) caractérisé par 

les efforts à produire (rupture pist ologi ue,① i e①et① a igue ①da s① l i e titude,①e p i e te ,①

tâto e ,① o f o te ①les①id es ①①e ① ue①d u e①①« progression » professionnelle, 

 

Pour 1 formateur, la recherche est① o pa a le① à① u ① p ojet① s i t g a t① lui-même dans un projet 

p ofessio el①et① isa t①pa ti uli e e t①la①l giti it ①p ofessio el①et①l e plo a ilit . 

Ce p ojet①pa ti ipe①au①d eloppe e t①s ie tifi ue① a a t is ①pa ①u ①sou i①d o je ti it ① e u a t①le①

recours à la preuve, des efforts de rupture,①d o je ti atio ①et①s appu a t①su ①la① thode de recherche 

en sciences sociales.  

 

Pou ① l e se le① des① fo ateu s,① l i itiatio ① à① la① e he he participe à la professionnalisation 

pe etta t①①d op e ①u ①p o essus①de①t a sfo ation.  Les représentations elati es①à①l i itiatio ①à①

la recherche  ne sont pas homogènes mettant en avant en première intention soit la démarche (ce 

ue①l app e ti- he heu ① et①e ①œu e ,①soit①le①pa ou s① e① u p ou e①l app e ti① he heu ,①soit①

le①p ojet① e① ue①①l app e ti-chercheur imagine pour lui demain)  

 

 

C. La place de la recherche, fonction d’une approche théorie / pratique de 

l’apprentissage 

 
- Pour 4 formateurs sur 6, la recherche  se constitue dans des allers et retours entre théorie et 

pratique.  Les①sa oi s①d a tio s①et①les①sa oi s①th o i ues① e①so t①pas①hi a his s①da s①les①discours mais 

plutôt intégrés. Cette alternance est①d ailleu s①e l ati ue①de①l app e tissage①de①la① e he he. Elle 

représente une transaction entre plusieurs environnements (terrain, IFSI, profession, hors profession)  

et une transaction entre le projet recherche et le projet professionnel. Elle permet 

« l e p i e tatio  », « l o je tivatio  », « la compréhension » et .① de① l o jet① e he he. Pour le 

he heu ,①elle①pa ti ipe①à①l i tellige e①du① tie ①et①à①so ①d eloppe e t① og itif.①①Nous① et ou o s①

régulièrement une description les liens entre réflexivité et recherche dans une approche dialogique.  
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Les logiques de formation sont plurielles avec une valorisation de la formation alternée (réflexion 

a tio ,① fle io ① e s①et①pou ①l a tio  

La notion de rupture épistémologique (ou de précautions méthodologiques)  se retrouve de manière 

transversale même  si elle exprimée  et valorisée différemment pour ces 4 formateurs. 

Le①statut①de①l app e ti-chercheur est lié à la notion de « construction ». Il①p pa e①l a e i ,① o st uit①

son projet et/ou①so ①pa ou s.①①L a o pag e e t①est①d it①de① a i e①t s① a i ①a e ①u e①i te tio ①

transversale, « t ouve  l a o pag e e t adapt  ». Nous① et ou o s①pa ti uli e e t① i i① l id e①de①

« situations permettant de » (situations apprenantes). 

 

- Pour 2 formateurs, la recherche concerne plutôt la pratique. Ici, aucunes références théoriques ou 

de① f e es① elati es①à①l a ti ulatio ①p ati ue①et①th o ie① e①so t① et ou es①da s①les①dis ou s.① 

Pou ①l u ,①elle①doit①pe ett e①de①d eloppe ①le①« sens du concret »,  et①pou ①l aut e,①elle①est① eli e①à①la①

notion de  travail.  La démarche de recherche est un « travail » relatif à la pratique du chercheur. La 

fle i it ① s e p i e① de① ette① faço  : apprendre de sa pratique, travailler sur son action pour 

apprendre. Ce travail doit permettre de devenir un « soignant sa ha t… ». Le réel est important, la 

recherche pe et①de①s ① o f o te . 

La① ep se tatio ①de①la① thodologie①est①idoi e,①l tudia t①doit①d o t e ①so ①app op iatio ①pa ①sa①

ise①e ①œu e①p ati ue.①Pa ① o t e,①les①p ati ues①d a o pag e e t①diffèrent : conduire ou porter 

pou ①l u ,① oti e ,①a i e ,①sti ule ①pou ①l aut e. 

 

Au-delà① des① otio s① de① pa ou s,① d a he① ou① p ojet,① e① ui① se le① da a tage① sig ifia t① est① la①

a i e① d agi ① de① l app e ti-chercheur : soit construire, soit travailler. Cf. Tableau 2 Rapport entre 

démarche de recherche et l'approche théorie/pratique ci-dessous 
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Tableau 2 Rapport entre démarche de recherche et l'approche théorie/pratique 

 

 

 

Les représentations des① fo ateu s① à① l ga d① de① la① e he he seraient fonction du mode de 

o aissa e① ue① ha u ①d e t e①eu ①① alo ise. E ①lie ,①le①statut①de①l app e ti-chercheur serait orienté 

soit vers « la construction » (celui qui construit son projet, son avenir, sa démarche)  soit vers « le 

travail » (la démarche, la méthode, le projet).   

Pou ①la① ajo it ① / ,①l i itiatio ①à①la① e he he participe à la professionnalisation de par  sa capacité 

à faire émerger des situations de transactions entre le sujet, son objet de recherche et son projet. Le 

d eloppe e t①de①l app e a t①est①l i te tio ①p e i e. 

Pour 2/6, elle participe à la professionnalisation en développant son sens du concret et son 

positio e e t①soig a t.①L effi a it ① p ati ue ①est①l i te tio ①p e i e. 

 

L a al se① pe et① de① fai e① esso ti ① l e iste e① de① lie s① e t e① les① ep se tatio s des formateurs à 

l ga d①du①statut①de①l app e ti-chercheur, de la recherche et du développement scientifique. 

Cf. Figure 19 Liens entre considération du statut de l'apprenti-chercheur et représentations relatives à la 

recherche et au développement scientifique page suivante. 

 

Le curseur des finalités, et de fait, des exigences relatives au travail, se déplace donc entre la poièsis 

et la praxis. Nous pouvons postuler à partir de là, mais avec prudence, que le regard évaluatif serait 

se si le e t①diff e t.①Il①se ait①i t essa t①pou ①affi e ①ou① o fi e ① ette①h poth se①①d tudie ①les①

g illes①d aluatio ①des①t a au  et, ainsi, mettre en avant les indicateurs notifiés par les accompagnants 

pe etta t①de① e seig e ①les① it es①d aluatio . 

 

 0 4/6 2/6 

Apprenti-
chercheur 

 Celui qui construit  Celui qui travail et résout 

Logique de 
formation 

 Alternance 
Réflexion action 

Articulation réflexivité-recherche 
 

Travail qui forme 
Méthodologie = importante, 
pe et①d attei d e①so ①p ojet①

(défi ou validation) 
Approche réflexive +++ 

 

Accompagnement  Hétérogène 
I te tio ①d adaptatio  

Guide, portage 
Motivation, animation, 

mobilisation au, validation de 

La recherche 
permet 

essentiellement 
de 

 Transformer en professionnel Développement du sens du 
concret 

De e i ①u ①soig a t①sa ha t… 

RECHERCHE THEORIE PRATIQUE 
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Triangulation entre représentation de la recherche, du développement scientifique (du mode de 

o aissa e① alo is ①et①du①statut①de①l app e ti-chercheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ①① t oit① appo t①a e ①l app o he①th o ie-p ati ue,①l alte a e semble un principe emblématique de 

l app e tissage①et①de①la① o st u tio ①de①la①d a he①de① e he he : 

 

D. Une lecture nouvelle de l’initiation à la recherche : un travail « alternant » 

 
Recherche et alternance sont particulièrement liées dans les discours des formateurs. Elle est 

pa ti uli e e t① alo is e①et①se le① t e①u ①p i ipe①i po ta t①da s①le① ad e①de①l la o atio ①du①TFE.①

Cependant, 1 formateur sur les 6 se distingue, e p i a t①pas①d id es①ou①d e p iences relatives à 

l alte a e.①Ce i①peut①s e pli ue ①pa ①①so ①app o he①t s① o te①et①p ati ue①de①la① e he he. 

Les① p opos① elatifs① à① l alte a e sont  très pragmatiques. Ceux sont les expériences vécues qui 

importent.  

 

 

 

 

 

 

Représentation  
de la recherche 

Représentation  
du 
développement 
scientifique 

Du statut de 
l app e ti-
chercheur 

1- Co st uit①so … 
2- Travail, résout, démontre 

Professionnalisation par  

1- Transaction entre 
l app e ti-chercheur, son 

objet et son projet 
2- Approfondissement 

réflexif et démonstration 
de①l I t g atio ①①des①

connaissances 

Relevant de  
 
1-Intégration théorie -
pratique 
2-de①l a tio  
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Figure 19 Liens entre considération du statut de l'apprenti-chercheur et représentations relatives à la recherche et au 
développement scientifique 
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Liens entre recherche, alternance interactive et cognitive 

 

Deu ①di e sio s①de①l alte a e s e p i e t①da s①les①dis ou s : 

L alte a e interactive : l app e tissage①de①la① e he he el e①d alle s①et① etou s①a e ①les①te ai s. 

Il est lié à une approche intégrée des savoirs. L app e ti- he heu ①app e d①à①pa ti ①d l e ts①a a t①

du①se s①pou ①lui.①De①fait,①l app e tissage①e p ie tiel①est① alo is .①①La① e he he se constitue à partir de 

la transaction entre plusieurs environnements ou plusieurs personnes ayant des fonctions distinctes. 

La tension entre IFSI (accompagnement, enseignement, recherche) et le terrain (pré-enquête, 

enquête, observation, expérimentation, confrontation) est vectrice de développement permettant à 

l app e ti-chercheur de  vivre ou de faire ses expériences.  Elle est de nombreuses fois rappelée. 

L e p ie e① des① p ofessio els① est① da s① u ① deu i e① te ps① is① e ① a a t① faisa t① f e e①

premièrement  à la participation de jeunes professionnels au premier temps de régulation, et 

deuxièmement,  à la notion de personnes ressources (professionnelles ou personnelles). 

Par exemple, Michel considère que la « pluralité des points de vue »  est nécessaire. Il est donc 

important de favoriser les  « e o t es p ofessio elles et les pa tages d e p ie es ». 

Quant à  Bérangère,① lo s u il①est① uestio ①d e isage ①des① oies①d a lio atio ①de① ot e① i g ie ie①

p dagogi ue,①la①pla e①de①l alte a ce est première.  

Ces①t a sa tio s①s op e t①da s①l a tio ①à①pa ti ①de①l a ti it ①de①l app e ti-chercheur. 

Nous① et ou o s①esse tielle e t①①deu ①t pes①d a ti it s①① a a t isti ues①de①la① e he he : les activités 

consacrées au travail empirique (enquête, recherche documentaire, observation etc.)  et les activités 

de réflexion. (Analyse [compréhensive, réflexive], objectivation, conscientisation,  conceptualisation) 

Ses① a ti it s① e① so t① possi les① u à① pa ti ① d u ① t a ail① d alte a e. (Cf. Figure 20 Recherche et 

alternance page 255) 

Par ailleurs, les différentes étapes de la recherche constituent en soi des situations problèmes qui se 

résolvent grâce à ce travail. Les notions de « démarche », de « projet » ou de « parcours » rappellent 

l i po ta e①de①la① o duite①du①t a ail.①①Le①dis ou s①des①fo ateu s① o t e t①la fonction essentielle de 

l e ploitatio ① de① l e p ie e.① ① Elle① est① à① la① sou e① du① t a ail① et,① de① fait,① pe et① la① p odu tio ① de①

connaissance. 

Il①se le① u elle① ep se te①pou ①l a o pag ateu  l e gage e t① isi le①de①l app e ti-chercheur. 

Le formateur, atte da t① ue①l app e a t① alise① e①t a ail①d alte a e,  est de fait attentif au travail 

d e u te① alis ①su ①le①te ai .①Lo s①de①so ①a o pag e e t,①il①« stimule »,  « invite », « valorise », 

« mobilise » les recherches sur le terrain et en attend une exploitation. 

1 formateur va plus loin comparant les expériences relatives au vécu de la recherche à des expériences 

de vie : « l tudia t est da s sa o st u tio  ». « Plus u une méthode, est u e a i e de viv e sa 

vie. » 
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L alte a e cognitive : les processus cognitifs se développent avec les activités de la recherche 

elati es①à①l alte a e.①L e se le①fo ①pa ①le①①g oupe①de①sui i,①les①situatio s①d ①« échanges avec les 

professionnels », « le  stage », « l a o pag e e t  i dividuel »  est①sou e①d app e tissage① o ilisa t①

les capacités cognitives (de « réflexion », de « raisonnement », « d o je tivatio  »①et . ①de①l app e ti-

chercheur lors des différentes étapes de la recherche.① L id e① d alte a e① og iti e① est①

particulièrement présente dans 2 interviews sur 6 mais se retrouve de manière longitudinale. 

‘appelo s① ue① l alte a e① og iti e① d sig e① ① « les op atio s ui lie t l alte a e au  odes 

d o ga isatio  et de st u tu atio  i te e du sujet. Autou  des ep se tatio s et des processus 

cognitifs mobilisés, se mettent en place des modes de construction et de production des savoirs » 

(Morandi, 1999, p. 45) 

 

 

La dialogue en recherche, vecteur de construction 

La confrontation des idées ou des représentations se réalise tout au long du travail. Ce point est 

déterminant pour la majorité des formateurs. « La pluralité des points de vue », « l i te a tio  entre 

étudiants » (au sein des groupes de suivi), « la confrontation des idées », 

«La e o t e, l ha ge, l ouve tu e »  permettent de construire.  De nombreuses références relatives 

au socioconstructivisme (en tant que principe pédagogique et en tant que vécu) sont faites lors des 
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i te ie s.①L id e①de①« débat » par exemple renvoie à la notion de conflit sociocognitif qui constitue la 

richesse du groupe : « Ça je t ouve ue est i he pa e ue ça les ... otive…et ça leu  pe et 

d ava e  ».  Il représente en quelque sorte pour le formateur une offre de professionnalisation (offre 

de formation participant à la professionnalisation) caractéristique du vécu de la recherche. 

Le dialogue, même si le terme① est① pas① di e te e t① it ,① est① le① poi t① o u ① du① p o essus① de①

construction cognitif.  Il se situe à deux niveaux  

- e t e① l app e ti-chercheur et autrui : le groupe de suivi est unanimement porteur, 

l a o pag e e t individuel vient ensuite.  Il permet de faire ressortir les éléments importants des 

situatio s.①Il①do e①la①possi ilit ①d i te p tatio s① ou elles.① 

-   entre le sujet et sa pensée : le groupe de suivi  permet de « prendre conscience ». Il nourrit « le 

raisonnement » de① l tudia t.① Il① ep se te,① e ① uel ue① so te,① ① l espa e① de① d li atio ① et① de①

développement des interrogations internes.  Régulièrement, les besoins de celui qui explicite son 

t a ail①so t①pe s s①pa ①les①aut es① e es①du①g oupe.①①①Pa ①e e ple,①l h poth se①pe ti e te①au①t a ail 

est①t ou e①pa ① le①sujet① ①g â e①à①u ① t a ail①d a du tio ①ou①de①t a sdu tio 70 rendu possible par les 

autres qui spontanément tentaient de trouver les hypothèses possibles à son travail. 

Ce① dou le① dialogue① appelle① la① otio ① d  « échoformation » (2000) de DENOYEL qui consiste en 

l a ti ulatio ①d u e①dou le①dialogi ue : une dialogique interne je-moi-soi et une dialogique externe-

interne je-tu-il. Le premier nourrit le second et réciproquement. (cf. Figure 21 Alternance cognitive et Recherche 

page  257) Ce① dialogue① pe et① gale e t① la① o f o tatio ① e t e① diff e ts① deg s① d e p ie es.①

L tudia t① atte d① o seil① de① ses① pai s① s ils① so t① o sid s① comme d e p ie es,① nb : retour de 

l e u te initiale) 

 

 

  

                                                           
70 La①t a sdu tio ①p o de①du①si gulie ①au①si gulie ,①de①p o he①e ①p o he.①C est①u e①pe s e①a alogi ue.①(Denoyel, 2012, p. 112) 
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Pa ① o t e,①l a o pag a t① o ue① ue①t s①peu①sa①pa ti ipatio ①au ①dialogues①au①sei ①des①g oupes①

de suivi. Il préfère « animer », « faciliter » ou « stimuler »  les interactions, voire recherche à①s effa er 

pou ①pe ett e①au ① e es①du①g oupe①d i te agi . 

 

Nous retrouvons des liens dans les discours  entre alternance et autonomie, alternance et 

développement postural, alternance et développement des compétences. L alte a e①est①do ①pour 

le collectif de formateurs  un principe pédagogique qui vit emblématiquement  lors de la recherche 

et participe à la professionnalisation. Recherche et alternance sont 2 moyens au service de la 

professionnalisation.  

 

 

Commentaires 

Pour les accompagnateurs, la recherche ne correspond pas à un travail linéaire, projeté et pensé 

a a t① ais①à①u ①p ojet①s i s i a t①da s①les① alit s①so io-professionnelles, et de fait, dans un travail 

alterné.  La succession des étapes telles que la généralisation, la  conceptualisation, la 

p o l atisatio ,① l e p i e tatio ① ① et .① la e① u ① jeu① de① p se e① ou① d a se e① du① te ai .①①
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(Investissement, distanciation). Rappelons  que les transformations sociales caractéristiques de notre 

e i o e e t① essite t①① ue①l a teu ①d eloppe①①des① o pétences situées ou distribuées71.    « La 

fin des systèmes globaux homogènes et la diversification des pratiques sociales demandent aux acteurs 

des compétences à ajuster leurs actes aux valeurs, aux normes, aux techniques, aux usages…., 

localement cohérents avec des microcultures de plus en plus spécifiques et changeantes. » (Durand, 

2012, p. 32) 

La recherche pa ti ipe① do ① à① l app e tissage① situ ① de① l app e ti-chercheur. Elle nécessite son 

implication dans un mouvement raisonné entre plusieurs espace-temps (temps de la réflexion, de 

l i agi atio ,①de①l i e tio ,①de①la① o eptualisatio ,①te ps①de①la① e he he documentaire, temps du 

dialogue, du partage (distribution continuée), temps des enquêtes etc.) et nécessairement à « faire le 

pendule » e t e① es①te ps.①Elle①s appuie①su ①u ①agi ①adapt ①au① o te te① par exemple : construire son 

enquête en fonction des terrains  répondants ① ②u① fo d,① elle①off e① l oppo tu it ① à① l tudia t①de① ① se①

confronter « d u e aut e faço  » à①l u i e s①h t og e①et① o ple e①de①la①sa t .①So ti ①de①la①pe s e①

a t sie e①ou① i ai e① ui①si plifie①et① e d①ho og e① e① ui①l e tou e①pou ① i e①la① alit ①de① a ière 

d a i ue①à①pa ti ①de①l i terprétation située de la réalité. 

 

E. Méthodologie de la recherche en sciences sociales, une considération 

singulière  

 
L a al se①des①dis ou s① ous①pe et①d a de ①au ① ep se tatio s de la méthodologie en sciences 

sociales.  Afin de faciliter la compréhension du système représentatif   de nature composite, dans un 

premier temps, nous nous sommes  intéressés au pôle évaluatif puis, secondairement,  au pôle 

descriptif des représentations. 

 

Pole évaluatif des représentations à①l ga d①de①la① thodologie :  

Pour 4 formateurs sur 6, la méthodologie de recherche en sciences sociales est valorisée. 

Elle garantit la scientificité  de la recherche : « La recherche est s ie tifi ue pa  sa u te d o je tivit , 

par sa méthode, dans le potentiel à créer du savoir ». « O  e peut pas pa le  d esp it s ie tifi ue, de 

posture sans être dans la méthode… la thodologie…la thode avec un grand M » 

L i t g atio ①de①la méthode est requise au terme du travail.  

1 formateur parmi ces 4 souligne que son appropriation participe au développement identitaire, 1 

aut e①p ise① u elle① ep se te①u ① oteu ①pou ①« devenir autonome ». 

 

                                                           
71 cf.  conception située page 51 
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1 formateur ne fait① pas① f e e① du a t① l e t etie ① à① la① thode ais① pa le① d e p ie es,① de①

parcours permettant de construire sa recherche.①C est① e①pa ou s① ui①pa ti ipe①au①d eloppe e t①

pe so el①et①p ofessio el.①I pli ite e t,① ous①pou o s① ett e①l h poth se①① ue① e①pa ou s①i t g e①

la méthode. 

 

1 autre valorise particulièrement le vécu de la recherche. La méthode est①se o dai e.①D ailleu s,①la①

di e tio ① thodologi ue① est① do e,① et① il① ① au ait① pas① u e① thode mais plusieurs. Chaque 

fo ateu ① au ait① sa① p op e① thodologie① u il① ① do e ait① à① l tudia t.①  La méthode renvoie 

pa ti uli e e t①à①la① otio ①d appli atio . 

 

Les discours démontrent pour 3 formateurs que leurs représentations sont nourries par leurs 

expériences pa ou s①p ofessio els,①fo atio ① ad e①et①e p ie e①d la o atio ①du① oi e①et . ①

et① leu s① e t es①d i t ts.①Le①pa tage①des①p ati ues①p ofessio elles①est①souhait ① ota e t①pou ①

ise ①la①pe ti e e①glo ale①de① ot e①a o pag e e t.① ①L a o pag e e t méthodologique évolue 

en fonction de ces expériences. Les travaux des étudiants sont  également fonction des travaux 

antérieurs de leur accompagnateur et de ses apprentissages.  1 formateur demande « à suivre la 

méthode » u il①a①lui-même explorée durant sa formation cadre. 

 

 

Globalement, la « méthode » est①plutôt①i estie①d u e① aleu ①positi e①pa ①le① olle tif①d a o pag ateu  

pe etta t①à①l tudia t①de①se①d eloppe ①p ofessio elle e t.①Le①dis ou s①est①plutôt① ep se tatif①su ①

le①pla ① o eptuel①de①l i t g atio ①des① o es①e ① igueu . 

 

Pa ado ale e t,① lo s u il① est① uestio ① des① p ati ues① d a o pag e e t① thodologi ue,① des①

tensions apparaissent  dans les discours :  

 

Pôle descriptif des représentations : 

So ① tude① le①des①①te sio s①autou ①de①l a o pag e e t① thodologi ue.①De① o eu ① l e ts①

so t①sou es①d to e e t : 

- la méthodologie est à la fois valorisée globalement en tant que principe  et mise à 

dista e①lo s ue①les①p ati ues①d a o pag e e t①so t① o u es :  

U i ue e t① ①fo ateu ①su ①les① ①p ise① u il①est①« garant de la méthodologie » que 

est①à①pa ti ①de① là① ue① e① o st uit①« l aptitude à la recherche ». Globalement, les 

p ati ues①d a o pag e e t① e oie t①plus①au①« relationnel »  et au savoir réflexif. 
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L a al se①des①dis ou s① o fo te le bilan réalisé au sein du collectif formateu ①lo s①d une 

réunion de travail72 mettant en évidence  un « problème » d app opriation des 

formateurs relatif à① la① thodologie① e seig e.① De① fait,① ela① e pli ue① u elle① soit①①

seco dai e①du a t①l a o pag e e t, 

- la méthodologie enseignée  est parfois consciemment et volontairement écartée.  

Bérangère e pli ue① u elle① e①peut①de a de ①à①u ① tudia t①de①sui e①u e① thode 

alo s① u elle-même à des difficultés à se conformer au processus : « Moi si tu me 

demandes d la o e  u  t avail de e he che personnel, moi en suivant cette méthode, 

ces plans-là, es g a des tapes… je sais ue je e vais pas e et ouve  deda s, je sais 

très bien comment je fonctionne par rapport à la recherche et pa  appo t … », 

- la méthode e oie①pa fois① ①à① ① l appli atio ①d tapes①à① sui e①et①pe d①alo s① ①de① so ①

intérêt pour le développeme t①ide titai e①de①l app e a t, 

- la①pe ti e e①des①p ati ues①d a o pag e e t①est souhaitée mais  peu concertée, 

- l tudia t①doit① o ait e①la① thodologie①et①s adapte ①à①la①di e tio ① thodologique 

de son accompagnant, 

- il① ①au ait①pas①u e① thode mais plusieurs en fonction du① o e①d a o pag a ts.①

Ce① ui①pla e①les① tudia ts①da s①u e①fo e①d i jo tio ①pa ado ale.①Ils①se① et ou e t①

dans une situation de déséquilibre, la méthode e seig e① ta t①pas① fo e e t① la①

méthode p es ite  par son accompagnant. 

 

②u① ega d①de①la① thodologie①e ①s ie es①so iales,①l a al se①pa ti ipe①à① ett e①e ① ide e : 

- u ①p o l e①d app op iatio ① thodologi ue①des①fo ateu s (discuté et confirmé en réunion). Les 

étapes de la démarche de recherche ainsi que le vocabulaire spécifique sont méconnus. Les ressources 

données aux étudiants lors des enseignements sont peu mobilisées voir inconnues (glossaire, schéma 

relatifs aux étapes de la démarche, corpus documentaire, universitaire, guide méthodologique de la 

recherche) 

Il① est① dit① da s① e① as① ue① l tudia t① « connaît la méthode ». Les discours ne laissent pas penser à 

l e iste e①de①situatio s①i te lo uti es①e t e①a o pag a t①et① tudia t① o e a t①la① thodologie. 

- Une considération duelle de la méthodologie : 

Soit① elle① e oie① à① la① otio ① d tapes① à① alise ,① soit① à① la① otio ① de parcours. Elle est singulière et 

appa tie t①à①l app e ti-chercheur. Il réalise ses propres choix 

 

                                                           
72 Cf. page 181 
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- et/ou une mise à distance de la méthode.  Les enjeux et finalités explicités montrent que le projet 

de recherche ise① l app e tissage① e p ie tiel① et① la① o aissa e① su ① la① p ofessio .① De① a i e①

u a i e,① la① fle i it ①est① li e①à① l app e tissage①de① e he he. Elle en est le point de départ et un 

principe pédagogique essentiel tout le long du travail. La réflexivité efface-t-elle la méthode ? Y aurait-

il primauté de cette dernière  sur les savoirs méthodologi ues.① L h poth se① peut① t e émise avec 

prudence.  Le lien recherche-réflexivité est dans tous les cas à explorer. 

 

②①la①sou e①des①p ati ues…. 

Les① aiso s① logi ues① des① fo ateu s① o e a t① les① p ati ues① d a o pag e e t① s e pli ue t① à①

partir des représentations à①l ga d de la méthode. 

U e① fo at i e①e pli ue① u elle①p i il gie① le①d eloppe e t①p ofessio alisa t①et① ue,①de① fait,①elle①

s auto ise①des① a ts①a e ①la① thodologie.①①①« Ou bien on leu  de a de d appli ue , de suiv e uel ue 

hose… ou ie  o  se se t de ette e p i e tatio  pou  o st ui e et d veloppe  …. ». 

Considérant la méthode pa ti uli e e t① o e①u e①suite①d op atio s①à①a o pli ,①elle① e① e plit 

pas①de①fo tio ①pa ti uli e e t①p ofessio alisa te.①Elle①s auto ise,①alo s,①①à①so ti ①du① ad e①p es it,①

motivée par la recherche du①d eloppe e t①postu al①de①l tudia t.①①La①d a he①de① e he he  est 

pour elle,  « finalisée ». L app e ti-chercheur est directement touché par sa recherche,① et① est①

l a al se①et①l e pli itatio ①de①sa①p ati ue① ui①p aut. 

D aut es,① o sid a t①l i po ta e①du①pa ou s①de①l app e ti-chercheur valorisent particulièrement le 

tâto e e t.①Le① ad age① thodologi ue① est①pas①ou①peu① appel .①Le①pa ou s① utilise①pas①ou①peu①

les connaissances méthodologiques. 

  

La représentation de la méthode semble constituer un dilemme opposant connaissance 

méthodologique et développement professionnalisant. Le formateur valorise le développement du 

soi professionnel et a tendance à mettre à distance la méthode comparable alors à une procédure 

ou à un mode opératoire. 

 

Commentaires : 

Pour autant,  « la méthode peut être comprise de deux manières » (Beauvais, 2003, p. 127).  La méthode 

cartésienne « qui consiste à appliquer un ensemble de règles préétablies selon un programme 

relativement strict » (Beauvais, 2003, p. 128)  et la méthode constructiviste qui consiste à « construire 

notre chemin en marchant » (Le Moigne, 1994, p. 5). 

Ce qui importe en recherche,① est①de① elie ①et① o ①de①disjoi d e①les① ①acceptions. Il est important de 

p i il gie ① u e① logi ue① ou e te① pe etta t① à① l tudia t① de① s i s i e① da s① la① o p he sio ① de① la①
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complexité. La formation prépare à cette complexité bâtissant  les fondements qui augureront son 

adaptation au sein de ses environnements professionnels.  Par ailleurs,  rechercher et traiter des 

données scientifiques et professionnelles (compétence 8) réclame  à la fois de la méthode et une 

ouverture. Elle impacte①l app e tissage①de①l e se le①des① o p te es① u à① o ditio ①d i t g e ①la①

méthode relative à la complexité.  

‘appelo s① ue①le①d eloppe e t①de①l esp it①s ie tifi ue73 s appuie①su ①des①sa oi s① thodologi ues. 

De fait, sur une articulation théorie et  pratique.  La méthodologie en sciences sociales enseignée lors 

du① ① se est e① ① ep se te① le① f e t① thodologi ue① desti ① à① fa ilite ① l app op iatio ① de① la①

démarche de recherche.  L e lu e①ou① la① ett e①de① ôt ,① e ie t① à①disjoi d e① th o ie① /p ati ue.① La 

p ati ue,①pou ① t e①sou e①d app e tissage,① essite①u e①le tu e①à①l aide①d u ① f e t①th o i ue.①Il①

importe que le collectif estudiantin est la même référence méthodologique (QUIVY, CAMPENHOUDT) 

ga a tissa t① la① pe ti e e① de① os① d a hes① d a o pag e e ts① il① e① s agit① pas① de① go e ① la①

si gula it ①des①a o pag a ts① ais①de①s appu e ①su ①des① f e es① o u es① tudia ts-formateurs) 

La modélisation et la référe tialisatio ① so t① ①p o essus① i dispe sa les①pou ①app e d e.① L tudia t①

app e d①e ①effet①pa ① od lisatio .①Le① f e t①th o i ue①pe et① ota e t①d ide tifie ①les①i a ia ts①

de①l a ti it ① e he he, de légitimer son action, de mesurer les écarts etc. 

 

 
Vo o s① ai te a t①les①a ti ulatio s①e t e①l i itiatio ①à①la① e he he et le savoir réflexif. 
 
 

F. Le lien recherche-réflexivité, un dialogue déséquilibré 

 

La réflexivité est omniprésente dans le discours des formateurs.①Elle①fait①l o jet①d u ① o se sus①e ①

tant que finalité de① la① fo atio ① et① e ① ta t① ue① p o essus① d app e tissage① o ilis ① lo s① de① la①

recherche. 

Pour 4 formateurs sur 6, la conception  de la réflexivité dans son articulation avec la recherche est 

partagée. L app o he①dialogi ue① fle i it -recherche est en effet valorisée. «  On ne peut pas parler 

de l u  sa s l aut e … o  e peut pas t e da s u e d a he de e he he sa s u  i i u  d esp it 

réflexif et inversement » Ou encore «pour comprendre la situation dans laquelle on a agi, on va aller 

faire des recherches, dans laquelle on va alimenter sa réflexivité. Ça dépend peut être de la situation ? 

Y a pas v ai e t d o d e e t e fle ivit  et e he he. Forcément, tout est en lien. » 

Pour 1 formateur  sur les 6, les 2 sont confondues. «  Je pe se u à pa ti  du o e t où, l o  fl hit 

à sa p ati ue, o  s i pose de pouvoi  e he he . »  

                                                           
73 cf. page 143 
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La réflexivité et la recherche pe ette t① d a al se ,① d app e d e① puis① de① t a sf e ① e① ue① l o ① a①

appris. 

 

Cependant nous notons dans les discours que les expressions « réflexivité »,  « pratique réflexive » 

sont employées différemment (Rem : avec une certaine ambiguïté). 2 acceptions différentes sont 

retrouvées, la réflexivité indique parfois : 

 la pratique du raisonnement : « la pensée », « la réflexion » qui peut faire appel à la recherche 

e u te,① ta age,①e plo atio .①Elle①est,①pa ①ailleu s①sig ifia te①d u e① o e satio ①a e ①soi-

même. 

 l a al se①de①situatio ①de①p ati ue①p ofessio elle où①l tudia t①p e d①so ①a tio ① o e objet 

de réflexion et  « cherche à comprendre ».  Ce①te ps①d a al se① e oie①pa ti uli e e t①à①la①

première phase du travail de recherche où① l app e ti-chercheur construit son objet de 

recherche. Elle est cependant emblématique du travail de recherche dans son ensemble et 

o e e① do ① l e se le① des① tapes① de① e he he.① L a al se① est① sou e t① asso i e① à① u e①

p ati ue①d ha ges①ou①d e pli itatio .①L id e①de①pa tage①est①f ue e t① et ou e. 

 

Concernant la recherche, elle  se caractérise plutôt  par  

 Le processus de réfle io ① u elle①e ge d e①et①d eloppe,① 

 La capacité à chercher par soi-même,  

 Le①d eloppe e t①d u ①sa oi -faire méthodologique et 

 L effo t①de① uptu e épistémologique. 

 

Recherche et réflexivité peuvent parfois signifier la même chose, à savoir, un temps de pratique où 

le sujet raisonne. 

 

Elles sont donc  liées et parfois confondues 

De① a i e① g ale,① la① fle i it ① pe et① de① o p e d e.① Elle① se① a a t ise① pa ① l effo t①

d i te ogatio ①e ①situatio ①de① e he he.①Elle①s op atio alise①pa ti uli e e t①lo s①des①g oupes①de①

gulatio .①C est① ota e t①da s①la① o f o tatio ①des① fle io s①à①pa ti ①et①su ①des①situatio s① ue①les①

étudiants apprennent. 

« Ils app e e t à se uestio e  eau oup…ils ep e t u ils o t pas le e uestio e e t … 

ue uel u u  d aut es su  le e t pe de situatio s » 
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La① fle i it ①pe et①u e①p ise①de① o s ie e①de①ses①pe eptio s①su ①so ①sa oi ①lo s ue①l tudia t①se①

et ou e①e ①situatio ①d e pli itatio .①Elle① essite une pensée rationnelle qui va être plus représentée 

par la recherche ainsi que par une capacité à prendre en charge sa recherche. 

La recherche constitue une assise ou un cadre épistémologique et méthodologique qui garantit la 

pertinence du raisonnement. 

Les capacités liées à la recherche et① à① la① fle i it ① s e ercent de manière continue durant la 

o st u tio ①du①t a ail.① Ce① ui①peut① gale e t①e pli ue ①l a igüit ① o stat e  

 

 

Les distinctions entre réflexivité et recherche 

Les formateurs mettent particulièrement e ①a a t①l o je ti atio ①et①la①g alisatio ① o e① l e ts①

différenciant recherche et réflexivité.  « La fle ivit , est ua d e e t e su  soi…la e he he, 

il  a u  o e t do  où l o  passe à e ui peut t e d o d e g al » ou e o e « la recherche se 

t aduit pa  la apa it  à passe  d u e a al se de situatio  à u e d a he de e he he ».  

 

De manière plus ponctuelle, nous retrouvons également les éléments différenciant suivants  

 La production de savoir,   

 l e plo atio , 

 Et la formalisation. 

Ces éléments sont plus caractéristiques de la recherche que de la réflexivité. 

 

 
Le① s st e① d e seig e e t① d i itiatio ① à① la① e he he nous semble tendre  vers un  savoir 

particulier : le « savoir réflexif ».  Celui- i① est① li ① à① l u e① des① fi alit s① du① t a ail① d i itiatio  : le 

d eloppe e t①de①l auto o ie①du①sujet.①①Le①fo ateu ①① o sid e①l e p ie e① o e①u ① e teu ①de①

t a sfo atio .①①①Il①i po te① ue①l tudia t①a de①à①la① o p he sio ①ou①i t g e①les①p atiques liées à 

la① fle i it .①②i si,① l auto- uestio e e t①est① i po ta t.① L e pli itatio ①de① l e p ie e①de a① t e①

facilitée. Cela passe par une capacité à se livrer et à répondre aux questions du comment et du 

pourquoi.  
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Commentaires : 

L o ie tation du travail évoque une « démarche finalisée »74 ui①a e① l app e ti-chercheur à voir 

autrement.  Ce serait en effet le cas si le savoir méthodologique était placé dans le même creuset que 

le savoir réflexif. La méthode ta t① ise①à①dista e①pa ①le①fo ateu ,①elle① el e①plus①d u ①sa oi ①outil①

ue①d u ①sa oi ① o aissa e①pa ti ipa t①à①la① o st u tio ①de①l app e a t.①La①p a is①p e d①le①pas①su ①la①

poièsis. Concernant la méthode,  le dialogue théorie-pratique est peu mobilisé.  Elle est plutôt 

o sid e① o e①u ①e se le①d outils①utiles① ui① e oie t①plus①à①l a tio ① u à①la① fle io ① et,①de①fait,①

à①la① fle io ①su ①ou① e s①l a tio . 

Pour autant, devenir autonome75 importe la mise en relation des différents savoirs. La réflexivité en 

ta t① u auto-référence et la méthode e ① ta t① u h t o- f e e① ite t① d t e① i t g es① de①

a i e① dialogi ue① da s① os① p ati ues① d e seig e e t① pou ① po d e① à① ot e① intention de 

professionnalisation. 

 

Quel ues①effets①du①s st e①d e seig e e t① fle if①de①la① e he he 

Des①effets①su ①l aluatio ①du①t a ail①fi al 

U e①des①fo at i es①e pli ue① u elle① ega de①a a t①tout①la①p ogression des étudiants au regard du filtre 

fle if.①La① apa it ①d e pli itatio ①est①pou ①elle①esse tielle.①Le①t a ail①de① e he he est particulièrement 

évalué au regard de cette progression. 

Dans le même te ps,①l it①①se ait①① oi s①« regardé » car  moins   représentatif  du développement 

postural. 

Le① s st e① d e seig e e t-réflexif pourrait donc influencer la hiérarchisation des critères 

d aluatio ① da s① u ① se s, jus u à① d alo ise ① des① l e ts① pou ta t① importants au regard de la 

professionnalisation. (Exemple :①l i telligi ilit ①du①t a ail①passe①pa ①u ①sa oi -écrire) 

Ce regard évaluatif confirme la prégnance de la réflexivité. 

 

Des effets relatifs au démarrage du travail de recherche 

Les difficultés des étudiants à élaborer le constat à pa ti ①d u e①a al se①de①situation peuvent être liées 

à① l e ige e① de① fle i it ① du① s st e① e ① pla e.① Le① passage① de① l a al se① si guli e① à① u e① situatio ①

d appel① la e① des① effo ts① d i t ospe tio ,① de① o p he sio ,① d e pli itatio ,① d itu e① et .①U e①

exigence de réflexivité  peut entrainer des effets « ralentissant » la démarche de recherche.  Elle 

la e①du①te ps①et①de①la① o e t atio ①et①p e d① eau oup①d e gie.①La①gestio ①du①te ps①peut① e①

pas① t e①ais ①pou ①l tudia t①d uta t①sa① e herche. Il peut être accaparé par un grand nombre de 

                                                           
74 cf. page 59 
75 cf. page 150 
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questions propre à  lui et avoir des difficultés à rentrer en recherche.①C est①u ①fait①d ailleu s①pa tag ①e ①

uipe①d a o pag ateu s lo s①d u e① u io . 

 

Des effets relatifs à la reconnaissance du sujet 

E ①plaça t①la① fle i it ①au① œu ①de①l app e tissage①de①la①d a he①de① e he he, les pratiques des 

formateurs dé o t e t①u e① o sid atio ①de① l tudia t①e ①ta t① ue①pe so e.①L i po ta t①est① ue①

l tudia t①fasse①e ①fo tio ①de①lui,①de①so ①soi①pe sa t①et①de①so ①soi①agissa t.①①L a o pag e e t①est①

de① fait① fle if.① Il① o siste①à①aide ① l tudia t①à①« prendre conscience » et à construire. Les situations 

d e pli itatio ① ou① d ha ges① so t① hi a his es① o e① fo dat i es.① Elles① pa ti ipe t① à① la①

e o aissa e①de①la①pa ole①de①l tudia t.①Selo ①‘ICOEU‘,①①« l a te e de di e d sig e fle ive e t 

son locuteur » (Ricoeur P. , 1990, p. 55). Le formateur en facilitant le langage et les situations 

d i te lo utio ① alo ise①l tudia t①e ①ta t① ue①pe so e①e ① o st u tio ①de①so ①p ojet①p ofessio el.①①

L a o pag e e t①doit① t e①« adapté » ou « ajusté », e① ui① le①u e①i te tio ①d i di idualisatio .①①

(Qui①s oppose①à① la①d a he①de① lassifi atio  : « L i dividualisatio  peut t e a a t is e, e  g os, 

comme le procès inverse de celui de la classification, lequel abolit les singularités au profit du concept » 

(Ricoeur P. , 1990, p. 40)) 

Le① ut①de①fa o ise ①la① fle i it ①est①d a o pag e ①la① o st u tio ①de①l ide tit ①p ofessio elle①des①

tudia ts.① Cela① pe et① à① l tudia t① d e iste ① e ① ta t① ue① futu ① p ofessio el.① La① uestio ① de①

l a o pag e e t①est① tudi e①da s①la①pa tie①sui a te①de cette analyse. 

 

Des effets métacognitifs 

Les①effo ts① og itifs① ① o e① l i te ogatio ,① la① o p he sio ,① ① le① aiso e e t,① l o je ti atio ,① la①

g alisatio ,① l a st a tio ① so t① alo is s①da s① les①dis ou s.① Ils① so t① li s① soit①di e te e t①à① l effo t①

réflexif, soit①à① l effo t①de① e he he ou①les①deu .①La①phase①de① o stat,①où① il① faut①p ou e ① ue① l o jet①

d i t t① pou ① l tudia t① est① d i t t① pou ① la① e he he, semble e l ati ue① d u ① effo t①

métacognitif (distanciation, identification, généralisation).  

Ce① ui①est① is ①pa ①le①fo ateu ①est,①plus① ue①l app op iatio ,①l i s iptio ①s st ati ue①de① es①effo ts①①

pou ①l e e i e①de①sa①p ofessio . 

La①p og essio ①de①l app e ti-chercheur  est  particulièrement liée aux efforts cognitifs démontrés. 
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G. De l'accompagnement au « savoir accompagner », 

 

 
Le① s st e① d e seig e e t① elatif① à① l i itiatio ① à① la① e he he repose sur le principe 

d a o pag e e t.①Da s①la① uasi-totalit ①des①dis ou s,①l a o pag e e t①est① atta h ①di e te e t①

aux finalités et aux enjeux de la recherche. (cf analyse entretien par entretien)  Il représente en soi un 

e teu ①de①p ofessio alisatio ,①pe etta t①à①l tudia t①d adopte ①u e①postu e professionnelle. Celle-

i① s e e e① et① se① d o t e① e ① situatio ① d i te lo utio ① pa ti uli e e t① au① sei ① des① g oupes① de①

régulation. 

Pa ①ailleu s,① o e① ous①l a o s① u①da s①la①pa tie①p de te,①il①s i s it①pou ① ①fo ateu s①su ① ①da s①

la① si gula it ① de① l tudia t.① Nous① et ou o s① guli e e t① u e① te sio ① e t e① i di idualisatio ① ① et①

so ialisatio ① t a ail①d uipe,① olla o atio ①et .  

 

L a o pag e e t① ise le①d eloppe e t①p ofessio el①de①l tudia t.①Des①dis ou s①des① ①fo ateu s,①

nous pouvons faire émerger les sous-thématiques suivantes : 

-  les co eptio s① elati es①①à①①l a o pag e e t①de①l app e ti-chercheur, 

-  le groupe de régulation comme situation d a o pag e e t,① 

-  l a o pag e e t,①u e①p ati ue①i sta le①et① o ple e, 

-  l a o pag e e t,①u e①p ati ue① ui① ite①d t e①pa tag e① olle ti e e t. 

 

L a o pag e e t①de①l app e ti- he heu ,① u est- e① ue① est ? 

Les①i te tio s①des①fo ateu s①so t①d aide ①l tudia t①à① o st ui e①« son parcours » ou « sa démarche » 

ou son « projet ». Nous retrouvons donc un fil conducteur :①la①si gula it ①du①p ojet①de①l tudia t.①La①

posture du formateur se construit e ①fo tio ①d u e①i te tio ①d a o pag e e t①et①des① alit s① ui①

l a e①à① o jugue ①e t e①« conduire », « stimuler », « valoriser », « porter », « aider » et .①L a t①

entre intention et réalité est parfois évoqué spontanément.  Pour Jean,① l a o pag e e t relève 

d u e①« intention philosophique » diffi ile① à① ett e①e ①œu e.① ① Pou ① lui,① t e① a o pag a t,① est①

« marcher à côté » et① espe te ①l aut e①da s①sa①p og essio ①au① ega d①des① h a es.①Cepe da t,①il①est①

parfois nécessaire de guider ou de poser des jalons. 

Delphine o ue① ua t①à①elle①①l a o pag e e t①da s① e①se s : « a he  ave  l tudia t », « aider à 

cheminer, être un guide », « être une ressource ». 

Pour Bérangère,①il① el e①de①l ajuste e t① elatio el. Elle décrit une posture conjuguant entre  « retrait 

proxémie et régulations ».  
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Monique évoque particulièrement le travail de « stimulation » u elle① e e e① pou ① pe ett e① la①

construction du projet visé. 

Pour Michel,① l a o pag eme t① el e① de① la① atio ① d espa e-temps permettant à① l tudia t①

d effe tue ①u ①t a ail①d a i ue①d alte a e.①Il① alo ise①l ha ge①et①la① elatio ①de① o fia e. 

1 formateur se distingue des autres de par un accompagnement plus directif relevant du conduire et 

du portage. 

 

L a o pag e ent décrit ne peut donc se résumer en quelques lignes directrices. Il est hétérogène 

fonction des accompagnants, des étudiants et des situations. Un point commun est retrouvé : pour 

la① ajo it ① / ,①il① el e①d u e①« adaptation », d u e①postu e76 « à ajuster ». 

Il① est① gale e t① fo tio ① d o ie tations (décidées collectivement, projet de formation77)  et de 

tendances  plus individuelles (représentation de la recherche,  considération du soin, considération de 

la①th o ie,①de①la①p ati ue .①①Nous① e a uo s① ue①l assise① pist ologi ue①du①p ojet①de①fo atio ① it①

au①t a e s①l a o pag e e t.①L app e ti- he heu ①est① is①e ①situatio ①d app e d e①et①de①t a aille ①à①

pa ti ①de①situatio s①d i te lo ution permettant la confrontation des idées et, de fait, la résolution des 

p o l es① se① posa t.① L a al se① fle i e① est① à① la① fois① u ① p i ipe,① u ① o e ① et① u e① essou e.①

L a o pag a t① pla e① l tudia t① et/ou① le① g oupe① e ① situatio ① d a al se① o p he si e① des 

expériences et des travaux réalisés. 

L to e e t① ie t①du① fait① ue① l a o pag e e t①se① eut①plus① fle if① ue① thodologi ue.①De 

plus, il vit particulièrement dans le cadre des groupes de régulation. 

 

Le①g oupe①de① gulatio ① o e①situatio ①d a o pag ement 

L a o pag e e t① olle tif①:①u e①fo tio ①sp ifi ue①de①l a o pag e e t. 

Le① g oupe① est① ① o sid ① o e① l espa e① pa ① e elle e① pou ① pe se ① et① la o e ① so ① t a ail① de①

recherche.  Il est décrit comme « moteur » ou « porteur » 5/6 des formateurs considèrent le groupe 

o e① le① le ie ① esse tiel① de① l la o atio ① du① t a ail① de① e he he.  Des distinctions subsistent 

cependant  dans la considération du groupe au regard de la progression du travail. (Par exemple, 1 

formateur exprime un besoin de rencontre en  face à face  grandissant tout au long du travail.) 

Concernant les situations de régulation, nous pouvons retrouver les éléments communs suivants : 

Il permet  

 « La confrontation des idées », « la transformation des représentations », 

« Les échanges », « l ouve tu e », 

                                                           
76 Pou ①M e①BE②UV②IS①Ma ti e,①l adoptio ①d u e①postu e, « est adopte  u e a i e de se pose  da s u e situatio  do e, est hoisi  
des attitudes à emprunter et emprunter une position dans une situation particulière» (Beauvais, 2009, p. 231)  
77 cf. annexe 1 
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« La responsabilisation » (« pe et des usages ue l o  e fait pas ha ituelle e t. Cette app o he les 

a particulièrement responsabilisés. »), 

« Le t avail d uipe »,  « la collaboration », 

« De comprendre », « se rassurer », « se questionner » etc. 

 

L i te a tio ① so iale① e e e① do ① u e① fo tio ① p do i a te① da s① l app e tissage① de① l app e ti-

chercheur. Elle permet aux étudiants de partager leurs situations ou plus généralement le 

cheminement de leur travail, de se questionner, de confronter les points de vue notamment sur des 

questions clefs « comment puis-je généraliser ma situation ? », « ma question de départ est-elle de 

qualité ? » etc.①Mais①aussi①d ha ge ①su ①des①i fo atio s① ou elles,①ou①de①pa tage ①sa① thode. 

Dans la mesure où les apprentis-chercheurs se① et ou e t①e ①situatio ①d i te agi ①e se le①au①p ofit①

d u e①fi alit  o u e,①le① ôle①des①a o pag a ts①se① o st uit①à①pa ti ①d u ①o je tif : la facilitation 

des interactions et la reconnaissa e① d u e① postu e professionnelle à partir de la posture de 

chercheur. 

L a o pag ateu  participe à « créer les conditions ». Il « facilite les « échanges », « ouvre » le 

dialogue ». Il « stimule », « valorise le travail ». 

Notons que pour 1 formateur le groupe de régulation est appelé « groupe de recherche » valorisant le 

t a ail①d uipe①et①l e ge e①des① a is es①de① gulatio .①①D ailleu s,①«le  groupe de recherche  

pe et des usages ue l o  e fait pas ha ituelle e t. » dans le sens où la question du statut 

formateur-e seig a t①to e①au①p ofit①d u e①pe so e① essou e① ui①s i t g e①da s①u ①e se le①de①

ressources).  

Le groupe participe à la « responsabilisation » i di iduelle①et① olle ti e.①L a o pag a t①« valorise » 

alors la prise de parole et le positionnement. 

Pour Bérangère, le groupe permet au « formateur de ne plus être enseignant et formateur mais 

accompagnateur ». Il①pe et①à①l tudia t①« de se positionner en futur professionnel ». 

L attitude①de① et ait①ou①d effa e e t①est① gale e t① et ou e①plusieu s①fois①au①sei ①des①dis ou s.①Elle①

est désirée. Les propos à ce sujet sont riches.  « Alors là émerge un réel débat, un réel 

uestio e e t e t e eu …du oup e ous, o  se et pa fois e  et ait pa e ue… e  fait, ils 

font presque la régule eux même. Ça je t ouve ue est i he pa e ue ça les ... otive…et ça leur 

pe et d ava e . Et, je t ouve ue le ega d d u  tudia t, d u  pai  et peut t e plus fa ile e t 

o p he si le ue la pa ole d u  fo ateu , voilà….et do  du oup, ils he i e t plus vite… » 
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Le rôle du formateur relève particulièrement de la création et de la reconnaissance des espaces de 

construction collective. Il exerce au sein de ces①espa es①①des①fo tio s①d a i ateu ,①de①« stimulateur », 

de médiateur et/ou de tiers questionnant.  

L a o pag a t① e e e① gale e t① le① ôle① de①  motivateur  qui passe par la reconnaissance de la 

si gula it ①et①de①l u i it ①de①l app e ti-chercheur, et par la reconnaissance de la qualité du travail du 

groupe. 

Nous retrouvons également la notion du savoir être hic et nunc. L a o pag e e t① el e①d u ①sa oi ①

agir complexe non maîtrisable. 

La fonction exercée par le formateur dans le cadre des groupes de régulation est particulièrement 

e l ati ue① de① la① otio ① d a o pag e e t78.  Nous retrouvons e ① effet① l i te tio ① d aide ① 

l app e ti-chercheur à construire son projet.① L a o pag e e t① el e① d u e① d a he① d aide①

s appu a t①su ①u e① e tai e① o sid atio ①de① l tudia t① Futu ①p ofessio el ①et①du① olle tif① (travail 

équipe).  

L a o pag e e t① olle tif① est① alo is .① La① fo tio ① d a o pag ateu  au sein du groupe est 

spécifique. 

 
 
 
L a o pag e e t,①u e①p ati ue① o ple e①et①i sta le 
 
Nous avons retrouvé au sein des discours un certain nombre de tensions,  traduites concrètement en 

questionnements partagés, en difficultés éprouvées ou tout simplement sous la forme de constats,  

que nous pouvons regrouper dans une thématique  singulière :① l i sta ilit ① des① p ati ues①

d a o pag e e t.①Les①sou es①d i sta ilité sont plutôt différentes entre les formateurs. Elles sont 

particulièrement liées à la dimension du vécu.  

 

Accompagnement et ingénierie de formation 

La① oiti ① des① fo ateu s① e p i e t① la① o s ie e① d u e① o aissa e① pa tielle① de① l i g ie ie① de①

formation.   Lo s① des① e t etie s,① est① à① la① uestio ① po ta t① su ① l a ti ulatio ① e t e① i itiatio ① à① la①

recherche et  la formation en général que les formateurs ont exprimé  cela. Elle est soit un fait normal, 

soit①u e①diffi ult .①Quoi① u il①e ①soit,①la① uestio ①de①l a ti ulatio ①est① o ilisat i e①et①se①t aduit①pa ①u e①

intention  de « meilleure compréhension».  Par exemple, Michel précise que « Nous en tant que 

                                                           
78 Selo ①M e①BE②UV②IS,①l a o pag e e t①est①« une démarche visant à aider une personne à cheminer, à se construire, à atteindre ses 
buts » Beau ais,①Des①p i ipes① thi ues①pou ①u e①philosophie①de①l a o pag e e t.① - ,①p.① .①C est①da s①le①se s① ue① ous 
a a t iso s①la① o eptio ①de①l a o pag e e t. 
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formateur, on ne fait pas toujours les liens, je ne sais pas si on fait réellement les liens au quotidien, 

da s u e a tivit … » 

De même, Bérangère pose①la① uestio ①des①lie s①au① ega d①des①u it s①d e seig e e ts : « Après il y a 

la p o l ati ue de la o eptio  da s les UE do t j ai la f e e, uels lie s, uelles a ti ulatio s 

possibles etc.  » 

Plus globalement, Jean p ise① u il①est① essai e « de passe  de l i pli ite à l e pli ite »  signifiant un 

écart①e t e①l i te tio ①de①①t a s e salit ①des①e seig e e ts①①et①la① alit . : « Globalement je pense que 

l i te tio , o  la et ouve da s le p ojet de fo atio , pa  o t e, est peut t e ie  de la fo alise  

pou  … » 

Par contre, la majorité des formateurs exprime avec précision les liens existant entre les UE dont ils 

o t①la① ha ge①et①l e seig e e t①de①la① e he he.  Monique, à ce sujet,  exprime ceci : « En fait je trouve 

le lien avec les UE que je mène, certai e e t je pou ais e  t ouve  d aut es » 

Le①p i ipe①d app e tissage① fle if①est① et ou ① olle ti e e t.  

 

La① ualit ①des①p ati ues①d a o pag e e t①se aie t①do ①fo tio ①d u e① eilleu e① o p he sio ①

des liens entre les enseignements de la recherche et①les①aut es①u it s①d e seig e e t.① 

 

 

L a o pag e e t,①u e①e p ie e① ui①s p ou e①pou ①p og esse  

L i te tio ①de①p og essio ①da s①les①p ati ues①d a o pag e e t①est①t a s e sale.① 

2 formateurs expliquent① e ① pa ti ulie ① u il① est① essai e① de① i e① et① de① s i pli ue ① da s①

l a o pag e ent pour comprendre et accepter ses principes, et pour progresser. 

Delphine est① e e ue①su ①①l olutio ①de①sa① o eptio ①du①sui i①e ①g oupe①au① ega d①de①ses①e p ie es.①

Ses①p ati ues①a t ieu es,①au①sei ①d u ①aut e①i stitut,①l a aie t①a e ①à①e e e ①u ①a o pag e e t①

individuel : 

« Moi, est la o f o tatio  des id es e  g oupe… là e ue l o  fait à l heu e a tuelle lo s des 

gulatio s de TFE… alo s…auta t j tais t s ti e te l a e de i e…pa e ue e tait pas o  

ode de fo tio e e t… je fo tio ais ave  des e dez-vous i dividuels. J tais ti e te au d ut. 

L a e de i e je l ai u  peu su i uel ue pa t… ais e  fi  de o pte euh… j ai etou  a veste 

o  va di e ...à l heu e d aujou d hui, je t ouve ue est esse tiel pou  pe ett e à l tudia t d ava e  

pa e u il o f o te ses ep se tatio s avec celles des autres ». 

C est① ie ① so ① u① elatif① au① ① g oupe,① po t ① pa ① les① o ie tatio s① olle ti es,① ui① a① t a sfo ① sa①

conception.   
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So ①i sta ilit ①d alo s①s est①t a sfo e.①D a o d①li e①à①u e①« réticence », elle①est①aujou d hui①fo tio ①

d u ① ôle①d a i ateu ,①① ep ① o e important, et ui① ite①d olue . 

 

Pour Didier,①l a o pag e e t①à①la① e he he est une pratique récente. Il bénéficie de deux années 

d e p ie es,① sou es① d app e tissages.① Didier considérait la recherche comme une pratique 

particulièrement « intellectuelle ». So ① u① elatif① à① ① l a o pag e e t① l a engagé à un travail 

personnel. Il lui a permis, dit-il,①①de① ieu ①s app op ie ①la① e he he dans ses fondements.  Ses pratiques 

d a o pag e e t①so t①aujou d hui①p op es①à①lui.①De①fait,①il①l a① o sid e①diff e e t. 

« …ave  l e p ie e ça ha ge u  peu … au tout d ut, j essa ais dans mon accompagnement de 

donner les es i fos ue les aut es, j essa ais de opie  … ais e  as…  a des do s its…je leu  

do e a do …je fais ue la le tu e… Depuis ue j a ive plus à i dividualise , à app op ie  les 

hoses … ave  es ots, a faço  d t e… est u  peu oi s intellectuel. » 

 

Nous① pou io s① ite ① plusieu s① aut es① t oig ages① o ta t① l i po ta e① du① u① de①

l a o pag ateu .①Les①e p ie es①des①fo ateu s① o fi e t① ue①l a o pag e ent en pratique 

ne se donne pas, ne se pres it①pas.①Il①①s p ou e①et①se① o st uit.①Cela①suppose①de①la①pa t①du①fo ateu ①

d adopte ①u e①postu e ele a t①à①la①fois①d u ① hoi ①pe so el① de①p og essio ①et①des①o ie tatio s①du①

p ojet① de① fo atio .① Les① p ati ues① d a o pag e e t① essite t① do ① u ① i estisse e t①

pe so el① et① des① o p te es① d adaptatio s.① Les① a o pag a ts① ette t① d eu ① e① da s① le 

travail. 

 

 

 

Pas facile de conjuguer le verbe  « accompagner »  à tous les temps  

L i sta ilit ① des① p ati ues① d a o pag e e t① est① pa ti uli e e t① li e① au ① postu es① diff e tes① à①

exercer lors des régulations collectives et en entretien individuel. 

Les accompagnateurs (5/6) expriment des positions qui varient : parfois « à côté », « marchant 

ensemble », parfois derrière, « guidant », parfois devant ou encore « portant ». 

Bie ① ue①les①te da es①i di iduelles①soie t①pe epti les,①il① ①a①pas①u e①postu e déterminée mais un 

ensemble de postures  qui se conjuguent en fonction des intentions pédagogiques (autonomie, 

espo sa ilisatio ,①d eloppe e t① ide titai e,① ussite ①de① la①positio ① i eau①d age ti it ①et①de① la①

p og essio ①de①l tudia t①et①du groupe.  

②i si,①il①est①pa fois①diffi ile①de①sti ule ①l i te a tio ①et①de①se①te i ①e ① et ait.①①Pe ett e①à①l tudia t①de①

p e d e①sa①pla e① est①pas① ide t,①« la relation pédagogique étant de nature asymétrique ». 
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Il peut être aussi difficile de contrarier son « besoin de contrôle sur » le①t a ail①de①l a o pag . 

L i sta ilit ① ie t①pa fois①d u ① a t①i po ta t①e t e①i te tio ①et① i eau①de①p og essio ①esti .①Jean 

explique t e①plus①st u tu a t①et① ad a t①si① l app e ti-chercheur présente des difficultés à avancer. 

Cependant, cet écart le questionne dans la mesure où il est « obligé de changer de posture » au regard 

de①l e jeu①de①« réussite » (institutionnel) 

D aut e①pa t, il est parfois difficile de combiner des attitudes  différentes  dans un même temps avec 

des apprentis-chercheurs évoluant différemment au sein d un même groupe. 

Monique évoque un groupe constitué de 2 étudiants « plus attentistes » et « en retard ». 

②ussi,① o pa ati e e t①à①l aut e①g oupe① u elle①suit,①elle①se①pla e①da s①une attitude plus guidante pour 

l e se le①du①g oupe : « ….où là ils so t u  peu oi s dans les ha ges, les e a ues est u  peu 

oi ui vais les fai e… ». Pour autant, au sein de ce groupe, 1 étudiant est particulièrement impliqué.  

De fait,  il « se débat un petit peu tout seul ». 

 

U e① o jugaiso ,①①fo tio ①des①p ofils①d tudia ts 

Pour 2 formateurs, la diversité des « profils » d tudia ts① o ilise① le① fo ateu ① à① la① e he he 

d i te e tio s① les① plus① adapt es① possi les.① Jean précise que les difficultés en matière 

d a o pag e e t①peu e t① t e①li es①à①la  « donne générationnelle ». Selon lui, il y aurait un écart 

d i te tio s① e t e① le① fo ateu ① « développer cette aptitude à la recherche ») et① l tudia t① ① « la 

recherche apparait avant tout comme un point de validation »). Pour Monique,①① ①p ofils①d tudia ts①

coexistent « ceux qui sont  très scolaires » et ceux qui « veule t d o t e  e u ils so t apa les de 

faire ». 

« L a i atio  » ou « la stimulation » du①g oupe① el e①de①st at gies① ha ue①fois①diff e tes.①L a ti it ①

du formateur est plus ou moins prégnante au regard des groupes et①des①p ofils①d tudia ts① o stitua t①

le①g oupe.①De①plus,① e①pou a t①p oi ①à①l a a e① les①p ofils,①la①p og essio ①des①t a au ,①les①dispositio s①

des étudiants entre-eu ①et . ,① est①da s①l i i①et① ai te a t① ue①l a o pag a t①agit.① 

 

L a o pag e e t①se ait①fo tio ①des①« profils » constituant les groupes de régulation  

La① do e① g atio elle① se le① t e① u e① piste① à① e plo e ① afi ① de① se① dote ① d l e ts① de①

o p he sio ①pe etta t①d app ofo di ① os① o eptio s①et① os①p ati ues. 

 

 

L a compagnement est une pratique professionnellement et personnellement mobilisatrice. 

② o pag e ,① essite①u e① o e① o aissa e①de①l aut e①et①①de①soi①① 
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Delphine,① e e a t①su ①les①p e ie s①te ps①de①l a o pag e e t①e pli ue①a oi ① esoi ①de① o aître 

l aut e.① L alt it ① est① ise① e ① a a t① tout① au① lo g① du① dis ou s.① Elle① pe et① de① e d e① possi le① les①

échanges par effet de reconnaissance. 

« E suite oi a diffi ult  est ua d je e les o ais pas. L a e de i e les tudia ts ui taie t 

en troisième année, oi je e les o aissais pas…  a eu toutes ette p e i e pa tie de 

l a o pag e e t ui tait de fai e o aissa e pa e ue eu  e e o aissais pas…et oi je e 

les o aissais pas o  plus… et do  du oup, tait t s f oid. Et est au fu  et à mesure des 

gulatio s ue l o  a app is à se o ait e et do  du oup...  a eu eau oup plus d ha ges… j ai 

eu un peu de mal par rapport à ça. Cette année un petit peu moins parce que les étudiants de cette 

a e, je les ai eu l a e de i e e  ours. Donc ils me connaissaient. Le fait de se connaît e l u  et 

l aut e ça fa ilite aussi … le t avail d a o pag e e t. » 

En revenant en particulier sur ce qui est propre à elle, Delphine a① o t ① ue① est① à①pa ti ①de① la①

o aissa e①su ①soi① u elle①a①pu e gage ①u ①t a ail① e s①l aut e. 

 

Le①s h a①p opos ①lo s①de①l a al se①de①l e t etie ①de①Delphine peut être repris pour modéliser et donc 

a a t ise ① l a o pag e e t① o e① p ati ue① i sta le① et① d sta ilisa te① pou ① l e se le① des①

formateurs. 

 

 

L a o pag e e t,①u e①p ati ue① ui① ite①d t e①pa tag e① olle ti e e t 

Les①fo ateu s,①lo s ue① ous①a o dio s①les① oies①d a lio atio s① elati es①à①l i itiatio ①à①la① e he he, 

solli ite t①①e ① ajo it ①des①te ps①d ha ges① elatifs①au ①p ati ues①d a o pag e e t. 

Ainsi pour Delphine, « e u il a ue, est peut- t e des ha ges e t e ous, e t e fo ateu s… ». 

Michel parle de « temps de débriefing » post accompagnement tandis que Jean met à avant la nécessité 

de « pe se  l aspe t fle if des p ati ues des fo ateu s ». 

Ces①te ps①pou aie t①pe ett e①d ha ge ①su ①« des p o upatio s si guli es d tudia t » car « Il 

 a des situatio s où l o  est pas fo e e t  ave  les apa it s de pouvoi   po d e ». Pour Delphine, 

le① esoi ①d ha ges①se①fait①se ti ①lo s ue①l o jet①d tude①so t①de①so ① ha p①d e pe tise : 

« Là par exemple, j ai u e tudia te ui est pa tie su  les valeu s… pe so elles…p ofessio elles… su  

l thi ue e  fait. Je l ai facilement orientée ve s u e pe so e essou e. Be  oi je tais pas e  

apa it  de pouvoi  l a o pag e  o e te e t. » 

Pour Jean, ils permettraient de « s i te oge  su   le se s de ses p ati ues », de « partager les 

difficultés » et « d aide  le fo ateu  de o se ve  le sens de la recherche ». Par exemple, il souhaite 

un  « o se sus su  u  iveau d e ige es ». 
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②i si① ous① et ou o s① la① otio ① d a it age① pe so el① ui① s e e e① e ① toile① de① fo d① de①

l a o pag e e t.① ① Le① o sensus et/ou la pertinence des actions est (sont) recherché(s) 

collectivement, la singularité des accompagnants étant reconnue et exprimée. « O  a v ai e t… 

ha u  os si gula it s... ha u  des postu es diff e tes… et des faço s de o evoi  

l a o pag e e t de l tudia t » 

 

L i te tio ① olle ti e①est①de① e he he ①l effi a it ①des①p ati ues①d a o pag e e t.①①Cela①passe①pa ①

u ①app e tissage①①à①pa ti ①des①a ti it s①d a o pag e e t① e s① elles-ci. 

Nous① et ou o s① ①o ie tatio s①disti tes①de① es①①te ps①d hanges : 

-  l e pli itatio ①et① l a al se①de① t a au ①des① tudia ts① e ① ue①d e isage ① les①o ie tatio s①possi les 

et/ou les ressources utiles, 

- u e①① fle io ①su ①le① ad e①de①l a o pag e e t①pe etta t①de①ga a ti ①la① oh e e①des①p ati ues①

et de penser les① o ditio s①fa o a les①au①d eloppe e t①des①①p ojets①des① tudia ts.①L a o pag a t①

e ①situatio ①se ait,①de①fait,①da s①u e①situatio ①d a it age①plus① o fo ta le① le①p es it①ou①les①p i ipes①

étant mieux compris). 

 

Nous retenons au terme de cette partie su ①l a o pag e e t u il①est①pe çu①ou① o sid ① o e①

une pratique instable ou complexe car 

- essita t①u e① o e① o aissa e①de①l i g ie ie①de①fo atio ,① 

- personnellement et professionnellement mobilisant, 

- il ne se donne pas, ne se prescrit pas, il①①s p ou e①et①se① o st uit, 

- il① el e①d u e①i te tio ①pa fois①diffi ile①à① ett e①e ①œu e, 

- ② o pag e ,① essite①u e① o e① o aissa e①de①l aut e①et①①de①soi,   

- il réclame la conjugaison  de postures différentes dans des temps restreints,  

- Et il① el e①d u e①fo e①d i p o isatio . 

 

②① e①tit e,①il① ite①des①te ps①de① fle io ①pa ti ipa t①à①l a al se①de①l a ti it ①d a o pag e e t①et①

pe etta t① l lu idatio ① du① ad e① p es it.① La① elatio ① e t e① les① fo ateu s① au① sujet① de①

l a o pag e e t①se le① ep se te ①le① œu ①①de①l i g ie ie①de①fo atio ① elati e①à①la① e he he. 

Il①s i s it①da s①u e①p ati ue①so iale① ita t①d t e① olle ti e e t①pa tag e. 
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H. Lecture et écriture : une difficulté à lever 

 
①fo ateu s①su ①les① ① o ue t①les①diffi ult s①d itu e①des①apprentis-chercheurs.79 

Nous ne reviendrons pas en détails sur les éléments précis du discours des formateurs dans la mesure 

où① e①poi t①est①pa ti uli e e t①a o d ①da s①le① ad e①de①l a al se①e tretien par entretien. 

Notons que les éléments recueillis confirment le constat réalisé lors de la démarche diagnostique 

initiale. 

Tous①deu ① o sid e t① ue①l itu e①est①u ①« prérequis » i dispe sa le①à①l e t e①da s①u e①d a he①

de recherche.①Les①ha ilit s①d itu e①des① tudia ts①so t①pa ti uli e e t① o ot es①da s①les①dis ou s.①

Ils ont : «un petit niveau ». Les① diffi ult s① so t① d o d e① o thog aphi ue① et① s ta i ue.① De① fait,①

l i telligi ilit ①des① its① ①est①pas. 

 

Not e①o jet①d to e e t①à① e①sujet① o e e①le① appo t① ue① ha u ①e t etie t①a e ①l itu e. 

Delphine elie① pa ti uli e e t① l a te① d i e① à① l a te① de① li e.① Da s① la① esu e① où①  « Ils o t pas 

l ha itude d alle  li e des evues e des revues professionnelles ». De fait,  la « d a i ue d alle  

li e… d alle  i e… » est peu présente. Delphine considère que ces 2 habiletés devraient être actuelles 

d auta t①plus① u elles①so t①t a aill es①e ①p e i e①a e : « est d jà a o d  e  se est e 1, alors quoi 

fai e de plus… euh … o  a ua d e les thodologies de t avail ui so t a o d es … est ua d 

e u  t avail d i itiatio  à la e he he ui est a o d  d s le se est e … ave  la fi he de lecture 

et … et pou  auta t là , e  t oisi e a e, pa fois, o  se t ouve e  diffi ult  ». 

La source de ce problème est « le a ue d auto o ie de l tudia t ».  

 

Bérangère,① ua t①à①elle①a ti ule①l a te①d i e①a e ①l a te①de①di e①à①pa ti ①d u ①pa ado e① u elle① he he①

à comprendre :①l tudia t①est①e ① apa it ①d e pli ue ①so ① he i e e t①à①l o al① ais①pas①à①l it.①L o al①

serait démonstratif du développement postural : « la posture fle ive je l ai…la recherche de 

compréhensio , est fo da e tal pou  oi…de he he  à o p e d e les hoses, je l ai…. », tandis 

ue① l it,① pas① suffisa e t.① Bérangère cherche à « gommer ce problème » (dans le cadre de 

l a o pag e e t① thodologi ue ① ① et① do ① ① ① l e isage① o e① u ① l e t① à① p e d e① en 

o sid atio ①et①à①t a aille ①d s①la①p e i e①a e.①Il①s agit①de①fai e①de①l it①u ① l e t① ep se tatif①

du développement postural.  Elle évoque de nouveaux dispositifs mis en place cette année en début 

de formation dans ce sens. 

 

                                                           
79 Cf. analyses des  entretiens de  Delphine page  224 et de Bérangère page 195 
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Pour toutes les deux, le appo t① espe tif① à① l it① p oduit① des① effets① su ① l a o pag e e t①

thodologi ue① et① su ① l aluatio  du① t a ail① de① fi ① d tudes. Notons que ces effets ne sont pas 

semblables. 

 

Dans le ad e①de①l aluatio ①①du①t a ail①de①fi ①d tudes,  

Pour Bérangère,① l e pli itatio ① o ale① pou ait① t e① suffisa te① pou ① d o t e ① le① d eloppe e t①

postural recherché. Bérangère o sid e①d ailleu s①la①soute a e① o e①l aluatio ①o ale①du①t a ail. 

« Pour les étudiants que je suis dans la grande majorité je ne me sens pas du tout inquiète au regard 

des soute a es, pa e ue e si il  a des i suffisa es da s l it je sais ie …. 

O  va le p e d e e  o pte da s l valuatio  de l UE de soute a e… 

L UE ui est sa tio e pa  la soute a e…je sais u ils vo t s e  so ti  pa e u à l o al je les 

entends ». 

Une forme de clivage écrit-oral est présente. 

Pour Delphine,①l it① est① u u ① l e t①pa i①d aut es①à①p e d e①e ① o sid atio ①da s①le① ad e①de①

l aluatio . 

 « Da s la le tu e de leu s its, je e suis ape çue u il  avait u  petit iveau. Mai te a t je e dis 

l valuatio  elle est pas ue po tuelle de l it, de la soute a e. J e glo e tout le t avail ui a t  

fait depuis le semestre 5... Un étudiant ui s est i pli u , ui a t availl , e s il a des diffi ult s… e 

est pas pou  auta t ue ça va foi e  l valuatio . Moi je t ouve u il faut p e d e e  o pte toute la 

p og essio  u il  a eu pe da t l a o pag e e t. » 

Si elles sont toutes deux  atte ti es① à① la① ualit ① de① l it,① il① se le① e①pas① ep se te ①u ① it e①

pa ti uli e e t① alo is .① Plus① ue①d aut es ①①Il①est intégré dans un ensemble sous-tendu par la finalité 

du①t a ail①de①fi ①d tudes (développement postural pour Bérangère, autonomie pour Delphine). 

 

 

Da s①le① ad e①de①l a o pag e e t① thodologi ue,①les① ①a o pag ateu s①utilise t①diff emment  

les écrits des étudiants,  

B a g e①①e pli ue① u elle①ne « de a de pas d it ».①Pou ①auta t,①elle①p ise① u elle①« peut être en 

difficulté pour répondre à leurs questions » si①①elle① a①pas①p is① o aissa e①de①l it : « J ai esoi  

d a o pag e  les  ». 

Delphine demande  « avant chaque régule un travail écrit » afi ① u elle①①« puisse suivre leurs évolutions 

et leurs travaux ». Elle effectue une lecture des documents numériques et les renvoie aux étudiants 

o e s①a e ①des① o e tai es①a ot s.①①Cette①p ati ue①est① o pl e tai e①de①l a o pag e e t①

en groupe.  
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Cependant,  « quelques-u s e o t ja ais e du de t avail écrit. Pour autant lors des régulations, ils 

pa ti ipe t et ils e a o te t e u ils o t fait. Mais je ai pas la p euve ite. » 

 

 

Tous①les①deu ① o sid e t① ue① es①diffi ult s①d itu e①doi e t① t e①t a aill es①a a t①① ue①l tudia t①

rentre en démarche de recherche. Les accompagnements évoqués ne démontrent pas de pratiques 

se es①ou①e l ati ues①de①l app e tissage①de①l it. 
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Conclusion analyse 

L a al se① transversale nous a permis de faire émerger les représentations collectives des 

accompagnateurs relatives à la démarche de recherche, et de mettre en évidence les forces et les 

sources de① te sio s① i h e tes① à① l i itiatio ① à① la① e he he. A partir de là, notre démarche de 

o p he sio ①pe et①d e isage ①des① oies①d a lio atio s.① 

 

Dans un premier temps, je vous propose de  répondre à notre question centrale : « quelle place relative 

à l i itiatio  à la e he he da s l i g ie ie de fo atio  ? » 

A cet effet, il importe de mettre en évidence les effets constatés de①l app e tissage①« recherche » sur 

l app e a t,① puis,① de① poser les éléments contributifs à l i g ie ie① de① fo atio ① e ① lie ① a e ① la①

recherche. Les éléments posés sont circonscrits à notre champ de compétence. Respectant le système 

et①so ①o ga isatio ,① e① ui① e① e t e①pas①da s①le① ad e①de① es① issio s① est①do ①pas① is①su ①le①papie .① 

 

Dans un deuxième temps, nous proposerons  une modélisation de①l i itiatio ①à①la① e he he (en tant 

que processus)  intégrant les résultats de nos explorations, et également les éléments signifiants  de 

notre projet de formation.  

 

Enfin, en dernière partie de ce travail, je proposerai des préconisations en liens avec les fruits de notre 

recherche.  
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Chapitre 10. De la place de l’initiation à sa modélisation 

A. Quels effets sur l’apprenant de l’apprentissage de la recherche ? 

 

Co e a t①l app e a t,①①la① e he he participe  à80 : 

 

L i di idualisatio ①de①la①fo atio  : 

L app e tissage①« recherche » est entendu comme étant étroitement lié à  la relation pédagogique. 

En effet, l a al se① o t e① ue① la① d a he① p dagogi ue① e gag e① est① e t e① su ① l app e a t.①①

L a o pag e e t① is①e ①pla e①da s①le① ad e①du①t a ail①de① e he he et①e ① ide e①l i po ta e①

de la relation pédagogique. L alt it ①et① la① si gula it ① de① l app e a t① so t① ises① e ① a a t①da s① les①

pratiques explicitées.  La relation pédagogique est particulièrement médiatisée dans le cadre du travail 

de① g oupe① de① gulatio .① L i sta ilit ① et① la① o ple it   de ette① d a he① d a o pag e e t①

ep se te t① e l ati ue e t① l i te tio ① d u e① o st u tio ① elatio elle① adapt e.① Cepe da t,①

des nuances subsistent dans nos pratiques avec un écart important de tendances formatives, de 

l a o pag e e t①de①po tage①à①l a compagnement « marcher ensemble ». 

La① uestio ① de① l adaptatio ① à① l app e a t① se① pose① sou e t.① ② o pag e ① essite① u e① o e①

o aissa e①de①l aut e①et①de①soi.① 

 

L a al se① glo ale① o t e① gale e t① l i po ta e① de① l i di idualisatio ① des① situatio s①

d app entissages.  

Une attention particulière est en général portée à ce qui se joue durant les groupes de régulation. Les 

oies①d a lio atio ①so t① fl hies,①sou e t①spo ta e t①p opos es. 

Il est question par exemple de développer la participation de personnes ressources ou encore de 

partager davantage nos pratiques pour aiguiller au mieux les apprentis-chercheurs. 

La question de la progression individuelle est transversale. La démarche est pour 5 formateurs sur 6 

e t e① su ① l app e a t① et① ses① odes① d app op iatio .① ① Nous① et ou o s① pa fois① l i te tio ① de①

o st ui e① e ① diff e ia t① les① p ati ues① d a o pag e e t.① ① N a oi s,① la① uestio ① du① sa oi ①

thodologi ue① est①pas① ep se tati e①de①l i di idualisatio ①des①situatio s①d app e tissages.①①②ut e①

point, il n est① pas① toujou s① fa ile① pou ① les① a o pag a ts① d a de ① au① p ofil① ou① au① ode①

d app e tissage.①Lo s ue① ue①les①p ofils①d tudia ts①so t① o u s,①u e①fo me de catégorisation  est 

retrouvée. (« Motivés, non motivés, autonomes, non autonomes ») 

  

                                                           
80 Da s①le① ad e①de①l i g ie ie①de①fo atio ①①p op e①à① ot e①e i o e e t①p ofessio el. 
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Au développe e t① fle if①de①l app e a t 

C est①u ①poi t① fo t① ①p se t①au①sei ①de① ot e① i g ie ie①p dagogique et fortement explicité par les 

fo ateu s.①L app e tissage①e p ie tiel①est①a oud ①au①d eloppe e t① ide titai e①de① l app e a t.①①

De fait, nous retrouvons un ôle①de①l a o pag a t①t s①o ie t ① e s①l e pli itatio ,① la① e he he de 

o p he sio ① et① l a al se.① L a al se① o p he si e① se le① p e d e① eau oup① de① pla e① da s① le①

pa ou s① de① l app e ti-chercheur. Globalement, pour le formateur, la professionnalisation (dans le 

ad e①du①TFE ①s effe tue①pa ti uli e e t①e ①d eloppa t①la①démarche réflexive. 

Le①s st e①d e seig e e t①p op e①à① ot e①te ai ①te d①pa ti uli e e t① e s①le①« savoir réflexif ». 

Il①fa o ise①l a al se①des①e p ie es①p ofessio elles. 

 

②u①d eloppe e t① og itif①de①l app e a t 

Les situations capacitantes relatives au développement cognitif relèvent particulièrement de  

l alte a e interactive et cognitive pour le formateur. (Échanges, groupe, stage, accompagnement)81  

Précisons que les opérations cognitives décrites correspondent (dans un ordre hiérarchisé) à des 

activités relatives à : 

- la compréhension (comprendre le réel, comprendre la complexité, comprendre et interpréter 

l i fo atio .① Le① fo ateu ① est① e ① atte te① de① des iptio ,① d e pli atio ① et① d e pli itatio .① Il① est①

reche h ① ue①l tudia t①sa he① ha ge ①a e ①ses①pai s. 

-  l a al se :①il①est①atte du① ue①l tudia t① ega de①sa①p ati ue,① u il① ep e,①disti gue,① fl hisse①et . 

- l aluatio  :①e ①lie ①a e ①l a ti it ①d a al se,①il①est①souhaité ue①l tudia t①sa he① o p e avec des 

expériences, se distancer, objectiver, vérifier, et évaluer. 

- la mobilisation des connaissances. 

 

Les efforts cognitifs relatifs  au savoir appliqué (choix, opérationnalisation, planification...) sont peu 

évoqués (voir pas). Les efforts de synthèse ne sont pas mis en avant dans les discours. 

 

Les activités de recherche emblématiques de ce développement sont la légitimation, la généralisation, 

la  recherche,① l e p i e tatio .① Nous① oto s① a e ① to e e t① ue① es① a ti it s① ① el e t①

particulièrement des premières étapes de la recherche (construction de la situation de départ).  De 

plus, nous ne retrouvons da s① les①dis ou s① u u e①seule①o u e e① elati e①à① la①p o l atisatio .①①

P o l atisatio ① ele a t①de①l a al se①et①de①l aluatio  

                                                           
81 cf. page 255 « alternance cognitive » 
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Au regard   des éléments émergents de notre enquête relatifs à①la①① thodologie,①l a se e①d a ti it s①①

li e① au① sa oi ① appli u ① ett e①e ①œu e① les① tapes①de① la① thodologie①de① e he he en sciences 

sociales)  semble logique ou normale (au sens de CANGUILHEM). 

 

Au dé eloppe e t①d u ①esp it① lai  

Le①t a ail①d i itiatio ①à①la① e he he a e①l tudia t①à①t a aille ①su ①sa①postu e. Il lui permet de passer 

de ses représentations aux r alit s①p ofessio elles.①Le①p o essus①d o je ti atio ①est①présent au sein 

du parcours. Nous retrouvons donc le premier enjeu de la formation scientifique qui est la rupture 

pist ologi ue.① Cepe da t,① e① p o essus① d app e tissage① est① pe fectible dans la mesure où la 

méthodologie e ①s ie es①so iales①est①peu① o o u e① lo s①de① l a o pag e e t.①Elle①est①pou ta t①

« i dispe sa le pou  p te d e à l o je tivatio  et à la s ie tifi it  des sultats e he h s » car elle 

permet « d i te oge  les p suppos s su  l o jet d tude ». (Taldir, 2011, p. 41) 

 

②①l a uisitio ①d u e①p ofessio alit  

Il apparaît que la recherche est①u ①p o essus①do t①l o je tif①est①la①p ofessio alit 82 : développement 

d ha itudes① fle i es,① o st u tio ①d u e①postu e autonome,  intégration  et mobilisation de savoirs 

dans des situations professionnelles etc. 

L a o pag ateu  s i t esse①à①la①pa t①a ti e①de①l tudia t①da s①sa①p ofessio alit .①Il①i te oge①de①fait①

son professionnalisme. Par exemple, il questionne  le lien entre son  projet de recherche et son projet 

professionnel et  se préoccupe de la manière dont il va réinvestir son travail dans un avenir proche. 

 

②①fa o ise ①l a ti ulatio ①e t e①p ati ue①et①th o ie 

②u① ega d①de①l app o he①glo ale①des①sa oi s,① ous①pou o s①postule ① ue①la①pla e①de la recherche facilite 

le① d eloppe e t① d u e① e tai e① o eptio ① du① Sa oi  :① u ① sa oi ① issu① d u e① t a sa tio ① e t e①

plusieurs environnements.   

 
A la socialisation  

La recherche e gage①l app e ti-chercheur à multiplier les interactions sociales et à être au plus près 

de①l e i o e e t①p ofessio el.①Elle①pa ti ipe①glo ale e t①à①la① o p he sio ①et①à①l i t g atio  des 

réalités professionnelles.(Des situations) Elle①pa ti ipe,①de① fait,①à① la①so ialisatio ①de① l app e a t.①Pa ①

contre,  la recherche e①pa ti ipe①pas①à① o ilise ①le①p ofessio is e①de①l tudia t①soit①sa① apa it ①à①

vivre, à mobiliser ou à défendre les intérêts du métier. 

 

                                                           
82  cf. page 248 
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②①sus ite ①l autofo atio ① 

Le développement autonome est, après le 

d eloppe e t① fle if,①l l e t①le①plus① is①e ①

évidence par le formateur.  Le formateur vise en 

effet①à① e① ue①l app e ti-chercheur fasse par lui-

e.① ① Il① he he① à① e① u il① d eloppe① ses①

rapports avec son environnement professionnel. 

Il est donc très attentif aux signes de① oti atio ①et①au ①i di ateu s①d e gage e t. 

Par ailleurs, nous retrouvons (plus rarement) une reconnaissance des acquis et des compétences de 

l app e a t.① ‘e o aissa e① ui① pa ti ipe① à① la① fois① à① l i di idualisatio ① des① p ati ues①

d a o pag e e t① et① à① u e① app op iatio ① pa ① l a o pag ① de① ses① p op es① ha ilet s① et 

compétences. Cependa t,① les①st at gies①d i flue e sont différenciées et difficilement saisissables à 

pa ti ①de① ot e①d a he①d e u te.① 

Le① d eloppe e t① auto o e① et① les① p ati ues① d autofo atio ① passe t① pa ti uli e e t① pa ① le①

développement réflexif, et① pa ① le① d eloppe e t① des① t a sa tio s① de① l app e a t① a e ① so ①

environnement.   

 
Ce① u elle① e①p oduit①pas①ou①peu : 
 
 
La① uestio ①de①la①satisfa tio ①de①l tudia t①est①peu①p se te①glo ale e t.①  

Nous ne retrouvons pas dans ot e①a al se①d l e t①significatif relatif à la construction recherchée 

pou ①l tudia t①d u ①se ti e t①de① ussite①ou①d u e① o a e①e ①ses① apa it s①de①p odu tio . 

Ce i① ep se te①u e① oie①d a lio atio ①possi le.① 

 
 
Vo o s ai te a t les a ti ulatio s e t e l i itiatio  à la e he he et l i g ie ie de fo atio  : 
 

B. Recherche et pratiques d’ingénierie : des tensions entrecroisées…. 
 
 
La recherche est globalement source de tensions pou ①les①fo ateu s①da s①le① ad e①de①l i g ie ie①de①

formation.  Elle représente un élément « vecteur de professionnalisation », « pivot du projet de 

formation » ou encore  central et /transversal. 

Ainsi, de nombreux liens sont réalisés entre le projet de formation 2012- ① ① et① l i itiatio ① à① la①

recherche.① Les① p i ipes① fo da e tau ① du① p ojet① de① fo atio ① i e t① à① t a e s① l initiation à la 

recherche. Les pratiques①p dagogi ues① fle i es,① l i te a tio ①so io o st u ti iste,① la①p dagogie①du①

L i itiatio  à la e he he pa ti ipe à : 
L i dividualisation de la formation, 
Au développement réflexif de l app e a t, 
Au développe e t og itif de l app e a t, 
Au d veloppe e t d u  esp it lai , 
A l a uisitio  d u e p ofessio alité, 
A favo ise  l a ti ulation entre pratique et théorie, 
A la socialisation, 
A sus ite  l autofo atio . 
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uestio e e t,① l alte a e sont des éléments représentatifs des pratiques apprenantes dans le 

ad e① de① l i itiatio ① à① la① e he he. Par contre, le questionnement pédagogique est peu retrouvé 

concernant la méthodologie de recherche, le savoir appliqué étant moins valorisé que le savoir réflexif.  

Les ressources du projet de recherche so t① su tout①des① l e ts① e ① lie ① a e ① soit① l app e tissage①

e p ie tiel,①soit①l a o pag e e t① elatio el. 

 

L i itiatio ①à①la① e he he amène des questionnements relatifs à  

- la① o eptio ①de①l tudia t①et①de①l app e ti-chercheur, 

- la contribution des enseignements de la recherche au projet de formation, 

- l a ti ulatio ①e t e①les①e seig e ents, 

- la①pe ti e e①et①l ha o isatio ①des①p ati ues①d a o pag e e t, 

et aux 

- finalités et enjeux des enseignements « recherche », 

- exigences de fin de formation, 

- p ati ues①d a o pag e e t, 

- voies d a lio atio s①possi les①de①l i itiatio ①à①la① e he he et①d aut es①e seig e e ts, 

- compétences des formateurs. 

 

Il① i po te① ue① l e p ie e① des① fo s① pe ette① de① o st ui e① leu s① p ojets① de① e he he et soit 

utilis e① o e① essou e①①da s① l i g ie ie①p dagogi ue.① ①L o ie tatio ①de① ot e①d a he①se le①

a u e①pa ①u e① o eptio ① o ti u e①de①l i g ie ie①p dagogi ue. 

 

Au-delà des préoccupations pédagogiques et①fo at i es①o ie t es① e s①l app e a t,①①la① e he he fait 

ressortir des préoccupations relatives à leur propre professionnalisation (développement des 

o p te es① d a o pag e e t,① de① la① gestio ① a i ati ue① des① g oupes,① de① l app op iatio ① de① la①

méthodologie en sciences sociales etc.)  La recherche pe et①d t e①au①plus①p s①des① ha ge e ts①et①

des mutations. Enfin, elle participe à valoriser la qualité de notre fonctionnement. 

 

Les i st u e ts①p i il gi s①da s①le① ad e①de①l i g ie ie①p dagogi ue 

En premier lieu, la recherche pe et①de① ett e①e ① ide e①l i po ta e①et①la① o pl e ta it ①de①

deux instruments pédagogiques : 

- L a al se① de① p ati ue : nous avons vu que le savoir réflexif tient une place essentielle dans 

l app e tissage①de①la① e he he.①L a ti it ①« recherche » est en quelque sorte « réflexo-centrée » 

- La dynamique des groupes : le groupe de recherche est le lieu  où émergent les idées, où se construit 

la démarche. 
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Ces deux instruments sont caractéristiques de notre ingénierie pédagogique. 
 

Contribution des accompagnateurs  

La recherche o ilise①glo ale e t①①l uipe①da s①la① o st u tio ①des①situatio s①d app e tissage.①Elle①

est①e ① uel ue①so te① lat i e①d u e①d a i ue①de①g oupe,①pa ti uli e e t①lo s u il①est① uestio ①

d a o de ① l a o pag e e t. Il y a une volonté de proposer un dispositif de formation pluri-

référentiel pour développer les apprentissages.  Chacun contribue à sa façon dans le cadre de 

l a o pag e e t. Majoritairement, les accompagnateurs participent particulièrement à faire vivre 

ou à développer la place de la réflexivité dans  l i g ie ie① e t e①su ①la① e he he.①C est①le①p o essus①

da s① so ① e se le① ui① est① o sid ① o e① assu a t① le① d eloppe e t① de① l app e ti-chercheur. 

Inversement, les contributions relatives aux connaissances sont moins importantes. 

 

Plus①g ale e t,① la①pla e①de① ha u ①des① e es①de① l uipe① o e s①pa ① l a o pag e e t①

os ille①e t e①deu ①di e sio s①de①l i g ie ie : une majorité se questionne à la fois sur la conception et 

su ① la① ise① e ① œu e① de① l a o pag e e t,① u e① i o it ① est① plus① e t e① su ① l a ti it ①

d a o pag e e t① e ①ta t① ue①dispositif .① 

 

La place de la recherche ous① e seig e①su ①les① o eptio s①e ①œu e①da s①l i g ie ie①de①fo ation.  

Les① l e ts①d i flue e①de①la① o eptio ①et①de①la① ise①e ①œu e①de①l i itiatio ①à①la① e he he sont  

- le projet de formation et ses principes : socioconstructivisme, coopération, réflexivité, 

individualisation de la formation. Il représente un référent dynamique, 

- l histoi e①si guli e①du①fo ateu ①et①so ① appo t① p ou ①à①la① e he he l i age①du① he heu ①est①

plus①ou① oi s①i a e①pa ①l a o pag ateur), 

- une approche plus ou moins intégrée des savoirs théorique et pratique, 

- des① o eptio s①h t og es①à① l ga d①du① ouple① [initiation à la recherche-professionnalisation] : 

l a o pag ateu  s i t esse①plus①ou① oi s①①à① e① ue①l app e ti- he heu ① et①e ①œu e,①①à① e① u il①

éprouve et/ou à ce u il①i agi e①pou ①lui①de ai , 

- la① o sid atio ①de①l tudia t①① étudiant, apprenant, futur professionnel), 

- des principes pédagogiques valorisés : l alternance, le savoir réflexif, la dynamique de groupe, 

- des représentations à①l ga d①de①la①p ofessio alisatio ①et①du①d eloppe e t①s ientifique   générant 

un statut diffé e t①à①l app e ti-chercheur : celui qui construit ou celui qui travaille et résout. 

Nous① postulo s① pa ① ailleu s① l e iste e① d u e① ep se tatio ① olle ti e① do i a te① à① l ga d① de① la①

méthode comme « mode opératoire » ne mobilisant pas ou peu les cognitions  pouvant expliquer la 

distanciation relative au savoir méthode. 
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La méthode, un problème  à lever 

Bien que la méthode soit① i estie①d u e① aleu ①positi e,① la méthodologie de la recherche est plutôt 

mise à distance da s①le① ad e①de①l a o pag e e t.  Il importe de sortir du dilemme opposant savoir 

appliqué et développement professionnel, de  mobiliser les enseignements universitaires et, au final, 

de proposer aux étudiants un accompagnement méthodologique respectueux et harmonieux. 

 

Une finalité de① o st u tio ①plutôt① u u e①fi alit ①de①p odu tio  

L a al se① le① ue① le① d eloppe e t① p ofessio el① est① e he h .① Il① i po te① ue① l app e ti-

he heu ①se① o st uise①e ①ta t① ue①futu ①p ofessio el.①Les① o eptio s①de①l a o pag e e t①et①de①

la recherche sont liées à ce but précis. C est① le①

potentiel capacitant des situations relatives au 

travail de mémoire qui est recherché par le 

formateur. Par contre, la dimension productive 

du travail est peu mise en évidence. Pour autant, 

l it① e ① tant que production est porteur de 

l aluatio .①C est①à①t a e s①lui① ue①le①ju ① alue①

l assi ilatio ① des① sa oi s① et① l i t g atio ① de① la①

démarche de recherche.①①L att i utio ①so iale①de①

la « compétence recherche » s effe tue①à①l aide①de①

l it① ui① da s① le① te ps① ep se te① u ① o jet①

symbolique (preuve) de cette compétence. Il importe donc de valoriser davantage la dimension 

p odu tio ①de①l i itiation à la recherche. 

 

L u iversitaire en tant que personne ressource (et de fait, ses recherches, ses travaux) et la 

méthodologie en sciences sociales (les références, les ouvrages, les cours)   sont peu valorisés en tant 

que ressources mobilisables.  

 

 

Retenons, au final, que la recherche : 

- représente un référent à la construction du projet de formation et à la déclinaiso ①de①l i g ie ie①de①

formation, 

- est r lat i e①d u ① esoi  : une meilleure lecture de la formation dans son ensemble. 

 

Pou  les a o pag ateu s, l i itiatio  à la 
recherche  est représentative des enjeux de 

professionnalisation.  
La finalité dessinée du travail  est plus liée à 

la o st u tio  de l app e a t u à la 
production finale. 

Elle est pour les formateurs source de 
te sio s ui s e t e oise t.  

Elle participe à renseigner les conceptions et 
les fa teu s d i flue es de l i g ie ie de 

formation. 
‘ v lat i e d u  esoi  : une meilleure 

lecture de la formation dans son ensemble. 
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A des fins de synthèse, vous trouverez en page suivante une illustration de la place accordée à 

l i itiatio ①à①la① e he he dans notre institution. 

Cette illustration est composée de 2 grandes parties : 

La p e i e de gau he à d oite o e e l  «Ingénierie de formation » ; 

En as,① ① so t① ep is① les① effets① p oduits① pa ① l i itiatio ① à① la① e he he su ① l i g ie ie① de①

formation,  

Et en haut, les éléments influençant notre ingénierie. 

La seconde à droite concerne la « Professionnalisation de l tudia t app e ti-chercheur » ; 

En bas, les①effets①de①l app e tissage①de①la① e he he su ①l app e a t, 

Et en haut, les éléments participant à cet apprentissage.  
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des enjeux reconnus de professionnalisation

U e①fi alit ①de① o st u tio ①plutôt① u u e①fi alit ①de①p odu tio
Des① ep se tatio s①à①l ga d①de①la①p ofessio alisatio ①et①du①d eloppe e t①

s ie tifi ue①①①g a t①u ①statut①diff e t①à①l app e ti-chercheur

Des principes pédagogiques valorisés : alternance, le savoir réflexif, dynamique de 
groupe

Des① o eptio s①h t og es①à①l ga d①du① ouple①[i itiatio ①à①la① e he he-
professionnalisation ]

L histoi e①si guli e①du①fo ateu ①et①so ① appo t① p ou ①à①la① e he he
Le projet de formation et ses principes

Un besoin d'une meilleure lecture de la formation

Un besoin de valorisation des pratiques

Une besoin de progression

Reconnaissance de l'étudiant - Un sujet épistémique 

Relation pédagogique

La posture de l'accompagnant

L'accompagnement - Confrontation des idées

Les activités d'analyse - Réfléxivité

Les transactions avec l'environnement- L'alternance 

Le groupe de recherche - sa constuction - son profil - ses construits

Les activités liées à la construction de la situation de départ

Les activités liées à l'enquête

Les activités de lecture et d'écriture

i te oge①la① o eptio ①de①l tudia t①et①de①l app e ti-chercheur,

questionne la contribution des enseignements de la recherche au projet de 
formation, les finalités et les enjeux des enseignements à la recherche,

uestio e①l a ti ulatio ①e t e①les①e seig e e ts,
i pulse①u e① fle io ① ua t①au ①p ati ues①d a o pag e e t

interroge les exigences de fin de formation,

a i e①les① fle io s① ua t①au ① oies①d a lio atio s①possi les①de①l i itiatio ①à①la①
e he he①et①d aut es①e seig e e ts①

e he he①la①pe ti e e①et①l ha o isatio ①des①p ati ues①d a o pag e e t,
interroge les compétences des formateurs

Participe  : 

À①L i di idualisatio ①de①la①fo atio ,
Au développement cognitif,

Au développement d'un esprit éclairé

À la socialisation,

À sus ite ①l autofo atio ,
À①fa o ise ①l a ti ulatio ①e t e①p ati ue①et①th o ie①,

À la socialisation ,

Acquisition d'une professionnalité.

initiation à la recherche
Professionnalisation 
de①l tudia t①
apprenti-chercheur 

Ingénierie de 
formation 

EF
FE

TS
 

EL
EM

EN
TS

 C
O

N
ST

R
U

C
TE

U
R

S 

Figure 22 Illustration de la place de l'initiation à la recherche 
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C. Modélisation de l’apprentissage « recherche »  

L i itiatio ①à la recherche (et①plus①glo ale e t①l app e tissage①« recherche »)  représente un référent 

pa ① e elle e① pou ① la① o st u tio ① de① l i g ie ie① de① fo atio .① Sa① place est à la fois centrale, 

symbolisant les enjeux liés à la profession et les finalités de la formation, et transversale, symbolisant 

les intentions et les constructions relatives à la progression des enseignements. La recherche est à la 

fois convoquée comme un moyen (se professionnaliser) et comme une finalité (acquérir un ensemble 

de savoirs).  

Il①s agit① ie ①d u e①fo atio ① o ilisa t①la① e he he « pour » et① o ①d u e①fo atio ①à①①la① e he he. 

Not e①s st e①d e seig e e t①fo e①①u ①tout① o ple e①① ue① ous①a o s①pu①app he de ①a e ① os①

explorations. Les pratiques relatives à la recherche touchent des domaines nombreux relevant de la 

pédagogie, de la didactique, de la psychologie, de la sociologie et, de fait, de①l pist ologie. 

Etant, depuis un an et demi, plongé dans ce travail mobilisant, je fus à la fois observateur, intervieweur,  

analyste, acteur, force de proposition etc. Les multiples postures conjuguées nous ont aidés à entrevoir 

les phénomènes en jeu, leurs i te a tio s①et①①leu s①① sultats.①L utilisatio ①des①illust atio s① d id es,①de①

pro essus ①tout①au①lo g①de①l e plo atio ①a,①e ① uel ue①so te,①g ①le① esoi ①de①saisi ①l e se le①alo s①

ue① ous①a o s①jus u ①alo s①saisi①des①pa ties. 

 

Au terme de nos travaux, aidé d u ① te ps①de①dista iatio ,① ous①p oposo s① ① u e① od lisatio  du   

p o essus① elatif①à①①l app e tissage①de①la① e he he.①①Nous① elio s①ai si①l e se le①de① os①e plo atio s①

sources de connaissances que nous envisageons comme tiers pouvant nourrir nos élaborations 

olle ti es.① Elle① est① do ① pas① de① fait① u ① od le① à① sui e① ais① si ple e t① u e① illust atio ①

représentative du processus.   Elle est, bien entendu, e t e①su ①l app e a t,① ta t①à①la①fois①①le①sujet①

et①l o jet①de①la①fo atio . 

 

Fonction de la modélisation de①l app e tissage①de①la① e he he 

La première des fonctions est de permettre une connaissance pertinente relative à la place de la 

recherche.  

 

Ses autres fonctions pourraient  être de nous aider à poser ou à répondre à des questions fondatrices, 

par exemple : 

Quel savoir produisons- ous①aujou d hui①pa ① os① hoi ①et① os①a tio s ? 

Quels sont les phénomènes en jeu ? Quels écarts entre les orientations choisies et les résultats ? 

Quel sens donnons-nous à nos actions ? 

Quelle(s) orientation(s) pour demain ? Quelles améliorations ? 
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Comment relions-nous nos pratiques ? 

Pour finalement dans une démarche continuée repenser la place de la recherche afi ① u elle① e①soit①

plus perçue par les étudiants comme en rupture avec la formation mais comme un instrument de sa 

p ofessio alisatio .①L a itio ① elati e①à① ette① od lisatio  est① u elle①soit①utile①da s①le① ad e①de① os①

temps de construction, de transmission et de formation.  

 

 

Les éléments fondateurs de la modélisation de①l app e tissage①de①la① e he he 

Edgar MORIN  précise que « si nous voulons une connaissance pertinente, nous avons besoin de relier, 

contextualiser, globaliser nos informations et nos savoirs, donc de chercher une connaissance complexe 

». (1999, p. 456) De fait,① il① i po te①d la o e ① ot e①p opositio ① su ① ① u e① logi ue①de① od lisatio  

systémique reconnue : la conjonction systémique de LE MOIGNE.  « Elle propose de tenir pour 

i s pa a le le fo tio e e t et la t a sfo atio  d u  ph o e, des environnements actifs dans 

les uels il s e e e et des p ojets pa  appo t au uels il est ide tifia le » (Le Moigne, 1990, 1999, p. 

40). La notion de conjonction lui a permis de conceptualiser le système général83 à partir duquel la 

od lisatio ①s est① o st uite. 

 

Le①s st e① elatif①à①l app e tissage①de①la① e he he se représente en reliant les pratiques, les finalités, 

notre environnement et les transformations recherchées. Il peut se regarder sous différents angles, 

ota e t① ①sous① l a gle①de① l i g ie ie①de① fo atio ① pou ① uoi①et① o e t① o st ui e ?) et sous 

l a gle①de①la①p ofessio alisatio ① uels①effets,① uelles①t a sfo atio s ?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 cf. Figure 23 

SG 

FONCTIONS 

FINALITES ENVIRONNEMENTS 

TRANSFORMATIONS 

Figure 23 La forme canonique du système général (Le Moigne, 1990, 1999, p. 40) 
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Description de la modélisation 

②u① e t e,①①l app e ti-chercheur, son apprentissage. Qui ? 

②①d oite,①les①e jeu ①et①les①fi alit s①de①l app e tissage①« recherche ». Pour quoi ? 

②①gau he,①les① l e ts①a tifs①de①l e i o e e t①da s①le uel①il① olue.①Par quoi ? 

E ①haut,① e① ue①fait①l tudia t,①ses①a tio s①et①a ti it s①lui①pe etta t①de①se①t a sfo e .①A quoi ? 

E ① as,①les①t a sfo atio s①de①l app e tissage①« recherche ». Vers quoi ? 

 
Les éléments les plus caractéristiques de notre fonctionnement sont écrits en gras. 
 
Le①tout①s i s it①da s①u ① e le①ou e t①s olisa t①le① o de①da s①le uel①s i s e① ot e①e i o e e t.①

Des liens téléologi ues①u isse t① ot e①e i o e e t① fo atif①à① l olutio ①du① o de.①C est①pa e①

que le monde a changé que la recherche dispose①d u e①pla e①i po ta te①au①sei ①de① ot e①fo atio ①

en soins infirmiers. 

 
 
En haut et①à①gau he,①u ①œil① ep se te①les① l e ts① o s ie ts①ou①i o s ie ts①o ie ta t①la①le tu e①du①

système. Dans notre recherche, les liens forts entre certaines représentations (recherche, réflexivité, 

méthode, raisonnement, science, profession) et la place accordée à la recherche ont émergé. 

 

De①pa t①et①d aut e①et①e ①haut①de①l illust atio ,① ①fl hes①e ①fo e①d lai ①s olise t①l i po ta e①du①

dynamisme du processus. Il est alimenté constamment par ce qui en sort et ce qui y entre. 

 
E fi ,① ① lai s① e ti au ① appelle t① ue① est① e ① faisa t① ue① l app e ti-chercheur se transforme 

professionnellement. 
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RESULTATS ATTENDUS POUR DEMAIN 
Affronter la complexité, vivre sa profession (professionnalité, 
professionnisme, professionnalisme) 
Intégrer une posture réflexive 
U ①p ati ie ① apa le①de①s i s i e①da s : 
- La promotion de la santé des individus 
- L a lio atio ①de①la① ualit ①des①soi s 
- Le①d eloppe e t①de①l e se le①des①p ati ues①soig a tes 
- La construction des savoirs par la communication et le partage des 
travaux de recherche 
- Le renforcement de la professionnalisation et de l ide tit ①p ofessio elle. 

 
RESULTATS ATTENDUS EN FIN DE FORMATION 

Développement vers une posture « professionnelle » 
 

P ojets①pa ① appo ts①au uel①l app e tissage①est①ide tifia le : 
 Soutenance, Mémoire, Projet professionnel 
 
 

PRINCIPES 
Systèmie,  socio construction, alternance,   récursivité autonomie/dépendance, 
Approche par compétences, Approche par les savoirs,  
Individualisation de la formation,① e o aissa e①de①l tudia t 
Enseignement  réflexif, enseignement méthodologique, 
Intégration des savoirs théorie-pratique, Praxis ↔Poi sis 
Apprentissage situé, progressif, facilitant la transférabilité 
Paradigme ouvert, évolutif  
Logi ue①p dagogi ue①de① fle io ①da s/su /à①p opos①de①l a tio  
Démarche de recherche  « finalisée »   
 
LES DISPOSITIFS  
Activit s①d a al se 
Situations transactionnelles de développement  
Groupe de recherche, triangulations avec des personnes ressources 
Accompagnement individuel, groupal,  
Cours Méthodologie, travaux dirigés (Compréhension/appropriation),  
Débats, conférences 
② ti it s①d ide tifi atio ,①d a al se,①de①th o isatio ,①de①fi alisatio ,①d a gu e tatio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement cognitif 
Développement réflexif 

D eloppe e t①d u e① atio alit ①situ e①ou①dist i u e, 
Développement de sa perception du réel 

Développement de la compréhension de phénomènes issus de situations professionnelles 
D eloppe e t①de①l esp it①« recherche » : du savoir praxique au savoir appliqué 

Développement de  son langage 
Développement des capacités mémorielles et①d a s①au ① o aissa es 

Développement de sa capacité à affronter la complexité 
D eloppe e t①auto o e  
Développement identitaire  
Développement motivationnel 

 
 
 
 

 
Lire rapidement, résumer, synthétiser un document 

Utiliser une sémantique professionnelle 
Mobiliser des bases de données pour le soin infirmier 
Comprendre les étapes de la recherche documentaire 

Comprendre et analyser des articles de recherche 
Construire et mobiliser sa veille documentaire 

Construire son objet de recherche : 
Repérer  l o jet①d i te pellatio ,① ele e ①les①sig ifia ts,① uestio e ,①a al se ,①e pli ite ,① e he he ,①

abstraire, objectiver les faits, généraliser, légitimer 
Respecter la rigueur et la 

Cohérence interne inhérente au processus de recherche 
Apprendre la et de la démarche de recherche en sciences sociale 

FONCTIONNEMENT①pou ①l tudia t 
ACTION- ACTIVITES 

A QUOI ? 

 

P
R

O
J

ET 
P

O
U

R
 

Q
U

O
I

 ? 

EN
V
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O

N
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EN

T 
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A
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N
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A
C

TI
F 
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G
E 

P
A

R
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U
O

I ?
  

 

TRANSFORMATIONS - DEVENIR -  EVOLUTION 
Qu est① e① ui①se①t a sfo e ? 

VERS QUOI ? 

 

PRATICIEN-CHERCHEUR 

Quels① odes① d i te e tio ,① a o pag e e t,① dispositifs① fa o ise t-ils le développement 
d u e①postu e①p ofessio elle①i fi i e ? 

 

Figure 24 Modélisation de l'apprentissage scientifique 
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Précisions relatives à la modélisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Et e① apa le①de①t ou e ①des①solutio s,①d agi ①et①de①d ide ①da s①u ①e i o e e t① o ple e,①des① espo sa ilit s①plu ielles,①e ①i tégrant 

o t ai tes,①p es its…① ultidi e sio els①et①t a s e sau ,①a eptatio ①et① e e di atio ①de① espo sa ilit s①g a dissa tes. 

 

 Mettre en avant son groupe social, légitimer ses décisions à partir des pratiques probantes, valoriser ses activités et sa profession, intégration 

d u ①fo tio e e t①e ① ode①p ojet,①①d eloppe e t①t a sa tio el①e t e① e o aissa e①de①soi①et① e o aissance effective de 

l e i o e e t 

 

Constitué de conceptions et représentations relatives à  

La METHODE, la  RECHERCHE, la  REFLEXIVITE, La PROFESSION,  RAISONNEMENT, la SCIENCE etc. 

 

Ca a t isti ues①de①l e i o e e t① a o 

Le monde  change : 

Développement de la complexité 

Besoins de santé en augmentation 

Population vieillissante 

Exigences de plus en plus①g a des①e ① ati e①d atte tes de soins 

Modification des frontières professionnelles 

T a sfo atio ①de①l hôpital①e ①hôpital①e t ep ise 

Modernisation, rationalisation, mutualisation 

Recherche de performance  

Temps contraint, Economie contrainte 

Progrès scientifique  

Besoi ①d a teu s①fle i les, disponibles, poly compétents, capables de mouvement,①d adaptatio ①et①d i o atio . 

Besoi ①d a teu s①s i tégrant dans des projets et sachant vivre et anticiper les changements 

E olutio ①de①la① o sid atio ①de①l ho e

Qu te①de① e o aissa e,① olo t ①d auto o
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QUATRIEME PARTIE : PRECONISATIONS ET 

OUVERTURES PRAGMATIQUES 
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Chapitre 11. Préconisations 

 
 
②u① ega d①de①l a al se①des①e t etie s,①plusieu s①pistes①de①p o isatio s①se①p ofile t.① 

Il est essentiel  que celles-ci répondent aux objectifs de notre mission, à savoir,  la① ise①e ①œu e①d une 

d a he① de① p og s① elati e① à① la① d li aiso ① de① l i g ie ie① de① fo atio , et également,  à la 

alo isatio ①de①l i stitutio ①à①t a e s①la① e e di atio ①de① ot e①sa oi -faire. Nous rentrons dans une 

phase①de① o eptio ①s appu a t①sur ce que nous avons appris et compris.  

 

Notre stage nous a conduits à mettre en projet, 

est-à-dire à envisager notre démarche de 

progrès à partir des éléments recueillis. Cette 

mise en perspective se décline en projets 

intégrant actions et réflexions. (Chaque action 

sous-tendant une réflexion). Considérant le 

processus de formation comme dépendant de 

ressources (et notamment du temps et des moyens humains), nous nous sommes imposés des critères 

de① faisa ilit ① et① de①pote tialit .① ① L i g ie ie①de① fo atio 84 se  définissant comme un « ensemble 

coordonné des travaux méthodiques de conception et de réalisation des systèmes de formation » 

(Ardouin, 2010, p. 11), u e①e ige e①de① oo di atio ①de① os①p ojets①①a e ①l e ista t①est① essai e. 

Par ailleurs, toute action relevant de choix épistémologique,  le pragmatique sera sous-tendu par une 

réflexion  plus académique. 

Je①souhaite①pou sui e①le① ou e e t①e gag ①a e ① es① oll gues.①①L e jeu①du① oi e①p ofessio el①

est avant tout de « mettre les acteurs en mouvement » (Gomez, 2001, p. 40) et donner sens aux actions 

e t ep ises.① I i,① il① s agit① d t e① u ① l e t① oteu ① pa i① d aut es.① E ① effet,① est① ie ① l uipe①

p dagogi ue① ui①œu e①au① uotidie ①pou ①fai e① i e①le①p ojet①d i itiation à la recherche. 

 

Ces préconisations ont pour objet de participer à la conception et à la réalisation du système de 

fo atio ①et①plus①pa ti uli e e t①au①p o essus① elatif①à①l app e tissage①s ie tifi ue.  

Leu s①p se tatio s①s o ga ise t①à①pa ti ①et①e ①fo tio ①des① l e ts① e ge ts①de① ot e①a al se. 

Un tableau récapitulatif est proposé pour une meilleu e①le tu e①de①l e se le. (Cf. Tableau 3 Synthèse des 

préconisations page 296) 

                                                           
84 Pa ①ailleu s,①l ②f o ① ①d sig e①« l i g ie ie de fo atio  o e u  e se le de d a hes thodologi ues a ti ul es. Elles 
s appli ue t à la o eptio  de s st es d a tio s et de dispositifs de fo atio  pou  attei d e effi a e e t l o je tif fi . 
L i g ie ie de fo atio  o p e d l a al se des esoi s de fo atio , la o eptio  du p ojet fo atif, la oo di atio  et le contrôle de sa 

ise e  œuv e et l valuatio  des effets de la formation » (Ardouin, 2010, p. 11) 

C it es ete us pou  l la o atio  des 
préconisations : 
- Pertinence aux éléments recueillis 
- Pertinence aux attentes 
- Pertinence aux ressources 
- Faisabilité 
- Intégration coordonnée  
- Potentialité  
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Tableau 3 Synthèse des préconisations 

THEMES OBJECTIFS GLOBAUX DECLINAISONS 
METHODOLOGIE EN SCIENCES 
SOCIALES 

Valoriser le savoir méthodologique qui 
combiné aux autres types de savoirs 

permet le développement des 
compétences 

②tt ue ①les①dispa it s① o stat es①des①p ati ues①d a o pag e e t①
méthodologique de la recherche 
 
E ite ① ue①①l tudia t① e①①se① et ou e①e ①situation paradoxale. 
 
Ha o ise ① os①p ati ues①d a o pag e e t. 

SAVOIR REFLEXIF ET SAVOIR 
RECHERCHE 
 

Développer un système 
d e seig e e t① o e ge t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘e d e①le①s st e①d e seig e e t①plus①ouvert encore, ce qui veut dire plus 
adapt ①à①l tudia t 
 
Ouvrir les possibles  points de départ de la recherche  permettrait  
- de considérer un  champ le plus large possi le①①de① odes①d app e tissage 
- de d eloppe ①l i t t①pou ①la① e he he 
 
Faire converger savoir appliqué et savoir praxique 
 
Faire converger les voies de la réflexivité et de la référence 
 
D eloppe ①l a al se①de①l a ti it ①de① e he he 

La① fle i it ①su ①la① thodologie①de①l e u te 
D eloppe ①①la① fle i it ①su ①l pist ologie 
E isage ①la① gulatio ① o e①te ps①d a al se①de①l a ti it ①
« recherche » 

 
Valoriser la distanciation comme visée de la posture réflexive 
 
Créer des situations emblématiques de la recherche dès le début de formation 
 
Inscrire la recherche comme « axe fédérateur » du projet de formation 

ALTERNANCE 
 

Poursuivre le déploiement de 
l alte a e dans le cadre propre à 

l i itiatio ①à①la① e he he 
 

D eloppe ①l i g ie ie①de①l alte a e intégrant le travail de recherche. (prendre 
en compte les étapes de la recherche dans le cadre de la conception de la 
pla ifi atio ①de①l alte a e  
 
‘e he he ①u e①a ti ulatio ①plus① aiso e①e t e①les①te ps①d a o pag e e t①
de la recherche, les temps de stage et les enseignements 
 
Poursuivre le développement des zones de transaction et des situations 
ressources ou apprenantes 
 
Valo ise ①le①p o essus①pe so el①d alte a e à  partir des situations 
interlocutives 
 

SENTIMENT①D ②UTO①
EFFICACITE, INTERET ET 
RECHERCHE 

D eloppe ①l i térêt vis-à-vis de la 
recherche et①le①se ti e t①d effi a it ①

personnelle 

A partir de dispositifs « expérientiels » : 
Valoriser la recherche comme une ressource utile à la professionnalisation et 
valorisante car source de réussites 
Valoriser les réussites obtenues contributives à la démarche de recherche 
 
De manière générale : 
Relier la réussite aux finalités pédagogiques et professionnelles  

Co sid e ①le① tie ①d tudia t①et①ses① alit s 
Considérer son projet professionnel 
Traduire en éléments concrets les bénéfices du travail 
 

Construire un équilibre « secure »  
Eclairer le  projet visé et le  projet programmatique 
 

Da s le ad e de l a o pag e e t : 
Faire apparaître les① ussites①o te ues①et①d eloppe ①le①se ti e t①d effi a it ①
pe so elle①de①l app e a t①à①pa ti ①d a ti it s① fle i es①su ①les①o sta les①ou①
problèmes rencontrés  
 

 

ACCESSIBILITE DES 
RECHERCHES 

D eloppe ①l a essi ilit ①et①
l i telligi ilit ①des① e he hes①

antérieures et des différentes sources 
documentaires 

Pe ett e①au ① tudia ts①d a de ①: 
à un moteur de recherche relatif aux documents présents aux centres 
de①do u e tatio ①de①l I‘FSS, 
au téléchargement des articles de revues professionnelles déjà 
accessibles pour les formateurs 

 
Pe ett e①l e p u t①des①t a au ①de① e he he validés  
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Créer une bibliothèque numérique  recensant les objets  de recherche, 
les①a st a ts①et①l e ti et ①des①t a au ①e ①do u e t①PDF① o ①
modifiable) 

 

LECTURE-ECRITURE 
Une réflexion à mener 

Revisiter collectivement  les statuts de 
l itu e,①de①la①le tu e①et①de①la①
e alisatio ①①afi ①d e isage  des 
po tes①d e t e facilitant un 

apprentissage lié et continué de ces 3 
habiletés tout au long de la formation 

E isage ①l itu e,①la①le tu e①et①la①verbalisation sous un angle nouveau et comme 
un projet à construire et non une difficulté à lever 
 
Objectiver nos représentations elati es①à①l itu e,①la①le tu e①et①la① e alisatio ①
da s①le① ad e①d u e① u io ①d a o pag ateu s.①‘epenser les statuts de ces 3 
éléments en les considérant ensemble 
 
‘app o he ①l a te①d i e①et①le①di e①①et① o sid e ①la① e alisatio ① o e①
st u tu a te①de①l itu e 

R alise ①u ①t a ail①de① o e satio ①e t e①l it①et①le①dit, 
Mobiliser la relecture de l it①et① uestio e ①: 
-  la① o fo it ①de①l it①pa ① appo t①à①① e① ui①est①dit, 
-  la① o p he sio ①d aut ui. 

 
Co sid e ①l it① o e①o ga isateu ①de①ses①pe s es①et①de①ses①a tes 
 
Valo ise ①lo s①de① os①p ati ues①d a o pag e e t①l a ti ulatio ①e t e① lecture, 
écriture et verbalisation 
 
 
Considérer la donne générationnelle : 

‘ po d e①au ① esoi s①d i diatet ①de①l i fo atio ①et① o tou e ①
les difficultés liées à la charge mémorielle imposée par la formation  
Utilise ①l outil①i fo ati ue① o e① diateu ①de①l app e tissage①
(intégrer  dans un même temps forme et fond) 
D eloppe ①l utilisatio ①des①TIC 
Créer un espace « ressource » sur la plateforme numérique 

 
U e①piste①à① euse ①:①l itu e① fle i e 
 
D eloppe ①l itu e①spo tanée durant l a o pag e e t,① alo ise ①l utilisatio ①
du brouillon, se mettre soi-même en situation d utilisatio ①de①l itu e,①utilise ①
l a ti it ①de①p odu tio ①de①« listes » 
 
P o ise ①l utilisatio ①d u ①①jou al①de① o d : outil ressource permettant de se 
souvenir des① e e ts,① ais①aussi①d ta li ①u ①dialogue①e t e①des①do es①
recueillies, soi et autrui 
 
D eloppe ①l a essi ilit ①des① essou es① ites① oi es①et .  
 
 

DEMARCHE ANALOGIQUE ② lio e ①l i telligi ilit ①de①la①d a he①
de recherche 

Mobiliser davantage la démarche analogique dans les apprentissages  
Simplifier et exprimer sous formes simples et imagées des idées 
complexes pour : 
Fa ilite ①l lai age①des① otio s①a st aites 
Améliorer le se ti e t①de① o p he sio ①de①l app e a t 
Stimuler la créativité 
Favoriser le transfert des apprentissages 

 
 

MAILLAGE DES ACTIVITES Identifier les rapports entre la 
d a he①d i itiatio ①à①la① e he he et 

les①aut es① ha ps①d a ti it s 
 

‘ po d e①au ①souhaits①d u e①plus①
grande intelligibilité des articulations 

entre UE (pour mieux concevoir, agir et 
évaluer) 

 

Mettre en évidence les articulations entre les UE « recherche » et  les autres UE 
su ①la① ase①d u e① at go isatio ①des①a ti it s① elati es①à①la① e he he 
a ti it s①d a al se,①a ti it s①d a gu e tatio , activités de théorisation,  activités 

de finalisation,  activités de reconnaissance) 
 
Mobiliser ce maillage à la conception des UE et lors des dispositifs 
d app e tissages① pe etta t①u e①plus①g a de① o p he sio ①des①futu s①
professionnels) 
 
D s l e t e e  fo atio  et da s u e vis e p ati ue des savoi s  
Développer de la dépe da e①des①e seig e e ts①à①l a ti it ① e he he 
Valoriser l utilisatio ① iti ue①de①la① e he he tout au long de la formation 
 
 

ACCOMPAGNEMENT Co sid e ①l a o pag e e t① o e①
u ① l e t① ui①s i s e①da s①u ①

système professionnalisant 

Co- o st ui e①la①d a he①d a o pag e e t①e ① uipe① o pl te 
Accepter et vivre la complexité et①l i sta ilit ①de①l a o pag e e t 

Repenser dans une démarche continuée les « prescrits » 
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Me e ①u e① fle io ①à①pa ti ①et① e s①l a o pag e e t① 
 2 réunions chaque année pour repenser les prescrits  
 temps de débriefing entre les régulations 

 
 
Valo ise ①l a o pag e e t① o e①h t og e et singulier 

P se te ①l a o pag e e t①au ① tudia ts① o e①: 
- « toujours différent », 
- « éthique et professionnalisant»,   
- se① o st uisa t①da s①le①te ps①et①da s①l espa e, 
- «relationnel » et «développemental», 
- p op e①à①l app e ti-chercheur car il convoque son (ses) projet(s), son 
parcours et ses capacités. 

 
Co st ui e①les①situatio s①d a o pag e e t①et①la① elatio ①d a o pag e e t①e ①
même temps 

Pe se ①l a o pag e e t au  regard des attributs de 
l auto o ie (décider pour soi, en fonction de critères personnels, 
maîtriser son environnement mais aussi son autolimitation, assumer 
les① o s ue es①d t e① espo sa le, gérer des dépendances ou plus 
p is e t①l i te d pe da e①à①aut ui) 
I t g e ①la① ete ue① o s ie te① o e①fo dat i e①de①la①puissa e①d agir 
de①l app e a t 
Co st ui e①u e①off e①d a o pag e e t①auto o isa te①i t g a t①
i g ie ie①de①la① o st u tio ①d app e tissage①et①①i g ie ie①de①la①
elatio ①d a o pag e e t. 

 
Penser le processus de formation au regard de ces attributs  permettra la mise en 
œu e①d u ①a o pag e e t①①pote tielle e t①auto o isa t. 
 
Valoriser les temps de régulation comme des  espa es①de① atio ,①d la o atio ①
et de recherche, 
 
Construire les  groupes de régulation à partir de son potentiel collectif 
d i te a tio ①plutôt① u à①pa ti ①de①la① uestio ①des①p ofils, 
 
Co sid e ①toutes①les①di e sio s①de①l a o pag e e t 

- Equili e ①les① odes①d i te e tio  en tenant compte des 4 axes du 
ôle①de①l a o pag ateu  l aide① thodologi ue,①

professionnalisation, sujet & relation)  
- Laisser  libre place à la créativité. 
 

Attribuer une valeur nouvelle au travail en le nommant différemment : travail de 
fi ①de①fo atio ①et① o ①plus①t a ail①de①fi ①d tudes.①① 

 

 

Plan de présentation des préconisations : 

A-La méthodologie de recherche en sciences sociales : vers une conception unitaire, 

B- Savoir réflexif et recherche : vers un  système convergent, 

C- Recherche et alternance, un déploiement à poursuivre, 

D- Le sentiment d effi a it ①pe so elle① vis-à-vis de la recherche, une piste à développer, 

E- Un enjeu pour demain, l a essi ilit ①des①t a au ①de① e he he, 

F- Verbalisation, Lecture et écriture : un statut à « re-pe se … », 

G- Une préconisation pédagogique : la démarche analogique, 

H- Maillage des activités « recherche » a e ①les①a ti it s① ele a t①d aut es①u it s①d e seig e e t, 

I- L accompagnement, une p ati ue① ele a t①d u ①s st e, 

J- U ①p ojet①au①se i e①de①la① alo isatio ①de①l esp it①« recherche ». 
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A. La méthodologie de recherche en sciences sociales : vers une conception 

unitaire85 

 
La place de la recherche da s① l i g ie ie① de① fo atio ① se le① d pe da te① des① ep se tatio s à 

l ga d①de①la① thode. Bien que dans les discours la socio- o st u tio ①et①l i t g atio ①th o ie-pratique 

soie t① ises①à① l ho eu ,① la  tendance est à la séparation [développement professionnel] et [savoir 

appliqué].  

Il est important de proposer une revalorisation du savoir méthodologique qui combiné aux autres 

types de savoirs permet le développement des compétences. 

 

Il①s agi ait①donc : 

De développer une conception unitaire de la méthodologie en sciences sociales  

Permettant  

 D att ue ①les①dispa it s① o stat es①des①p ati ues①d a o pag e e t① thodologi ue①de①la①

recherche (un regard commun autour de la méthode se traduisant  par un accompagnement 

plus respectueux des enseignements reçus par les étudiants durant le semestre 4), et  

 D ite ① ue①①l tudia t① e①①se① et ou e①e ①situatio ①pa ado ale. 

Cette unicit ① pe ett ait① pa ① ailleu s① d ha o ise ① de① a i e① aiso e① os① p ati ues①

d a o pag e e t. 

 

Nous pouvons pour cela nous appuyer sur les ressources existantes : les intentions de 

professionnalisation (et de fait, les principes pédagogiques valorisés), les outils-ressources  reconnus 

collectivement,  les modélisations de①l esp it①s ie tifi ue86 et①de①l app e tissage① scientifique87   et le 

souhait①de①pa tage ①les①e p ie es①d a o pag e e t. 

 

De fait, nous envisageons : 

Un travail collaboratif autour de la méthodologie, a e ①l e se le①des①a o pag ateu s, pourrait 

se① alise ①①p ofita t①des①oppo tu it s① elati es①à①l i g ie ie①de①la①fo atio . Lors de réunions de 

p pa atio ①de①l a o pag e e t,① ous①pou io s① ep e d e①e se le①les exigences du travail de fin 

d tudes, les orientations et le cadrage méthodologique. Une nouvelle lecture du « guide 

méthodologique » produit par le CEFIEC Régional pourrait être utile. Sa mobilisation récurrente avec 

                                                           
85 « Qui montre une unité de pensée ou d'action » (linternaute, 2013). http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/unitaire/ 
86 Cf. page 143 
87 Cf. page 292 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/unitaire/
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les étudiants contribuerait à  lui donner une valeur de référence commune, ce qui semble ne pas être 

le① as①aujou d hui. 

La valorisation managériale de ce travail collaboratif (proposé à Mme LANCIAUX) pourrait représenter 

un atout pour notre institution au regard de la politique institutionnelle. Un des effets de cette 

valorisation serait sans doute de permettre la régularité des réunions des accompagnateurs, et ainsi 

de lutter contre les sollicitations et les remises en question externes (au regard de la charge du travail 

et des ressources humaines).  

 

Nous pourrions  également réaliser un travail en co-disciplinarité en invitant un référent 

u i e sitai e①à① os① u io s①d a o pag ateurs. Il pourrait en tant que tiers nous éclairer, ou tout 

si ple e t,①e ① outa t,①①fa ilite ①l e pli itatio  de nos pratiques. 

 
La①fo alisatio ①d u ①p i ipe①de①p ude e① thodologi ue① o st uit①et①pa tag ①a e ①les① tudia ts. 

Il pourrait représenter un garde-fou. Un point de vigilance rappelant que la méthode ne vise pas à être 

dans le①fai e① ais①da s①l agi .①Ce①p i ipe①se ait①au①se i e①de①l i t g atio ①des①sa oi s,①pe etta t①de①

elie ①sa oi s① thodologi ues,①sa oi s①p ati ues,①sa oi s① o ti ge ts①à①l e i o e e t①et①les①« méta-

savoirs ». o duite①de①p o essus①d a tio  (Wittorski, 2007, p. 18) 
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B. Savoir réflexif et recherche : vers un système convergent 

 

1. Rendre le système d’enseignement plus ouvert encore, ce qui veut dire, plus 

adapté à l’étudiant 

 

Le① s st e① e ① pla e① est① plutôt① ou e t① da s① le① se s① où① la① pa ole① de① l app e a t① i po te,① où① les 

contradictions sont importantes, où finalement① est① le① sujet① ui① p aut.① Cela semble former un 

principe régulateur des enseignements. Notre ambition  collective se traduit par le recours 

systématique au savoir réflexif. N  a-t-il pas, pour autant, un écueil  à questionner systématiquement 

le « soi » de①l app e a t①et①de①fait,①de①d eloppe ①u e①a al se①fouill e①de①ses①p ati ues. ?     Par ailleurs, 

ce système  garantit-il①l i itiatio ①auto o isa te①de①l app e a t ?  

Il①i po te①pou ①se①p u i ①des① is ues①li s①à① es①deu ① uestio s①de① alo ise ①l e se le①des①sa oi s①

e he he ① da s① le① e① euset. Les étudiants n ta t① pas① « égaux » dans leurs modes 

d app e tissage,① ot e①s st e①peut①e ①effet①à①la①fois① o t a ie ①ou①fa o ise ①l app e a t.① ②u① ega d①

de①so ①p ofil①d app e tissage ①① 

Ouvrir  les possibles  points de départ de la recherche (analyse de pratique professionnelle, analyse 

de situation, analyse thématique, question professionnelle)   permettrait de considérer un  champ  

large   de① odes①d app e tissage. De plus, le choix étant plus ouvert, le rapport  de①l app e a t①avec  

son objet de recherche  pourrait être plus motivé.  

 

2. Faire converger « savoir appliqué » et « savoir praxique »  

 

Nous avons vu que  la pédagogie de la recherche se réalise dans un continuum entre théorie et pratique 

ou encore, entre praxis et poièsis.① L i te p tatio ① des① sultats① de① l e u te① ous① o t e① ue① le①

formateur évolue préférentiellement dans le① ha p① fle if①①tout①e ① e he ha t①l i t g atio ①th o ie①

et pratique. Pour autant,  le savoir méthode est parfois mis de côté. 

Celui- i① el e① à① la① fois① du① ha p① th o i ue① et① du① ha p① p ati ue① puis u il① est① essai e① de①①

comprendre théoriquement la méthode  et①de①l p ou e ①e ①p ati ue.①Elle①est①e l ati ue e t①à①

l i te fa e①e t e①le①sa oi ①s ie tifi ue①et①le①sa oi ①p ati ue. 

Pour Jean-Marie VAN DER MAREN,① le① sa oi ① st at gi ue① se① situe① da s① l e he t e e t① du① sa oi ①

appliqué (lié au savoir scientifique) et de la praxis (lié au savoir pratique incorporé). Ainsi, parler de 

savoir stratégique permettrait de ne pas hiérarchiser savoir appliqué et savoir praxique.  
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E ① ta t① ue① sa oi ,① la① fle i it ① s i t g e①da s① le① sa oi ①p a i ue.①Cette① s h atisatio ①pe et①de①

l e isage ① o e① u e① essou e① pou ① attei d e① le① sa oi ① st at gi ue① ui① ① o espo d① au①

d eloppe e t①de①l esp it① o p te e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Valo ise ① l e se le①des①sa oi s① e he he nous invite à les considérer singulièrement avant de les 

relier ensemble.  

 

3. Faire converger les voies de la réflexivité et de la référence  

 

Par exemple, nous avons vu que le formateur valorise le développement du soi professionnel et a 

tendance à mettre à distance la méthode. Pour autant, la méthode peut représenter un élément 

d h t o- f e e① ui① i ite① l app e ti-chercheur à adopter des stratégies de gestion diverses. 

‘appelo s① ue①l auto o ie①p ofessio elle①se① o st uit①à①pa ti ①du① ilieu①e t ieu ①et①pa ① appo t①à①

soi. Elle convoque auto-référence et hétéro-référence.  

La① f e tialisatio ①pa ti ipe①à①l i t g atio ①de①l e ista t①au①sei ①de①sa①d a he.①Plus①g ale e t,①

le savoir scientifique se base sur la notion de référentialisation.  (Référence  à des recherches 

antérieures, à des auteurs, à des ressources, à des contraintes.)  

Réflexivité 

Savoir 

pratique 

Savoir 

praxique 

Méthode 

Développement de  
l esp it① e he he 
Savoir stratégique 

Savoir 

scientifique 

Savoir 

appliqué 

Figure 25 Enchevêtrement des savoirs dans la construction de l'esprit recherche 
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Faire converger réflexivité et référentialisation permettrait de parfaire le développement autonome 

de①l app e ti-chercheur et son développement scientifique.  

 

4. Développer l’Analyse de l’activité de recherche 

 

L a alyse des activités de recherche des apprentis-chercheurs est① pas① ou① peu① o u e① pa ① les①

formateurs. Pour autant la transversalité de la pratique réflexive lors de la recherche est reconnue. 

L a tio ①du① he heu ① e oie①à①ses①pe eptio s,①ses① apa it s,①ses① hoi .①La①pe ti e e①de①ses①a tio s①

pourrait être évaluée à partir de ces 2 questions : « o e t je  suis pris et pour uoi je  suis 

pris comme ça ? »  Ainsi la pratique réflexive pourrait être une ressource épistémologique intéressante 

puis u e e ça t①u e① igila e① iti ue①de①p e ie ① i eau.① 

Par exemple, lors de l e u te,① à① pa ti ① des① a ti it s① o st uites① et① ues,① l app e ti-chercheur 

pou ait① e e i ①su ①les① a a t isti ues①①de①l o ga isatio ①de①ses①a tio s① p pa atio ① thodologi ue,①

construction du guide, préparation intellectuelle, déroulement de①l e u te ①①et①ide tifie ①①les① l e ts①

signifiants ainsi que les activités effi a es①e ①situatio ① t pe①d e t etie ,① hoi ①des① uestio s①et .  

Le formateur faciliterait les① etou s① fle ifs①e ①s i t essa t①au ①a tio s①pass es①e ①lie ①a e ① elles① ui①

suivent.  

②① t a e s① l a al se① de① l a ti it ①« recherche », les apprenti- chercheurs apprennent à  évaluer les 

activités de recherche (et donc à intégrer méthode, critères, bonnes pratiques) tout en raisonnant sur 

celles-ci pour envisager leurs pertinences et penser la suite de leur travail.  

Des① te ps① de① gulatio ① pou aie t① t e① e isag s① o e① des① te ps① d a al se① de① l a ti it ① de①

recherche. 

 

 Dans ce cadre, nous préconisons  le développement de : 

 

 La① fle i it ①su ①la① thodologie①de①l e u te : « U e aide à l’ide tifi atio  de la atu e 

des réflexions » 

Dans le cadre de la démarche d e u te,① la① ualit ① de① l o se atio ① ou① de① l e t etie ① d pe d① de①

p autio s① thodologi ues① et,① de① fait,① d u e① p pa atio ① e ① a o t.① ① Il① i po te① ue① l app e ti-

chercheur regarde sa démarche et prenne conscience de la nature de ses réflexions.  Un regard réflexif 

« sur » pe ett a① ota e t①d i t g e ①ou①de① ejete ①des① fle io s①e ① fo tio ①de① leu s① atu es. 

(affectives, objectives etc.)  
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 De①la① fle i it ①su ①l pist ologie : une aide pour choisir 

La construction de la démarche repose sur des choix théoriques ou épistémologiques qui orientent 

les①i pli atio s① thodologi ues.①Questio e ①le① hoi ①pe et①d app ie ①les①lie s①d effets①et①de①

auses,①d app ie ①l e se le①et①de① esu e ①la①pe ti e e①de①la①d a he. 

 

5. La distanciation comme visée de la posture réflexive 

 

Pa ti ①du① el,① ite ①les①pi ges① pist ologi ues① ep se te t① ①fo de e ts①de①l a ti it ① e he he. 

L app e ti-chercheur doit veiller à légitimer, à généraliser, à objectiver etc. La distanciation avec son 

soi personnel réclame un effort important. Elle représente un apprentissage essentiel lors de la 

recherche.①② a t①d elopp ①u ①ha itus① fle if,① ie ①sou e t,①l tudia t①se①li e①e ① omettant pas de 

e e i ①su ①ses①i te tio s,①le① o te te①①de①ses①a tio s,①ses① otio s,①ses①juge e ts①et .① u il①a al se①

pour apprendre de son expérience.  

Valo ise ① l app entissage de la distanciation à partir du questionnement sur la/sa pratique dès la 

première année favoriserait une appropriation progressive de cet effort. Cela pourrait rééquilibrer le 

questionnement auto- f e t①passa t①d u ① uestio e e t①à①pa ti ①de① sa pratique et de soi à un 

questionnement sur la pratique en fonction du contexte (dont soi). 

Dans le cadre de la recherche,①l effo t①de①dista iatio ①est① essai e①et①peut① t e①fa ilit ①pa ①l itu e①

réflexive que nous traitons dans une partie réservée.88  

 
 

6. Créer des situations emblématiques de la recherche dès la première année 

 
Pou ①l tudia t,①le①p e ie ① o ta t①a e ①l o jet①« recherche » s effe tue①lo s①de①la①deu i e①année dans 

le① ad e①de①l UE① . ①S ,①sp ifi ue①à①l i itiatio ①à①la① e he he. Pour autant, en amont de cette UE, des 

enseignements sont contributifs au développement des savoirs « recherche ». 

Les①a ti ulatio s①e t e①l e seig e e t①« recherche » et les enseignements antérieurs (Méthodes de 

travail, démarche p ojet ①①so t①a tuelle e t①peu①dis e a les①pou ①l tudia t.① 

Afin de faciliter ces articulations  et de fait soutenir la transférabilité des savoirs,  un travail transversal 

autour de situations emblématiques « recherche » et concourantes à des enseignements de 1ière, 2ième 

et 3ième année pourrait être envisagé.① Il① fut① d ailleu s① p opos ① pa ① deu ① fo ateu s① lo s① de① os①

entretiens. Le vocable spécifique et les principes de recherche pourraient être utilisés dès le premier 

                                                           
88 cf. « Ecriture réflexive » p 314 
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semestre. (Pa ①e e ple,①da s①le① ad e①de①l alte a e,① ep e ①u ①o jet①d to e e t①et①l ① ta e ①pa ①

une observation professionnelle etc.) 

Ainsi, la recherche serait valorisée dès le début de la  fo atio .①L tudia t① i fi ie ①d uta t①so ①

projet de recherche serait plus « à l aise » avec la démarche.  

Nous proposons que la recherche soit inscrite comme « axe fédérateur » de notre projet de formation 

au① e①tit e① ue①la① fle i it ,①l thi ue①①et . 

Cette① alo isatio ①①pe ett ait①d i s i e①la① e he he au sein de la noosphère relative à la conception 

de la formation dans son ensemble. Chacun des formateurs serait amené à penser « recherche » lors 

de son travail de transposition didactique et de conception pédagogique.  
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C. Recherche et alternance, un déploiement à poursuivre 

 

Pou sui e①le①d ploie e t①de①l alte a e da s①le① ad e①p op e①à①l i itiatio ①à①la① e he he  

 

La place de la recherche est① pa ti uli e e t① li e① à① l alte a e ise① e ① œu e.① ① De① plus,①

elle  ep se te① u e① oie① d a lio atio ① ajeu e① au① ega d① du① ila ① g al① de① notre projet de 

formation  2012/2013. A posteriori des entretiens, lors d u e① u io ① olle ti e① elati e à la révision 

du projet de formation, nous avons consensuellement axé os① fle io s①su ①l alte a e.①Elle①est pour 

l a e① à① e i ① u ① p ojet① à① o st ui e① à① t a e s① ota e t① les① isites① de① stage① et① l i t g atio ① de①

p ofessio els① essou es① ota e t①da s①le① ad e①de①l a o pag e e t①du①t a ail①de① e he he.  

Elle se traduit par une intention forte de pe ti e e①e t e①les①diff e tes①p iodes①de①l alte a e 

(enseignements, stage).  

Concernant le travail de recherche, des pistes sont à explorer : 

- « Le juste à temps pédagogique » : rechercher une articulation plus raisonnée entre les temps 

d a o pag e e t①de①la① e he he, les temps de stage et les enseignements. 

L a e①de i e, les① te ps①d a o pag e e t①o t① t ① d te i s① da s① le① espe t du cadre des 

enseignements) du semestre 5 au semestre 6  à partir du critère de régularité. 

L i t g atio ①d u ① it e①de①pertinence au projet de recherche peut être une voie à explorer. 

Des questions telles que : « En quoi les enseignements des semestres 5 et 6 concourent-ils au projet de 

recherche ? » ou encore « Comment faciliter les transactions des apprentis-chercheurs entre les 

différents environnements de la recherche ? » permettraient de renseigner ce critère. 

- le développe e t du p o essus pe so el d’alte a e à  partir des situations interlocutives, 

- l’i gé ie ie de l’alte a e intégrant le travail de recherche :  

Co sid e ① ue①les①alle s①et① etou s①①effe tu s①du a t①la① alisatio ①du① oi e①pa ①l tudia t①fa ilite t①

l i estissement du travail ; 

Intéresser les professionnels aux travaux des étudiants et inversement ; 

Penser et agir en prenant en compte les activités de la recherche, le temps des transformations 

nécessaires pour agir et comprendre, et le temps de production ; 

Développer  la participation des personnes ressources ; 

Valoriser les expériences de recherche in et ho s① ha p①de①l a o pag e e t ; 

Développer des « espaces-temps » de construction collective complémentaires des temps 

d a o pag e e t①se① asa t①su ①des①situatio s①i t g a t①des①a ti it s① elles①et① alo isa t①da s①u ①

même mouvement savoirs expérientiels et savoirs théoriques. 

Quel ues① ① te ps① d a o pag e e t① pou aient être intercalés durant des périodes de stage (par 

exemple, afin de préparer et d la o e ①l e u te①su ①le①te ai  
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Au final, il importe de poursuivre le développement des zones de transaction et des situations 

ressources en reliant ingénierie recherche et①i g ie ie①de①l alte a e. 

 

D. Développer l’intérêt et le sentiment d’efficacité personnelle vis-à-vis de la 

recherche 

 

Recherche,  plaisir et réussite 

Alors que le travail de recherche ise①à①pe ett e①à①l tudia t①de①se①fo ge ①u e① ultu e scientifique, de 

nombreux étudiants évoquent ce travail  durant les régulations comme un « exercice compliqué » et 

expriment une unique intention de « validation » des UE correspondantes.  Intention qui est par 

ailleu s①go e①au①p ofit①d u e① e tai e①satisfa tio ① o e① ous①l a o s① u①lo s①de①l e u te① elative 

aux représentations des étudiants. Se pose alors la question pour l a o pag a t① d u e① st at gie①

isa t①à①d eloppe ①l i t t①pou ① e①t a ail①e ①a o t,① ① i t t①pou a t①fa ilite ①l i pli atio ①et, au-

delà, la① o st u tio ①d u  sentiment de satisfaction personnelle. 

Sans gommer la complexité relative au travail de recherche, la dimension « plaisir » relative aux fruits 

du processus pourrait être développée. Nous proposons  à partir de retours expérientiels de jeunes 

professionnels (infirmiers, cadres de santé) que l tudia t puisse accéder à  différents vécus de la 

recherche.①①De①fait,①il①pou a①l envisager aussi  comme une ressource utile et valorisante. 

 

Le parcours de recherche éprouvé et verbalisé par les pairs pourrait permettre de faire ressortir les 

dimensions « utile » et « plaisir » de la recherche.  

(Utile : a  pe etta t de ai  d agi   plus effi a e e t da s des lasses de situatio s différentes, de bénéficier 

de l att i utio  so iale d u e e tai e o p te e etc. ; Plaisir : en lien avec le plaisir de la découverte, de la 

compréhension,  de la réussite). 

 

Pa ①ailleu s,①app he de ① la① ussite①de① l aut e,① est①pe ett e①à① l tudia t①de① se①p ojete ①da s① sa①

propre réussite. Il pourrait sans doute mieux entrer et construire son p ojet①s il①se① o sid e① o e①

apa le.① Nous① faiso s① i i① f e e① au① o ept① de① l auto-efficacité personnel de BANDURA : 

« L effi a it  pe sonnelle perçue concerne la croyance des gens dans leurs capacités à agir de façon à 

maît ise  les v e e ts ui affe te t leu s e iste es. Les o a es d effi a it  fo e t le fo de e t 

de l age tivit  hu ai e » (Carré, 2004, p. 41) 

E ①plus① de① t a aille ① autou ①de① la① ussite① de① l aut e,① il① se ait① i t essa t① de① alo ise ① les① ussites①

obtenues contributives à la démarche de recherche.  
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Du a t①l a o pagnement groupal et individuel,①la① o duite①d a ti it s① fle i es①su ①les①o sta les①ou①

problèmes rencontrés pourrait faire émerger les réussites obtenues et développer le sentiment 

d effi a it ①pe so elle①de①l app e a t. 

 

La①pe eptio ①de①l utilité de la recherche : relier finalités pédagogiques et professionnelles 

La①dis ussio ①autou ①des①fi alit s①p dagogi ues①et①p ofessio elles①asso i es①à①l a ti it ① e he he est 

un levie ①esse tiel①pe etta t①à①l tudia t①d app ie ①so ①utilit ①da s①l ici et maintenant (pour lui, la 

réussite de ses études) et pour sa profession.①C est-à-dire : traduire en éléments concrets les bénéfices 

du travail dans son ensemble et les bénéfices des activités qui le constituent. Nous postulons ici que 

plus①la①pe eptio ①des①fi alit s①est①asso i e①au① tie ①d tudia t①et①à①sa①futu  professionnel, plus il sera 

à① e①de①s i esti .①La① ussite①peut①s e isage ①à① ① i eau  : pour ce qui le préoccupe en premier 

lieu,①la① alidatio ①des①u it s①d e seig e e t①et①l o te tio ①du①diplô e,①et①son projet professionnel. 

L espa e①de①dis ussio ①à① e①sujet①au a①plus①d i pa t①s il①s op e①tout①au①lo g①de①la①fo atio ① ue①lo s①

d u ①te ps①u i ue,①s oli ue①de①l e t e①en recherche. 

 

Un équilibre secure à construire 

Le début du travail étant caractérisé pa ① u e① g a de① i s u it ① de① l tudia t,① il① est① essai e① de①

pa ti ipe ①e ①ta t① u a o pag ateu  à①la① o st u tio ①d u ① uili e①« secure ». Cela passe par un 

éclairage du projet visé et du projet programmatique. Les intentions pédagogiques doivent être 

clairement établies et médiatisées aux étudiants. Ainsi, nous préconisons la présentation de 

l e se le① des① h a es① su ① l a e,① et① ota e t① des① te ps① elatifs① à① l a o pag e e t①

méthodologique. 

 

Les étudiants seraient plus enclins à rentrer en recherche  

- s ils① oie t①à①la①d a he, 

- s ils① o aisse t①le①p ojet①p og a ati ue, 

- s ils①se①pe çoi e t① o e① apa le①d agi , 

- s ils①e isage t①pou oi ①p odui e① e① u ils①souhaite t, 

- s ils①se① ep se te t①la① e he he comme un instrument utile à leur réussite, à la  professionnalisation 

et source de plaisir. 
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E. Un enjeu pour demain : l’accessibilité des travaux de recherche 

 

En lien avec la réussite, il importe de faciliter les échanges relatifs à la démarche et de répondre aux 

préoccupations des apprentis-chercheurs. Pour se mettre en recherche,① l a s① au ① essou es① est①

nécessaire. Elle donne à voir et à mettre en projet.  Nous préconisons de développer l a essi ilit ①et①

l i telligi ilit ①des① echerches antérieures et des différentes sources documentaires.   

 

A travers la plateforme « Dokeos » existante, permettre aux étudiants d accéder : 

-  à un moteur de recherche relatif aux documents présents aux centres de 

documentation de①l IFSI, 

- au téléchargement des articles de revues professionnels (déjà accessibles pour les 

formateurs), 

 Et étudie ① la① possi ilit ① d e p u t① de① f e es① pou ① les① apprentis-chercheurs via la 

bibliothèque digitale existante. 

 

Nous proposons  également que les travaux de recherche soient valorisés.①‘appelo s① ue①l u e①des①

postures du chercheur est le partage. Il est attendu que le chercheur fasse preuve de transparence vis-

à-vis de ses① t a au ,① et① u il① e ou t① à① des① te h i ues① de① o u i atio ① adapt es de manière à 

pe ett e①à①aut ui①de①s e ①i spi e .①①De①plus,①« la formation est considérée comme une stratégie clé 

pe etta t de a i ise  l utilisatio  des o aissa es » (Lefebvre, Roy, Sahtali, & Rothan-tondeur, 

2013, p. 37) Le processus informationnel mérite d être examiné et déployé au sein de notre institution. 

Une fois les travaux de recherche termi s①et① alid s,①il①se ait①souhaita le① u ils①soie t①e p u ta les.①

A cet effet, nous① p oposo s① la① atio ① d u e① i lioth ue① u i ue① ① e e sa t① les① o jets① ① de①

recherche,①les①a st a ts①et①l entièreté des travaux en document PDF (non modifiable). 

Une fiche de synthèse numérique pourrait être créée.①①Il①appa tie d ait①à①l tudia t①d auto ise ①ou① o ①

la diffusion de son travail.  Ceci irait dans le sens de la reconnaissance de sa professionnalité. 

Toutefois, en équipe, il serait utile de se poser la question de la recevabilité des mémoires en vue  de 

l e p u t.① Faut-il considérer tout travail validé comme étant empruntable ? Cette question est 

intéressante dans le sens où elle invite à  se ré- interroger ensemble (sur les exigences, les critères de 

scientificité, la qualité etc.).  

 

Pour conclure sur ce point, nous pensons u au-delà de favoriser la mise en recherche et de permettre 

à①l app e ti-chercheur de se① essou e ,①l a essi ilit ①et①l i telligi ilit ①des① sultats①de① e he he sont 

indispensables pour notre institution de formation. Elles participent à crédibiliser les pratiques de 
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formation dans un contexte où la recherche,  les pratiques liées aux résultats probants sont des enjeux 

d a e i .①Elles① o ou e t : 

- au développement de la stratégie de transfert des données, 

- à①l i pla tatio ①i stitutio elle①d u ①esp it①« recherche », 

- à la valorisation de l off e de formation, 

- à la reconnaissance de notre institution. 
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F. Verbalisation, Lecture et écriture : un statut à « re-penser… » 

 

L itu e① tie t① u e① pla e① i po ta te① da s① l la o atio ① du① t a ail① de① e he he.① ① L e ige e① de①

l itu e①s ie tifi ue①est①i s ite①da s①le① ou eau① f e tiel①de①fo atio .①①①Elle①① e d① o pte①d u ①

e tai ① tat①d esp it①de①pa ①sa① ualit .①So ①st le①peut①e ①effet①d o t e ①les①postures développées par 

l app e ti-chercheur. Notons notamment  sa capacité à rompre avec les préjugés, son habilité à rendre 

intelligible ses propos, à partager expli ite e t①et①si ple e t,①ai si① ue①①①sa① olo t ①de①s i s i e①de①

manière dynamique dans son projet. 

Pou ①auta t,①la① ajo it ①des① tudia ts①①e p i e t①des①diffi ult s①lo s①du①passage①à①l itu e.①① Diffi ult s①

relayées par les accompagnateurs)  

 

Par ailleurs,① ot e①e plo atio ① le①des①poi ts①d to e e t① elatifs au①statut①de①l itu e,① ①de①la①

lecture et de la verbalisation : 

- il①est①dit① ue①les①diffi ult s①d itu e①doi e t① t e①t a aill es①a a t①① ue①l tudia t①e t e①e ①d a he①

de recherche. Les accompagnements ne démontrent pas de pratiques réservées ou emblématiques de 

l app e tissage①de①l it, 

- l o al①est①plus① alo is ① ue①l it,①e t ete a t①u e①forme de clivage entre les deux, 

- les difficultés d itu e①so t①a oud es①au ①diffi ult s①de①le tu e. 

 

Nous①p o iso s①①de① e isite ① olle ti e e t①①le①statut①de①l itu e,①de①la①le tu e①et①de①la① e alisatio ①①

afin d e isage ①des①po tes①d e t e fa ilita t① l app e tissage①de① es① ①ha ilet s① tout①au long de la 

formation. 

 

‘app o he ①l a te①d i e①et①le①di e 

L a te①d i e①est①u ① o e ①effi a e①pou ①« élucider le déjà là contenu dans les propos oraux, y compris 

dans les discours silencieux que nous nous tenons à nous même ». (Leclercq, 2006, p. 31) L itu e①

pe et① à① so ① auteu ① d e pli ite ① g aphi ue e t① ses① pe s es.① Elle① agit① e ① p e ie ① lieu① o e①

diateu ①e t e① l id e①a st aite①et① sa① o tisatio ,①et① ①participe à rendre intelligible. En quelque 

so te,①la① ise①à①l it①pe et①à①so ①auteu ①de① esu e ①ou①d alue ①la①pe ti e e①des① ots① hoisis①au①

regard de ses représentations e tales.①Ce i①s effe tue①à①l aide①de①la①le tu e①de①sa①p op e①p odu tio . 

O ①pou ①l tudia t,①il① ①a①pas① o s ie tisatio ①spo ta e①du① appo t①de①la① e alisatio ①à①la① da tio .①

L itu e①est① o sid e①① o e①u e①a ti it ① ui① a①de①soi,①sp ifi ue,①et① ui,①①appa tie t①ou①pas①au①

sujet. Ils pensent « que le texte coule de la plume de ceux qui savent avant- e d i e e u ils o t 

à di e, pa e u ils se aie t dou s ou i spi s ». (Guibert R. , 2001, p. 177)  
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De①plus,①la① alo isatio ①de①l o al①su ①l it①p e d①le①pas①d u ①t a ail①lia t① e alisatio ①et①rédaction. Il 

i po te①do ①de① app o he ①l a te①de①di e①et①l a te①d i e. Nous préconisons de réaliser un travail de 

o e satio ①e t e①l it①et①le①dit. 

Pa ①e e ple,①lo s①des① gulatio s,①il①pou ait① t e①i t essa t①d e gage ①à①la① ele tu e①de①l it.①Puis①

dans un second temps, de questionner : 

-  la① o fo it ①de①l it①pa ① appo t①à① ce qui est dit, 

-  la① o p he sio ①d aut ui. 

 

Co sid e ①la① e alisatio ① o e①st u tu a te①de①l itu e 

La① e alisatio ①du① u①de①l a tio ①ou①des①pe s es①fa ilite①l e ge e①de① ots①et①d u e①a hite tu e①

st u tu a te①pou ①la① ise①à①l it.①①② a t①d i e①pou ①l aut e①da s①le① ad e①de①so ①p ojet①de① e he he, 

l tudia t①pou a①da s①u ①p e ie ①te ps① i e①pou ①lui, à savoir  écrire pour se comprendre avant 

d i e①pou ①se①fai e① o p e d e.①②① et①effet,①la① alo isatio ①du①①jou al①de① o d①① aut e e t①appel ①

« li et① d a o pag e e t ») en tant que ressource pourrait être utile.  Par ailleurs, durant 

l a o pag e e t,①l itu e①spo ta e①pou ait① t e① e o a d e①et①t a aill e. 

 

U ①a o pag e e t① isa t①à①a ti ule ①la①le tu e,①l itu e①et①le①di e 

La① esu e① de① la① ep se tatio ① des① tudia ts① à① l ga d① de① l itu e① pe et① d e isage ① u ① t a ail①

d a o pag e e t①adapt .①Cela① e ie t①à① o p e①a e ①les①p jug s①li s①à①l it.①Il① o ie t①pou ①le①

formateur de lui- e①o je ti e ①so ① appo t①à①①l e se le①« écriture/  lecture / verbalisation »  et ne 

pas considérer que l u ①ou①l aut e① ie t de soi.  Par exemple, considérer automatiquement  l itu e 

o e①la① sulta te①d u ①e seig e e t①a t ieu ① e①pou a①pe ett e①de①d eloppe ①la① o p te e 

de①l itu e①s ie tifi ue. 

 

‘epe se ① les① statuts① de① la① le tu e,① le① l itu e① et① du① di e① pe ett ait① d adapter notre démarche 

d a o pag e e t. 

 

 

Considérer la donne générationnelle 

Pour la génération des « vingtenaires », le①st lo① est①plus①l i st u e t①d itu e①pa ①e elle e.①Eta t①

s①①a e ①les①te h ologies①de①l i fo atio ①et①de①la① o u i atio ,①ils①les①utilise t①au① uotidie .①①Les①

t aite e ts①de①te tes①et①aut es①ta leu s① ep se te t①des①outils①pou ①eu ①fa iles①d utilisation. Ils sont 

souvent utilisés pour  structurer leurs présentations ou corrige ① leu s① fautes① d o thog aphe.  Pour 

autant, toutes les finesses et options de ces logiciels ne sont pas connues. Nous proposons de nous 
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rapprocher de ces TIC et notamment de travailler avec les étudiants le « comment écrire ? Et le 

comment présenter ? » au①d a age①de①l a o pag e e t① thodologi ue.① 

 

Le①TIC①pou ait①de e i ① diateu ①de①l app e tissage①de①l itu e①et①de①la① e he he. 

 

 Par exemple, en développant les options « d i se tio  de f e es » et de construction de la 

« bibliographie », nous pourrions travailler de manière concourante sur les normes de présentation du 

oi e① et①de①fait①les① hoi ① thodologi ues ①①et①su ①les① hoi ①d auteu s① e ①a ti ula t①a e ①les① hoi ①

épistémologiques) etc. 

 

Autre élément à considérer : la formation à la①le tu e①et①à①l itu e 

Les étudiants actuels ont en grande majorité appris à lire et à écrire avec la méthode globale autrement 

appel e① id o① isuelle.① ① L o al① et① l it① so t① ,chez eux, considérés comme des codes distincts. La 

difficulté de cette méthode naît①de①la① ha ge① o ielle① u elle①de a de①au①fu ①et①à① esu e①de①la①

découverte de nouveaux mots considérés comme des images avec un sens associé. En formation 

infirmière, nombreux sont les mots① ou eau .①La①te tatio ①d app e d e①pa ① œu ①est①là.①Pou ①eu ,①il①

est① pas① toujou s① ais ① d app e d e① puis① de① disti gue ① des① ots① g aphi ue e t① p o hes① o e①

p o l e①et① p o l atisatio .① Cou a t① ,① u e①e u te① a① d ailleu s① ① l ① les① ueils① de① ette 

méthode. (http://soseducation.com) 

Afin de dépasser cette difficulté « enracinée»,① il① est① i po ta t① de① d eloppe ① l id e① de① essou es①

situ es,① soit① de① pe ett e① à① l app e a t① de① se① f e e ① ou① de trouver rapidement le mot, sa 

signification, des références etc. 

 

Nous①p o iso s①l usage①de① a ues①de①do es①fa iles①d utilisatio ①et①a essi les① apide e t.①Nous①

proposons de créer  sur la plateforme informatique existante dans notre institution un espace réservé  

o stitu ①des① ou s,①d a ti les①de① e he he, de mémoires et de liens divers et variés à cet effet. 

 

 

L a ti it ①d itu e,①u ①do ai e①peu①e ploit ①lo s①de①l a o pag e e t 

Les échanges verbaux prennent une grande place tant en accompagnement individuel que groupal. 

Nous①p o iso s①l utilisatio ①de① thodes①li es①à①l itu e : 

- pa ①e e ple,①①s e t aîner soi- e①fa e①au ① tudia ts,①e ① o ilisa t①l itu e,①à①t ou e ①la① o e①

formule ou le bo ① ot,①ou①e o e,①à① ett e①à①l p eu e①les① ots① hoisis,  peut les aider  à modifier 

leu s① ega ds①su ①l itu e①et①à①①d passe ①leu s①diffi ult s.① 
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- autre point, la valorisation et la mobilisation du brouillon pourrait permettre également de travailler 

des①ha ilet s① li es①au①sa oi ①hi a hise ,①st u tu e ,① dige ①et .①Le① ouillo ① ep se te①plus① u u ①

p e ie ①jet①d id es,①u ① o e ①pe etta t①d a al se ,①de① o p e d e,①de①st u tu e ①et .①E ①ta t① ue①

« traces », il représente un moyen permettant de gagner du temps. Pa ①ailleu s,①l usage①du① ouillo ①

est①pas① is u .①Il① est①pas① o plet,①d fi itif….①De①fait,①il① e gage①pas.①De plus, la modélisation sur 

l i sta t①peut①fa ilite ①la① o p he sio ①spo ta e①ou①la①① ise①e ①lu i e①d u ①besoin etc. 

- une autre activité pratique et souple pourrait être proposée : « la réalisation spontanée de listes». 

Il est démontré que « les listes » so t①sou e t①à①l o igi e①d its. (Goody, 1979) Elles sont un moyen 

de poser les idées, de mettre à jour ce qui est à faire. « Par son caractère ouvert, la liste facilite le 

t avail sp ifi ue à l it : revenir sur ce qui est déjà écrit, le modifier, utiliser la spacialité de la feuille 

en sortant de la logi ue a u ulative et h o ologi ue de l o al. » (Goody, 1979)  Elles participent à 

l o ga isatio ①pe so elle①de①« sa propre journée » et de ses pensées.  L a ti it ①①de réflexion et de 

classement  su ① l i fo atio ① ① u elle① i duit① est① o ilisat i e① d u ① t a ail① i telle tuel① e gagea t① à①

poursuivre le travail. Les listes servent notamment à se remémorer, à reformuler, à mesurer ce qui est 

fait etc.  Par ailleurs, ces premiers écrits demandent moins de concentration sur la①fo e①de①l it.①Ils①

s i t esse t① su tout① à① la① p isio ① du① ot① list ① ui① a① e o e ① à① u e① fle io ① ou① u e① a tio ① a①

poste io i.①Lo s①des① gulatio s,① l e e i e①de①la①liste①pou ait① t e①p odu teu ①d u e①o ga isatio ①de①

pe s e①ou①d u e① st u tu atio  des① a ti it s① à① e i .① ① Il① se ait① i t essa t①de①p opose ①à① l app e ti-

he heu ①au①te e①d u e① gulatio ①de①p odui e① apide e t①u e①liste①de① e① ui①lui①i po te.①Soit①de①

« faire la liste de ce qui est à faire prochainement ». Plus généralement, nous pourrions nous même 

recourir au « post-it » a e ①①l tudia t. 

Cette①a ti it ①pa ti ipe ait①à① o sid e ①l it① o e①o ga isateu ①de①ses①pe s es①et①de①ses①a tes. 

- ‘elie ①fo e①et①fo d①de①l itu e :①pa ①e e ple,① e e i ①lo s①de①la① ise①à①l it①d u e①h pothèse de 

recherche su ①les① it es①de① ualit ①pe etta t①d alue ①sa①pe ti e e. 

 

 

U e①piste①à① euse ①:①l itu e① fle i e 

Les travaux de VERMEERSCH (Vermersch, 1994) et de PERRENOUD (Perrenoud, 2001) confirment 

l e iste e① d u ① lie ① fo t① e t e① itu e① et① fle i it .① Ils① p opose t① t ois① i eau ① d a al se①

complémentaires : 

- Le « réfléchissement » ui① pa ti ipe① à① la① fo tio ① d e pli itatio ① de① l a tio .① L itu e① pe et①

d app ie ①la① a i e①do t①l app e a t①d it①la①situatio ①ou①l a tio .①« Le réfléchissement est [ ] un 

p o essus de p oje tio  d u e alit  d u  pla  su  u  aut e pla  : pa  e e ple, du pla  de l a tio  au 

plan de la représentation » (Vermersch, 1994, p. 81) Ce① fl hisse e t①s e e e① lo s①du①passage①à①

l itu e.①Il①pe et①à①l app e a t①d app e d e①de①la① a i e①do t①il①pe çoit①so ①e i o e e t. Ce 
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passage① est①pas①sa s①diffi ult s① i①e jeu ,① a ①« i e est p e d e u  is ue . L itu e do e à 

voi  sa p ati ue, est aussi se do e  à voi  e  ta t ue futu  p ofessio el » (Morisse, 2006, p. 219).  

- Le « retour réflexif » :①l itu e①pa ti ipe①à①la①p ise①de① o s ie e①du①sujet.①Le①te te① alis ① a①joue ①u ①

ôle①de① diateu ①e t e①l app e a t①et①so ①a tio ①pa ①u ①effet①de①« distanciation/séparation de soi ». 

Lo s①du①p o essus①d la o atio ①d its① elatifs à sa recherche,①l app e ti-chercheur pourra apprécier 

la qualité de sa démarche dans son ensemble. Ce regard distancé porté sur son travail est 

professionnalisant par son effet de conscientisation. 

- L itu e① a e① l app e a t① à① d eloppe ① des① ha ilet s① la gagi es,① à① gag e ① e ① la t ,① e ①

intelligibilité, en pertinence.  

Il① o ie t①do ①①de① e①pas①disti gue ①l it①de①l o alit ,①l i te a tio ①des①a ti it s①la gagi es①fa ilita t①

le réfléchissement et①le① etou ① fle if.①La①p odu tio ①d u ①t a ail①de① e he he s effe tue①à①pa ti ①de①

es① a ti it s① fl hissa tes.① L it① fi al① ta t① u ① de ie ① it① i t g a t① les① p de ts① et① faisa t①

apparaître des tra sfo atio s①sig ifia tes①de①l a a e①du①t a ail. 

 

Un journal de bord peut ainsi être conseillé permettant de noter des évènements, des idées, des 

descriptions,  des ouvrages de référence,  des analyses, des liens, des questions, des contradictions 

etc. Il représente potentiellement un outil participant à la remémoration des événements, et aussi 

établissant  un dialogue entre des données recueillies①et①l app e ti-chercheur.  

 

Le① jou al① de① o d① peut① gale e t① pa ti ipe ① à① l o ga isatio ① du① t a ail① ota e t① su ① le① pla ①

méthodologique. Il peut aider à apprécier les dilemmes qui se présentent en les regardant 

différemment. (Recadrage)  Il peut aussi participer à la transformation du positionnement (de soignant 

à chercheur) par effet de distanciation. Il constitue au fond un « suppo t d autofo atio  ui a u e 

portée rétroactive et proactive ». (Deum, 2004, p. 8) 
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G. Une préconisation pédagogique : la démarche analogique 

 

Not e①d a he① e d① o pte①de①l i po ta e①de①la① o p he sio ①du①p o essus① thodologi ue①de①

la démarche de recherche dans un espace partagé formateur/apprenti- he heu .①Il①s agit①de① e d e①

intelligible la démarche et donc de rendre accessible sa complexité. 

Il est attendu que le formateur participe à la compréhension du processus en adoptant des stratégies 

d a o pag e e t① a i es①pe ti e tes①au① o te te①et①à①l tudia t.①Il①s appuie①su ①la① thodologie,①

des situations apprenantes, les ressources (et notamment les ressources cognitives) du sujet etc. 

Les pratiques innovantes, fa ilita t①l a essi ilit ①à①la① o p he sio ①et①à①la mémorisation du nouveau, 

sont recherchées. 

 

Partant de là, nous avons, ma tutrice professionnelle et moi-même, inscrit la démarche analogique 

dans l app e tissage① de① la① e he he (Comparaison recherche police scientifique/ recherche en 

sciences sociales), démarche qui semble à ce jour porter  ses fruits au regard des résultats probants 

elatifs①à①l aluatio ①de①l UE①« recherche » du semestre 4. (juin 2013)  Les tensions créées par cette 

comparaison (lors de la séquence pédagogique)  ont suscité étonnement, délibération, échanges et 

multiples uestio e e ts.① ①②①poste io i,① la①d a he① se le① a oi ① fa ilit ① l lai age①des① otio s①

abstraites (objectivation, généralisation, rupture épistémologique,①i di e①et①i di ateu s,①h poth se…  

Noto s① u elle①est,①pa ①ailleu s,①sou e t①utilis e①da s①le① ad e①des①e seig e e ts① elatifs①à①l a ato ie①

et① la① ph siologie.① Pa ① e e ple,① pou ① o p e d e① le① fo tio e e t① d u e① ellule,① ① elle-ci est 

comparée à une usine (parois cellulaires= mur, mitochondries=générateurs, noyau=centre régulateur 

etc.) 

 

De①fait,① ous①p o isio s①so ①d eloppe e t①da s① le① ad e①de① l i itiatio ①à① la① e he he. Je pense 

d ailleu s① u elle①est à considérer comme ressource pédagogique à la fois en tant que principe  ou outil  

d app e tissage. 

En effet, la démarche analogique participe au raisonnement analogique consistant à « rapprocher des 

l e ts p ove a t de do ai e ue l o  te ait jus u à là pour éloignés » (Archambault De Beaune, 

2008, p. 86).①Elle①s appuie①su ① les① ep se tatio s  anciennes et les expériences des étudiants pour 

permettre la compréhension de nouvelles notions, de nouveaux concepts ou de situations nouvelles. 

L a alogie fo tio e①①e ①s appu a t①su ①les① at go isatio s① e tales.①Elle les mobilise, les modifie et 

facilite le transfert. La catégorisation permet, entre autre, de dégager des éléments, une structure ou 

u ①p o essus① o u ①à①deu ①ou①plusieu s①situatio s①si ilai es.①Elle①les①i t g e①à①l u ①et①à①l aut e. 



317 
 

‘ete o s① ue①l a alogie①pe et①de① 

 Simplifier et exprimer sous formes simples et imagées des idées complexes 

Elle 

 E lai e①l app e a t①su ①u e①situatio , 

 Donne le sentiment de comprendre, 

 Sti ule①l i agi atio , 

 Rend possible le transfert. 

 

« La catégorisation/analogie nous donne la capacité de percevoir des ressemblances et de nous fonder 
su  es esse la es pou  fai e fa e à la ouveaut  et à l t a get  : associer une situation rencontrée 
au présent à des situations rencontrées naguère et encodées en oi e e d possi le d e ploite  le 
bénéfice de nos connaissances passées pour faire face au présent » (Hofstadter & Sander, 2013, p. 29) 
 

Cette activité de catégorisation est permanente et inconsciente. Elle consiste à « une association 

p ovisoi e et g adu e d u e e tai e e tit  ou situatio  à u e at go ie e ista t p ala le e t da s 

l esp it d u e pe so e » (Hofstadter & Sander, 2013, p. 21). 

 

Dans le① ou a t① de① la① ps hologie① og iti e,① l a alogie est considérée comme un « mécanisme de 

pensée fondamental de la cognition humaine ». En effet, les spécialistes des sciences cognitives 

e o aisse t①aujou d hui①« les pouvoirs étendus des mécanismes de la pensée analogique » (Gentner 

& D.Jee, 2012). Cette forme de raisonnement est donc à examiner en formation. 

Cela①de a de①u ①peu①d i agi atio ①pou ① le① fo ateu ①et① gale e t①u e① apa it ① ①à①d gage ①pou ①

autrui les①situatio s① ui①pou aie t① t e① o pa es.①Il①doit①pou ① ela①à①la①fois① o sid e ①l o jet①d tude①

mais également les profils et les histoires des apprenants au risque de présenter deux situations ne 

pe etta t①pas①l a s①au ① at go isatio s①a t ieu es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da s①le① ad e①de①l i itiatio ①à①la① e he he, nous avons repéré des① l e ts① lefs①de①l app e tissage①①

qui pourraient être appréhendés de cette manière : 

 Les enjeux de la recherche infirmière, 

 Le vécu de la recherche, 

 Le processus de recherche, 

 L e u te①de①te ai , 

 L esp it①« recherche ». 
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Pour illustrer notre propos, je vous propose une comparaison entre :  

« Le vécu du travail de recherche et un voyage en Montgolfière » 

 

Le travail de recherche est comparable à un parcours (ou un voyage) avec en amont un projet, 

i t g a t① o t ai tes①et① essou es,①u ①poi t①de①d pa t①et①u ①poi t①d a i e. 

La démarche de recherche nécessite de  se familiariser avec de nouvelles notions, méthodes. Pour cela, 

le chercheur doit rompre avec ses repères habituels  (culture, opinions, habitudes, soi) pour en 

d ou i ① d autres et  les faire siens (représentations sociales, méthode, raisonnement, démarche 

critique). Il doit donc conscientiser, objectiver et transformer ses représentations. 

Il①s agit① o e①pou ①le① o age①e ① allo ①de①s e ole ①et①de① uitte ①ses① ep es①fa ilie s①pou ① e ,①

se donner de nouvelles perspectives.  

 

Les 2 projets  se basent sur un intérêt  commun : découvrir et comprendre le monde.  La sensation 

de plaisir en terme de voyage peut être comparable : avoir le sentiment de plus de complétude, être 

tou h ① pa ① la① eaut ① de① la① atu e① pou ① l un et de la culture pou ① l aut e.① (Niveau des finalités en 

référence à la modélisation de l esp it s ie tifi ue  

 

Lo s①d u e① e he he o e①lo s①d u ① o age,①il①est① uestion de monter, descendre pour suivre les 

ou es①de① i eau ①ou① ha ge ①de①poi t①de① ue.①Le①pilote① a œu e①le①plus①ha ile e t①possi le①e ①

fonction des effets recherchés et de son environnement. 

La①dista iatio ①s op e①e ① o ta t,①la① e t atio ①e ①des e dant.  

Cepe da t,① la① isio ① ou① l a s① au① te ain est toujours nécessaire. Monter trop haut ne rend plus 

a essi le① e① ui① el e① du① i o.① Na igue ① au① as① du① sol① e① fa ilite① pas① l a s① au① o te te①

macro/méso. 

Le pilote doit donc alterner ses conduites de na igatio .①②lte a e① ui① appelle①l a ti ulatio ①th o ie①

↔①p ati ue①ai si① ue①l alte a e cognitive, démarches fondatrices de la recherche. 

L a s① au① te ai ① est① u e① sou e① d app o isio e e t① de① do es① et① de① uestio e e ts.①

Cependant, sans destination ou sans objet clairement établi, le voyage/projet semble difficilement 

réalisable. 

 

Les 2 expériences peuvent être potentiellement fascinantes (par la découverte procurant la 

satisfaction)  et/ou risquées (si insuffisamment préparées). 
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Le départ nécessite une préparation en amont. Pou ①auta t,①la①date①est①fi e①d a a e.①Il①s agit①d u ①

poi t①d tape①à①a epte .①Il①faut①s ①p pa e .①Le①sujet①en voyage comme en recherche est autonome. 

Il est le principal investigateur de son projet. Il accepte les contraintes et notamment le fait que son 

p ojet① est①pas①u i ue e t①d pe da t①de①lui. 

 

Il est responsa le…. 

De①pa t①et①d aut e,①u ① o t at①est①pass ①e t e① le① o ageu /① le① he heu ①et① les①a o pag a ts.①Ce①

contrat intègre les règles de base (règlementation en vigueur) non négociables et des règles de 

fo tio e e t①i h e tes①à①l uipe①p ojet① o st uites ensemble. 

Le① pa tage,① la① la t ① des① essages① so t① ① l e ts① essai es① à① la① gulatio ① de① l uipe① de①

recherche/ voyage. 

 

Il①fait①le① hoi ①de①s i s i e①da s①u ①g oupe①et① he he①le① eilleu ① uili e  

D u ① ôt ,①①il①s agit①de①t ou e ①l uili e①de①la① a elle①a a t①l e ol.①U e① a elle①est①faite①d osie ,①u ①

matériau amortissant, léger mais ayant des limites de résistance. On ne peut monter trop nombreux à 

l i t ieu ①d u e① a elle①et① l o ①doit① espe te ①une répartition homogène des masses. De la même 

façon, la recherche se①fait①à①l aide①du①g oupe① ais①u ①g oupe① est ei t,① o pl e tai e,①h t og e.①

Il est question du meilleur équilibre possible pour facilite ①la① o st u tio ①ou①l l atio ①ha o ieuse.①

Cette① otio ①d uili e①est①d ailleu s①①t a s e sale.①Il①s agit①d uili e ① gale e t①les① tapes①ou①les①

parties de son travail. 

 

Le voyage en Montgolfière nécessite un apprentissage …① 

Lo s u ils① o te t①da s la nacelle, les clients ne peuvent pas être de simples passagers. Le pilotage du 

allo ① la e①① ue① ha u ①soit①u ① ita le① e e①d uipage.①De①la① e①faço ,①u ① he heu ①①

évoluera avec un  groupe de recherche, avec des personnes ressources, son accompagnement etc. De 

fait, le voyage en ballon essite①de①s t e①fa ilia isé avec son fonctionnement, de comprendre les 

règles de base pour pouvoir décoller, naviguer et atterrir.  Ainsi, il①est① essai e①d en comprendre les 

principes (air froid/air chaud), les instruments (soupapes de sécurité, fonctionnement du ventilateur), 

les règles et les procédures etc. 

Concernant la recherche,① la① fa ilia isatio ① s op e a avec les principes épistémologiques,  la 

thodologie①e ①s ie es①so iales,①les①i st u e ts①de① olle te①et①d a al se①de①do es,①les①te h i ues①

de recherche,①d e plo atio ①et . 

La qualité du voyage comme la qualité du mémoire dépendent de la façon dont chacun a appréhendé 

la méthode. La méthodologie en sciences sociales est à respecter dans ses principes, ses règles et ses 

démarches. Il en est de même pour la conduite du ballon.  
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Tous①deu ① la e t①l a uisitio ①de① o aissa es① ui① e de t①le① o age①plus①ou① oi s①se u e①et①①plus①

ou① oi s①plaisa t.①L effo t①d app e tissage①pa ti ipe①à①la① ualit ①du① o age① ota e t①au① i eau①du①

hoi ①de①l iti ai e/① he i .①Le①poi t①de① ue①se a①d auta t①plus①g a d①et①les①i fo atio s① e ueillies①

d auta t①plus① o euses①si① le① he heu /le① o du teu ①se a① apa le①de①p e d e①de① la①hauteu .①E ①

recherche,① l app ofo disse e t① des① o aissa ces favorisera le développement d app o he① plus①

complexe (interdisciplinarité, articulation macro/méso/micro etc.) 

 

Les 2 projets  se① ase t①su ①la①s ie e….ses① e he hes…ses①d ou e tes. 

Le① o age①e ① allo ①est① e du①possi le①g â e①à①la① o p he sio ①du①p i ipe①d ② himède. 

Quant à la recherche,①les①p i ipes① pist ologi ues①et①les① hoi ① ui①s e ①sui e t①so t①i po ta ts. 

De  nouvelles technologies et de nouveaux matériaux comme, par exemple, les matériaux « auto-

cicatrisants »,①pe ette t①d alle ①plus①loi ①et①plus①haut①da s①u ① eilleu ① appo t①de①pe fo a e. 

La recherche s appuie① gale e t① su ① les① o aissa es① ou elles,① les① e he hes① a t ieu es,① les①

progrès techniques et①s ie tifi ues① plus①fa ile①d a de ①à①la① oi e①des①do es① e ueillies①a e ①

l e egist eu ① u i ue①pa ①e e ple…. .① 

Les① ①p ojets① epose t①do ①①su ①la①s ie e①et①l olutio ①s ie tifi ue. 

 

Pas①de①p ojet①sa s① e gie…. 

Tous 2 réclament des ressources énergétiques.  

L ai ①et①①le①gaz①so t①les① o u a ts①et① a u a ts①du① o age①e ① allo .① 

La① oti atio ①au① o age①et①l i t t①po t ①au①p ojet①so t① gale e t①de①fo tes① essou es① e g ti ues. 

Le développement de la motivation (force interne qui pousse à agir et  entraîne) est, également en 

recherche, u e①sou e①d e gie①i po ta te.①Elle①pe et①de① e e ①au① out①le①p ojet. 

Par exemple, apprendre quelque chose par la lecture, lors des investigations  peut être un plaisir en 

soi. La motivation facilite la mémorisation, la curiosité, la créativité etc. (Viser un travail de qualité ou 

avoir envie de produire de nouvelles connaissances).①Elle①est①fo tio ①du①p ojet① ue① ha u ①s est①do ①

en rentrant et en vivant sa formation. 

Le voyage en ballon et la recherche sont deux démarches pouvant procurer de la satisfaction 

(accomplissement, valeur personnelle, valeur du travail, reconnaissance,  défi : aller plus loin, plus haut 

etc.) et nourrir la motivation. Tous deux peuvent pe ett e①d a o pli ① uel ue①  chose de rare, de 

beau, de nouveau etc. 

Des deux côtés,①l a ti ipatio ①de①①l attei te①de①ses① uts①pe et①de① ou i ①sa①①satisfa tio .①L e itatio ①

de① la①d ou e te①d u e① gio ① o e① l e itatio ① li e①à① la①p odu tio ①de① o aissa es①ou① l e ie①

d e plo e ①telle①ou①telle①di e sion du travail de recherche (recherche do u e tai e,①e u te… . 

②tte tio ① epe da t①à① e①pas①s puise ①e  voulant aller trop vite, en brûlant les étapes. 
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Attention également à ne pas présupposer des forces trop élevées ou des ressources inépuisables. 

L effo t①peut①pe e ti ①l effo t.① 

Il①faut①do ①① ite ①d puise ①ses① essou es① e g ti ues①et①pla ifie ①so ①p ojet①e ①fo tio .①Il①faud a①

par exemple éviter la « boulimie livresque ». 

L e gie①se①ti e① gale e t①de①sa① apa it ①à① e ①u e①at osph e①de①t a ail① dispose ①pa ①e e ple①

rapidement des conditions matérielles, temporelles et intellectuelles appropriées) 

 

La mesure est également un élément commun. Conduire sa montgolfière nécessite un regard vigilant 

sur les instruments de navigation : altimètre, le variomètre et le pyrom t e① te p atu e①à①l i t ieu  

de① l e eloppe .① ① Cette① esu e① ga a tit① la① t a uillit ① et① la① s u it ① du① o age.① Elle① doit① t e①

régulièrement vérifiée et comparée à d aut es① l e ts①o se a les① Pa ①e e ple,①il①s agit①d attei d e①

une certaine hauteur pour dépasser un obstacle géographique).  En recherche,  il est question de 

relever des indi es,①des① i di ateu s,①des① faits①ga a tissa t① l o je ti it .① ① La① esu e①est① o sta te①et①

transversale à toutes les étapes de la recherche.① Elle①pe et①d ite ①les① ueils① pist ologi ues,①les①

obstacles ou les pièges paradigmatiques) 

La mesure renvoie do ① o u e t① à① la① otio ① d o sta le① pou ① pou oi ① le① d passe ① ou① le①

contourner. (Niveau de la méthode) 

Dans le cadre de la pré-enquête, il est question de relever les indices légiti a t①et①g alisa t①l o jet①

du① t a ail.① Da s① le① ad e① de① l ta age① o eptuel,① il① s agit① de① se① f e e ① à① pa ti ① d auteu s,① de①

recherches antérieures et de mesurer la pertinence de ces références au regard de son objet, de son 

app o he… 

Tout au long du①t a ail① o e①du① o age,①il①s agit①de① o sid e ① e① ui①est①o se a le①et①d a ti ule ①ses①

o se atio s①a e ①les① o aissa es.①①Pa ①e e ple,①o se e ①le① iel① ui①s o s u it①et① alue ①le① is ue①

de perturbations atmosphériques (Le cumulonimbus : risque orageux fort), afi ① de① d ide ① d u e①

réorientation du voyage. Concernant la recherche, observer les faits, recueillir les discours, les mettre 

en tension avec la théorie pour construire le chemin de la p o l atisatio … 

 

U e①d a he① essita t①la① o s ie e① et①do ①u e①p e tio ①du① is ue…. 

Le① o age①e ① allo ① est①pas①sa s① is ue,①le①t a ail①de① e he he non plus. Les accidents graves sont 

rarissimes, mais le risque zéro n'existe pas.  

La①p i ipale① ause①d a ide t①est①li e①à①u e①e eu ①d i atte tio .①Ne①pas① ep e ①u ①fil①à①haute①te sio .①

Son repérage se réalise par déduction car le fil est invisible. La présence de 2 pylônes contigus 

permettra au co du teu ①d alue ①la①p se e①du①fil. 

En recherche,① il① s agit① de① o sid e ① la① o ple it  des faits, de considérer le tout, ses parties, ses 

a ti ulatio s①et①do ①de①fai e①l effo t①d o server et de comprendre. Ne pas considérer dans un travail 
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de recherche ce qui paraît① ide t①pou ①①l o se ateu ,①①ou①e o e,① e① o sid e ① ue① e① ui①est① isi le①

a① p io i① so t① ① auses① d a ide ts.① Da s① le① er cas, le recueil de données est insuffisant pour être 

exploité. Dans le 2ième cas, une analyse de 1er niveau ne permet pas①d app ofo di ①la recherche. Ainsi, 

u e①a al se① ua titati e① est①pas①suffisa te.①L analyse qualitative est requise. 

 

L a ti ulatio ①e t e①les①faits①et①les① o aissa es①pe et①d i te p te ①le① el①et①de① go ie ①les① i ages,①

d o ie te ①le① he i .①E ① e he he,①il①est①i po ta t①d a ti ule ①théorie-pratique dans un même temps 

ais①aussi①d effe tue ①des①lie s①e t e①les① tapes① des①t a sitio s①do a t①se s . 

Da s①les① ① as,①u ①lie ①pas① ie ① go i ①peut① e e ①à①l i ide t. (En recherche : défaut d i telligi ilit ①

pour le lecteur par exemple) 

 

Autre point, des turbulences peuvent subvenir. Ne①pas①s o sti e ①da s①u ① as① o e①da s①l aut e①à①

suivre un chemin trop tracé. (②u① is ue① d e t ai e ① le① allo  dans une chute non maîtrisable, et 

d entrainer le projet de recherche e s①l i su s  

 

La planification du voyage et de la recherche est nécessaire. La prise de conscience de la temporalité 

permet de se fixe ① des① o je tifs① d tapes,① d alue ① e① ui① a① t ① fait① et① de① o ie te ① so ① t a ail.①

②tte tio ①à① e①pas①s a te ①t op①lo gte ps①su ①u e① tape①ou « sur le bord de la route ». Il convient de 

alise ①so ①p ojet①au① ega d①de①l i t t①de①so ①t a ail①pou ①la①profession et de ses compétences.  Il 

o ie t① gale e t①à① e①pas①to e ①da s①l e s : l i telle tualisatio  e essive, une démarche trop 

« pratico-pratique »,① ou① e o e① u ① atte tis e① atte te① de① l a is① de① l aut e① pour continuer) ou un 

opportunisme (prend tout ce qui vient). 

Imaginons un voyageur tombant dans un excès de vérification de sa check-lists, il ne démarrerait 

certainement pas à temps.  

Le voyage comme la recherche p e e t①du①te ps①et① ota e t①du①te ps①à①s adapte ①au ①al as. 

 

L atte issage① doit① t e① pa ti uli e e t① soig .① Il① faut① a œu e ① a e ① p ude e① e ① p e a t① e ①

o pte①la①zo e①d atte issage① e i o e e t ①et①les①i di ateu s①de① ol.①Quelquefois, faire preuve de 

spo ta it ①et/ou①de① ati it ①pou ①pa fai e①l atte issage. 

Celui-ci est comparable à la dernière partie du travail (discussions, préconisations), à la qualité du 

travail rendu (écrit :①fo d①et①fo e ①①ai si① u à①la①soute a e.①①Pa ①e e ple,①p parer sa soutenance (se 

p pa e ①à①l e pli itatio ①du① he i e e t,①à①la①dis ussio ,①à①l ou e tu e ①et①d o t e ①u e①postu e 

professionnelle. (Faire preuve de respect, être structuré et organisé, articuler recherche et projet 

professionnel etc.) 

②tte tio ①à①l e s①de① o fia e①ou①de① fia e① ui①pou a①p odui e①des①effets① gatifs. 
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Attention également à ne pas démontre ①t op①d affe t① ui①peut①p e d e①toute①la①pla e. 

Le pilote du ballon comme le che heu ①doi e t①se① o e t e ①su ①l atte issage① ite ①de①d i e ①leu ①

concentration réclame un travail de préparation et un effort constant) 

 

Et au fond, tirer profit des difficultés 

Pou ①l app e ti,①il①est①i o testa le e t① uestio ①d app e tissage①du pilotage ou de la recherche. Il 

est nécessairement confronté à des aléas, des difficultés, des errances qui peuve t① t e① d o d e①

méthodologique ou①d o d e①e iste tiel① ise①e ① uestio ①ou① e ise①e ① uestio  ou①e o e①d o d e①

motivationnel (UE non validée,① ha ge①de①t a ail…  

Le doute généré par le contexte se rajoute aux doutes relatifs à la démarche de recherche. Ces doutes 

sont normaux (au sens de Canguilhem).①②① e①tit e,①les① o sid e ,①les① o ilise ①pe et①d o ie te ①so ①

travail et de démontre ① l a uisitio ① de① o p te es① pa ① le① d passe e t① ou① le① d pla e e t① du①

problème. 

I agi o s①u ①pilote①de① allo ① utilisa t①pas①u  de ses doutes relatifs à des problèmes aérologiques. Il 

is ue ait①l a ide t. 

Accepter le doute, persister dans le travail porte ses fruits notamment en tirant parti des difficultés 

e o t es① plutôt① ue①les① ie ①et①e ① o solida t①l tat①d esp it①de① e he he.①Il①s agit①d a epte , chez 

le pilote comme chez le chercheur,  que les évènements  arrivent comme ils viennent. 

S uipe ①de① oussoles①ou①de①tous①aut es①i st u e ts①fa ilite a①l o ie tatio ①et①pe ett a①d ite ①de①

tomber dans la brume ou①de①p e d e①l eau①①de①toutes①pa ts.  

Ces boussoles sont notamment les étapes de la méthode, le sens des mots (glossaire), des ouvrages 

de référence, les principes de la recherche (hologrammatique) etc. 

 

L i e tai e①des① o pa aiso s/a alogies① est① ide e t①pas①e haustif.① Il①pou ait① t e① o pl te ①

pa ①d aut es① f e es,①d aut es①i ages①et① tapho es. « Pe se  pa  tapho es est pas s e fe e  

dans un monde de fantaisies, mais se donner des outils intellectuels pour analyser une situation » 

(Sander & Hofstadter, 2010, p. 47) 

Par exemple, la métaphore théâtrale pourrait être utilisée pour rapprocher la vie sociale du groupe de 

chercheurs et celle des passagers dans la nacelle ainsi que les liens qui unissent le 

[pilote/l a o pag ateu ]① et① les① [ e es① d uipage① /①  accompagnés]. Attention, toutefois, car 

certaines images pourrait induire des effets négatifs le① pilote① o duit① alo s① ue① l a o pag a t①

conduit, oriente, accompagne etc.) 
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Pou ① o lu e① ette①pa tie,①je①p opose①d illust e ①à①pa ti ①d u ①s h a (ci-dessous) les fondements du 

projet de recherche et du voyage en ballon : 

Le voyage en ballon et la recherche asso ie t les di e sio s de l espa e et du te ps le o de, le 

o de de la sa t  au  p og s s ie tifi ues et te h i ues. Cette asso iatio  pe et d a de  au  

nouveaux (compréhension, découverte).  

Ils mobilisent les capacités du voyageur/chercheur qui doit fai e p euve d i pli atio  afi  d o ie te  

son voyage/ sa recherche. 

Pou  ela, il s appuie su  des essou es s ie tifi ues, te h i ues  

Le voyage / la recherche est au œu  d u e t ia gulatio  [s ie es, espa e-temps, capacités] 

Ces apa it s do t la otivatio  so t  à l o igi e des vo ages les plus e t ao di ai es  e p u t s à 

Jules Verne) 

 

 
 

 

Figure 26 Fondements du projet de recherche et du voyage en ballon 

  

 

La①d a he①a alogi ue①①se le① t e①u ①outil①pe ti e t①da s①l a tio ①et①la① o st u tio ①des 

connaissances. Mobilisons-la ai te a t①au① i eau①de①l i g ie ie①de①fo atio  :  

Espace -
temps

Sciences, 
Recherches, 
techniques

voyage/ 
recherche

Capacités 
(observation, 
objectivation, 

compréhension, 
Intuition, 
reflexion, 

imaginaire....)

Familiarisation, appropriation, 
mobilisation,  distanciation 
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H. Maillage des activités « recherche » avec les activités relevant d’autres 

unités d’enseignement : vers  la construction d’un outil d’ingénierie 

 

1. Mise en lumière des liens entre UE « recherche » et la formation 

La majorité des formateurs a exprimé le besoin de mieux appréhender  les articulations entre 

l e seig e e t① elatif①à①la① e he he et①l e se le①du①s st e①fo atif.①①U e① eilleu e①i telligi ilité 

est souhaitée. 

L la o atio ①d u e① e he he essite,① o e①toute①d a he,①deu ①g a ds①t pes①d a ti it s① ui①

s e e e t①da s①u e①u it ①de①te ps①et①d espa e①:①des①a ti it s① isi les①① ui①s o ga ise t①sous forme 

d a tio s①et①des①a ti it s①i isi les,① og iti es① ui①sous-te de t①l a tio .① 

La compréhension de ces activités est nécessaire pour le formateur que ce soit dans de cadre de 

l i g ie ie①de①fo atio ,① u e ① ati e①d ingénierie pédagogique et  de didactique. 

 

Nous préconisons de pa ti ①de① la① otio ①d a ti it  sa s①s e t ai e①de① l app o he① o p te e) pour 

envisager à la fois sous forme linéaire et sous forme discursive les articulations des activités travaillées 

dans des domaines différents. Considérant les unités d e seig e e t① o e① les① po tes① d e t es①

légitimes, nous proposons de mettre en évidence les articulations entre les UE recherche et  les autres 

UE. (Quelles relations e t e① le① do ai e① d a ti it s① p op e① à① la① e he he et un autre domaine 

d a ti it s ?) 

Su ① la① ase① ① d u e①d a he①a alogi ue① elati e① au ①a ti it s① o pa aiso ①et① ① at go isatio ①des①

activités), nous pourrions rendre plus lisibles les liens. Sur le plan pédagogique, cette mise en lumière 

pourrait faciliter le recours aux pré-a uis①e ①phase①de①d a age①de①l UE① e he he. Par exemple,  les  

activités relevant de la  « contextualisation » (abordées lors du semestre 4), pourraient être illustrées 

à partir des  activités relevant de  « constatation » (vu en première année, méthode de travail, 

raisonnement clinique), et encore à partir des activités relevant de la démarche projet (vu en semestre 

3). 

 

E ①p e ie ①lieu,① ette①d a he① ous①de a de①de① ep e ①les①g a ds①t pes①d a ti it s①p se tes①da s①

les actions de recherche : 

Selon Jean-Marie BARBIER (Barbier, 2009, p. 53), les activités présentes dans les actions de recherche 

sont : 

 

- les①a ti it s①de① e o aissa e①ou①①d ide tifi atio  :①il①s agit①pou ①le① he heu ①d ide tifie ①les①faits①et①①

de① e ueilli ①des①ph o es.①L ide tifi atio ①et① la①des iptio ①de① l e ista t① o ilise t①des①a ti it s①
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Activité 
d'analyse

Traitement 
d'informations

Repère de lien

Création d'un 
cadre 

méthodologique 
ou conceptuel

Création 
d'hypothèse

Compréhension

Activités 
d'identification

Recherche

Observation

Provocation

Exploration

d o se atio ,①de① e he he,①①d la o atio ① thodologi ue①① a e ① ota e t①la① i o s iptio ①d u ①

objet de recherche,① la① d fi itio ① d u ① ha p① d e plo atio ,① la① o st u tio ① d u e① thode 

d e plo atio . ,①de① o u i atio ① p odui e①u ①dis ou s①su ①l o se ,①de①p o o atio ①d a ti it s① de①

a i e①à①p odui e①et① e ueilli ①de①l i fo atio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 Co posa tes①de①l a ti it ①d'ide tifi atio  

 

- les①a ti it s①d a al se①ou①de①compréhension : Elles① o siste t①au①t aite e t①de①l i fo atio ①et①à①la①

ise①e ① ide e①de①lie s,①de① appo ts,①d i flue es,①de① elatio s①①e t e①des① l e ts.①Elles①pe ette t①

de① e d e①i telligi le①les① l e ts①d u ①s st e①et①le①fo tio e e t①de① e①s stème. 

Le repérage des régularités, irrégularités, convergences, divergences relatives à un système sont aussi 

les fruits de ces activités. Elles sous-te de t①la① atio ①d u ① ad e① thodologi ue①d a al se,①ou①u ①

appui①su ①des①outils①d o d e① o eptuel.①La fo atio ①d h poth se①s i t g e① gale e t①da s① e①t pe①

d a ti it s①puis u elle① o espo d①à①l a ti ipatio ①de①lie s①e t e①①deu ①ph o es.  

 
Figure 28 Composantes de l'activité d'analyse 
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- les activités de théorisation : l e plo atio ① o eptuelle①pe et①①de① epe se ①les①lie s①ide tifi s①da s①

un cadre signifiant plus large. Ces activités donnent lieu à recherche et①d te i atio ①de①l a hite tu e①

conceptuelle. Le chercheur prend appui sur des références scientifiques et donne un sens  en 

interprétant les phénomènes étudiés. 

 

- les activités de finalisation : « Elles o t o e sultat sp ifi ue la p odu tio  d o s att i utifs 

de valeur sur les processus de transformation du monde et singulièrement  sur les actions humaines. » 

(Barbier, 2009, p. 56) Il①s agit①pou ①le① he heu ①d att i ue ①u e① aleu ① pa ①e e ple  : 

- aux objets qui sont à la source de la démarche de recherche,  

- à la conduite de la démarche de recherche elle-même, 

- aux finalités, aux enjeux qui concernent les problèmes étudiés. 

Ces discours ou écrits finalisés s o ga ise t①à①pa ti ①de① f e ts. 

 

- les①a ti it s①d a gu e tatio  : 

Elles① o espo de t① à① la① p odu tio ① d o s① pe etta t① au ① desti atai es① de① la① e he he de 

l alue ①① o e①d i t t① pou ①la①p ofession) ou encore comme légitime (au regard du champ de 

o p te es .① Les① a ti it s① d a gu e tatio ① so t① o ilis es① pou ① d o t e ① la① oh e e① de① la①

d a he,①l i t t①de①l o jet①de① e he he,① alo ise ①l o iginalité du travail etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 Les activités présentes dans les actions de recherche 

 

Activités de 
théorisation

Activités de 
finalisation

Activités 
d'argumentation

Activités 
d'identification

Activités 
d'analyse
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②① pa ti ① de① ot e① appui① o eptuel,① la① d a he① o pa ati e① peut① s o ga ise .① ① Le maillage des 

a ti it s① s op e① à① pa ti ① des① g a ds① t pes① d a ti it s① ises① e ① ide e① et① de① l tude① ois e① du①

f e tiel①d a ti it s (Formations des professions de santé, 2011, p. 19), des①u it s①d e seig e e t①

et des compétences visées. 

 

Cette démarche étant chronophage,①je① ous①p opose①de①l e e plifie ①à①pa ti ①du① aillage①des①a ti it s①

relevant de : 

- l UE① ①1.2 S3 « Santé publique »  et① l UE① . ① S /S ①« Soins éducatifs et préventifs », travaillée en 

deuxième année, dans la cadre du développement de la compétence 5 « i itie  et ett e e  œuv e des 

soins éducatifs et préventifs », 

- l UE① . ①S ①et① l UE① . ①S ①« Initiation à la recherche », travaillées respectivement en deuxième et 

troisième année de formation, dans le cadre de la compétence 8 « Rechercher et traiter des données 

professionnelles et scientifiques ». 

 

Afin de faciliter la lecture comparative,  nous proposons le tableau suivant : 
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 Compétences les activités de reconnaissance 
d ide tifi atio   

les①a ti it s①d a al se les activités de théorisation  les activités de finalisation  les①a ti it s①d a gu e tatio   

UE 3.4 S4  
et S6 
Initiation à 
la 
recherche 

Rechercher et traiter 
des données 
professionnelles et 
scientifiques 

A1-7-1 élaboration et exploitation de recueils de 
do es①pa ① uestio ai es①d e u te 
 
Réalisation d e t etie ①à① is e①d e plo atio ①d u ①
ou plusieurs phénomènes repérés 
 
A1-7- asse le e t①d i fo atio s①à①pa ti ①de①
bases de données démographiques, 
épidémiologiques 
ou de santé 
 
A1-7-3 
recueil de données statistiques visant des 
populations ciblées. 
 
A9-1-1 lecture de revues professionnelles  
 
A9-1-2 lecture de travaux de recherche en soins  
 
A9-1-2– recherche sur des bases de données 
existantes dans les domaines du soin et de la santé  
A9-1- ①① o stitutio ①et①ali e tatio ①d u e① ase①
d i fo atio s… 
A9-1-4– recherche, sur les bases de données 
existantes, des recommandations de bonnes 
pratiques. 

Mise  en évidence des éléments signifiants 
relatifs aux situations étudiées 
 
D eloppe e t①d u ① uestio e e t①/①
objet étudié 
 
Questionnement, traitement et analyse de 
données scientifiques et professionnelles 
 
A9-3-1 échanges de pratiques 
p ofessio elles… 
 
Elaboration en équipe du projet de 
recherche 
 
A9-3-3 mise en place de débats sur les 
éléments éthiques dans un contexte de soins 
 
A9-3-4 Mobilisation de la veille 
professionnelle et réglementaire. 
 
Ela o atio ①d u ① uestio e e t①d i t t①
professionnel relatif à un contexte donné 
 
‘ alisatio ①d h poth ses①po ta t①su ①les①
phénomènes étudiés 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ela o atio ①d u ① ad e①de① f e e①
p op e①à①l o jet①et①/ou①au ①
phénomènes étudiés 
 
Evaluation de la pertinence des 
données recueillies 
 
Evaluation de la pertinence des bases 
documentaires 
 
P o l atisatio ①de①l o jet① tudi  
 
 
 
 
 

A9-2- ①‘ alisatio ①d tudes①et①de①t a au ①
de recherche dans le domaine des soins 
A9–2-2 réalisation de publication à usage 
de①ses①pai s①et/ou①d aut es①p ofessio els①
de santé ; 
 
 
 
Mise①e ① ide e①d l e ts①de①
compréhension, de préconisations 
 
Mise en évidence de liens avec la 
construction du projet professionnel 
 
Communication autour de la démarche de 
recherche (rédaction etc.) 
 
A9-2-4 Accompagnement de travaux 
professionnels. 
 
A9-3- ①appo t①d l e ts①da s①le① ad e①
d la o atio ①de① e o a datio s①de①
bonnes pratiques ou 
da s①le① ad e①d aluatio ①de①pratiques 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise①e ① ide e①de①l i t t①①de①l o jet①
de recherche dans le champ 
professionnel  
 
Mise en évidence de la portée de la 
démarche  
 
Mise en évidence des enjeux 
 
Explication des choix relatifs aux appuis 
conceptuels, aux méthodes 
d i estigatio ①et①au①t aite e t①des①
données 
 
 

UE 1.2 S3 
4.6 S3/S 
Santé 
Publique 
Soins 
éducatifs 
et 
préventifs 

Initier et mettre en 
œu e①des①soi s①
éducatifs et préventifs 

A1-7-1 élaboration et exploitation de recueils de 
do es①pa ① uestio ai es①d e u te 
et①pa ①le① iais①d aut es①outils  

A1-7- asse le e t①d i fo atio s①à①pa ti ①de①
bases de données démographiques, 
épidémiologiques 
ou de santé 
 
A1-7-3 
recueil de données statistiques visant des 
populations ciblées. 
 
A9-1-1 lecture de revues professionnelles 
Identification des problématiques de santé 
publique  
 
Repérage/ identification  

-  des① esoi s①et①des①de a des①d u ①
groupe de personnes 

- des① essou es①de①la①pe so e①ou①d u ①
groupe de personnes 

 
Observation des modes de vie, de la dynamique 
d u ①g oupe 
‘ alisatio ①d e t etie s à visée informative, 
préventive, éducative 

Mise①e ① ide e①des①fa teu s①d i flue es①
des déterminants de santé 
 
Questionnement, traitement et analyse de 
données scientifiques et professionnelles 
 
 
Analyse des comportements en lien avec une 
problématique de santé publique, et/ou 
éducatif et préventive 
 
 
‘ alisatio ①d h poth ses①po ta t①su ①u e①
problématique de santé publique 
 
Elaboration en équipe du projet de santé 
publique / de projet éducatif et préventif 

Ela o atio ①d u ① ad e①de① f e e①
aux problématiques de SP étudiées 
(contextualisation, compréhension, 
exploration) 
 
 
Evaluation de la pertinence des 
données recueillies 
 
Evaluation de la pertinence des bases 
documentaires 
 
Explication des choix relatifs aux outils 
d i estigatio ,①au ①i te e tio s①
éducatives et préventives 

 
Mesure des enjeux relatifs à la réalisation 
d u ①p ojet①de①SP 
 
Valo isatio ①des①effets①atte dus①d u ①p ojet①
de SP 
 
Négociation du projet de SP  
 
Communication autour du projet 
(rédaction etc.) 
 
Accompagnement de projet de santé 
publique 
 
A8-3-4 Information, conseil et formation 
en santé publique  
 
 

Mise①e ① ide e①de①l i t t①①du①
traitement de problématiques 
identifiées de SP présentes chez un 
groupe de personnes 
 
 
Mise en évidence de la pertinence de 
l a hite tu e①①d u ①p ojet①de①sa t ①
pu li ue①s appu a t①su ①des①do es①
professionnelles (sociologies, 
épidémiologie etc.) 
 
Explication des choix relatifs aux outils 
d i estigatio ,①au ①i terventions E et P 
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Très rapidement, nous pouvons observer un grand nombre de similarités entre  les activités des UE 3.4 et des  UE 

1.2 et 4.6.  

 

Les 3 UE convoquent des activités « de reconnaissance » similaires. 

En matière d a al se,①des①deu  côtés nous retrouvons des formes de raisonnement analogues : raisonnement 

causal, corrélatif, inductif et déductif.  L o jet① ha ge,①e ①UE①« recherche », le regard se porte sur une situation 

d i t t① p ofessio el① alo s① u e ① UE① « santé publique/ soins éducatifs », il  se porte sur un ensemble  de 

situatio s① a a t isti ues①d u ①p o l e①de①sa t ①①pu li ue①et①u e①populatio ① is e.① 

La démarche hypothético-déductive est co- présente en recherche et en soins éducatifs et préventifs. 

Pour les 3 autres activités, des articulations sont présentes. 

Glo ale e t,① ous① o stato s①a e ① to e e t① ue①l e se le①des①a ti it s①de① e he he se retrouve au sein 

des activités des  UE 1.2 et 4.6.① ① La①di e sio ①p ojet① tat①des① lieu ,① tude①du① o te te,①d fi itio ①d u ① ut,①

investigation, résultats attendus etc.) est commune aux deux démarches. 

 

Su ①l illust atio ,① uel ues①si ila it s①①so t① a u es①à①l aide①de①lig es① o jo ti es.①Ce①t a ail① ta t①e ① ou s①au①

o e t①de①l itu e,① e①ta leau① est① i①d fi itif,① i①e haustif.①Il①se a①p opos ①à①la①fo at i e① espo sa le①des UE 

1.2 et . .①D o es①et①d jà,①① ous①pe sons pouvoir prendre davantage appui sur ce qui a été travaillé dans le cadre 

de①l UE① . ①pou ①« entrer » en recherche. 

 

 

2. Développement de la dépendance des enseignements à l’activité recherche 

Pour faire en sorte de valoriser la place de la  recherche, il convient de montrer son utilité et ce pendant toute la 

durée de la formation. Elle est transversale et① e①peut① se① li ite ①à①des① te ps①d e seig e e ts① o sa s.① Le①

aillage① e①peut①s op e ①sa s① u il① ①ait①référentialisation des activités travaillées avec des données scientifiques. 

Or, les contenus de formation ne mettent  pas①aujou d hui①en évidence de dépendance est-à-dire de lien) à 

l a ti it ① e he he. Les cours dispensés sont peu référencés, l a al se① iti ue①ou①la① o ilisatio ①des① e he hes①①

très faible. Par contre, les travaux dirigés sont autant de temps consacrés à la recherche  et①à①l la o atio . 

Nous①p oposo s①de①d eloppe ①l utilisatio ① iti ue①de①la① e he he tout au long de la formation. Cela relève en 

p e ie ① lieu① de① la① ise① e ① pla e① d u e① eille① do u e tai e① p dagogi ue ① e e sa t① es① e he hes① da s① les①

différents champs constituant notre profession : recherche en sciences infirmières, recherche clinique, recherche 

su ①l du atio ①th apeuti ue①et . 
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Le développement de cet habitus « recherche » pourrait se faire à partir : 

- Des travaux dirigés (recherche et élaboration sur une situation donnée), 

- De①l a al se① iti ue①d a ti les①de① e he he, 

- D u ①a o pag e e t①méthodologique relatif à cette analyse critique, 

Et① e,①①d s①l e t e①e ①fo atio ①et①da s une visée pratique des savoirs. 

 

Le maillage des enseignements serait plus nourri.①L i itiatio ①à①la① e he he ne serait plus représentée comme 

une rupture. La  démarche de développement de①l esp it① e he he serait continuée et progressive  sur les 3 ans. 

Pa ① o t e,①il① o ie t①de①pe se ①l écueil de cette dépendance :  

- le temps consacré à la recherche pourrait s e isage ① o e①se déployant au détriment d aut es①te ps, 

- les discussions critiques pourraient prendre trop de place au regard du contenu des enseignements. 

 

 

Conclusion de cette partie : 

Concevoir la recherche comme outil de professionnalisation invite à  

- rendre lisible les éléments de progression au ega d①de①l e se le①fo atif, 

- à développer la dépendance des activités et des enseignements  à la recherche. 

Ce① aillage①pou ait①pe ett e①de① ieu ①disti gue ①les①a ti ulatio s①et① gale e t①①les①sp ifi it s①①d u ①do ai e①

d a ti it s.①Il①se ait①utile①à①la① o eptio ①et①à①la① ise①e ①œu e.①① 

Le rappel① au ① a ti it s① p ala le e t① t a aill es① fa ilite ait① la① o p he sio ① d u e① a ti it ① ou elle① e ①

o ilisa t①la①pe s e①a alogi ue①de①l app e a t. 

La mobilisation régulière de recherche pa ti ipe ait①à①l esso ①d u ①ha itus①« recherche ». 
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I. Accompagnement, une pratique relevant d’un système  
 

L e se le①de① os①p o isatio s① ous① a e t①à①la① uestio ① e t ale①①de①l a o pag e e t①p ati ue① o ple e①

et instable, source de tensions et de difficultés.  

Il① ep se te①①u ①le ie ①esse tiel①①de①l app e tissage①de①la① e he he  dans la mesure où il se décline concrètement 

e ①attitudes①et①e ① odes①d i te e tio s① ui① o t①ou① o ①pe ett e①l e ge e①de①la①postu e professionnelle  

(cf. page 148)  

 

Accepter et vivre la complexité et①l i sta ilit ①de①l a o pag e e t 

Nous①p oposo s①d a epte ①et①de① e onnaître les caractères « complexe » et « instable » de①l a o pag ement.  

Il procède en effet de la conscience que nous en avons collectivement. Accepter ces deux caractéristiques 

convoque le repositionnement, de fait, à repenser nos « faires ».  Il① el e①d u e① o-construction se nourrissant 

des pratiques individuelles et collectives et de principes de références prescrits et choisis.  Les échanges collectifs 

so t① d ailleu s① souhait s① pa ① les① a o pag ateu s① da s① le① dou le① ut① de① ga a ti ① la① oh e e①des① p ati ues①

d a o pag e e t① fle io ①su ①le① ad e①de①l a o pag e e t ①et①d e isage ①des①o ie tatio s①possi les① ua t①

aux situations vécues lors des régulations.  

Co e o s①do ① ue① est① à① l aide①d u e① fle io ① à①pa ti ① et① e s① l a o pag e e t① ue①des① uestio s,① des①

artefacts89, des réponses, des actions peuvent émerger et participer à sa construction en action. Cependant, 

l a o pag e e t① e①peut① t e①le①seul①sujet①de① fle io ,①puis u il①s i s e①da s①u ①s st e①fo atif① eposa t①

sur des fondements réglementaires, épistémologiques, pragmatiques et des ressources. 

 

 

L a o pag e e t,①u ① l e t① ui①s i s e①①da s①u ①s st e①p ofessio alisa t 

Il① o ie t①de①pe se ①l a o pag e e t①e ①fo tio ①d u ①s st e① o e ge t①do t①les①p i ipaux éléments  sont 

représentés par : 

- les e jeu  de l i itiatio  à la e he he pour le sujet et pour la pratique professionnelle : professionnalisation et 

qualité des soins. 

Les 3 visages de la professionnalisation sont à valoriser : professionnalisme, professionnalité et professionnisme.  

L a o pag ateu  pa ti ipe①à①l i t g atio ①d u ①positio e e t①p ofessio el①①pe etta t①au①futu ①p ofessio el①

d la o e ,①d assu e ,①d a gu e te ①ses① hoi ①à①pa ti ①des① alit s①p ofessio elles.①①Il①l aide①pa ①ses①i terventions 

à appréhender la complexité et à développer ses habiletés à évoluer dans son monde. 

-les finalités du travail de recherche : « la fo atio  d u  esp it s ie tifi ue » se traduisant par le développement 

d u e① postu e « recherche » i t g a t① des① ha ilet s① elati es① à① des① a ti it s① d lu idatio ,① de① e he he, 

                                                           
89 La① otio ① d a tefa t① ous① se le① i t essa te dans la mesure où elle ep se te① le① p oduit① de① l a tio ① des① fo ateu s① ui① pa ti ipe① à① a plifie ,①
pote tialise ① ot e①pou oi ①d a tio .①L a tefa t est① o çu①et①e ploit ①da s①le① ad e①de①l a o pag e e t. Il①est①à①la①fois①p oduit①et① essou e① p dagogi ue  
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d o je ti ation, de problématisation, de communication etc. Ces habiletés relèvent de  savoirs  scientifique,  

appliqué, pratique et praxique.  

- le projet de formation, 

- les environnements capacitants,  

- les activités emblématiques des compétences  et habiletés à développer, 

- le soi personnel et professionnel o vo u  lo s de l a o pag e e t, 

- le sujet apprenti-chercheur. 

 

En lien, nous préconisons de « discuter » l a o pag ement e ① p o otio ① o pl te① a e ① l e se le① des①

fo ateu s①e ① o etta t①pas① es①différentes dimensions.① Ce① te ps①d ha ges① o ou a à développer une 

meilleure compréhension des liens entre les enseignements, la recherche et la profession. Il est également 

important de signifier que le travail de recherche est①pas①« nouveau en soi » dans la mesure où des travaux 

a t ieu s①se①so t① alis s①su ①la① ase①d a ti it s①p op es à la recherche.  

 

 

Co sid e ①l a o pag e e t① o e①h t og e①et①si gulie  

‘ep iso s① ue① l a o pag e e t① el e①d u e① o e① o aissa e①de①soi①et①de① l aut e.① Il①est① essai e①de①

penser sa présence et/ou son absence de manière à laisser une  place pour que le futur professionnel construise 

sa posture p ofessio elle.①Il① ①a①pas①u e①postu e privilégiée à adopter mais un ajustement postural continu à 

mettre en action. Cet ajustement ne correspond pas  à une place médiane mais au contraire à des variations 

postu ales①pou a t①alle ①d u e①p se e①aida te①à①u e①fo e①de① sista e①fa e①à①la①de a de.  

U e①telle① o sid atio ①de①l a o pag e e t①pe et①de① e①pas①①le① dui e①à①①la① elatio ① ui①se①joue①da s①l i i①et①

maintenant, mais de le penser comme un processus se développant dans un espace-temps et visant la 

t a sfo atio ①de①①l app e a t.  

 

De①fait,① ous①p o iso s①de①p se te ①l a o pag e e t①au ① tudia ts① o e : 

- « toujours différent » car fonctions des singularités (des①sujets,①de①l e i o e e t①et .  

- « éthique et professionnalisant  »  car pensé à partir de  « principes  fédérateurs communs » (méthode, réflexivité, 

dynamique de groupe etc.) et se fondant sur le projet de profession, 

- se① o st uisa t①da s①le①te ps①et①da s①l espa e, 

- « relationnel » et « développemental » car nécessitant  une double relation : une relation contractuelle  (règles 

elati es①au①fo tio e e t,① ôles①de①l a o pag ateu ) et une relation de confiance,  

- p op e①à①l app e ti-chercheur car il convoque son (ses) projet(s), son parcours et ses capacités 

- comme « aidant »  et « non-aidant » sur le plan perceptif. 
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Co st ui e①les①situatio s①d a o pag e e t①et la relation d a o pag e e t 

Nous① l a o s① u, la relation entre l app e ti- he heu ① et① l a o pag ateu  est importante. Pour autant, le 

d eloppe e t①auto o e①①du①sujet①s o tie t①à①pa ti ①de①situatio s① apa ita tes.①L a o pag ateur ne peut agir 

di e te e t①su ①l auto o ie①de①l app e a t.①Il①i po te①de①la① o sid e ① o e①u ①p ojet①lui①appa te a t,①a e ①①

une intention bien singulière de développement de so ①pou oi ①d agi .①C est①①e ① a t①des①situations où il pourra 

s e e e ,① tisse ① des① lie s,① go ie ,① d ide ,① g e ,① assu e , être responsable …① ue① ous① pa ti ipo s① à① so ①

autonomisation.  Da s① e①se s,① il①est①atte du① ue① l a o pag ateu  conçoive la situation d a o pag e e t.①①

L a o pag e e t① el e① tout autant  de① l i g ie ie①de① o st u tio ①d app e tissage que de la construction 

relationnelle. Il se réfléchit  au① ega d①des①att i uts①de①l auto o ie90.  

Au regard de notre recherche, nous avons repéré des éléments potentiellement bâtisseurs des situations : le 

doute,  la question (en tant que posture),  le problème (la mise en), la rupture, l o je ti atio  et la prudence. 

L auto o ie①de a de①①au①fo ateu ①u e① e tai e① ete ue consciente. 

 

La rupture,①u ①p i ipe①fo dateu ①de①l a o pag e e t : « sortir de son propre reflet »91 

Nous① a o s① pu① o state ① ue① l a o pag e e t① est① notamment fonction du parcours du formateur. Sans 

gommer les singularités, utiles au demeurant, il est attendu que les①e ige es①et①les①p ati ues①d a o pag e e t①

soient conçues e ① isa t①①le① espe t①du①sujet①et①de①la①di e sio ①d i itiatio .  Or, l app e tissage①de①la① uptu e est 

un levier important du développement de l esp it scientifique. Pa ① o du tio ,①il①s agit①pou ①l a o pag a t①de①

se livrer lui – e①à① e①p i ipe①de① uptu e,①à①se①li e ①de①ses①p op es①filt es①et①à①pa tage ①l o je ti atio ①de①ses①

représentations. Ceci pe et①d ite  d la o e  des①p ati ues①d a o pag e e t①à①pa ti ①①de①préconçus et, de 

fait,① ① d emmener l app e ti-chercheur  dans une démarche paradoxale.① L u ① de① ses① t a e s① pou ait① t e①

d e e e ①l tudia t① ers ce que le formateur sait,①①soit①d i pose ①ses①poi ts①de① ues.①  Un autre pourrait être 

d effe tue ①u ①t a ail① ui so t①du① ad e①de① l i itiatio .① Il① i po te①de① se① appele ① ue① l i itiatio ①à① la① e he he 

signifie « s i itie  à l aide » et non « être initié par ». 

Autrement dit, penser l accompagnement de la recherche en soins infirmiers incitera le formateur à une possible 

auto-hétéro-analyse qui le « délivrera » de ses préjugés.  

 

 

 

 

                                                           
90 Cf. page 155 
91 Le reflet de ses pratiques ou de ses recherches antérieures 
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Considérer l a o pag e e t①méthodologique comme sous-tendu par la question de la double dimension 

productive du travail 

L a o pag e e t①méthodologique consisterait à induire ce qui participe à la double production inhérente au 

travail de recherche : la posture et le mémoire. De fait, la① o p he sio ①du① ① esoi ①e p i ①pa ① l app e ti-

chercheur doit être sous-tendue par une double réflexion : « u est-il nécessaire pour la production du travail ? et 

u est-il nécessaire pour la production de la posture ? »  Ainsi, la «crise» g e①pa ① l a o pag a t①pou a①

parfois être considérée comme utile à cette double production. Sur le plan perceptif, l app e ti-chercheur pourra 

e①pas① o p e d e①la① ete ue①de①l a o pag a t①pe çue①alo s① o e①u e①a se e①d aide.①Il①est①nécessaire de 

l assu e ①et①de①l e pli ue .①Nous①p oposo s① gale e t①de①①p se te ①l a o pag e e t① o e①« aidant » et 

« non-aidant ». 

 

 

Au regard de notre démarche de compréhension nous pouvons également préconiser : 

- la valorisation de la régulation comme un espa e①de① atio ,①d la o atio ①et①de① e he he, 

- les témoignages de jeunes professionnels relatifs au vécu de la recherche, 

- la participation de personnes ressources, 

- la① o st u tio ①des①g oupes①de① gulatio ①à①pa ti ①de①so ①pote tiel① olle tif①d i te a tio s plutôt① u à①pa ti ①de①

la question des profils, 

- d uili e ① les① odes① d i te e tio s① e ① te a t① o pte① des① ① a es① du① ôle① de① l a o pag ateu  l aide①

méthodologique, la professionnalisation,  le sujet et la relation)  

- de développer un accompagnement « critique » participant à éclairer le sujet  (sur les risques, sur la nature 

scientifique, les finalités etc.) 

- de ne pas e fe e ①l a o pag e e t① ais①de laisser la libre place à la créativité, 

- de① e he he ①le①d eloppe e t①d u ①se ti e t①de① ussite①et①de①satisfa tio ①lo s①de①l a o pag e e t,① 

- d att i ue ①u e① aleu ① ou elle①au①t a ail①e ①le① o a t①diff e e t : travail de fin de formation et non plus 

t a ail①de①fi ①d tudes.①①Le① ot①« étude » d sig e①soit①①l effo t①i telle tuel①pou ①app e d e①soit①①l e se le①des①

ou s①dispe s s.①Il① est①pas①sig ifia t①du①p o essus①de①p ofessio alisatio .① 

Par contre, le terme « formation »  alo ise①l e se le①du①pa ou s①et① appelle①la①d a he①de①①transformation 

oulue①pa ①l tudia t. 

 

 

Au terme de ce temps de préconisations, il me paraît important de rappeler que le travail de fin de formation  

« professionnalisant »  est①①pas①e lusi e e t①u ① o e ①ou①u e①fi ① ais① u il① o po te①les① ①di e sio s①« entre 

praxis et poièsis ».①②i si① l a o pag ateu  de a① eille ①tout①auta t①à① ise ①la①p odu tio ①d u ①t a ail①st u tu ①
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po da t①au ① it es①de①s ie tifi it ① u à①la①t a sfo atio ①de①l app e a t①e ①professionnel. Praxis et poièsis 

so t① ① odes① de① o aissa es① o pl e tai es① pa ti uli e e t① is① e ① te sio ① lo s① de① l la o atio ① du①

mémoire. Tous deux participent à la posture recherche qui, convoquée demain lors des situations 

professionnelles,  permettra un agir efficient.  

A notre époque où contrainte économique se conjugue avec le développement professionnel continu92 (une 

o ligatio ① i di iduelle① ui① s i s it① da s① u e① démarche permanente), il importe en période de formation de 

alo ise ①tous①les① odes①de① o aissa e①et①de①pe ett e①l a essio ①à①des①ha itus① fle ifs①et① thodologi ues.①

L e jeu①est① là,①pou ①de ai ,① pe ett e① au① jeu e①p ofessio el①de① se① ou oi ①da s① le①monde de la santé, de 

l i te p te ①et①de①t ou e ①les① essou es①e ①so ①sei ①pou ①agi ①et① olue . 

 

 

  

                                                           
92 Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux :   
 Art. R. 4382- .①−①Le①d eloppe e t①p ofessio el① o ti u① o po te,① o fo e t①à①l a ti le①L.① - ,①l a al se,①pa ①les①au iliai es① di au ,①les①aides-
soig a ts①et①les①au iliai es①de①pu i ultu e,①de①leu s①p ati ues①p ofessio elles①ai si① ue①l a uisitio ①ou①l app ofo disse ent de connaissances ou de 
o p te es.①«①Il① o stitue①u e①o ligatio ①i di iduelle① ui①s i s it①da s①u e①d a he①pe a e te. » 
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J. Un projet au service de la valorisation de l’esprit recherche 

 
② a t①l a itio ①de①pa ti ipe ①à①la① alo isatio ①de①l esp it① e he he et①de① po d e①à① os①o je tifs①d a lio atio ①

continue, j ai①pu① la o e ①et①p opose ①u ①p ojet① o sista t①e ①l o ga isatio ①d u ① o ou s① elatif①au ①t a au ①de①

fin de formation des étudiants en soins infirmiers sur le plan régional. 

Ce projet fut présenté et validé en comit ①de①di e tio ①de① l I‘FSS① le① / /2013. Vous trouverez en annexe les 

documents supports à la négociation et à la diffusion du projet (annexe fiche projet, diaporama). 

 

Il repose sur un état des lieux tridimensionnel dont les grands éléments sont les suivants : 

1. sur le plan local (site de Douai): 

 U ① o stat① ta ① ① elatif① à① ot e① d a he① a e ① des① oies① d améliorations possibles en matière 

d i g ie ie①de①fo atio ①et①d i g ie ie①p dagogi ue, 

 Un projet de formation en révision et une intention collective de développement de la qualité des 

pratiques. 

2. sur le plan régional  

 Une politique (plan action IRFSS 2013)  de développement des compétences, de mutualisation et 

d ha o isatio ①des①p ati ues①et①u ① e fo e e t①de①l u i e sita isatio , 

 Un projet pédagogique régional  visant  le développement d u e① ultu e professionnelle commune, 

le promouvoir agir avec compétence et①l i o atio ①p dagogi ue, 

 U ① o te te① gio al① o u e tiel① essita t①u e① ise①e ① aleu ①des①sa oi s①I‘FSS①pou ①s assu e ①du①

ai tie ① oi e①de①l esso ①①de①la①pla e①accordée aux centres de formation Croix-Rouge face aux autres 

instituts publics ou privés, 

 L a se e①de①pu li atio s①dans les journaux ou revues professionnelles quant au savoir-fai e① C oi -

‘ouge ①et①①à①la① ualit ①des①t a au ①des① tudia ts① alis s①e ①fo atio ①i itiale. 

3. Sur le plan national : 

 L u i e sita isatio  des études qui donne une place essentielle à la recherche, 

 Not e①p ofessio ① ui①s o ga ise①e ①dis ipli e①à①pa t①e ti e,① 

 L e ou age e t①de①la① e he he dans le domaine des soins marqué récemment par la création du 

département des sciences infirmières et paramédicales, et la création des programmes hospitaliers93 

de recherche infirmière.  

 La①loi① elati e①à①l e seig e e t①sup ieu e①et①la① e he he du 28 mai 2013 qui renforce notamment  

l la ①① o e a t①la①fo atio ①pa ①la① e he he et le développement de la coopération entre acteurs.  

 

                                                           
93 Cf. page 121 
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Ses finalités sont liées à son organisation qui repose sur la coopération entre formateurs des différents sites de 

l i stitut.①①Nous①atte do s①①les①effets①émergents suivants : 

 La valorisation de la recherche et de la posture du praticien-chercheur chez nos apprenants, 

 La① alo isatio ①les①t a au ① elatifs①à①l i itiatio ①à①la① e herche des étudiants infirmiers, 

 La promotion de la recherche en soins infirmiers, 

 La valorisation des compétences des① uipes① I‘FSS ① (mise en lumière de la qualité des pratiques  de 

l I‘FSS①da s①le① o te te① o u e tiel①à①l aide① ota e t①de①la①diffusio ①des①t a au ①de①fi ①de①fo atio ①

dans des revues professionnelles.), 

 L ha o isatio ①de① os①p ati ues①d accompagnement, 

 L ulatio ①de①la① ie①i stitutio elle①pa ①l effet① s e gisa t ①du① o ou s, 

 La f d atio ①de①l e se le①de①l uipe①IFSI①Douai①①autou ①d u ①p ojet①po teu ①pa ti ipa t①à①la① ultu e et 

à la vie institutionnelle en associant tous les formateurs au projet (accompagnants, non-accompagnants). 

 

 

Un appel à candidature fut réalisé début septembre aup s①des①fo ateu s①de①l I‘FSS① ①i stituts①de①fo atio .① 

②u① o e t①de① l itu e,① l uipe①p ojet① ha g e①de① l i g ie ie①du① o ou s① ① a①pas①e o e① t ① o stitu e.①①

L h a e①de①d e e① ①a① t ①fi e①pou ①disti gue ①les①p emiers lauréats du concours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

339 
 

Chapitre 12. Conclusion générale  

Une recherche professionnelle, objet de négociation 

La place à accorder à la recherche interroge les logiques de formation et la posture épistémologique prise par les 

acteurs de la formation. Nous aurions pu nous attarder davantage sur la question de la place du savoir scientifique 

en formation. En quoi le savoir scientifique participe-t-il à la professionnalisation de①l étudiant ?  

Cepe da t,① ous① ete o s① ue① est①l utilisatio ① o e ge te① fi alis e ①et①réfléchie (critique, raisonnée,  non a 

priori, non clivée) qui participe à construire les savoirs pertinents à la professionnalisation. Il convient de viser la 

oh e e①du①s st e.①①Il① ①a①do ①pas①de① gle①u i e selle①e ①fo atio ①①lo s u il①s agit①de① o ilise ①les①sa oi s.①

Nous appuyant sur la thèse principale de FEYERABEND,① ous①pou o s①sig ifie ① u e ① ati e①de①fo ation, « tout 

est bon » à condition que cela soit pertinent : 

« Il est lai  ue l id e d u e méthode fi e, ou d u e théorie fixe de la rationalité, repose sur une 

conception trop naïve de l ho e et de so  e vi o e e t so ial. Pour ceux qui considèrent la 

richesse des éléments fou is pa  l histoi e et ui e s effo e t pas de l appauv i  pou  satisfai e leu s 

bas instincts – leur soif de sécurité intellectuelle, sous forme de clarté, précision, o je tivit , vérité  -

, pour ceux-là, il devie t lai  u il  a u  seul p i ipe à d fe d e e  toutes i o sta es et à tous les 

stades du développement hu ai . C est le p i ipe  tout est bon  » (Feyerabend, 1979, p. 25) 

Interroger la pertinence de nos propositions et de nos actions,  est①à① ha ue①fois① uestio e ①leurs sens et leurs 

légitimités  au regard du système.①E ① ela,①l a o pag ateu  est responsable.  

Il convient de considérer les « idées pures »94 et les « idées brutes » ensemble. 

 
Le①t a ail①d i itiatio ①à①la① e he he est①u ①outil①de① o st u tio ① ajeu ①pou ①l tudia t.①Il① ep se te①e ① uel ue①

sorte un i st u e t①pe etta t①de①passe ①du①p ofa e①au①p ofessio el,①de①l o s u it ①①à①la①lu i e.①L all go ie①de①

la Caverne de Platon illustre parfaitement ce qui se joue avec le travail de recherche.①L app e a t①a cède à la 

o aissa e①de①la① alit ①p ofessio elle①e ①se①tou a t① e s①elle.①L espa e①de①ses①p jug s,① o espo da t①à①la①

a e e,①① e①pe et①pas①de①disti gue ① e① ui①l e tou e.①Se①tou a t①et①faisa t①l effo t①①d o se e ①autou ①de①lui, il 

rompt les chaînes qui l i o ilisent.①Il①s aff a hit①du①pou oi ①des①opi io s.① 

E ①ta t① u a o pag ateu , il est attendu de faciliter la distinction entre ce qui relève de① l o s u it ①et①de① la①

la t ,①de① la①su je ti it ①et①de① l o je tivité. L appo t①d u ① ad e①est① i po ta t① la① a te①des①e seig e e ts,① la①

méthodologie, le cad e①de①l a o pag e e t①et . ①dans la mesure où il va garantir la scientificité de la démarche. 

Les①effets①p ofessio alisa ts①pou ①l app e a t①so t①li s①à① e① ad e①aut e e t① o ①s st e① o e ge t.① C est①

d ailleu s① e① ui①est① e he h ①pa ①l uipe①et①t aduit①da s①les①dis ou s①pa ①u e①di e tio  : une  pertinence des 

p ati ues,①u e①t a s e salit ①et … ①①Co e① la① it ,① la① o e ge e① est①a essi le① ue①pa tielle e t.①C est①

donc de fait en négociant et renégociant continuellement notre système que nous tendrons « vers ». Ce travail 

                                                           
94 Fo ules①e p u t es①à①Ni holas①‘ESCHE‘,① pist ologue① ita i ue① ui① alo ise① l a ti ulatio ①des① o s①de①te ai ①a e ① les énoncés théoriques. 
(Malherbe, Epistémologies anglo-saxonnes, 1981) 
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correspond au fond à un instrument de négociation, permettant la convergence de grilles de lecture à priori  

divergentes. Dès lors, il①se le① u il①faille①pa le ①d initiation à la pratique de recherche et non plus d i itiatio  à 

la recherche. 

La① atu e① de① l i itiatio ① à① la① e he he est au centre de nos préoccupations. Entre praxis, et poièsis, entre 

p odu tio ① d u e① echerche et① p odu tio ① d u ① p ofessio el① a a t① développé des attitudes, des 

comportements, des savoirs représentatifs ad① ho ) 

Il① est① atte du① ue① l i itiatio ① à① la① e he he participe à la construction du professionnel,① est-à-dire, à un 

changement de posture s .①①Toute①fo e①d i itiatio ①se ait①do ①l giti e①à①la① o ditio ① u elle① o t i ue①à① ette①

transformation. 

Pou ①auta t,① est①la①p ati ue①de①la① e he he qui constitue en soi  un vecteur de transformation. Aussi, et ce pour 

plus de clarté avec les étudiants, il serait peut-être plus judicieux de modifier la sémantique. Cette manière de 

dire me semble plus révélatrice des finalités.  Elle valorise alors la dialogique entre 2 logiques de formation, en 

mettant en lumière le réel plutôt que le p es it,① l agi ①sig ifia t①plutôt① ue① le①dog e.①De① fait,①au① ou s①de① e①

travail, il a été mis en lumière deux logiques de formation (réflexivité & recherche) et révélé un modèle dominant 

représenté emblématiquement par la figure du praticien réflexif. Il a alors été recherché l a ti ulatio ①de① ces 2 

logiques en proposant un système convergent.  Or, il semble que la réflexivité et la recherche s a ti ulent 

ensemble à la condition de 

- poser les contours de ce qui est réflexif, 

- penser sa nature en fonction du but poursuivi. 

La question de la nature de la réflexivité de①l étudiant dans un contexte ou dans un autre  semble essentielle.  

Renvoie-t-elle : 

- à①la① o f o tatio ①des①p ati ues①de①te ai ①a e ①la① o aissa e① ta lie①e ① ue①d u e①amélioration 

des pratiques  ou 

- à la① ise①e ① lu i e①d u ①écart entre action exécutée et action prescrite visant à explorer les 

stratégies possibles des interventions soignantes dans un contexte donné ? 

Cette réflexion pourrait être émergente de nouvelles idées.  Quelles sont les finalités de cette logique de 

formation ? 

Il①s agit①do ①de① ise ①à①adosser la réflexivité à d aut es① l e ts①p ofessio alisa t① o e①peu e t①s a ti ule ①

réflexivité et recherche à①t a e s① ota e t①l a al se①de①l a ti it ①« recherche ». 

N ou lio s①pas① ue①l a e i ① ous①mène vers une pratique professionnelle fondée sur les preuves. La logique de 

fo atio ①de①de ai ①s o ie te a① atu elle e t et certainement  vers la recherche. 

 
 

Un bref retour réfléchi sur une pratique menée : la présentation des enseignements de la recherche sous la 

fo e①d u e① e he he à partir de ses résultats. 
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Nous avons mobilisé ette①a e①l enquête poli i e① o e①po te①d e t e①à①la① e he he.  Cette stratégie nous 

a convaincu : les étudiants ont accroché et ont saisi la méthode et ses concepts de manière plus efficiente 

o pa ati e e t①à①l a e①de i e. L a ti it ① e he he ne fut pas réduite à un ensemble de concepts organisés 

théoriquement et transmis magistralement, mais abordée dans sa réalité et sa complexité. 

Ainsi, ils ont  pu voir  ce que représentait la recherche de manière pragmatique et  apprécier son utilité. Cette 

forme de présentation a interpelé et mobilisé. Questio a t①e o e①plus① u à①l ha itude,①la①méthodologie de la 

recherche fut largement explorée. Nous étions ma tutrice et moi- e①da s①u e①fo e①d i e titude①li e①à①u e①

démarche inhabituelle et paradoxale.  

Pourquoi ne pas dès lors reproduire cette nouvelle stratégie en visant son amélioration : la présentation des 

enseignements spécifiques à la recherche pourrait se① alise ①à①la① a i e①d u e① e he he et à partir de vécus 

et/ou de témoignages. Il①s agirait de mettre en scène des acteurs de la recherche et non plus nous formateurs.  

Sur le plan pédagogique, nous y voyons une ouverture qui mériterait d être questionnée de manière plus 

approfondie « Dans quelle mesure la démarche paradoxale  pourrait-elle avoir sa place en formation ? » 

 
Ainsi, si la① o st u tio ①e ①fo atio ①d u ①sa oi ①agi ①s ie tifi ue①est requis,①l espace formatif peut être considéré 

comme un environnement qui réunit un  ensemble de conditions facilitant pour demain ce savoir agir. Il est donc 

d te i a t①de①s i t esse ①à① l e i o e e t①glo al①du① t a ail① ui①peut①pa ti ipe ①peu①ou①p ou①à sa mise en 

aleu .①L i g ie ie①de①fo atio ①d pe d① t oite e t①d u  cadre institutionnel qui par la valorisation de principes 

p ofessio els,① la① ise①à①dispositio ①de① essou es,① la① atio ①d u e①a ia e①peut, quant au sujet qui nous 

intéresse,  soutenir  la recherche et①pa ti ipe ①à①la① o st u tio ①de①l tat①d esp it①atte a t.① 

Pour exemple, la recherche  peut① t e① alo is e① au① uotidie ① g â e① à① l e iste e①de lieux où se tiennent des 

évènements propices au développement professionnel et la transmission de nouvelles connaissances. Le 

fo tio e e t①i stitutio el① ous①se le① t e①i po ta t①pe etta t①au①futu ①p ofessio el①de①s i itie ①à① e① ui①

se joue en son sein. (Les collaborations, les évènements collectifs etc.)  Le contexte par la mise en place 

d ha ges,① de① seau ①peut① sa s①doute① i flue e ① la① o st u tio ①de① la①pe s e① s ie tifi ue.① La① uestio ①des①

o ditio s①fa o a les①à①l i pla tatio ①de①l esp it①s ientifique se pose. 

 

Nous①postulo s① ue①l i stitutio ①pa ① e① u elle① ep se te,① e① u elle① hi ule①et①pa ①ses① a is es①de①gestio ①

peut-être à la source du développement scientifique des apprenants. 

 

Nous terminons en formulons ces questions  pouvant être sources de recherche :  

En quoi le contexte institutionnel de formation peut-il influencer le développement du savoir agir scientifique ?  

En quoi les mécanismes institutionnels observés et vécus par les étudiants peuvent-ils  faciliter un engagement 

dans un projet de changement ? 

2 questions qui s intègrent dans u e①plus①g ale①à①l o igi e①d u e① fle io ①à①e gage  : 
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Da s① uelle① esu e① l i stitutio ①peut-elle① fa ilite ① l i pla tatio ①d u e① ultu e recherche dans le contexte de 

formation qui est le nôtre ? 

 

 

Evaluation : Un travail transformant 

Le travail accompli représente un enrichissement personnel et professionnel.①Il① a①pe is①de① approprier les 

enseignements relatifs au master 2 If, de découvrir et①d app i oise ①de① ou elles① o aissa es①et①de① essa e ①à①

une démarche épistémologique. Il concoure au fond à la compréhension de① o ① appo t①au①sa oi ① ue①j e isage①

da s①l a e i ① o e①positif et ouvert. Avec simplicité, je peux écrire ue①j ai①p is①plaisi ①à① e he he ,① est-à-dire 

à lire, à penser, à échanger, à me triturer, à vivre la controverse des idées. Il est au fond révélateur de ce que je 

suis, du professionnel qui souhaite accompagner au mieux une personne dans «  sa globalité » et qui souhaite 

également «être accompagné ». 

J ai①également beaucoup appris de la démarche.①Le①p o essus①de①l a al se①(inductive et déductive)  a①pe is①

d app he de ① ① l i po ta e① de① l app o he① li ue①  de① l a al se① ualitati e : importance pour gagner en 

objectivité et importance sur le plan de la charge de travail. 

Toutefois,  il y a quelque chose de frustrant cette année : l itu e①de① e①t a ail① me semble imparfaite, parfois 

répétitive,  manquant de dynamisme et peut être parfois de simplicité. 

 

Comment conclure un écrit qui est en réalité une ouverture ? 

Je① l envisage et① je① l esp e① o e① utile① de ai .①Aussi, je① souhaite① tout① d a o d① pou sui e① l e gage e t① de①

manière concrète et pragmatique. 

Puis pourquoi ne pas poursuivre mon chemin vers la recherche ui① atti e①ostensiblement.  Je suis convaincu 

que la réflexion épistémologique peut aider à comprendre la pratique de la formation. Elle véhicule des 

possi ilit s①de① o p he sio ①et①d a tio ①réfléchie. Elle a en quelque sorte un pouvoir libérateur.①①Je①l app éhende 

aujou d hui①da s①so ①esth tis e et avec beaucoup de simplicité. Au-delà de ce travail,① je① ois① u elle①est①u e①

réflexion sur sa vie, la vie et notre vie.  Finalement, je me pose la question de ma propre transformation : assumer 

u e① ie①i telle tuelle①et①p e d e①plaisi ①à①l a tio . 

 

Un retour sur  «  e① ue①j ai①te t  » 

Au terme de ce travail, il convient de rendre lisible sa qualité et de faire un retour réfléchi su ① e① u il①est.①②ussi①

plutôt que de présenter des points forts ou faibles, je fais le choix de dire « o e t j ai te t  de le viv e et de le 

mener ». 



 

343 
 

J ai①tout①d a o d tenté d ite ①d t e①da s①l u ge e①du①p o l e,① est①di e①pa ti uli e e t① e t ①su ①l a tualit ①

de①l a tio ①p dagogi ue.①①Diffi ult ①d t e①à①la①fois,① o sid a t①la① o ple it  actuelle, dans une prise de distance 

réfléchie,①da s①u e① fle io ①p ag ati ue①et①da s①la① o st u tio ①de①l a tio . 

J ai① gale e t①te t ①d ite ①u ①p ag atis e①a solu,① est①à①di e①d t e①da s①u e①e plo atio ①du①p o l e①sa s①

o eptualisatio .①Ce i①dit,①a a t①u e①app te e①pou ①la①le tu e①et①l e ploration conceptuelle, il fut parfois mal 

aisé de faire des choix ou tout simplement de gérer mon temps. 

J ai①dû réorienter o ①t a ail① ui①da s①la①p e i e①pa tie① tait①su tout①①e l ati ue①d u ① aste ① e he he et 

o ①d u e①p odu tio ①p ofessio elle. Au fond,①j ai①souhait ①être répondant à①la①fois①d u ① aste ① e he he et 

d u ① aste ①p ofessio el. 

J ai①te t ①également de① ett e①e ①œu e① es①app e tissages① pistémologiques. Le oi e① e d① o pte①d u e①

volonté de lier les savoirs théoriques et empiriques.  Les préoccupations ne sont ni théoriques, ni empiriques mais 

centrées sur les activités de recherche. Je pense avoir développé un questionnement pertinent permettant de 

prendre en compte les références empiriques et théoriques dans un même temps. Quant à la réponse au 

uestio e e t,① est①l a e i ① ui①pa le a①et① est①d ailleu s①l a e i ① ui① intéresse.  Je te te①d être utile à mon 

institution, et aussi, à mon propre développement. 

J ai① o s ie e①d u e①u ifo it ①de①l it①e t e①les①diff e tes①pa ties.①U ifo it ①t aduisa t① o ①i pli ation qui 

fut toujours présente quoi que variable tout au long du travail.①②①la①de i e① ele tu e,①j ai①pu①o se e ① ue①j utilise①

parfois des tournures plus ou moins  impersonnelles (nous, je, on). 

Pour autant, le « nous » fut choisi pour signifier la volonté de prise de distance et également pour marquer  

l appa te a e①à①la communauté. 

Au fond, je crois que passer de  première, de la troisième à la quatrième personne est un signe  que le travail de 

recherche professionnelle a représenté pour moi une histoire : celle①d u ①e gage ent personnel et professionnel. 
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Répertoire des abréviations 
 

 
ARS 
Agence Régionale de Santé 
 
ARSI  
Association de Recherche en Soins Infirmiers 
 
CEFIEC 
Co it ①d E te te①des①Fo atio s①I fi i es①et①Cad es 
 
CII 
Conseil International des infirmiers 
 
DGOS 
Di e tio ①g ale①de①l off e①de①soi s 
 
DPC 
Développement professionnel continu 
 
EBN 
Evidence Based Nursing 
 
EPP 
Evaluation des Pratiques Professionnelles 
 
EHESP 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
 
GPEC 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
 
Loi HPST 
Loi Hôpital, Santé, Patient, Territoire 
 
IDE 
Infirmier Diplô ①d Etat 
 
IFSI 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 
IRFSS 
Institut Régionale de Formation Sanitaire et Sociale 
 
NTI ou TI 
Nou elles ①Te h ologies①de①l i fo atio  

 
RSI 
Recherche en Soins Infirmiers 
 
UE 
U it ①d e seig e e t 
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Glossaire 

 
Abstraction 
Soust a tio ①d u e①situatio ① o te①de①toutes①ses①pa ti ula it s①pou ①en extraire les généralités. 
 
Autonomie 
L auto o ie① el e①d u e① olo t ①du①p ofessio el①e ①de e i ①et①de① o ditio s①p opi es①à①l e ge e①de①sa① o st u tio ①de①
« patricien autonome et réflexif ». 
Pou ①le①futu ①p ofessio el,①il①s agit①de ai ①d t e①e ① apa it ①de①:① Wa hol,① ,①p.① ① 

Décider pour soi, en fonction de critères personnels 
Maîtriser son environnement mais aussi son autolimitation 
Assumer les① o s ue es①d t e① espo sa le①① 
Gérer des①d pe da es①ou①plus①p is e t①l i te d pe da e①à①aut ui 

 
Affordance 
L affo da e①est①u ① o ept① la o ①pa ①GIBSON JJ. (Gibson, 1966) Il①d fi it①l off e①de①l e i o e e t①①à①u ① t e① i a t.①Ce①
qui lui fournit pour son ie ①et①so ① al.①L affo da e①est①li e①au ① a a t isti ues①pe epti les①des①①o jets① ui①génèrent des 
possi ilit s①d a tio . 
 
Artefact 
Il① ep se te①le①p oduit①de①l a tio ①des①fo ateu s① ui①pa ti ipe①à①a plifie ,①pote tialise ① ot e①pou oi ①d a tio .①L a tefact 
est① o çu①et①e ploit ①da s①le① ad e①de①l a o pag e e t.①Il①est①à①la①fois①p oduit①et① essou e① p dagogi ue  
 
Capabilité 
Selon Solveig FERNAGU-HOUDET « la apa ilit  lai e l agi  e  situatio . Elle pe et au  o p te es d t e a tiv es, de 
p e d e fo e. Elle est da s l e t e deu , e t e o e s et sultats de l a tio . C est e  ela u elle devie t i t essa te du 
poi t de vue des d a hes d i g ie ie de fo atio . Elle isole i l i dividu, i les o ditio s de l a tio , i l e vi o nement 
da s le uel se situe l a tio . »  (Fernadu-Oudet, 2012, p. 11) 
 
Complexité ou pensée complexe 
Selon Edgar MORIN « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot "complexus", "ce qui est 
tiss  e se le". Les o stitua ts so t diff e ts, ais il faut voi  o e da s u e tapisse ie la figu e d e se le. Le v ai 
p o l e de fo e de pe s e  est ue ous avo s t op bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. Relier, 

est-à-dire pas seulement établir bout à bout une connexion, mais établir une connexion qui se fasse en boucle. Du reste, 
da s le ot elie , il  a le " e", est le etou  de la ou le su  elle-même. Or la boucle est auto productive  [ ] La connaissance 
doit avoi  aujou d hui des i st u e ts, des o epts fo da e tau  ui pe ett o t de elie  » (Morin, 1995) 
 
Cognition située 
Le comportement et les d isio s①de①l a teu ①d pe de t①à①la①fois①de①ses① og itio s mais également des ressources cognitives 
de①l e i o e e t.① 
 
Conjecture 
②sse tio ①p o isoi e① o ①d o t e① ais①soupço e①d t e① ai. 
Elle réclame un processus de réfutation. 
Exemple : 
La proposition « Tous les cygnes sont blancs » est une conjecture scientifique. Si j'observe un cygne noir, cette proposition sera 

réfutée. Pour Popper,  la démarche de conjectures et de réfutations  est à la source des connaissances et du progrès 

scientifique.  
 
Connaissance objective 
Désigne la connaissance humaine formulée et  pouvant être soumise à la critique. La connaissance objective « est faite 
d atte tes fo ul es da s u  la gage et sou ises à la dis ussio  itique » (Popper, 1972, 1998, p. 127). 
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Contrôle social 
Le chercheur doit sens cesse inquiéter sa propre raison et déranger ses habitudes. Pour cela, il introduit le contrôle social 
comme  assise  de la  connaissance. Il① o siste① à① ① se① dote ① d u ① p o essus① de① ifi atio ① p e a t① so ① appui① su ①
l e i o e e t①so ial. 
 
Culture 
Le mot culture sert à « desig e  l e se le des a tivit s, des o a es et des p ati ues o u es à u e so i t  ou à u   
groupe social particulier » (Dictionnaire de Sociologie, Les notions, les mécanismes, Les auteurs , 2004, p. 120) 
 
Culture scientifique  
D sig e①u ①e se le① o ple e①①d a ti it s①et①①de① o aissa es①scientifiques communes à un groupe social. Elle révèle à la 
fois①la① asse①des① o aissa es①a uises①et①le①p o essus①d acquisition de ses connaissances. 
 
Dialogique 
Désigne une relation complémentaire, concurrente, antagoniste et incertaine entre 2 notions. 
 
Epistémologie 
- discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet (LAROUSSE) 
- partie de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des postulats, conclusions et méthodes d'une science particulière, 
considérée du point de vue de son évolution, afin d'en déterminer l'origine logique, la valeur et la portée scientifique et 
philosophique, (CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES) 
- discipline étudiant : 

- ce qu'est la connaissance ? 
- comment elle est constituée ou engendrée ? 
- comment on apprécie sa valeur ou sa validité ? 

(J.-L. Le MOIGNE, Les épistémologies constructivistes, 1995, PUF, « Que sais-je ?) 
 
Emergence 
Selon MORIN, « Les e ge es so t des ualit s d u  s st e ui p se te t u  a a t e de ouveaut  pa  appo t au  
qualités des composants considérés isolement ou agencés différemment dans un autre type de système » 
 
Evidence Based Nursing 
L EBN①est①"l utilisatio ① o s ie te,①e pli ite①et①judi ieuse①des① eilleu es①do es①a tuelles①de①la① e he he clinique dans la 
prise en charge personnalisée de chaque patient". 
T aduit①de①l a glais①i ①G.①INGERSOLL, (2000). Evidence- ase① ased① u si g:①What①it①is①a d① hat①it①is t.①Nu si g①Outlook,① ,① -152. 
 
Élucidation 
Rendre clair, expliquer e① ui①est①o s u .①Il①s agit①de① ett e①e ①lu i e①sa s①pa e i ①pou ①auta t①à①u e① la ifi atio ①totale. 
 
Empirisme 
Do t i e①philosophi ue① ui①postule① ue①l e p ie e①se si le①est①à①l o igi e①de①toute① o aissa e. 
 
Ingénierie de formation 
Se  définie comme un « ensemble coordonné des travaux méthodiques de conception et de réalisation des systèmes de 
formation » (Ardouin, 2010, p. 11) 
 
Méthode 
La méthode d sig e①l e se le①de① gles①i te d pe da tes①p op e①à①u e①s ie e①pe etta t①d a al se ①et①de① o p e d e①
les①ph o es①issus①du① el①①et①de① ett e①e ①①œu e①u ①p o essus①de① e he he.①Il① ①a①pas①u e① ais plusieurs méthodes 
du fait de la diversité des disciplines qui contribuent à la compréhension des réalités. (Guibert & Jumel, 1997, p. 1) 
 
Méthodologie 
La① thodologie①d sig e①la① ise①e ①œu e①de①la① thode.  Le but du discours méthodologique dans le texte de la recherche 
est de rendre communicable le « au nom de quoi », le « pourquoi » et le « vers quoi » le projet de recherche engagé demandait 
d utilise ①telle s ①ou①telle s ① thode(s) de recherche » (Vial, 1999) 
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Noosphère 
Sphère de la pensée humaine. En formation, représente l espa e①de①pe s e① elatif①à①so ①ingénierie.  
 
Objectivation 
Faire apparaitre à la réalité extérieure e① ui①est①de①l o d e①de①l intérieure. Processus par lequel la connaissance tend vers 
l o je ti it .  
 
Observation 
‘e ueil①de①faits①①et/ou①d i te a tio s①à①pa ti ①d u ① o stat①atte tif,①a e ①u e① olo t ①d o je ti it ①et①à①l aide①d u e①g ille de 
lecture choisie et pertinente. 
Les observations ont un rôle fondamental dans les sources de la connaissance et la démarche de recherche. 
Cepe da t,①l o se atio , seule,  est①pas①suffisa te① a ①le① ega d①est①s le tif①et①① essite①la① o st u tio ①d u ①« point de 
vue » pour observer méthodiquement et scientifiquement 
 
Obstacle épistémologique 
Concept inventé par le philosophe Gaston BACHELARD dans La formation de l'esprit scientifique en 1938. Désigne ce qui vient 
se placer entre le désir de connaître du scientifique et l'objet qu'il étudie. Cet obstacle l'induit en erreur quant à ce qu'il croit 
pouvoir savoir du phénomène en question. Il est pour BACHELARD interne à l'acte de connaître puisque c'est l'esprit qui 
imagine des explications aux choses. Il invite à poser le problème de la① o aissa e①s ie tifi ue①e ①te es①d o sta les.. 
 
Paradigme  
Thomas KUHN définit le paradigme dans son ouvrage "La structure des révolutions scientifiques" :  
Un paradigme est un ensemble propre à une communauté scientifique constitué de règles, de normes, de loi, de théories 
communes sur lesquelles s appuie la recherche scientifique. 
Il désigne communément l e se le①des①p i ipes①et① thodes①pa tag s①pa ①u e① o u aut ①s ie tifi ue. 
 
Patrimoine scientifique 
Ensemble des connaissances scientifiques.(culturelles, structurelles, naturelles)  La formation en soins infirmiers participe au 
développement d u ① apital①s ie tifi ue①  permettant au futur professionnel de développer un savoir agir autonome et de 
répondre aux défis de la complexité. 
 
PHRI  
Programmes hospitaliers de recherche infirmière : 
« Le programme hospitalier de recherche en soins infirmière et paramédicale vise à financer des projets de recherche 
comportant une investigation systématique conçue pour améliorer les connaissances et les pratiques liées aux soins et à 
l e e i e p ofessio el des au iliai es di au . » Di e tio ①g ale①de①l off e①de①soi s① DGOS ,①  
 
Poièsis 
La poièsis  o espo d①à① l a t①de① l a ti it ①de① l a teu .①Elle①est①dirigée par la  finalité de production. « La fin poursuivie est 
e t ieu e au p odu teu . L o jet p oduit, l œuv e est aut e ue la p odu tio  elle-même et existe en dehors du processus 
de production. » (Bougès, 2011, p. 194) 
La poièsis s oppose①à①la①p a is. 
 
Positivisme 
Le positivisme apparaît au milieu du XXe siècle sous la plume du philosophe français Auguste COMTE. Le positiviste  considère 
que toutes les activités scientifiques ne doivent s'effectuer que dans le seul cadre de l'analyse des faits réels vérifiés par 
l'expérience et que l'esprit humain peut formuler les lois et les rapports qui s'établissent entre les phénomènes et ne peut 
aller au-delà.①L o se atio ①①la①vérification, le refus des entités théoriques et le rejet de la notion de causalité sont les points 
essentiels du positivisme. 

Posture  
Te da es①e ①te es①d attitudes①et① o po te e ts①du①sujet. 
 
Posture scientifique 
Se① o pose①d u ①e se le①de①postu es : 

 une posture objectivante visant la lutte conte les pièges de la démarche scientifique et notamment les préjugés, 

 une posture recherche t aduisa t①u e① olo t ①d lu idatio ①du① el①asso i e①à①u e①postu e① uestio a te, 
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 une posture participante, déclinaison de la responsabilité du chercheur à quérir la progression du savoir, à 
pa ti ipe ①à①la①d fe se①de①sa①dis ipli e①et①de①sa①p ofessio .①Il①s agit①de①l e gage e t①du①sujet① is-à-vis de sa mission 
de recherche acceptant et mobilisant notamment le contrôle social pour soumettre son travail à autrui , accepter 
l aluatio ①et①la① o sid e ① o e①sou e①de①p og essio ① e s①la① o aissa e①o je ti e, 

 une posture réflexive vis-à-vis de sa pratique de recherche  permettant notamment au chercheur de prendre son 
travail comme objet de réflexion, 

 u e① igueu ①et①u ① aiso e e t①s ie tifi ue①t aduisa t①le①sou i①de①p isio ①à①l ga d①de①la méthode. 
 
 

Professionnalisation 
« La p ofessio alisatio  est [] o  seule e t u e i te tio  so iale ôt  o ga isatio  fi alis e pa  la u te d u e volutio  
des personnes au t avail ais aussi u  jeu ide titai e ou u e t a sa tio  e t e ise e  e o aissa e de soi  ôt  
i dividu, au t ave s des a tes p oduits  et u e e o aissa e effe tive pa  l e vi o e e t att i ua t ai si les ualit s de 

o p te t  et de p ofessionnel à un sujet) » (Wittorski, 2007, p. 147)  
 
Praxis 
Dans①la①p a is,①l a tio ①est①i a e te①sa s①aut e①fi ① ue①le①pe fe tio e e t.①Da s①le① ad e①de①l activité recherche,  elle ne 
vise pas un objet  à fabriquer mais un projet à accomplir dans sa continuité. De fait, le processus de recherche s i t esse①à①
celui qui le construit, son histoire, ses savoirs, ses projets. Le sens du travail sera particulièrement mis en avant. 
 
Principe Hologrammatique 
Il consiste à affirmer que le tout est déjà inscrit dans la partie, de la même façon que la partie est inscrite dans le tout. 
MO‘IN①utilise①l holog a e① o e①d u e① tapho e①pou ①illust e ①la①st u tu e①d u ①s st e① o ple e. 
 
Puissa e①pe so elle①d agi  
La① puissa e① d agi ① se① situe① plei e e t① du① ôt ① du① sujet,① apa le① de① saisi ① et① de① s app op ie ① son action dans un 
environnement non maît isa le.①Il①e ①est①le① aît e①d œu e①et①le① espo sa le.①Il① o s ie tise①et①s app op ie①so ①a tio ,①et①est①
capable de se designer comme son  auteur. 
 
Rationalisme 
Doctrine qui pose la raison discursive comme seule source possible de toute connaissance réelle. Le réel ne serait 
connaissable qu'en vertu d'une explication par la raison déterminante, suffisante et nécessaire. Ainsi, le rationalisme s'entend 
de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. 
Les① atio alistes① o sid e t① ue① est①l i telle t① ui①est①à①①l o igi e①des① o aissa es. 
 
 (La) Recherche 
« Les recherches sont des travaux pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une question »  (Dictionnaire Le 
robert de poche, 2006, p. 628) 
« La recherche est un processus qui vise à recueillir de façon systématique des données observables et vérifiables à partir du 

o de e pi i ue, da s le ut d e plo e , de d i e, d e pli ue , de p di e et de o t ôle … »  (Formarier, Jovic, Poirier 
Coutansais, & Goisneau, 1994, p. 8) 
« La recherche est i dispe sa le à l ava e des dis ipli es et à la e o aissa e des p ofessio s. Elle peut s app he de  
selon différentes perspectives mobilisant approches et méthodes distinctes suivant le type de sciences dont elle dépend »  
(Roberton, 2012, p. 2) 
 
(La) Recherche en soins infirmiers (RSI) 
« Le travail rigoureux qui consiste à faire émerger les liens entre pratiques et savoirs, liens constitutifs de toute intervention 
(individuelle, collective ou communautaire) engagée dans une perspective d'une prise en charge globale de l'individu et de sa 
santé »  (Danan, 2008, p. 6) 
 
Rationalité limitée 
Théorie de la rationalité des acteurs. Ils①su isse t①des①li itatio s① og iti es①diff e tes① ui①i flue e t①leu s① a i es①d agi .①
Ces limitations capacitaires  sont par e e ple①:①l atte tio ,①les① apa it s① o ielles,①les① apa it s①de①d te tio ,①les① apa it s①
de déduction  etc. 
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Réalisme 
Le réalisme est ce que la pensée a pour l'objet. « Car ce qui est réel est rationnel et ce qui est rationnel est réel » (Hegel, 1940, 
p. 55) 
 
Réflexivité 
D sig e① apa it ①de①l app e a t①à① e e ①u e① fle io ①su ①sa①p ati ue①p ofessio elle①①da s①u e①logi ue①de①réinvestissement 
futu .①Elle① el e①de①la① o s ie e①et①de①l o je ti atio ①du①soi①p ofessio el.①Da s① ot e① o te te①de①fo ation, le travail de 
recherche est notamment sous-tendu par le paradigme de la réflexivité. 
 
Rupture épistémologique 
Le①p og s① e①se ait①a essi le① u à① o ditio ①de① e tifie ①les①fausses①i fo atio s① ue①l o ①possède sur le réel. Cela réclame 
u ①effo t①d o je ti atio .① 
La rupture consiste à repérer, objectiver et mettre de côté certaines connaissances antérieures pour que se révèle une 
connaissance nouvelle. 
 
Science 
Elle désigne à la fois le résultat et le processus de la démarche de recherche.   
La science : 

- s i t esse①et① o t i ue①à①la① o aissa e①o je ti e, 
- ambitionne la connaissance  à des fins utiles, 
- prend comme point de dépa t①l o se atio ①de①la① atu e, 
- e①s i t esse①pas①au ①opi io s. 

Sa démarche nécessite : 
- de sortir du sens commun, 
- d i s i e①la① iti ue① o e① l e t① ateu ①et① o epteu , 
- un schéma logique déductif, 
- de considérer toute théorie et connaissance comme provisoire. 

 
Transdisciplinarité 
« En se plaçant au-delà des dis ipli es, elle auto ise u  aut e iveau ta iveau  d app he sio  de la alit  ; autre que 
elui i o s it pa  ha ue dis ipli e. Ce ui peut appa ait e d outa t, est le fait ue la t a sdis ipli a it  a pas de 
o te u d fi i, e est pas u e dis ipli e. Le  vide   t a sdis ipli ai e e de a de u à g e  u e o aissa e va uitai e. 

Il s agit ie  d alle  au-delà des interactions disciplinaires, par des interactions à stimuler au niveau individuel et collectif, par 
des i te a tio s d a teu s. » (Demol, 2003, p. 13)  
 
Transduction 
Fo e①de① aiso e e t.①La①t a sdu tio ①p o de①du①si gulie ①au①si gulie ,①de①p o he①e ①p o he.①C est①u e①pe s e①a alogique. 
(Denoyel, 2012, p. 112) 
 
Verisimilitude 
Selon POPPER, «  le but de la science est la verisimilitude ». (Popper, 1972, 1998, p. 133)  Toute① o aissa e①s appu a t①su ①
la① odifi atio ①d u e① o aissa e①a t ieu e,①la① it ① est① u app o i ati e.①Nous① e①pou o s①attei d e①la① it ① ais①
l app o he .① Nous① he ho s① do ① u e① app o i atio ① de① la① it ① o ilisa t① à① la① fois① o aissa es subjectives et 
connaissances objectives. 
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Annexe 1 Projet de formation 

 
PROJET DE FORMATION 2012-2015 (Extrait) 

  
Le①p ojet①est①①le① sultat①d u e① oop atio ①et/ou①d u e① olla o atio ①e t e①diff e ts①a teu s①de①la①fo atio ①pe etta t①de 
fixer des objectifs de formation  cohérents aux attentes professionnelles. Il repose sur une réflexion commune des formateurs 
sur les différents concepts qui sous-te de t① le① tie ① d i fi ie e ① et① la① fo atio .① Ce① ui① ous① a① pe is① d o te i ① u ①
consensus, préalable indispensable à la cohérence de nos pratiques pédagogiques.  
 

 Préalable  

1- CADRE DE REFERENCE  

1-1) Légal  
 

 Exercice de la profession  
Code de la santé publique. Livre III : Auxiliaires médicaux- Titre 1er :①P ofessio ①d i fi ie ①ou①d i fi i e① 
  
Formation   
② t ①du① ①juillet① ① elatif①au①diplô e①d tat①et①ses①a e es① p og a e①de①fo atio ① 
Articles D4311-16 à D4311-23 du code de la santé publique  
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux  
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation  
Décret n° 2012-851 du 4 juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance du DE  
  

1-2) Institutionnel  
  
En cohérence avec la stratégie 2015 de la Croix Rouge française et avec le projet pédagogique régional notre projet de 
formation repose sur les orientations suivantes :  

• Construire un partenariat durable avec les professionnels accueillant les étudiants en stage et avec les 
intervenants universitaires  Faire vivre la transversalité entre les formations  

• D eloppe ①l ou e tu e①à①l i te atio al① 
• I t g e ①l i novation pédagogique   

  
1-3)       Conceptuel  

  
La personne :   
Un sujet, unique, évolutif et en interaction avec son environnement. Un individu singulier avec son propre cadre de référence 
ais① a a t① les① a a t isti ues① u i e selles① d u ① t e① hu ai ① dans des dimensions biologique, psychologique, sociale, 

culturelle, spirituelle.   
   
L tudia t①:  
U e①pe so e①e gag e①da s①u ①pa ou s①p ofessio alisa t① ui① olue①et①se① o st uit①au①sei ①d u ① olle tif① 
  
 Le formateur et le professionnel de terrain  
Une personne, un professionnel accompagnant les étudiants dans un parcours professionnalisant et qui évolue dans une 
institution  

  
Le formateur : o epteu ①et①a i ateu ①de①la①fo atio ①;① est①u ① diateu ①e t e①l app e a t,①le①sa oi ①et①l a ti it .① 
Le professionnel de terrain : Un professionnel  qui forme au métier, à la prise en charge globale des patients et 
fa o ise①l app op iatio ①des①sa oi s①e p ie tiels.① 

 
L thi ue La recherche pe so elle① ou①d u ①g oupe ①d u e①sagesse①de①l a tio .①Co e t①agi ①au① ieu ①da s①le① espe t①du①
«je» (vivre une vie bonne) ; du «tu» (avec et pour autrui) et du «il» (dans des institutions justes)95.   

                                                           
95 T ia gle① thi ue①de①Paul①‘ICŒU‘① 
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La réflexivité  
Cette notion englobe la réflexion  «①pe s e①»①et①la① fle io ①«① i oi ①».①Il①s agit①do ①de①«①se① fl hi ①»①et① ota e t①da s①le①
ad e①d u ①p ati ie ① fle if①de①p e d e①sa①p ati ue① p o essus①de①p ise①de①d isio ①i lus ① o e①o jet①de① fle i it .①Il①s agit①
do ① d e pli ite ① et① de① uestio e ① la① o ilisatio ① des① essou es① o duisa t① à① l agi ① e ① situatio ① o p te e) pour la 
o p e d e,①lui①do e ①se s①et①l a lio e .①Cette① fle i it ①peut①se①fai e①su ①l a tio ① oul e①ou①da s①l a tio ①p se te.① 

  
Le partenariat   
C est un contrat (pas nécessairement formalisé) entre deux institutions avec un principe supérieur commun. Il vit au niveau 
des acteurs. Des intérêts communs mais des objectifs qui peuvent être différents.  
  
La collaboration  
②sso iatio ①d a ti it s① alis es dans un cadre collectif et un objectif commun  
  
La coopération   
Réalisation  des activités ensemble pour un objectif commun.   
Elle nécessite  un langage commun permettant la connaissance du cadre de référence de chacun   
 un engagement réciproque où les responsabilités sont partagées.   
 
L alte a e intégrative  
Alternance articulant les expériences faites dans les deux types de lieux de formation (IFSI et stage) et permettant 
l app op iatio ①de①sa oi s,① leu ①t a sfe t①et①do ①le①développement de la compétence. Elle fait référence à un choix 
d o ga isatio ①p dagogi ue①de①l i stitut①de①fo atio ①et①des①st u tu es①de①stage①pa te ai es.96   
  

 2- P‘OFIL①D INFI‘MIE‘①SOUH②ITE  
E ① f e e①au①p og a e①des① tudes① o duisa t①au①diplô e①d Etat①d I fi ie ①et①au①p ojet①de①fo atio ①de①l i stitut,①Le①
novice formé est amené à devenir un praticien, autonome, responsable et réflexif, c'est-à-di e① apa le①d a al se ① toute①
situation, de p e d e① des① d isio s① da s① le① ad e① de① ses① o p te es① et① de① oop e ① au① sei ① d u e① uipe① ① plu i①
professionnelle  
 
   

Les objectifs de formation  

 
1- OBJECTIF DE FIN DE FORMATION  

  
Le but de la formation est de mettre sur le marché du travail un professionnel infirmier novice, développant un agir 
o s ie tis ① a a t① o s ie e①des① essou es① o ilis es,①auto o e①et① espo sa le ①afi ①d appo te ①des① po ses①adapt es①

aux besoins de santé des personnes dans un contexte pluri professionnel.  
Ce qui sous-tend de :  
  

• Savoir coopérer  

• S auto① alue ① 
• Adopter une posture97 réflexive  

• Savoir repérer les besoins de santé des personnes  

• Inscrire sa pratique dans une démarche éthique  

• Sa oi ① ett e①e ①œu e①les①d isio s①p ises①① 
  
Les compétences professionnelles développées  

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier  
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmier  

                                                           
96 Gérard MALGLAIVE  
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3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  
4. Mett e①e ①œu e①des①a tio s①à① is e①diag osti ue①et①th apeuti ue① 
5. I itie ①et① ett e①e ①œu e①des①soi s① du atifs①et①p e tifs① 
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins  
7. Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle  
8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques  
9. Organiser et coordonner les interventions soignantes  
10. Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

 
 
  

  
2- LES AXES FEDERATEURS DE LA PROFESSIONNALISATION DES ETUDIANTS  

  
Ces①a es①f d ateu s① e①se①su stitue t①pas①au ① o p te es,①ils①leu s①so t①t a s e sau ①et①guide t①l a tio ①de①fo atio ①su ①
les trois ans.  
La coopération  
La réflexivité  
L thi ue① 
L ide tifi atio  des besoins de santé des personnes  
L i di idualisatio ①de①la①fo atio ①① 
La prise de décision et sa mise en oeuvre  

 
 
 MODELISATION DE LA FORMATION  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Savoir coopérer   
  
Adopter une posture réflexive   
  
Identifier les besoins en santé   
  
Savoir mettre en œuvre les  
décisions   
  
Avoir un  esprit scientifique   
  
Etre responsable   

E 
T 
H 
I 
Q 
U 
E   

Etudiant   

Autonomie /motivation  
/projet professionnel/  
connaissance de soi/  

autoévaluation   

Connaissances    
  
Observation, raisonnement    
  
Contextualisation   
  
Argumentation   
  
Mise en question de ses  
valeurs, ses représentations,  
sa pratique   
  
Reconnaissance de  ses  
émotions   
  
Formalisation    
  
Maitrise des gestes…   
  

 Pratiques pédagogiques  
réflexives   
  
Socio constructivisme   
  
Pédagogie du  
questionnement  

pourquoi/pour…quoi/  ( 
comment)   
  
Alternance intégrative   
  
Activités et situations  
apprenantes   
  
Méthodologie de la  
recherche   

PARTENARIAT/COLLABORATION/COOPERATION   

MOYENS   
RESSOURCES   

PROFESSIONNEL   
INFIRMIER   FORME   
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3- DECLINAISON DES OBJECTIFS AU REGARD DES AXES FEDERATEURS SUR LES TROIS ANS  
 
4-1) En troisième année  

 
L thi ue  
Elle est intégrée aux objectifs ci- après soit comme champ de questionnement de la pratique professionnelle soit 
comme critère et/ou ressource.  
 
La coopération :  
Développer une compétence collective et tendre vers la transdisciplinarité autant que possible dans le respect 
des①o ga isatio s,①des①p i ipes①i stitutio els①et①de①l thi ue.① 
 
Réflexivité  Adopter une posture fle i e①①suppo t①de①l a lio atio ①des①p ati ues①et①i itiat i e①de①la① e he he 
scientifique et professionnelle  
 
L ide tifi atio ①des① esoi s①de①sa t ①des①pe so es Prioriser les problèmes de santé des personnes soignées (au 
i eau①i di iduel①et①au① i eau①d u ①se teu ①de①soi s ①da s①le① ha p professionnel de la collaboration comme 

da s① elui①de①l auto o ie.① 
 
La prise de décisions ② gu e te ① ses① d isio s① au① ega d① d u e① app o he① s st i ue① des① situatio s①
professionnelles et de formation.  
 

4-2)  En deuxième année  

  
La coopération : I s i e①l la o atio ①et①la① alisatio ①des①soi s① p e tifs,① du atifs,① u atifs ①da s①u e① is e①
d i te dis ipli a it .① 
 
Réflexivité  Expliciter, évaluer, interroger et faire évoluer sa pratique en vue de développer sa compétence.  
 
L ide tifi atio ①des① esoi s①de①sa t ①des①pe so es Mener à bien un projet éducatif ou préventif pour un groupe 
de personnes dans un contexte de santé publique.  
 
La prise de décisions Inscrire le processus décisionnel dans une réflexion intégrant le conte te,①l o ga isatio ,①
l i stitutio ①et①la①politi ue①de①sa t .① 
 
L thi ue S t e①app op i ①les① gles①de①d o tologie①et①le①d oit①des①pe so es①e ① ue①d i s i e①ses①d a hes①
dans une dimension éthique  

  
    

4-3)  En première année  

 
La coopération :  
Repérer  la plus-value du travailler ensemble   
 
Réflexivité   
Formaliser un questionnement contextualisé sur la pratique éprouvée.  
 
L ide tifi atio ①des① esoi s①de①sa t ①des①pe so es  
Ide tifie ①les① esoi s①d u e①pe so e①soig e①à①pa ti ①d u e①d a he d a al se① li i ue① 
 
La prise de décisions  
I t g e ①l i te e tio ①soig a te① o e①le① sultat①d u ①p o essus①de①d isio .①① 
 
L thi ue  
Connaître et reconnaitre ses valeurs  
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L alte a e  

  
Pou ①l uipe①p dagogi ue,①le① tie ①s app e d①su ①le①te ai ①au① o ta t①du① el,①de①la① alit ①;① ais①l u it ①de①
soins est①pas①et① e①doit①pas① t e u i ue e t①le①lieu①d appli atio ①de①S②VOI‘S①et/ou①de①TECHNIQUES.① 
  

  
Fo de e t①de①la①fo atio ,①l alte ance i t g ati e①pe ett a①à①l tudia t①de①:① 
Développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles et en capacités 
relationnelles  

 adopter un comportement professionnel,  

 donner un sens à son exercice professionnel,  

 d eloppe ①u e① thi ue①p ofessio elle①lui①pe etta t①de①p e d e①des①d isio s① lai es①et①d agi ①a e ①
autonomie et responsabilisation  

 construire son  identité et son projet professionnel.  

 apprendre à reconnaître ses émotions et à les utilise ①a e ①la①dista e①p ofessio elle① ui①s i pose① 
  

En conclusion, le stage est le LIEU DE SOCIALISATION da s① le uel① l tudia t① a① au① t a e s① des① diff e tes①
situatio s①de①t a ail①fai e①l app e tissage①des① aleu s①p ofessio elles①et①a u i ①au①jou  le①jou ①de①l e p ie e.① 
  
 C est①l e d oit①où①il①« app e d, au sei  d’u e é uipe, e  o ta t di e t ave  des i dividus sai s ou alades 
et/ou une collectivité à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des 

connaissances et compétences acquises (directive européenne 2005-36) »  
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Annexe 2 :①E t ait①du① f e tiel①d a ti it s et de compétences  
DIPLÔME①D ÉT②T①D INFI‘MIE‘ 

‘ f e tiel①d a ti it s98 
Les① f e tiels①d a ti it s①et①de① o p te es①du① tie ①d i fi ie ①diplô ①d Etat① e①se①su stitue t①pas①au① ad e①
gle e tai e.①E ①effet,①u ① f e tiel① a①pas① o atio ①à①d te i e ①des① espo sa ilit s. 

Il①s agit①de①d i e①les①a ti it s①du① tie ,①puis①les① o p te es.①Celles-ci sont rédigées en termes de capacités 
de a t① t e① aît is es①pa ①les①p ofessio els①et①attest es①pa ①l o te tio ①du①diplô e①d Etat.①Cette①des iptio ①
s i s it①da s①la① gle e tatio ①figu a t①au① ode①de①la①sa t ①pu li ue① CSP . 
L i fi ie ①ou①l i fi i e①« donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en 
appli atio  du ôle p op e ui lui est d volu. L i fi ie  ou l i fi i e pa ti ipe à diff e tes a tio s, ota e t 
e  ati e de p ve tio , d du atio  à la sa t  et de fo atio  ou d e ad e e t. » Art. L. 4311-1 du CSP. 
« L e e i e de la p ofessio  d i fi ie  ou d i fi i e o po te l a al se, l o ga isatio , la alisatio  de soi s 
infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation 
à des a tio s de p ve tio , de d pistage, de fo atio  et d du atio  à la sa t . Da s l e se le de es a tivit s, 
les infirmiers et les infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles, et notamment du secret 
professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur 
social et médico-social et du secteur éducatif. » Art. R. 4311-1 du CSP. 
« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le 

alade. Ils so t alis s e  te a t o pte de l volutio  des s ie es et des te h i ues. Ils o t pou  o jet, da s 
le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la 
personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 

. De p ot ge , ai te i , estau e  et p o ouvoi  la sa t  ph si ue et e tale des pe so es ou l auto o ie 
de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur 
réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 
2. De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et 
nota e t au  de i s pou  pose  leu  diag osti  et value  l effet de leu s p es iptio s ; 

. De pa ti ipe  à l valuatio  du deg  de d pe da e des pe so es ; 

. De o t i ue  à la ise e  œuv e des t aite e ts e  pa ti ipa t à la su veilla e li i ue et à l appli atio  des 
p es iptio s di ales o te ues, le as h a t, da s des p oto oles ta lis à l i itiative du ou des de i s 
prescripteurs ; 

. De pa ti ipe  à la p ve tio , à l valuatio  et au soulage e t de la douleu  et de la d t esse ph sique et 
ps hi ue des pe so es, pa ti uli e e t e  fi  de vie au o e  des soi s palliatifs, et d a o pag e , e  ta t 
que de besoin, leur entourage. » Art. R. 4311-2. 
« ‘el ve t du ôle p op e de l i fi ie  les soi s li s au  fo tio s d e t etie  et de continuité de la vie et visant 
à o pe se  pa tielle e t ou totale e t u  a ue ou u e di i utio  d auto o ie d u e pe so e ou d u  
groupe de personnes. 
Da s e ad e, l i fi ie  a o p te e pour prendre les initiatives et accomplir les soi s u il juge essai es 
conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un 
diag osti  i fi ie , fo ule des o je tifs de soi s, et e  œuv e les a tio s app op i es et les value. Il peut 

la o e , ave  la pa ti ipatio  des e es de l uipe soig a te, des p oto oles de soi s i fi ie s eleva t de 
so  i itiative. Il est ha g  de la o eptio , de l utilisatio  et de la gestio  du dossie  de soi s i fi ie s. » Art. R. 
4311-3 
L infirmier exerce son métier dans le respect des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 et R. 4312-1 à 
R. 4312-49 du code de la santé publique. 
 
Définition du métier 
E alue ①l tat①de①sa t ①d u e①pe so e①et①a al se ①les①situatio s①de①soi s① ;① o e oi ①et①d fi i ①des projets de 
soi s①pe so alis s① ;①pla ifie ①des① soi s,① les①p odigue ①et① les① alue ① ;① ett e①e ①œu e①des① t aite e ts.① Les①
infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé, ils① o t i ue t①à①l du atio ①à①la①sa t ①et①à①①l a o pag e e t①des①pe so es①ou①des①g oupes①
da s①leu ①pa ou s①de①soi s①e ①lie ①a e ①leu ①p ojet①de① ie.①Les①i fi ie s①i te ie e t①da s①le① ad e①d u e① uipe①
pluri professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. 
 

 

                                                           
98 BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/7 du 15 août 2009, Page 258. 
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Activités 
1. Observation et recueil de données cliniques ; 
2. Soins de confort et de bien-être ; 
.①I fo atio ①et① du atio ①de①la①pe so e,①de①so ①e tou age①et①d u ①g oupe①de①pe so es①; 

4. Su eilla e①de①l olutio ①de①l tat①de①sa t ①des①pe so es①; 
5. Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique ; 
6. Coordination et organisation des activités et des soins ; 
7. Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits ; 
8. Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires ; 
9. Veille professionnelle et recherche. 

 

 

 

DIPLÔME①D ÉT②T①D INFI‘MIE‘ 
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES99 

Les① f e tiels①d a ti it s①et①de① o p te es①du① tie ①d i fi ie ①diplô ①d Etat① e①se①su stitue t①pas①au①
ad e① gle e tai e.①E ①effet,①u ① f e tiel① a①pas① o atio ①à①d te i e ①des① espo sa ilit s. 
Il①s agit①de①d i e①les①a ti it s①du① tie ,①puis①les① o p te es.①Celles-ci sont rédigées en termes de capacités 
de a t① t e① aît is es①pa ①les①p ofessio els①et①attest es①pa ①l o te tio ①du①diplô e①d Etat.①Cette①des iptio ①
s i s it①da s①la① gle e tatio ①figu a t①au① ode①de①la①sa t ①pu li ue① CSP . 
 
Compétences 
1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier ; 
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ; 
.①Mett e①e ①œu e①des①a tio s①à① is e①diag osti ue①et thérapeutique ; 
.①I itie ①et① ett e①e ①œu e①des①soi s① du atifs①et①p e tifs①; 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins ; 
7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ; 
8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques ; 
9. Organiser et coordonner des interventions soignantes ; 
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation.

                                                           
99 BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/7 du 15 août 2009, Page 266. 
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Annexe 3  Compétence 7 
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Annexe 4 Compétence 8 
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Annexe 5  Activité n°9 

Veille professionnelle et recherche100 
Relation avec des réseaux professionnels : 

- lecture de revues professionnelles ; 
- lecture de travaux de recherche en soins ; 
- o stitutio ①et①ali e tatio ①d u e① ase①d i fo atio ①su ①la①p ofessio ①d i fi ie ①et①les① o aissa es①

professionnelles ; 
- recherche sur des bases de données existantes dans les domaines du soin et de la santé ; 
- recherche, sur les bases de données existantes, des recommandations de bonnes pratiques. 

Rédaction de documents professionnels et de recherche : 
- alisatio ①d tudes①et①de①t a au ①de① e he he dans le domaine des soins ; 
- réalisation de publication à usage de ses pairs et/ou①d aut es①p ofessio els①de①sa t ①; 
- rédaction de protocoles ou de procédures ; 
- accompagnement de travaux professionnels. 

Bilan sur les pratiques professionnelles : 
- ha ges①de①p ati ues①p ofessio elles①a e ①ses①pai s①ou①a e ①d aut es①p ofessio els①de①la santé ; 
- appo t①d l e ts①da s①le① ad e①d la o atio ①de① e o a datio s①de① o es①p ati ues①ou①da s①le①

ad e①d aluatio ①de①p ati ues①p ofessio elles①; 
- mise en place de débats sur les éléments éthiques dans un contexte de soins ; 

- veille professionnelle et réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
100 BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/7 du 15 août 2009, Page 260. 
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Annexe 6 Guide pré-enquête 

Pré-enquête réalisée auprès des étudiants en soins infirmiers : guide entretien 

 
Que① ep se te①pou ① ous①aujou d hui①la① e he he en soins infirmiers ? 
Questions de relances possibles : 

Qu est-ce qui caractérise le travail de recherche pour un étudiant en soins infirmiers ? 
Que conseillerez-vous à un étudiant qui va débuter son travail ? 
Avant vos études aviez-vous déjà entendu parler de la recherche ? 
Quel intérêt portez-vous concernant la recherche et plus particulièrement votre travail①de①fi ①d tudes ? 
Quels sont les enjeux de la recherche et de votre travail de recherche ? 
En pratique, comment considérez votre ce travail de recherche ? 
Quelles①so t① os①p o upatio s①aujou d hui① o e a t①le①t a ail①de① e he he ? 
Quels sont à votre avis les sujets de recherche ui①peu e t① t e①d i t t ? 
Pour quoi ? 
Pour qui ? 
 

Est- e① ue① est①pou ① ous①se① ett e①e ①p ojet① ue de se mettre en recherche ? Quel type de projet ? 
Quelle est place du travail de recherche dans la formation ? 

Si non répondant : 
Su ①u e① helle①de①g a deu ① elati e①à①l i t t①po t ①au ①a ti it s,① o e t①pla ez-vous le travail de 

recherche ? 
 
Quelles①so t① os① essou es① o e a t①l la o atio ①de① ot e①t a ail①de① e he he ? 
 Quels sont les acteurs qui participent de près ou de loin à votre travail ? 

Que mobilisez-vous le plus pour construire votre travail ? 
Mobilisez- ous① os① ou s①de① thodes,①des① essou es① i liog aphi ues….. 

 
Quels sont les écarts, les problèmes ou difficultés qui  ont été les vôtres concernant la réalisation de votre 
travail ? 
 
Que① ep se te①pou ① ous①l a o pag e e t lors de votre travail ? 
Questions de relances possibles : 

Quelles①so t①les① o ditio s①p ala les①à①l a o pag e e t ? 
Quels①est①selo ① ous①l o je tif①de①l a o pag e e t ?①Quels①so t①les①e jeu ①de①l ② ? 
Comment qualifierez-vous la relation d a o pag e e t①lo s①du①t a ail①de① e he he ? 
Quelle est la posture de①l a o pag a t ? y-a-t-il une conjugaison de posture ? 
Quel① ega d①po t ① ous①su ①l a o pag e e t①du① ad e①de①sa t ①formateur ? 
Relevez- ous①des① a ts①e t e①l a o pag e e t①souhait ①et①l a o pag e e t① u ? 
Estimez- ous① ue①d aut es①pe so es①aie t①pu① ous①a o pag e ①da s① ot e①t a ail ? 
Peut-il① ①a oi ①u ①ph o e①d ide tifi atio ①e t e①le① he heu ①et①so ①a o pagnateur ? 
 

Si peu répondant : 
Quelles①so t①les①diff e es①da s①la① elatio ①d a o pag e e t①du①t a ail①a e ①la① elatio ①e ①g ale①
dans la formation ? 
Comment considérez- ous① l a o pag e e t①et① le① statut①de① l a o pag a t ? Guide, tuteur, coach, 
conseillé, formateur ? 
 

Si non répondant : 
Vous montre-t-il la direction à suivre ? 
Est-il plutôt aidant ou conseiller ? 
L a o pag ateu  doit-il selon vous prendre soin ? 
Est- e①l auto o ie① ui①est① is e,①la①p ofessio alisatio  ? 

 
Pensez-vous que ce travail aura un impact pour vous demain ?  
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Annexe 7 Ta leau ① elatifs①à①l a al se①des①discours pré enquête 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 Définition de la recherche 

Tableau 5 Définition du travail de recherche 

 

Thèmes/étudiants Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Etudiant 4 Etudiant 5 
Total des 

occurrences 

Investissement (temps, 
énergie) 

x   x x 3 

Situatio ①d i t t   x x x 3 

Guidance 
(intérêt du guidant, qualité 
de①l a o pag e e t  

 x  x x 3 

Richesse des échanges x  x  x 3 

Prendre du plaisir     x 1 

Tableau 6 Facteurs influençant la qualité du travail de recherche 

 

Thèmes/étudiant
s 

Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Etudiant 4 Etudiant 5 
Total des 

occurrences 

Connaissances x x  x x 4 

Progrès x  x   2 

Démarche 
scientifique 

x     1 

Moyen de 
s adapte ①au①

quotidien 
 x    1 

Evolution de la 
profession 

  x   1 

Thèmes/étudiants 1 2 3 4 5 
Total des 

occurrences 

Une UE différente 
plus①pe so el,①plus①t a s e sal,①plus①d e gie,①

évaluation non classique) 
 x  x x 3 

Travail nécessitant beaucoup de ressources et 
d i estisse e t 

te ps,① e gie…t a ail①à①plei ①te ps  
 x x x  3 

Complexité du travail   x  x 2 

Contributif à la construction professionnelle x     1 

Etape 
(étape charnière, Fin des 3 ans) 

 x    1 

Thèmes/étudiants Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Etudiant 4 Etudiant 5 
Total des 

occurrences 

Compréhension isio /sujet…    x x x 3 

Savoirs/expertise x   x x 3 

Légitimité x   x x 3 

D eloppe e t①d u e①posture x  x x  3 

Maturité x x x x  3 

Etat esprit    x x 2 

Confiance  x  x  2 

Gain/compétences 
(organisation, planification, méthodes.) 

  x x  2 

Gain/projet professionnel   x x  2 

Capacité de distanciation  x    1 

Gain /autonomie  x    1 

Gain/responsabilité  x    1 

Gain/capacités relationnelles (échanges, 
prise de parole) 

   x  1 

Satisfaction   x   1 

Tableau 7 Apports de la recherche 
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Thèmes/étudiants Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Etudiant 4 Etudiant 5 
Total des 

occurrences 

Accompagnant ou 
l a o pag e e t x  x x x 4 

Les professionnels de Santé   x x xx 3 

Nos pairs  x x x  3 

Les échanges  x xxx x  3 

Groupe de suivi xxx x    2 

Motivation xx    x 2 

Sujet①ou①situatio ①d i t t x    x 2 

Les cours de méthodologie  x x   2 

La réflexivité développée 
(référence aux AP 
essentiellement) 

  xx  x 2 

Curiosité intellectuelle x     1 

Les ressources personnelles 
aida ts,①soutie ① atu el…  

   x  1 

La connaissance acquise des 
concepts 

  x   1 

Tableau 9 Ressources dans l'élaboration du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thèmes/étudiants Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Etudiant 4 Etudiant 5 
Total des 

occurrences 

Relation de confiance 
 

x  x x  3 

‘elatio ①d aide①et①de①soutie  xx xx x   3 

Attentes de recadrage 
 

  x x  2 

Disponibilité 
 

 x  x  2 

Relation de conseils 
 

   xx  1 

Validation 
 

  x   1 

Source de motivation 
 

      

Intérêt / travail 
 

    x 1 

Tableau 8 Attentes et apports de l'accompagnement 
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Annexe 8  E t ait①du①Guide①d la o atio ①du① oi e①CEFIEC  

Prédhomme Thérèse-Marie IFSI Dunkerque : chef de projet  Version validée en janvier 2013 

« 1. INTRODUCTION GENERALE  

1.1 INTRODUCTION : LA RECHERCHE INFIRMIERE, UN  ATOUT POUR LA QUALITE DES SOINS  

Le développement de la recherche infirmière en France.  

La recherche en soins e ①ta t① ue①do ai e①d i t t①et①de①p ati ue①i fi i e①e ① 
F a e①fait①so ① he i .①I t oduite①da s① ot e①pa s①au① ou s①des①a es① ,①d a o d① o e①u e①possi ilit ①
pou ①l a lio atio ①de①la① ualit ①des①soi s,①elle①s i pose①p og essi e e t① o e①u e①p ati ue①i dispe sa le.①  
Moins connue que la recherche médicale, la recherche i fi i e① joue① aujou d hui① u ① ôle① i po ta t① da s①
l a lio atio ①de①la① ualit ①des①soi s.① 
 

La recherche en sciences infirmières a souvent été assimilée à une contribution modeste aux sciences médicales. 

O ,①à① ega de ①de①plus①p s①l olutio ①de① ette①jeu e①dis ipli e①da s①d aut es①pa s① Suisse,①Belgi ue,①Qu e ,①
Liban), elle contribue à définir un champ de savoirs pratiques bien spécifique, plutôt situé à côté des sciences 

hu ai es,① à① l i te fa e① de① elles-ci et de la médecine. En effet, la profession infirmière se situe 

préférentiellement dans le domaine du soin, mais au sens de « prendre soin ».  

 

Il faut comprendre par ces mots que la recherche en sciences infirmières ne se construit pas en opposition à la 

médecine mais en complémentarité avec elle. De nombreux travaux de recherche infirmière menés actuellement 

e ①F a e①so t①«①à①l i te fa e①des①s ie es① di ales①».① 
 

②①tit e①d e e ples,①au①CHU①de①Toulouse①plusieu s①t a au ,① alis s①a e ①le①soutie ①de①la①Di e tio ①de①la①‘e he he①
Clinique, ont été engagés sur les thématiques suivantes :  

-Effets①de①la①p pa atio ①su ①l a i t ①du①patie t①a a t①la① alisatio ①d u e①fi os opie① o hi ue.① 
-Le① ôle①de①l i fi i e①da s①l du atio ①du①patie t①attei t①de① u ite① u ale① hi ioi duite.① 
-Etude comparative entre les différentes méthodes de dépilation préopératoire.  

Ce tai s①aut es①t a au ① alis s①s i t esse t①di e te e t①à①l o ga isatio ①des①soi s①et①à①leu ①i pa t①su ①la① ualit ①
de vie des personnes. Ici, la recherche vient en aide aux démarches qualité.  

 

Ainsi, la recherche en soins infirmiers vise à améliorer les pratiques de soins. Comme la recherche médicale, elle 

p e d①d so ais①pla e①au①sei ①des① ta lisse e ts①d hospitalisatio ①pu li s①ou①des① ta lisse e ts①de①sa t ①p i s①
d i t t① olle tif.①Ses①t a au ①t ou e t①petit①à①petit①des①d ou h s① o ets①et①i diats①pa ①la①diffusio ①des①
avancées réalisées.  

Les① i o sta es①de①p ati ue①et/ou①d utilisatio ①de①la① e he he sont diverses pour les infirmières. Elles peuvent 

être déclinées selon plusieurs possibilités :  

-L a uisitio ①d u e① ultu e scientifique  

-La réalisation de travaux  

-La contribution à la recherche d aut es①p ofessio els① di ale,① e he he multidisciplinaire)  

 

②i si,① l a uisitio ① d u e① ultu e scientifique o e e① aujou d hui① ha ue① p ofessio el.① Elle① epose① su ① la①
o p he sio ① de① l i t t① de① la① e he he pou ① la① p ati ue,① l i t g atio ① des① thodes① de① aiso e e t,①
l utilisatio ①da s①les①soi s①de① o aissa es①issues①de①la① e he he dans différentes disciplines (soins infirmiers, 

biomédicale, sciences hu ai es,… .① 
 

Cela① a①se①t adui e① ota e t①pa ①la①le tu e① iti ue①d a ti les①s ie tifi ues,①l adaptatio ①et①la①t a spositio ①des①
o aissa es①da s①so ① o te te①de①t a ail①et①l i te ogatio ①de①sa①p ati ue,①la① o f o tatio ①th o ie-pratique.  

Tous les futu s① i fi ie s① e① de ie d o t① pas① he heu s① ais① l i itiatio ① à① la① d a he① de① e he he en 

fo atio ①i itiale①est①de e ue①i dispe sa le①pou ①le①d eloppe e t①des① o aissa es①et①l a lio atio ①de①la①
qualité des soins.  
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E ① ,①la①p ofessio ①i fi i e①s est①e gag e①da s①u ① u sus①u i e sitai e① Li e e,①Maste ,①Do to at .①Cette①
universitarisation des études donne maintenant une place essentielle à la recherche. Le Programme Hospitalier 

de① ‘e he he① I fi i e① PH‘I ① et① l i stallatio ① du① D pa te e t① des① S ie es① I fi i es① et① Pa a di ales①
(EHESP) viennent encourager le développement de la recherche dans le domaine des soins.  

 

Quels sont les enjeux de la Recherche en Soins pour la pratique professionnelle ?  

-Enjeux ontogéniques : la promotion de la santé des individus.  

-E jeu ① aluatifs①:①l a lio atio ①de①la① ualit ①des①soi s.① 
-E jeu ①p ag ati ues①:①le①d eloppe e t①de①l e se le①des①p ati ues①soig a tes.① 
-Enjeux cognitifs la construction des savoirs par la communication et le partage des travaux de recherche.  

-Enjeux identitaires①:①le① e fo e e t①de①la①p ofessio alisatio ①et①de①l ide tit ①p ofessio elle.① 
 

«①La① o st u tio ①d u e①ide tit ①p ofessio elle① essite①la①fo alisatio ①d u e① o p te e techniquement et 

s ie tifi ue e t①fo d e①s appu a t①su ①la①sp ialisatio ①d u ①sa oi ①»① DUB②‘,① .① 
 

Pour la discipline infirmière, la recherche scientifique est une démarche rigoureuse qui permet de résoudre des 

problèmes reliés au monde réel dans lequel nous soignons, c'est-à-dire dans notre pratique quotidienne. Elle se 

situe dans le champ des sciences infirmières. Elle convoque les disciplines de la psychologie, de la sociologie, de 

l a th opologie,① de① l ethnologie,① de① la① ps ha al se,① de① l du atio ,① de① l o o ie① de① la① sa t ….Elle① te te①
d e pli ue ①et/ou①de① o p e d e①tous①les①aspe ts①du①soi ① u atif,①p e tif,① du atif,①la① li i ue①soig a te,①les①
p o du es①de①soi s,①les①a tes①de①soi s,①l o ga isatio ①du①soi ①ou①des①soi s,①l app e tissage①et①la①fo atio ①e ①
soins et aux soins  

 

Quels①so t①les①e jeu ①de①l i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he dans la formation initiale en soins infirmiers 

pour les étudiants ?  

Il est indispensable de bien construire son objet de recherche et de respecter la rigueur et la cohérence interne 

inhérente au processus de recherche,① ① o p is①da s①le① ad e①d u e①i itiatio .① 
 

L tudia t① e①doit①pas①pe d e①de① ue① ue①l i itiatio ①à①la① e he he,① o tis e①pa ①l appli atio ①d u e①d a he①
da s① la① alisatio ① du① oi e① est① pas① u e① fi ① e ① soi.① C est① l app e tissage① de① ette① d a he① ui① est①
davantage①u ①o je tif①p dagogi ue,①e ① e① u il①fa ilite①u ①p o essus① fle if,①u e①st u tu atio ①de①la①pe s e①et①
une posture de① he heu ,① ais① est①u ① ita le① e teu ①de①p ofessio alisatio .① 
 

②i si,①l tudia t①i fi ie ①est①u ①app e ti① he heu ①et① o ①u ① he heu .①Le① i eau①d e ige e①à①atte d e①doit①
t e①e ① oh e e①a e ①les①o je tifs①d u ①t a ail①de① e he he da s①le① ad e①d u e①i itiatio ①à①la① e he he.  

Les objectifs du travail de recherche à réaliser ne visent pas systématiquement la production de savoirs 

ou eau ,① i① la①p opositio ①de①solutio s①ou①d a tio s①e ① po se①au①p o l e①pos .①Ils① ise t①l a uisitio ①de①
odes①de① aiso e e t①de①t pe①s ie tifi ue,①l app op iatio ①de① o aissa es①théoriques et leur mobilisation 

dans la compréhension de phénomènes issus de situations professionnelles.  

 

L i itiatio ①à①la① e he he contribue à forger une culture scientifique nécessaire, culture très importante pour 

l e e i e①p ofessio el①et①i dispe sa le①pou ①l olutio ①de①la①p ofessio .① 
Le① oi e① s i s it① da s① la① alit ① de① l e e i e① p ofessio el① i fi ie ① au① ega d① d u e① postu e et① d un 

raisonnement scientifique.  

La rigueur scientifique est requise pour un apprenti chercheur au même titre que pour un chercheur, mais elle 

po te①su ①u ①o jet①d tude① o pati le①a e ①u ①t a ail①d i itiatio ①à la recherche.  

 

1.2 PREAMBULE  
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Le①t a ail① it①de①fi ①d tudes,① oi e①et①a gu e tatio ①o ale①su ①u ①sujet①d i t t①p ofessio el①est①le①suppo t①
de①l aluatio ①de①l u it ①d i t g atio ① . ①i titul e①:① 
« ANALYSE DE LA QUALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES »  

Celle-ci fait référence à deux compétences.  

COMPETENCE 7 : ANALYSER LA QUALITE ET AMELIORER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

U it s①d e seig e e t①e ① elatio ①a e ①la① o p te e 7  

« Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle »  

UE 4.5.S2 Soins infirmiers et gestion des risques ;  

UE 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques ;  

UE 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie ;  

UE 1.3.S4 Législation, éthique, déontologie ;  

UE 4.8.S6 Qualité des soins et évaluation des pratiques.  

 

COMPETENCE 8 : RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES  

U it s①d e seig e e t①e ① elatio ①a e ①la① o p te e 8  

« Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques »  

UE 3.4.S4 Initiation à la démarche de recherche ;  

UE 3.4.S6 Initiation à la démarche de recherche.  

Les deu ①u it s①t a s e sales① o t i ue t① gale e t①à①l a uisitio ①de① ette① o p te e :  

UE 6.1 Méthodes de travail et TIC et UE 6.2 Anglais.  

Prérequis  

UE 4.5 S2 et UE 4.5 S4 soins infirmiers et gestion des risques  

UE 4.8 S6 qualité des soins et évaluation des pratiques  

UE 1.3 S4 législation, éthique et déontologie  

UE 3.4 S4 et UE 3.4 S6 initiation à la recherche  

 

1.3 FINALITES  

Les finalités de la formation en soins i fi ie s①so t①de①pe ett e①à①l tudia t①de①:① 
-Construire de nouveaux savoirs et de transférer dans son activité professionnelle pour développer sa posture 

de praticien autonome, responsable et réflexif.  

-S app op ie ①des① o aissa es①spécifiques et des méthodes.  

-Acquérir un raisonnement scientifique.  

-Développer une posture de questionnement systématique.  

-Acquérir une rigueur scientifique.  

 

Les①fi alit s①du①t a ail①de①fi ①d tude①so t①de①pe ett e①à①l tudia t①app e ti① he heu ①de①:① 
-Se forger une culture scientifique e ①s i itia t①à①la① e he he  

-Co p e d e①l i t t①d u e① e he he en soins infirmiers (utiliser les résultats des travaux de recherche, faire 

une lecture critique de ces travaux)  

-Rédiger un plan ou un rapport de recherche (recourir à des bibliographies pertinentes, appliquer les règles de 

ase①de①l itu e①s ie tifi ue ① 
« Le chercheur se forme pour la recherche et utilise l tude pou  p odui e des o aissa es pa  la o u i atio  
des o lusio s, l tudia t, ovi e e  e he he, se forme par la recherche, s app op ie des o aissa es 
spécifiques et des méthodes, développe des capacités à visée professionnelles et valide cet apprentissage par un 

t avail de fi  d tudes TFE  a gu e t  à l o al su  u  sujet d i t t p ofessio el»  
 

1.4 OBJECTIFS  

-Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle  

-Confronter sa pratique à celle de ses pairs et des autres professionnels  
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-② al se ① sa①p ati ue①p ofessio elles① au① ega d①de① la① gle e tatio ,① de① la①d o tologie,① de① l thi ue①et① de①
l olutio ①des①s ie es①et①des①te h i ues① 
-E alue ①l appli atio ①des① gles①de①t aça ilit ①et①des① gles①li es①au ① i uits①d e t e①et①de①so tie①des① at iels①
et dispositifs médicaux (stérilisation, gestions des stocks, circuits des déchets, circulation des①pe so es… ①et①
identifier toute non-conformité  

-Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.  

-Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement  

-Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées  

-Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

-Choisi ①des① thodes①et①des①outils①d i estigatio ①adapt s①au①sujet①d tude①et①les① ett e①e ①œu e① 
-Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.  

 

2. CADRE LEGISLATIF  

. ①T‘OIS①UNITES①D ENSEIGNEMENT①②U①‘EG②‘D①DES①‘ECOMM②ND②TIONS①MINISTE‘IELLES① 
Pou ①l i itiatio ①à①la① e he he représentée par les UE 3.4 :  

-UE 3.4.S4 (20H de CM ; 15H de TD et 15H de travail personnel) – 2 ECTS  

-UE 3.4.S6 (20H de CM ; 10H de TD et 20H de Travail personnel) – 2 ECTS  

Pou ① l u it ① d i t g atio ① ep se t e① pa ① l UE① . .S ① :① «① ② al se① de① la① ualit ① et① t aite e t① des① do es①
professionnelles et scientifiques »  

-UE 5.6.S6 (40H de TD et 160 H de travail personnel) – 8 ECTS  

. ①LES①MOD②LITES①ET①C‘ITE‘ES①D EV②LU②TION①:① 
Au se est e① ①:①«①P se tatio ①d u ① su ①de① e he he à①pa ti ①de①l a al se①d u ①a ti le①de① e he he ». 

C it es①de①l UE① . ①:① 
-Identification des étapes de la démarche de la recherche  

-Explicitation de la méthode et des outils utilisés  

Au semestre 6 :  

« T avail it, oi e de fi  d tudes ».  
C it es①de①l UE① . ①:① 
-Définition de①l o jet①de① e he he  

-Intérêt du sujet pour la profession  

-Coh e e①e t e①l o jet①et①les① thodes①et①outils① 
-Richesse des sources documentaires  

-Pe ti e e①de①l a al se① 
« T avail it de fi  d tudes, oi e et a gu e tatio  o ale su  u  sujet d i t t p ofessio el ».  
C it es①de①l UE① . ①:① 
-Pertinence des données recherchées  

-Pe ti e e①da s①l tude①du①p o l e① 
-Cla t ①de①la① o st u tio ①du① ad e①et①de①la①d a he①d a al se① 
-Cohérence dans les① o lusio s①de①l a al se① 
« ‘ da tio  de l a st a t du t avail de fi  d tudes ». Liens avec les UE 6.1 et 6.2, méthodes de travail et anglais.  

 

3. METHODE  

3.1 LA THEMATIQUE  

Elle①peut① t e①e isag e①pa ①l tudia t①d s①S .①L tudia t①est①e ou ag ①à① ep e ①des①situatio s①d appel.① E e ple①
: à partir de ses analyses de pratiques ou de situations de stage, des travaux menés au sein des établissements).  

Elle est validée à partir de la fin de S4.  

Le①stage①S ① est①pas① ete u① o e① ta t①le①seul①suppo t①du mémoire.  

Elle est validée par 2 formateurs ou une commission au sein des IFSI, le professionnel de terrain peut participer.  
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La①liste,①pa ①IFSI,①des①th ati ues①et①do ai es①da s①les uels①s i s it①le①t a ail,①est① o u i u e①au① oo di ateu ①
u i e sitai e① gio al①pou ①i fo atio .①Les①do ai es①fo t① f e es①au ①p e uis①de①l u it ①d i t g atio ① . .① 
 

3.2 LES NORMES : NOMBRE DE PAGES, PRESENTATION  

Le nombre de pages est compris entre 30 et 50 sans les annexes.  

Les normes bibliographiques proposées sont les normes AFNOR NF Z44-005 pour la documentation papier et NF 

Z 44 005-2 pour la documentation électronique (annexe 1).  

 

3.3 LA METHODOLOGIE  

Elle①se① f e①au ① o te us①de①l UE① . ①S ① ② e es① ①et① .① 
Différentes méthodologies sont abordées au cours des enseignements théoriques. En fonction du projet propre 

à chaque IFSI ou en fonction des thématiques de recherche, une méthodologie est utilisée (Méthodologie 

inductive, hypothético-déductive...).  

 

. ①L OUTIL①DE①‘ECHE‘CHE① 
L outil①de① e he he utilis ①pa ①l tudia t①pe et①de①teste ①sa① apa it ①à①le① o e oi ①et①à①l utilise .①E e ples①:①
E t etie s,① uestio ai es,①o se atio ,① tudes①de①do u e ts… .① 
Toutefois①fa e①au ①diffi ult s①d utilisatio ①de①l outil①su ①le①te ai ,①le① o e①d tudia ts① alisa t①leu ①e u te①
au même moment su ①les① es①lieu ,①il①est① e o a d ①d utilise ①soit①l o se atio ,①soit①l e t etie ① au① o e①
de 3 à 5 en plus du test.), soit le questionnaire (au nombre de 10 à 15 en plus du test.).  

L o se atio ①et/ou①l e t etie ①so t①à①p i il gie .①U e①de a de①d auto isatio ①d e u te①est①s st ati ue e t①
réalisée auprès des établissements (Annexe 4).  

 

. ①L ②CCOMP②GNEMENT① 
L a o pag e e t①est①assu ①pa ①les①fo ateu s①des①IFSI① ② e e① .① 
Le①te ps①d a o pag e e t①d s S4 ou S5 est pris sur le TPG (temps personnel guidé).  

E ①S ①l a o pag e e t①est① olle tif①et①i di iduel.① 
U e①pe so e① essou e① pe so e①du①te ai ①peut① t e①asso i e①à①l a o pag e e t①selo ①la①th ati ue①et①la①
faisabilité. Celle- i①peut① t e①p opos e①pa ①l tudia t①ou①le①fo ateu .① 
Un livret①d a o pag e e t①est①p opos ①à①l tudia t① a e e① .① 
 

. ①L EV②LU②TION① 
Le① oi e①pe et①de① alide ①l u it ①d i t g atio ① . ①S ①et①l UE①i itiatio ①à①la① e he he 3.4 S6 (Annexe 7).  

U e①le tu e①du①t a ail①pe et①d alue ①l UE① . ①S ①à①l aide①d u e①g ille①d aluatio ① o st uite①à①pa ti ①des① it es①
du① f e tiel① ② e e① .①Le①fo ateu ① ui①a o pag e①l tudia t①l alue.① 
Une lecture du même travail et la soutenance orale permette t① d alue ① l UI① . ① S ① à① l aide① d u e① g ille①
d aluatio ① o st uite①à①pa ti ①des① it es①du① f e tiel① ② e e① .① 
La① soute a e① :① du e① ① heu e① a i u ① ① i utes① de① p pa atio ,① ① i utes① d e pos ① et① ① i utes①
a i u ①d ha ges①e t e①l tudia t et les 2 membres du jury).  

Le① e①fo ateu ① ue①pou ①l UE① . ①et①u ①p ofessio el①de①te ai ① ualifi ①da s①le①do ai e①des①soi s①i fi ie s①
alue t.①Le①p ofessio el①de①te ai ① e①peut①pas① t e①la①pe so e① essou e① ui①a①a o pag ①l tudia t.① 

Les① it es①d aluatio ① so t①diff e ts①pou ① les① ①u it s① ② e e① .① Il① est①p o is ① ue① le① fo ateu ①soit①
détenteur du diplôme cadre de santé.  

 

Les① odalit s①d aluatio ①e ① e,① e①et① e①sessio ①:① 
Après le jury final de la 1ère session, les notes sont communiquées aux étudiants ajournés par le jury final et aux 

tudia ts① a a t①pas① t ①p se t s①au①ju ①fi al① < ①ECTS .①Les①a es①d a lio atio ①so t①do s①au ① tudia ts①
: organisation interne à chaque IFSI. Ne pas remettre de photocopies des g illes①d aluatio .①L tudia t①peut①les①
o sulte ①e ①p se e①d u ①fo ateu .① 
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Pou ① la① e① sessio ,① L tudia t① o se e① le① e① th e①de① t a ail.① Le① e① fo ateu ① ue①pou ① la① e①
sessio ①a o pag e①l tudia t①e ①fo tio ①de①ses① esoi s.①E ① as①de①situatio ①pa ti uli e,①le①Di e teu ①de①l IFSI①
peut①d ide ①d u ① ha ge e t①de①fo ateu ①a o pag ateu .  

 

Pou ①les① e①et① e①sessio s,①l tudia t①peut① ha ge ①de①th e①de①t a ail.①U ①aut e①fo ateu ① diff e t①de①
la 1ère①et① e①sessio ①a o pag e①l tudia t.① 
 

3.7 LES EVALUATEURS  

IFSI①:①l aluateu ①est①le①fo ateu ①a o pag ateu  (2ème session même formateur que pour la 1ère session, 

par contre un autre formateur pour 3ème et 4ème) 

 

P ofessio el①:①l aluateu ①est①u ①p ofessio el①de①te ai ① ualifi ①da s①le①do ai e①des①soi s①i fi ie s①et①da s①
le domaine du thème de mémoire. Dès la 2ème session, il est différent sauf contraintes particulières (exemple : 

peu de professionnel qualifié dans le domaine)  

 

3.8 PLAGIAT  

Le①fo ateu ①se si ilise①l tudia t①afi ①d ite ①le①plagiat.①L a o pag e e t① olle tif①et①i di iduel①pe et① ette①
se si ilisatio .①Il①est① essai e①de①fa o ise ①l utilisatio ①d ou ages①papie .①E ①effet,①i te et①peut①proposer des 

do u e ts①issus①de①plagiats.①L ide tifi atio ①de①l auteu ①doit① t e①p is e.① 
 

3.8.1 Définition du plagiat : GUILBERT P., MICHAUD C. Le plagiat étudiant. In éducation et société. 2011/2, n° 28, 

p.149-163.  

« Le plagiat désigne un emprunt abusif, parfois assimilé à un vol. Il peut être défini comme une action qui consiste 

à①«①e p u te ①à①u ①ou age①o igi al①et①à①so ①auteu ①des① l e ts,①des①f ag e ts①do t①o ①s att i ue①a usi e e t①
la paternité en les reproduisant, avec plus ou moins de fidélité da s① u e①œu e① ue① l o ① p se te① o e①
personnelle » (trésor de la langue française).  

Da s①le①do ai e①s olai e①et①u i e sitai e,① uat e①fo es① ajeu es①de①plagiat① esso te t①d u e① e ue①de① e he he 

de Park (2003).  

-« Voler ou acheter, afin de les reproduire intégralement, des supports, articles de recherche disponibles sur des 

a ues①de①do es,①disse tatio ,①e pos s,① appo ts①de①stage,①et .①et①s e ①att i ue ① la①pate it .①S ajoute t①à①
cette catégorie les documents téléchargés sur internet et reproduit in extenso sans modification du texte 

d o igi e.①»① 
-«①Fai e①appel①à①u ① i ai ① fa tô e① ha g ①de① alise ① le① t a ail.① Il①peut① t e① hoisi①da s① l e tou age①ou  une 

société spécialisée. »  

-«① Ela o e ① u ① do u e t① à① pa ti ① d u ① ou① plusieu s① o igi au ,① te tes,① ta leau ,① g aphi ues,① i ages,① et .① e ①
omettant les guillemets et/ou la source (par exemple, le copier-coller de passage sur internet. »  

-« Paraphraser un document, une idée sans indiquer les références et en se faisant passer (volontairement ou 

i olo tai e e t ①pou ① l auteu .①D li ate①à①app he de ,① la①pa aph ase,① o t ai e e t①au ①aut es① fo es①de①
plagiat, nécessite des compétences rédactionnelles. »  

 

3.8.2 Pénalités :  

Le jury évaluateur pose la note zéro aux deux unités évaluées (5.6 S6 et 3.4 S6).  

Le① e ou s①au① o seil①de①dis ipli e①est①laiss ①à①l app iatio ①du①di e teu ①de①l IFSI.① 
L'appréciation de fin de formation peu faire état du plagiat.  

 

4. ECHEANCIER  

Validation des thèmes par 2 formateurs à partir de la fin du semestre 4 en fonction du projet de chaque IFSI.  

L a o pag e e t①d ute①d s①fi ①S ① 
Le travail écrit est remis la semaine 20.  
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Les soutenances sont programmées durant les semaines 23 à 26.   



 

371 
 

Annexe 9 Guide①d e tretien 

Modalit s①de①l e t etie  : Entretien non directif enregistré 
Préambule : 
Parcours professionnel :① o e①a es①e p ie es①e ①ta t① u i fi ie ,① ad e①de①sa t ①et①fo ateu  
No es①d a es①d e p ie es①da s①le①cadre de la dernière réforme de formation 
E p ie es①d a o pag e e t①de①l i itiatio ①à①la① e he he 
 
Questio s①suppo ts①de①l e t etie ①a e ① ela es①possi les : 
Qu est-ce que pour vous  « former »①à①l i itiation à la  recherche ? 

Comment concevez- ous①l app e tissage①de①la① e he he ? 
Comment déclinez- ous①l e seig e e t①de①la① e he he ? Des sciences ? 
Pouvez- ous①e pli ue ①la① atu e①de①l app e tissage①de①la① e he he ? 
Quelles①so t① os①p o upatio s①ou① os①i ui tudes① elati es①à①l app e tissage①de①la① e he he ? 
De quelles manières procédez- vous pour satisfaire vos conceptions ? 
 

A votre avis, en quoi cet enseignement est-il  important ? 
Qu atte dez- ous①de①l e seig e e t①de①la① e he he ? 
Quelle est la portée de cet enseignement ? 
Qu est-il①atte du①de①l e seig e e t①pa ①l i itiatio ①à①la①d a he①de① e he he ? 
Quelles sont les qualités recherchées, les habiletés à développer ? 
Quels①e ①so t①les①e jeu ①pou ①l app e a t,①le①s st e①de①sa t  ? 
E ① uoi①la①fo atio ①à①l i itiatio ①à①la① e he he participe-t-elle①à①l auto o isatio  ? 
En quoi la formation à la recherche participe-t-elle à la professionnalisation ? 

 
Qu est①-il important dans cet enseignement ? 

Quels dispositifs ? Accompagnement ? 
 Quelles sont vos attentes relatives aux pratiques pédagogiques que vous entreprenez ? 

Selon vous, que faut-il① pou ① s i esti ① da s① u ① a o pag e e t① d u ① app e ti-chercheur pour la 
première fois ? 
Est-il nécessaire de se former pour accompagner les apprentis-chercheurs ? 

 
Que signifie pour vous un bon enseignement à la recherche, des sciences ? 

Qu o ue①pou ① ous①l app e tissage①des①s ie es ? 
Qu est① e① ui①pou ait①fai e① olue ① et①e seig e e t ? 

 
A votre avis, quelle place tient la recherche dans la formation ? 

Accordez- ous①u e①pla e①si guli e①à①l i itiatio ①à①la① e he he ? 
Quels enseignements sont-ils particulièrement liés ?  
Votre projet global de formation fait-il apparaît e①l e seig e e t à la recherche ? 
Quel lien avec le développement de la culture scientifique ? 
Quels liens faites- ous①e t e①les①diff e tes①UE①de①la①fo atio ①et①l i itiatio ①à①la recherche ? 
Quelle place accordez- ous①à①l UE① . ①S ,①UE① . ①S … ? 
Quels liens entre apprentissage clinique et apprentissage de recherche ? 

 
Dans quelle esu e①l i itiatio ①à①la① e he he serait un enseignement scientifique ? 

Qu est- e① u app e d e①les①s ie es ? 
Ce serait quoi développer une culture scientifique ? Posture ? 
Quelles①so t①à① ot e①a is①les① o posa tes①d te i a tes①de①l e seig e e t①des①s ie es ? 
En quoi peut-on reconnaître un apprentissage réussi en sciences ? 

 
Selo ① ous,①de① uoi①d pe d①l app e tissage①des① otio s①s ie tifi ues ? Facile ? Difficile ? Semblable à toute 
autre apprentissage ? Expliquez votre point de vue. 
Co e t①e isage ① ous①l a e i  ?   
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Annexe 10 :①E t ait①d e t etie  : « Michel » 

Entretien Michel 
Vendredi 8 mars 2013 

 

« Je voudrais venir avec toi sur ta conception de former par la recherche 

Comment conçois-tu①l app e tissage① elatif①à①l i itiatio ①à①la① e he he ? 

Co e t①je① o çois①l app e tissage①de①la① e he he ?①Qu est-ce que former par la recherche ? 

Sile e①…①je① fl his①u ①petit①peu..① e ①…①fo e ①pa ①la① e he he①o ①a①d jà eu①l o asio ①d e ①pa le ①u ①petit①

peu…①e o e①tout①à①l heu e…la① e he he① est①a a t①tout..①u e①e p ie e①de①fo atio ,①u e①e p ie e①de① ie①

aussi.. 

Fo e ①pa ①la① e he he① est① ai① ua d①o ①pa le①de①fo atio ①o ①pa le①de①..d a o pag e e t①de①l tudiant et 

do ①fo e ①pa ①la① e he he① est①e ①effet①d u e① e tai e① a i e①a o pag e ①l tudia t①da s①sa①fo atio ①à①

la recherche. 

Moi①aujou d hui,①a e ①le① e ul① ue①j ai①su ①la①fo atio ,①fo e ①pa ①la① e he he①① est① ai e t①à① o ①se s①le①…le①

..la pie e① a gulai e① de① la① p ofessio alisatio …① o ① est① ai e t① au① œu ① du① p o essus① de① o st u tio ①

p ofessio elle①…①et①do ①e ①effet①fo e ①pa ① la① e he he①① est① uel ue①pa t① ,① est①pas①u ①s o e,① est①

réellement se professionnaliser, alors maintenant est① ai① ue① a① o eptio ①de①fo e ①pa ①la① e he he① est①

à① la① fois①u e①di e sio ① i di iduelle① est-à-di e① ue① l tudia t①est①da s① sa① o st u tio ①alo s① ua d① je①dis① sa①

o st u tio ① est①d u e① e tai e① a i e①u e①e p ie e① u il① it①,①o ① a①di e,①d u e① a i e①si usoïdale,  avec 

tout ce que peut comporter une recherche des moments de doute des moments un peu plus on va dire, comment 

les① ualifie ,①des① o e ts①de① els① o s ie tisatio ①de①la① o st u tio ① u il①est①e ①t ai ①de① e e ①et①do ①u ①peu①

moins de doutes. 

En tout cas, oui, je te dis, une sinusoïde, qui serait,  je pense réellement constructrice et professionnalisante. Euh 

voilà. 

 

Et alors, cette initiation à la recherche, elle serait de quelle nature ? 

Normalement, on est dans le champ s ie tifi ue①d u e① e tai e① a i e①et①do ①e ①effet① ①a①u ①o je tif①de i e①

ui① est① ue① l tudia t① puisse① s i s i e① da s① ette① d a he① s ie tifi ue.①U ① o je tif① ui① est① ua d① e① à①

elati ise ①euh① a oi s① ui①puisse①fai e① ette①e p ie e①là… 

Et ça, ça①d pe d①de①la① ep se tatio ① ue①l o ①peut①a oi ①de①la①s ie e…①l esp it①s ie tifi ue..①je① ets① e① ol①

là①pa e① ue①sou e t①da s①l i agi ai e① ua d①o ①pa le①de① ultu e①s ie tifi ue,①de①s ie e,①o ①peut①s i agi e ①e ①

tout cas euh un savant fou dans un la o atoi e… est①pou ①ça① ue①j ai① is① e① ol①là…o ①est①pas①euh①da s①des①

la os① ais①d u e① e tai e① a i e① ils①fo t① l e p ie e①à①u ① o e t①do ,①d alle ①plus① loi ,①d alle ①plus① loi ①

da s①le①se s①où① e① ue①l o ①o se e①ha ituelle e t①,①o ①fait①des①lie s mais est- e①les① o s① elle e t①…①a e ①la①

e he he,①je①pose,①j a al se,①et ..①la① ultu e① uoi①…①pou ①essa e ①d alle ①o je ti e ① es①p e i es①o se atio s,①

pou ①essa e ①d alle ① uel ue①pa t①da s① e①p o essus①d o je ti atio .①Je①pe se① ue① est①l esse e même de la 

culture scientifique.  

D a o d,① l esp it① et① la① ultu e① s ie tifi ue① se① a a t ise aie t① esse tielle e t① pa ① e① p o essus①

d o je ti atio .①Est- e① u il① ①a①d aut es① hoses,① ue①tu① e ais,① ui①pa ti ipe aie t①à① et①esp it ? 
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Dans le cadre de la fo atio ,①pa e① ue,①il① ①a①l i di idu①e ①ta t① ue①tel,①il①a①des① ualit s①i t i s ues①aussi.①La①

pe so e① e ① fo atio ..l tudia t..je① pe se① ① ue① d u e① e tai e① a i e,① est① ai① ue① ça① se① d eloppe① au①

t a e s①les①e p ie es①de① ie,①de①fo atio …① ue①l ou e tu e①d esp it①peut① a ie ①d u e①pe so e①à①l aut e…① est①

pas si facile que ça de se projeter dans une démarche de recherche. 

O ① e he he… est①a epte ①l i e titude,① est①aussi①ou i ①le① ha p①de① e① ue①l o ①peut①o se e ①au① uotidie ,①

notre petit① uotidie ,① ui① ous① assu e① uel ue①pa t.①C est①aussi①ou i ,①d la gi ,①d t e①e ① apa it ①d a ueilli ①

de nouvelles choses①et①a epte ①l i e titude.①Il①  a des qualités personnelles aussi qui interviennent  euh.. 

Après il y a un lien direct entre la démarche de recherche et la démarche réflexive. Il y  a un lien qui se fait 

atu elle e t①puis u o ①est①su ①des①postu es① ui①pou ① oi①so t①les① es①d u e① e tai e① a i e.①E ①tout cas, 

ui①so t①assez①ide ti ues.①N ou lio s①pas①de① appele ① ue① e① ui①est① he h ① ise①l a lio atio ①de①sa①p ati ue①et①

de la pratique en générale. 

 

Un étudiant, comment présentes- tu①à①l tudia t①les①e jeu ①et① et①esp it ?①De① a i e①p ati ue… 

Je pe se① u il① ①a①u ①te e① ui①doit e e i ①assez①f ue e t①da s①l e t etie ,① est le①te e①d e p ie e..①

Pa e① ue①…①là① est① ai① ue①l o ①a①u ① e ul①de① ①a es. 

Cette année, il y a quand même eu un élément nouveau, est① ue①d u e① e tai e① a i e① e①p o essus①de①

recherche  cette démarche de recherche a été présentée conjointement avec un infirmier et une infirmière 

nouvellement diplômés qui avaient vécu cette expérience. Je pense que concrètement euh de la manière dont 

je①le①p se te,① est①u ①peu① e① ue①je① ie s①de①te①di e. 

C est-à-dire que je reste dans la valorisation de cette expérience-là,①plus① u u e① thode,① est①u e① a i e①de①

i e①u ① o e t①de①sa① ie…① je① fais①sou e t① f e e①à① o ①e p ie e①puis ue① e① ue① j ai①eu① l o asio ①de①

pouvoir mener différents travaux de recherches et c est① ai① ue①je①fais① f e e①à① o ①e p rience, la manière 

do t①je①l ai① ue…①u ①peu① o e①o ①peut① o ue  une pratique. 

Je prends des exemples simples, est①le① he heu ①o ①essa e①de①le①s olise ①a e ①des① hoses①toutes①si ples…①

o ①fait① f e e①à①l i spe teu ①de①Poli e…①des① hoses① ai e t①simples…① ①a①u ①pa tage①d e p ie es…① est-à-

di e① ue① oi①j o ue① o ①e p ie e.① 

O ① o ue①les① ep se tatio s①de①la① e he he,① u est- e① ue①pou ① ous①la① e he he,① u est-ce que pour vous 

la① s ie e…① uels①e jeu …①o ①p e d① la① te p atu e①… oi ① uelles repr se tatio s① ils① s e ① fo t.①Et,① il①  a des 

éléments qui me reviennent :① est①u ①t a ail①diffi ile,①o ① a①de oi ①li e,①il y a une charge de travail importante, 

ais① uel ue① fois① o ① et ou e,① j ai① eu① l o asio ① d e ① dis ute ① a e ① u e① tudia te① ui① est en démarche 

a tuelle e t,①elle①a①eu① l o asio ①de①dis ute ①a e ①u e① i fi i e① ui①est① so tie① ette①a e①et①o ①a① t a aill ①

ensemble et qui a dit :① tu① e as① est① ai e t① u e① sa e e p ie e.① C est① p se t ① d u e① a i e① assez①

si ple…①il① ①a① ua d① e①u ① etou ①su ①des① l e ts①d o d e① thodologi ue,①des①e ige es,①des①atte dus①et①

do ① ette①a e①pa ① appo t①au ①diff e tes①postu es① ue①l o ①a①pu①dis ute .①J essa e①d t e①dans une relation 

où①il① ①a①u e① alo isatio ①de①l e p ie e,①pa e① u o ①app e d①de①l e p ie e. 

La relation pédagogique est de nature asymétrique quand① e,①① est①u ①fait… ai te a t①et① ota e t①da s①

u ①g oupe①de① e he he,①tie s① est① iza e①je①pa le de groupe de recherche, parce que là pour le coup il y a une 

rupture dans la elatio ①p dagogi ue①a e ① e① ue①l o ①peut① t e①a e ①à① la o e ①de① a i e①g ale① o e①
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elatio ①au①g oupe①da s①d aut es①dispositifs.①Cette①a e①pa ①e e ple①o ①a①d te i ① u o ① tait①e se le①da s①

un groupe de recherche, ce qui permet des usages que l o ① e① fait①pas①ha ituelle e t.①Cette①app o he① les①a①

particulièrement responsabilisés.  

 

Tout①à①l heu e①o ①pa lait①de①p ofessio alisatio ,① ui①dit①p ofessio alisatio ,①dit①les①e jeu ①pou ①eu ①de ai …①

sur le plan pragmatique, à quoi ça sert pour eux demain. 

O ① fait① u ① lie ① a e ① le① p o essus① d a lio atio ① des① p ati ues① su ① le① te ai …① est-à-di e① ue① d u e① e tai ①

a i e①ils①au o t①fait①l e p ie e①d u ①g oupe①de① e he he,① o e①o ①peut①a oi ①des①t a au ①su ①le①te ai .①

Une expérience de collaboration …① 

Moi①le①lie ①je①le①fais①aut e e t①aussi① est-à-di e① ue①d u e① e tai e① a i e,①o je ti e ①ça①peut①pe ett e①de①

comprendre aussi dans quel système on évolue. 

C est-à-di e① u aujou d hui①le①s st e①hospitalie ①①il①est①assez① o ple e① uand même et au quotidien e① est 

pas①toujou s① ide t①de① i e①l i e titude,①de① i e①la① o ple it ,①de①pou oi ①s ① et ou e .①Et je①pe se① u u e①

des①fo tio s①de① e①t a ail①aussi①out e① e① u il①peut① ep se te ①e ①fo atio ,①l u e①de①ses①fo tio s①et①je①pe se①

ue① est①la①fo tio ① ajeu e① est①①u e①fo e①d a li atatio ①à① ette①i e titude.①U ①se ti e t①d i e titude…①

et puis aussi…. 

Le①p o essus①d o je ti atio ①peut①tout①à①fait① t e①t a spos ①da s①le① el.①Fa ile e t①o ①a i e①à①des① o sid atio s①

ui①peu e t① t e…,①su ①les①te ai s①fa e①à①des①diffi ult s,①des①s st es① o ple es,①o ①est①sou e t①su ①des①lie s①

qui sont souvent de cause à① effet① est-à-dire on est sur la o p he sio ,① a e ① le① te ps① u o ① a,① u e①

compréhension assez rapide qui nous permet de gagner du temps et on fait les liens facilement. Et puis quelque 

part ces liens peuvent nous amener à vivre difficilement, on fait des liens sur le coup, puis après on se rend 

o pte① ue①① est①pas① elle e t① e① ui①se①passe① uoi…①et① uel ue①pa t①① e①p o essus①d o je ti atio ①pe et①

une compréhension du.. du système dans le uel① o ① it① .① L i e titude,① elle① est① ai e t,① … i e① ette 

i e titude… ①a i e o t①su ①le①te ai ①e ①tout① as①a e ①peut① t e① ette①e p ie e①d a oi ① u① ette①i e titude,①

cette complexité.. 

C est① ua d① e①u e①d a he① ui① est①pas①fa ile,①et①do ①..,①①19 minutes  

[Silence, réflexion] 

 

Est-ce que cette approche est présentée ainsi à①l tudia t ? Sous cette forme-là ? 

Non, non, fin toujours un décalage entre ce qui est is①pa ①le①fo ateu ①et① e① ui①est① eptio ①pa ①l tudia t. 

D u e① e tai e① a i e① est① ot e① e p ie e① de① guida t① ui① ous① pe et① de① pouvoir cheminer dans ces 

réflexions là. 

C est-à-dire que ce lien-là,① oi①il① a①fallu① uel ues①te ps①pou ①le① fl hi ①et① e①te ps①de① fle io ①je①l ai①eu,①

p ise①de① o s ie e①je①l ai①eu,①je① e①suis①peut-être pas suffisamment accordé encore le temps  de discuter avec 

eu ,①et①je①pe se① ue①d u e① e tai e① a i e① est①peut- t e①se①p i e ①d u e①des①fi alit s①de① e①travail-là. 

Et quelque part, ce qui pourrait,① je① suis① e ① t ai ① de① fai e① l a al se①e ① e① te ps,① ça①de ai ① o e t①o ①

fo tio e…① su ① uel① od le① o ① t a aille① e ① ta t① ue① fo ateu ① ais① est① ai① ue① de① e e i ① à① es①

o sid atio s① ui①so t①d aut es①p ati ues,①je①pe se① ue①ça①pa le ait peut① t e① eau oup①plus①au ① tudia ts…①et①
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ils① e aie t①u e①fi alit ①à①la uelle①ils①so t①se si ilis s.①Je①dis①pas① u ils ne sont pas sensibilisés à autre chose mais 

est① ai①je①pe se① ue① e①se a①u ① e teu ①d i estisse e t①suppl e tai e,① e① ui① essite ait aussi pourquoi 

pas, aussi,① est①u ① o e t①do ,①des① o-guidances avec un relai avec des professionnels de terrain. 

Parce que qui peut mieux parler de la complexité dans lequel il évolue que le professionnel de terrain, un infirmier 

lui- e.①Moi①je① ai①pas① ette①l giti it ①là①aujou d hui. 

Donc finalement, on revient un peu à la pluralité des points de vue. On va aller chercher cette tension , ifsi-

te ai ,① ette①e p ie e①là①je①l ai①faite à① ① ep ises,①je①l ai①faite l a e①de i e…da s①u e①guida e①où en fait on 

est arrivé à un moment donné , moi en tant que guidant, guidant méthodologique, essayant de réguler les choses, 

e ①diffi ult ①pa ① appo t①à①u ①t a ail① ui①…. ua d①je①dis①e ①diffi ult ,①j tais①plus① elle e t①u e① essou e① uoi….①

Et①do ① et① tudia t①e ①stage①a ait①eu①l o asio ①de①dis ute ①a e ①u ① ad e①de①se i e①et①fi ale e t①la① ad e① a①

appelé, on s est① is①e ① o ta t①et①o ①a①t ia gul ….①Et①ça① est①plutôt①pas① al①pass …le①tout① ta t…il① ①a①des① hoses①

à①a lio e ①su ① e①s h a①là①…①le①tout① ta t①de①pose ①les①jalo s①e se le①et①le①so le① ui①pe et① ai e t①d t e①

dans une réelle triangulation et de ne pas être dans des échanges qui pourraient être contre-productif. 

2ième exp ie e①l a e①de i e①aussi, j ai①o ie t ①u e① tudia te① e s①u e① e he he-a tio ,①puis u elle①a① e ①

sa① e he he①e ① olla o atio ①a e ①u ①se i e①de① ate it …①et①là① tait①intéressant. 

Quel ue①pa t,① e① est①pas① ot e①p op i t ,①di e①je①suis①fo ateu ,①j ai①peut-être une appétence particulière pour 

la① e he he,① oilà,① est①l histoi e① ui①fait① ue,①g â e①à①l e p ie e,①j ai①p is①e ie…①là①o ①est① ai e t①da s①la①

production de connaissances et si on reprend les finalités de toute façon, on est bien comme on disait tout à 

l heu e,①da s①u e①adaptatio ①au①te ai ,①si①o ①peut①pa tage ①faut①le①fai e. 

 

Ce①se ait①u ①a e①d a lio atio  ? 

Oui, pouvoir ouvrir, trianguler, échanger, et de démystifier cette démarche de recherche. 

 

Est- e① u il① ①a①pas①e o e①u e① isio ①pa ti uli e①histo i ue… ? E t e①l histoi e①th o ie/p ati ue ? 

[Réflexion, 5 s] 

C est① ai e t① u au① i eau①des①dis ou s①o ①est①da s①u e①p o otio ①d u e①alte a e① ui①se ait①aujou d hui①

opulati e,① je① dis① ie ① ui① se ait,① j e ploi① le① o ditio el① pa e① ue① e ① effet… alg ① tout① ela,① alg ① es①

dis ou s,① es①te tati es…o ① este① ua d① e①su ①u ① od le① ui①est①assez① li …① o e①s  il y avait encore des 

représentants de la th o ie,①je①di ai①da s①②st i ,①le①d uide… 

‘i e…① et① puis① ap s① tu① ois① les① pe so es,① les① p ofessio els① ui① ep se te aie t① ai e t① la① p ati ue..① les①

personnes sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place notamment les 

i itiati es①de①pa tage①d a al se①de①p ati ue…pou ①essa e ①de① e ①du①lie ①et①je① e①sais①pas①si①da s①l esp it①de①

l tudia t① e①lie ①est①fait①dans①le① u① ui①peut①e ①a oi ….①C est①u ① al ul①pe so el…① ais①euh.①Le① li age①ou①e ①

tout cas la distinction théorie pratique existe encore. 

 

Qu est① e① ui①pou ait① t e①i agi ①à① ot e① i eau①pou ①li ite ①ce clivage ? 

C est①de① e ①des① e o t es①tout①si ple e t…. 
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Puis①de①se① appele …① est①là① to ①plus①haut ①où①l o ①tou he①la① uestio ①du① œu ①de① tie ….①J allais dire notre 

p e i e①i te tio ,① est①de①se① appele ①à① ot e① œu ①de① tie ①…①e ①effet① ua d①o ①fait①u e① ele tu e①de① ot e①

parcours … u o ①  est cadre de santé terrain et fo ateu ①…o ①est①issu①de①la① e①fili e…et①o ①s i s it①tous①

dans une promotion de①la① ualit ①des①soi s… e①si①① est①d u e① a i e①i di e te①…①de①se① appele ①aussi① u o ①

est①da s①dispositifs,① u o ① olue①dans des systèmes qui sont centrés à la fois pour le cadre de santé, pour le 

formateur ; je fais une distinction ; sur la personne soignée mais aussi pour nous un peu plus centrés sur 

l tudia t…①sa s①se①décentrer de la personne soignée. 

Ma p o upatio ①p i ipale① e① est①pas①di e te e t①la①pe so e①soig e,① est① uel ue①pa t①d u e① a i e①

i di e te,① est① la①pe so e①soig e,①pa ① l i te diai e① la① ualit ①de① la①p ofessio alisatio …①et① je①pe se① ue①

est①d jà① e ①des① e o t es o e①ça①…app e d e①à①se① o aitre. 

Et①je①pe se① ue① est①da s①des① e o t es … u o ①pou ait① ieu ①se① o aît e,①o ①se① o aît①pas… est①e ①ça①la①

formatio ① ad e…elle①est①i t essa te…①Moi①je① i agi ais①le① ad e①su ①le①te ai ①a e ①des①ta leau ①de① o d,①t s①

a …①je① e①suis① e du① o pte① ue① tait①u ①peu①çà① ais① u il① ①a ait①pas① ue①ça①et①à① o t a io① es① oll gues①

du terrain ont pu découvrir la fonction de formateur. La recherche, on ne peut pas①fai e①des① e he hes①seules…①

mais si on veut vraiment gagner le pari de la recherche en formation infirmière, je①pe se① u il① faut① u o ① ①

pa ti ipe①tous… 

 

Donc peut être aussi de discuter ensemble de tout cela ? 

 

Oui,  …① e① u il① ① a…① est① u o ① olue①da s①des①s st es①où①①il① ①a① atio alisatio ,①hausse①de①la① ha ge①d a ti it s,①

ce qui fait que tu as tendance à te centrer sur ton activité. Néanmoins est① ai①je①pe se① ue①ça①de a de①u e①

adaptatio …① o ① est① e ① t ai ① de① s ① adapte …① ai te a t…① je① pe se① ue① e① est pas une porte fermée à 

l ou e tu e. 

[‘i e…] 

Do ① est① ai e t①pa ie ①su ①l ou e tu e①d esp it,①la① o aissa e①de①l aut e…ils① ous①fo t①peut① t e①peu .①Su ①

le plan identitaire cette ouverture est intéressante. 

Tu① ois① e①da s①le①dis ou s① ue①je① ie s①d e plo e ①ils① taie t① ad es de①sa t ①su ①le①te ai ①et①j ai①fi is①pa ①

les appeler collègues… 

O ①peut①i agi e ① ue①les① tudia ts① e①s ils①o t① u①t ois①a s①de①fo atio ,①ils① e① o aisse t①pas vraiment 

… 

Ils① e① o aisse t①pas①les①a teu s,①les① ad es①de①sa t ,① o e① ous,①ils①d eloppe t①des① ep se tatio s…si①o ①

este①da s① os①lo au ,① est① ep se tatio s① o t①s e a i e … 

 

Alors au fond la recherche, quelle place a-ton avis dans la formation ? Quelle est sa place ? 

[Réflexion 5s] 

②lo s,①là①…o ①fait①appel①à①la① o eptio ①de①la①fo atio ,① est-à-di e① ue①…①je① ais①t o ue ① a① o eptio ①de①la①

fo atio .①Pou ① oi,①elle①est① e t ale,①pa e① ue① est①la① ise①e ① uestio e e t… 

Mise en abî e…①la e he he①est①assez①pa ado ale…u ①pa ①da s①la① a e. 
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C est-à-di e① ue①t as①①la①fo atio ,①so ①a hite tu e,①u ①e se le①d UE① ui①so t①plei s①de① e titudes,①la①pha a o,①

….des choses très, est①pas①cartésien, ou es①de① e titudes…①j ets①pas①u ①a is①e ①ta t① ue①j ai e- j ai e①pas①

… ①a① ette① e he he① ui① ie t①à①u ① o e t① ①do ,① est①u e①fo e①de①pa ①da s① la① a e,①elle①a i e①à①u ①

o e t①do ①de①la①fo atio ①①et①puis①de① es① e titudes…①alo s①su ① e tai e①UE①il① ①a l aspe t①p ati ue,①su ①d aut e 

est tac tac tac etc , symptomatologie, traitement etc. …①et①puis①o ①passe①à①u e①UE①où①il① ①a① oins de cadre, 

moins de certitude,①d u e① e tai e① a i e① est①là①où①peut① e ge ①l auto o ie…① est①u ①pa i①de①la①fo atio ①

pour le coup. 

Même si on considère que①les① tudia ts①a i e t①e ①fo atio ①auto o e…① ette① e he he①a①u e①pla e① e t ale①

pou ①l tudia t①da s①sa①p ofessio alisatio ①pa ①le①d eloppe e t①de①l auto o ie① ①a① eau oup①de① hoses…① oi①

je① e e di ue①ça①pou ①le① oup…pou ①la①p ofessio alisatio . 

C est①pas①…o ①est① ai e t①dans le développement de la recherche pour la discipli e,① est①u ①pa i,①o ①l a① oulu…①

o ①a i e①à①a oi ① et①espa e① ui①est① ep se t ①pa ①la① . ①et①S …①pou ①essa e ①de①fai e① e ge ① et① la …①et①j ai①

l i p essio ①e ①tout cas.. que ça nous fait peut-être peur. 

Sur les Ue de processus, on reste quand même, dans une forme  de dépendance médicale, là on est quand même 

sur des UE de recherche, je parle des analyses de pratiques aussi, on est quand même sur quelque chose de 

nouveau qui ous①laisse①u e①zo e①d auto o ie①et①u ①espa e①pou ①e iste ①… 

 

Quelles①so t①à①to ①a is①les①lie s① ui①s op e t,① ui①peu e t①s op e ①e t e①la① e he he①et①la①fo atio ,①e t e①

les UE recherche et les autres ? 

Le①lie ①est①da s①le①p o essus①d app e tissage…①da s①la① ise①e ① uestio …je①pe se① ue①(réflexion 10s) 

Je①fais① f e e①à① uel ue① hose① ui① est①peut- t e①plus①d a tualit s①aujou d hui. 

La réforme de 92, on avait des modules globaux et transversaux, et des modules spécifiques, les modules globaux 

et transversaux, on les appelait t a s e sau ①① tait①l pi e①do sale…et①je①pe se① ue①d u e① e tai e① a i e①…o ①

faisait① f e e①à① es① odules①là①au①t a e s①des① odules①s ie tifi ues,①sp ifi ues,①pa do .①Là,① est①u ①peu①la①

e① hose,①la① e he he① est①aujou d hui①l pi e①do sale①de①la①fo atio ,①les①lie s① ue①l o ①peut①fai e①da s①la①

a i e①d app he de ① les① hoses,① l e jeu① ajeu  il①est① ai e t① la① ise①e ① uestio .①D essa e ①e ①ta t① ue①

fo ateu …① o e t① je① ais①di e..①pas①d eille ① le① uestio e e t①…①mais de développer cette posture de 

uestio e e t①et① e①à①t a e s①les①p o essus①et …o ①peut①le①fai e…①ça①peut①se① ett e①e ①pla e①…da s①des①

thodes①p dagogi ues① ais① est①pas①si①fa ile① ue①ça. 

Pourquoi pas un autre lien qui peut être fait, utiliser les p odu tio s①de①la① e he he.①Là①j ai①u ①e e ple① o et.①

Da s①le① ad e①des①p o essus①tu o au ①o ①a①t a aill ①su ①u ①a ti le①de① e he he①e ①lie ①a e ①l UE,①① e① ue①pou ait①

susciter chez le soignant la maladie chronique, ça les a éveillés, ça a permis de li e,①d i e①et①puis①de①d ou i ①①

e① u tait un article de recherche. 

39 mn 29 

O ① se① e d① o pte① ue① les① tudia ts① ui① so t① les① i fi i es① de① de ai …① e① est① pas① fa ile① uoi,① e① est 

ai e t①pas①fa ile…①ils①o t①l i p essio ① ue①ça①s loig e①de①la①p ati ue,①de①leu ① o sid atio ①p ati ue…①je① e①

dis①pas① ue① ous①…on aurait pu être bien meilleur da s① la①p se tatio ①du①dispositif…①je①pe se①justement en 
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faisa t①les①lie s①…①à①priori entre les①a ti les①de① e he he,①les① o sid atio s①p ati ues①et …①Mais①e ① e①te ps①

e① est①pas①fa o ise ①le① uestio e e t… 

Ça①les①a① uestio s① ais①… tait①u ①pa i① u o ①a① ele …① ais①les①lie s① ①so t①où…o ① e① o p e d①pas ① 

Ils① i e t①ça…① oi①j ai① u①d aut es① hoses,①et①là①o ①fait①appel①à①①l alte a e,①e ①stage①…je① e①suis①pas① e du①

o pte①de①ça..①C tait①i t essa t.① 

Je①pe se① ue①pou ① t e①da s①la① alo isatio ①de①la① e he he,①u ① o e t,①d u ①p o essus,①il①faut①u e① alo isatio ①

des fruits du processus…①O ① e①peut①pas① t e①da s①u e① alo isatio ①de①la① e he he①①si①o ① utilise①pas①le①p oduit①

de la recherche. Et notamment, celui des groupes qui sont en train de travailler quoi ! Je pense que là, pour le 

coup, on a une marge de progression importante. Nous en tant que formateur, on ne fait pas toujours les liens, 

je① e①sais①pas①si①o ①fait① elle e t①les①lie s①au① uotidie ,①da s①u e①a ti it … 

E ①tout① as①je① ais①pa le ①pou ① oi,① là① est① ai e t①u ①te ps①de① fle io ,①au① uotidie ,①a i e ①à① ett e①e ①

pla e① e① ue①je① ie s①d o ue ①…. ! 

 

Quels sont à ton avis les situations, les UE qui sont plus emblématiques de ce développement postural 

e he he ①da s①la①fo atio  ? 

Quelles①so t①les①UE① ui① o t i ue t①pa ti uli e e t①à①l app op iatio ①de① ette①posture ? 

Quels①so t①les①lie s① ui①peu e t①s op e  ? 

 

Là tu me mets au défi parce que les UE de première année, moi je les connais comme ça, pour être tout à fait 

ho te,①su ①le①Be ge ①Le aut,① ai te a t①su ①les①UE,①les①o je tifs①d UE①… 

Là ça demande à ce que①j ①aille…②llez,① ième année, je connais un peu plus.  Ce qui pourrait être support à la 

recherche, pourquoi pas, parce que pour moi la recherche, elle sous-tend quand même un groupe  en 

olla o atio …①Je① o ais①l i po ta e①du① ôle①e ① olla o atio ①e  2ième année.. mais alors en première année, 

je①s he,①les①UE①de①p e i e①a e①…① fle io …① aiso e e t① li i ue… ①a①toutes① es①UE①i t g ati es,① u o ①

appelle①i t g ati e①il① e①se le,①…① ui①so t①le① aiso e e t① li i ue①…e ① re année et en 2ième a e…la conduite 

de projet. 

Recherche, raisonnement (écho) 

Be ①oui,①pou ① oi①la① e he he,① est①u ① aiso e e t…① e ①ça①se① duit①pas①à①ça…① o e t①je① ais①di e… 

Ça serait un des enjeux ? 

No …① fle io …il①faut① aiso e ①pou ①se① ett e①e ① e he he…①ça①d pe d① o e t①o ① o sid e①la① e he he①

…① pou ① oi,① je① la① o sid e① o e① u e① fo e① d e p ie e,① euh…le① aiso e e t① il① est, attend que je 

fl hisse,①le① aiso e e t…①est① e① ue① e① est pas①aussi①u ①des①att i uts①de①la① ultu e①s ie tifi ue…① uoi ? 

[Rire] 

Si①o ①s i s it①da s①la①di e sio ①s ie tifi ue,①le① aiso e e t①est①i disso ia le①de①la①d a he①de① e he he…①

est① e① u il①est①le①p oduit①où①est- e① u il①est①le①p e uis..①il①est①là①à①tout① o e t…je① e① ouille①pas… est①e ①lie ①

di e t…①o ①peut①pas①pa le ①de①l u ①sa s①l aut e① uoi… 

Se mettre en recherche ça dépasse largement le processus de raisonnement 
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Ça serait quoi pour toi le raisonnement ? 

C est①u ①e se le①d tapes① og iti es① ui①permet à①u ① o e t①do ①de①… oi①je①fais①fa ile e t①①des①po ts①

e t e①le① aiso e e t①et①l analyse..pour moi ça fait partie du raisonnement.. 

②p s① est① uoi① aiso e  ?? 

 

Là on était sur les UE, quelles sont à ton avis les situations qui sont porteuses de l esp it①s ie tifi ue ? 

Les situations qui sont ….①(Difficultés de compréhension) 

 

Je① ais①p e d e①u ①e e ple,①du a t①l a o pag e e t,①il①  a des moments clefs qui sont porteurs  

Ça①de a de① fle io ①ça… 

La① e o t e,①l ha ge,①l ou e tu e①…o ①e ①a①pa l  tout①à①l heu e 

Réflexion, silence 

Faut que je réfléchisse 

Je① e①sais①pas① uoi① ett e①de i e①situatio ,① est①ça①le①..la①sig ifi atio  

 

O ①pou ait①di e①Quels①dispositifs,① uelles①s ue es,① uels① o st uits…① u est① ① e① ui①pe et①fi ale e t①à①

l tudia t d a a e  ? 

Je pense que en tout cas, on est sur des groupes de guidance fixes, fixes a e ①u ①fo ateu ① est① ai① o e①o ①

a①pu①l o ue ,①fa o ise ①le① oise e t,① ua d①je①dis①le① oise e t① est①..so ti ①d u e① elatio ①d u ①g oupe… ie ①

que la relation de① o fia e① est① i po ta te① da s① la① guida e① d u e① e he he…① je① pe se① ue① est① u e① des①

o posa tes… 

Mais néanmoins croiser, peut être ouvrir les groupes, on pourrait imaginer des dispositifs où un groupe pourrait 

e o t e ①u ①aut e①g oupe…①la① o f o tatio …① o ①pas①pou ①alle ①jauge ①et①juge ①les① l e ts①de①la①guida e①

ais① ie ①puis ue① ous①so es①su ①des①g oupes① e he he,①su ①u e①fo e①de① espo sa ilisatio ①….①So ti ①de①

cette dimension étudiante…① des① e o t es① ui① se aie t① des① e o t es① p ofessio elles…① des① pa tages①

d e p ie es …①du①g oupe…①et①pas①fo e t① e t es sur des productions individuelles. 

C est-à-di e① u o ①pou ait①p es ue①i agi e ,①je① ais①pa ti ①da s①u ①délire phénoménal, je pense que pour que 

cette recherche marche, que le pari soit① ai e t① e pli…①pou ① uoi①pas①e isage ① o ①plus①u e①di e sio ①

i di iduelle① ais① olle ti e…①le①p o l e① est① u il① ①a①u e① o posa te①e ①lie ①a e ①l aluatio … ais①pou uoi①

pas !!! 

O ①fait① ie ①des① i ô es,①des①t i ô es①su ①d aut es①UE①pou uoi①pas①su ①la① e he he①… 

V ai e t①des① e o t es,①des①te ps①de①d iefi g…o ①se①pose.①O ① ha ge…des① ha ges①de①p ati ues…①Ils font 

peut être, ils le font sû e e t…① 

 

Les①te ps①d a al ses①de①p ati ues①so t①là… 

Oui① est① ai…①Pou ① oi,①l a al se①de①p ati ue fait partie intégrante de la recherche. Maintenant je ne suis pas 

sûr que ce soit o e①ça①da s①l esp it①des① tudia ts…. 
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Je①pe se① ue①le①te e①de① e he he① est①pas①assez①e plo ,①il①est①t s① alo isa t…①alo s①o ①e ploie un terme 

a alogue… ui①peut① t e①à①peu①plus①p is① est①la① fle i it …① ais①je① e①suis①pas①sû ① u ils①fasse t①u ①lie ①e t e①

fle i it ①et①d a he①de① e he he…① 

 

Y aurait –il une distinction entre réflexivité et recherche ? 

Y①a①fo e t①u e①disti tio ①puis ue①…①la①di e sio ①de① la① fle i it ,① est① ua d① e① e t e①su ①soi…①la①

e he he,① ①a①u ① o e t①où①l o ①passe①du①soi①à① e① ui①peut① t e①d o d e①g al. 

C est①u e①disti tio ① ais①les① hoses①so t①li es … 

Pour le coup, la recherche est réduite à néa t①sa s① fle i it …ça① est①sûr. 

Da s①l aut e①se s,① est①u e① ide e…. 

 

Qu a e①la① e he he①e ①plus①à①la① fle i it  ? 

Grand temps de silence 

J essa e①de① e① ett e①e ① uptu e①pa ① appo t①à① e① ue①je pourrais dire instinctivement. 

C est-à-dire que pour moi on ne peut pas parler de l u ①sa s①l aut e①…①o ① e①peut①pas① t e①dans une démarche 

de① e he he①sa s①u ① i i u ①d esp it① fle if①et① i e se e t…① ai te a t① u est-ce que la recherche a en 

plus…①la① thodologie.①Mais① e① est①pas①ça 

Peut-être le réel retour sur la pratique ? Non 

No ①pa e① ue①la① fle i it ① est①ça. 

La mise en conscience ?①Pfft…sile e 

Peut-o ① t e①tout①le①te ps① he heu … 

On a une posture réflexive, peut-on avoir tout le temps une posture de chercheur ? 

Y①a①u e① otio ①de① alo isatio ,①la① e he he① est① alo isant quoi !  

Qua d①je①dis① alo isa t…. 

 

Valeur supérieure à, par rapport à quoi ? 

Y a une réelle production de savoir, on est en train de se faire notre place quoi ! 

 

 

Que signifie pour toi un bon enseignement à la recherche ? 

Pou ① oi①la① e he he①ça①s e seigne pas … 

Le①p o essus①e ①ta t① ue①tel① e①s e seig e①pas,①il①se① it….①②① o ditio ① u o ① euille①le① i e 

C est①u e①fo e①d app op iatio  » 
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Annexe 11 Fiche projet Concours Mémoire 

Fiche projet Concours Mémoire 

Initiation à la recherche 

 
Etat des Lieux 
 

Sur le plan national : 
E ① ,①la①p ofessio ①i fi i e①s est①e gag e①da s①u ① u sus①u i e sitai e① Li e e,①Maste , 
Doctorat). Cette universitarisation des études donne maintenant une place essentielle à la 
Recherche. Les travaux de recherche la o s①pa ①les① tudia ts①s i t g e t①da s①des①UE①à① oo di atio ①
universitaire. 
Parallèlement,  le Programme Hospitalie ①de①‘e he he①I fi i e① PH‘I ①et①l i stallatio ①du 
Département des Sciences Infirmières et Paramédicales (EHESP) viennent encourager le 
développement de la recherche dans le domaine des soins. 
En temps u UE①u i e sitai e,①la① ualit ①des①t a au ①de① e he he  participe : 

-  à la reconnaissance des compétences développées par les futurs professionnels et 
également, 

- à la reconnaissance de la qualité des pratiques①d a o pag e e t① thodologi ue, 
- La réputation des enseignements. 

 
Cha ue①a e,①le①CEFIEC①o ga ise①u ① o ou s① atio al①des①t a au ①de①fi ①d tudes.①Il① o pe se①des①
t a au ①issus①d i stituts①adh e ts①au①CEFIEC①et① o e e①la①fo atio ①i fi i e①i itiale, la formation 
cadre de santé, les formations spécialisées (Puéricultrice, IBODE et IADE), dans les domaines de la 
recherche en soins, en management ou en pédagogie. 
 

Sur le plan régional : 
L u i e sit  eille①aujou d hui①pa ti uli e e t①au① espe t①des① o es①p es ites① ota e t① ua t①① 

- à la  méthodologie en sciences sociales, 
- à①①l aluatio ①des①UE① . ①S ①et① . ①S . 

Elle①p ojette①①d assu e ①à①l a e i ①①u e①plus①g a de①pla e①e ① 
- proposant une participatio ①u i e sitai e①au ①soute a es①des①t a au ①de①fi ①d tudes, 
- s assu a t①de①la① ualit ①des①p odu tio s① ites. 

 
Da s①le① ad e①de①la①fo atio ①i itiale,①l I‘FSS① e①u ①①Pla ①d a tio ①  visant à  

- opti ise ①l u i e sita isatio  ; 
- Poursuivre la mutualisation des ressources en inter régional ; 
- A développer les compétences des formateurs. 

 
Un contexte concurrentiel régional essita t① la① ise① e ① aleu ① des① sa oi s① fai e① I‘FSS ① pou ①
s assu e ①du① ai tie ① oi e①de①l esso ①de①la①place accordée aux centres de formation Croix-Rouge face 
aux autres instituts publics et privés 
Quelques chiffres : 
23 IFSI sur la région nord pas de calais au total 
Dont 6 IFSI  IRFSS Croix-Rouge 
Le Nord-Pas-de-Calais fait partie des 4 régions qui connaissent le plus de difficultés à remplir leurs établissements, alors 
u elle①figu e①pa i①les①plus①i po ta tes①e ①te es①de① apa it s①de①fo atio .101 

 

                                                           
101 Selon Etat des lieux chiffré de la formation et de la population en exercice des infirmie s①diplô s①d Etat.①Ma s① ①i ①
http://documentation.fhp.fr/documents/16843P1.pdf 
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Absence de publications actuellement dans les journaux ou revues professionnelles quant au savoir-
faire① C oi -‘ouge ①et①①à①la① ualit ①des①t a au ①des① tudia ts① alis s①e ①fo atio ①i itiale 
 

Sur le plan Local (IFSI de Douai) : 
L e gage e t① da s① u e① d a he① de① p og s : élaboration du projet de formation, engagement 
qualité, intégration des travaux liés à la formation (IFCS, Master), développement recherché de la 
t a sf a ilit ①et①de①la①t a s e salit ①sous①l i pulsio ①du① a age e t①de①M e①La iau . 
 
U e① uipe①d a o pag a t-mémoire composée de 6 personnes : CH JM JZ  AL CK FP  participant à 
l a lio ation des pratiques professionnelles et, concourant à une visée commune.  
 
U e① i satisfa tio ① des① o -a o pag a ts  ne bénéficiant pas actuellement des retours 
d e p ie es①du①g oupe①d a o pag a t. 
 
L e iste e①d u e① e he he-action pa ti ipa t①à①l a lio atio ①des①p ati ues①i h e tes①à①l i g ie ie①
de① fo atio ①et① l i g ie ie①p dagogi ue① ① elati e① à① la①pla e①de① la① e he he dans le processus de 
professionnalisation. 
① a es① i hes① d e p ie es① e pli it es① et① a al s es① a e ① u e① fle io ① da s① u ① p e ie ① te ps①

centrée sur les enjeux, finalités et exigences du travail de recherche. 
A ce jour, une évolution constat e①de①l i g ie ie①p dagogi ue① is-à-vis de la recherche  avec une 
a lio atio ① des① p ati ues① d a o pag e e t① su ① ette① de i e① a e① odalit s① plus①
espe tueuses① de① l alte a e, meilleure intégration du principe de socio-construction dans 
l a i atio ①des①g oupes①d tudia ts,①effets① e ge ts①des①lie s① alis s①e t e①a al se①de①p ati ue①et①
recherche,  cohérence des discours des accompagnants quant aux finalités du travail de recherche, 
ise①e ① ide e①et①att uatio ①des①i jo tio s①pa ado ales①li es①à①l i g ie ie①p dagogi ue,①i itiatio ①

à la recherche moins en rupture a e ①l e se le①de①la①fo atio  
 

Des① oies①d a lio atio ①possi les 
②tt ue ①les①dispa it s① o stat es①des①p ati ues①d a o pag e e t① thodologi ue①de①la① e he he 
Ha o ise ①de① a i e① aiso e① os①p ati ues①d a o pag e e t① il① e①s agit①pas①de①go e ①les①
si gula it s① li es① au① o te te① et① à① la① situatio ① d a o pag e e t① ais① ① de① d eloppe ① u e①
compréhension commune de la méthodologie en sciences sociales permettant①à①l tudia t①de① e①pas①
se retrouver en situation paradoxale (exemple : a t elatif au vo a ulai e usit  e t e l e seig e e t 
de S   et l a o pag e e t e  S  et S  
Et donc : 
D eloppe ① os① o p te es① olle ti es①e ① ati e①d i g ie ie①de①fo atio ①et pédagogiques  
Valoriser la recherche et la posture du praticien-chercheur chez nos apprenants 
Valoriser les postures inhérentes au développement culturel scientifique (posture de recherche, 
postu e①o je ti a te,①postu e①pa ti ipa te,①postu e① fle i e,① igueu ①et① aiso e e t①s ie tifi ue…  
② oit e① la① l giti atio ① de① os① sa oi s① elatifs① à① la① e he he ① is-à-vis de nos partenaires 
universitaires 
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Comment ? 
 En élaborant un concours portant sur la qualité des travaux de recherche 
 

Avec des enjeux forts et des finalités plurielles 
 
La① ise①e ①pla e①d u ① o ou s① oi e①I‘FSS①C‘F ①pa ti ipe ait①à① 

- La① alo isatio ①les①t a au ① elatifs①à①l i itiatio ①à①la① e he he des étudiants infirmiers ; 
- Valorisation des compétences de fo atio ①et,①p dagogi ues,①des① uipes① I‘FSS  ; 
- L ulatio ①de①la① ie①i stitutio elle①pa ①l effet①pe -e ita t①et① s e gisa t ①du① o ou s ; 
- La① ise①e ①lu i e①de①la① ualit ①des①p ati ues①de①fo atio ①de①l I‘FSS①da s①le① o te te①

concurrentiel en proposant notamment la diffusion des travaux via des journaux, revues 
professionnelles, via les moyens de communication Croix–rouge existants sur le plan régional 
et national (Facebook, Dokeos, intranet) 

- La①f d atio ①de①l e se le①de①l uipe①IFSI①Douai①①autou ①d u ①p ojet①po teu ①pa ti ipa t①à①la①
culture et à la vie institutionnelle en associant tous les formateurs au projet (accompagnants, 
non-accompagnant) aux différentes étapes du concours 

 
 

Résultats Attendus 
 
②u① i eau①de①l uipe 

 Développement des compétences collectives 
Le concours  
Une méthodologie acceptée par tous 
Un accompagnement méthodologique basé sur une meilleure lecture et compréhension des 
fondements de la recherche en sciences sociales 
Meilleure compréhension des instruments professionnalisants : principes, stratégies, dispositifs, 
savoirs 
La①pou suite①de①l a lio atio ①de①la①postu e pédagogique avec un regard plus aiguisé sur les indices 
professionnalisants (situations, contextes, alternance, méthodologie) 
U e① u it ① d uipe① a e ① u ① ega d① o u ① autou ① de① la① thode se traduisant  par un 
accompagnement plus respectueux des enseignements reçus par les étudiants durant le semestre 4 

 ‘e o aissa e① olle ti e①et①u it ①d uipe 
Participation des chargés de formation et formateurs aux différents comités nécessaires à 
l o ganisation du concours (professionnalisant pour les chargés de formation) 
 
Au niveau institutionnel 
Projet pouvant participer en fonction de sa déclinaison aux objectifs de développement de 
o p te es,①de① utualisatio ①et①d opti isatio ①de①l u i e sita isation avec en trame de fond une 

reconnaissance améliorée des savoirs faires. 
Les différents niveaux de reconnaissances possibles / concours : 
‘e o aissa e①i stitutio elle,① U i e sitai e ,①p ofessio elle 
 

Limites du projet 
Ambition à définir : Dans un premier temps, à élaborer en région et pourquoi pas à déployer 
Cha p①d appli atio ① à① i o s i e :① fili e① i fi i e① pou ① le① o e t,① l e jeu① ta t① plus① fo t① à① e①
i eau①da s①le① o te te①a tuel①a e ①u e① ise①e ①pe spe ti e①de①l intégration de la filière cadre de santé. 

E iste e①d aut e①p ojet① o ou a t①su ①l i stitutio ①I‘FSS,①à① tudie ①s il① ①a①lieu 
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Pla ①d a tio s① 
Réalisé 
Evocation du projet avec ma direction professionnel et ma direction universitaire du mémoire 

- Mercredi 10 avril : discussion autour du projet avec Mme Le Calvé, tutrice professionnelle du 
mémoire  idée Co-construite, mise en lumière des bénéfices possibles du projet 

- mardi 8 mai : 1ere Evocation du projet avec Mme Lanciaux   
 Points évoqués : 

Préciser le contexte concurrentiel 
Changement  page 1 :① u i e sit ①à①la①pla e①de① oo di atio ①u i e sitai e  
Mise①e ①œu e①pou ① ①ou①  ? 
Prévoir rencontre avec Mr Devillers / discussion CODIR : proposition du projet  

A venir 
Nouvelle Rencontre prévue lundi 13 mai avec Mme Lanciaux, Courant avril 
Ingénierie du projet à développer 
 

Ingénierie du concours (proposition) 
So t①à①d fi i ①les① odalit s① o tes①de①l o ga isatio  : 
Pilotage  comité de supervision 
Sélection des travaux  comité de lecture 
Calendrier 
Eligibilité des travaux 

Quels Prix ?①E gage e t①de①pu li atio ①au①sei ①du①jou al①de①l I‘FSS 
Quel jury ? Comité de délibération 

Elaboration et diffusion du règlement du concours 
 
 
 
St at gie①de①diffusio ①de①l i fo atio ①/①p ojet  

②u①sei ①de①l I‘FSS① jou al①de①l I‘FSS,①i t a et ?) 
A nos partenaires ( ?) 
Aux journaux et revues professionnels ( ?) 
 

 
 

6 Comités de 
lecture: 1/site

1 Comité de 
supervision

1 Comité de 
délibération

Niveau de chaque site 

Déterminer les travaux éligibles au 

concours régional 

Niveau Régional 

Pilotage①de①l o ga isatio ①du①

concours 

 

 

Détermination des Lauréats, des prix 

Définitions des orientations 

stratégiques 

 

FONCTIONNEMENT 
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 COMITE DE DELIBERATION 
Niveau Régional 

COMITE DE LECTURE 
Niveau Local 

COMITE DE SUPERVISION 
Niveau Local 

 
 
MISSIONS 

Déterminer  les travaux primés au 
regard des propositions régionales 
Piloter les choix stratégiques 
notamment en termes de marketing et 
de communication 
1er, 2ième et  3ième prix voir plus 
 

Déterminer les travaux issus du site 
qui participeront au concours 
régional en fonction de critères 
prédéterminés (nombre ?) 

Pilote ①l o ga isatio ①du① o ou s① 
Veiller au respect du règlement du 
concours 
Proposer des orientations 
stratégiques au comité de 
délibération 

 
 
MEMBRES 

Mr Devillers, Directeur Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale 
Mme  Leblond, Charge de missions 
auprès des ressources humaines 
Mme Barbier, En charge de la 
communication 
 

Di e teu ①de①l ta lisse e t① ou①
responsable pédagogique) 
d o igi e①des①t a au  
Ensemble des formateurs de 
l ta lisse e t①d o igi e①des①
travaux 

Appel à  candidature 

 
 
 
Sélection des travaux 
Conditions : 
Avoir été soutenue et validé ? 
 
Participation des candidats : 
I s iptio ①de①l tudia t①a e ① o stitutio ①d u ①dossie ① o p e a t 

- ①fi he①d i s iptio ①sig e①pa ①le① a didat①et①le①di e teu ①du①site 
- 1 engagement écrit du candidat autorisant la publication du travail  

 
 
Critères de recevabilité des travaux : à définir 
 
Critères de qualité : à définir 
 
Temporalité : à définir 
 
Pour la sélection locale : Chaque travail sera examiné  par les membres du comité de lecture en séance 
plénière. Après discussion, il sera établi une appréciation qualitative des mérites des mémoires 
respectifs  en se basant sur 

- des critères de respect de la méthodologie de la recherche en sciences sociales 
- L o igi alit ①du①sujet 
- L ad uatio ①du①t a ail①au① ega d①de①l a tualit  
- La① ualit ①de①l itu e 

En délibération ouverte, un nombre de travaux limité sera proposé au comité de délibération.  
 
Pour la sélection régionale : 
Le① o it ①de①d li atio ① e e a①t a au ①et①fi he①d app iatio ① ui①se o t① e dus①a o es.① 
La qualité des travaux sera appréciée en séance plénière en fonction des mêmes  critères de 
s ie tifi it s①① u e ①d li atio ①lo ale. 
Le classement des lauréats sera déterminé par le comité. 
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Résumé : 
S il① est① u ① fait① ue① l app e tissage① d u e① ultu e① s ie tifi ue① o e e① aujou d hui① ha ue①
p ofessio el① de① sa t ,① e① ou e e t① de① p ofessio alisatio ① et① d u i e sita isatio ① ① g e①
cependant de profonds changements  au regard des enjeux et  des finalités de la formation en soins 
i fi ie s.①La① atu e①de①l i itiatio ①à①la① e he he①s a e①ai si① t e①au① e t e①des①p o upatio s : entre 
p odu tio ①d u e① e he he①et①p odu tio ①d u ①p ofessio el,① o e t et vers quoi  accompagner 
l tudia t ?  
 
‘ po d e①à① ette① uestio ①a①de a d ①p io itai e e t①de①s i t esse ①au① ha p① pist ologi ue,①pou ①
e suite①e isage ① l i flue e①de① la①pla e①a o d e①à① l i itiatio ①à① la① e he he①da s① le①p o essus①de①
professionnalisation. La prise en compte du développement postural a également été nécessaire en 
appo t①a e ①l app e tissage①des① o p te es①de①l app e ti-chercheur. 

 
La①d a he①p ag ati ue①a,① ua t①à①elle,① o sist ①e ①l tude①des① ep se tatio s①so iales① u o t①deu ①
des principaux acteurs de formation (étudiants et formateurs) des concepts inhérents au double 
mouvement cité préalablement.  
 
 ②u① fi al,① l e se le①des①e plo atio s① a①pe is①de①p opose ① la① ise①e ①œu e①d u e①d a he①de①
p og s,① e ① appo t① a e ① l olutio ① atte due① des① o eptio s① et① p ati ues① des① a teu s① de① la①
fo atio ,①ta t①su ①les①pla s①des①i g ie ies①de①fo atio ①et①p dagogi ue① ue①su ①l a o pag e ent 
des étudiants. 
 

 

TYPOLOGIE : police « calibri » 11 – interligne 1.5 

 

DIPLOME : Master 2 professionnel – Parcours Ingénierie de formation – Cadres de Santé 
Auteur : Frédéric PLATEAU 
Tuteur universitaire : Martine BEAUVAIS 
Tuteur professionnel :  Nadège LE CALVE 
Organisme de formation :  
Université des sciences et technologies 
Centre Université-E o o ie①d Edu atio ①Pe a e te① CUEEP  
D pa te e t①des①S ie es①de①l Edu atio ①et de la Formation des Adultes 

 

Décembre 2013 

 



 

 
 

Title: RESEARCH AND TRAINING, Which place for an initiation to research in training engineering? 
Praxis and poièsis in the heart of reflection. 
 

 

Keywords: 
Scientific culture – complexity – Autonomy – Epistemology – Professionalization -  Postural 
development. 
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this①t e d①i ①p ofessio alizatio ①a d①a ade izatio ①ge e ates①deep① ha ges①as① ega ds①the①stakes①a d①
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