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Éthique de l’accompagnement en santé, travail social et 10 
formation. Introduction.  11 

L’accompagnement est quasiment devenu un terme générique dans les 12 
discours, les dispositifs et les pratiques d’éducation et de formation, du 13 
travail social, et plus récemment dans le domaine de la santé. Malgré 14 
les travaux importants qui ont permis d’en définir les spécificités (Fus-15 
tier, 2015), les métiers (Paul, 2016), les postures (Lhotellier, 2011), son 16 
périmètre, ses particularités, ses fondements méthodologiques et 17 
éthiques continuent à être interrogés, mis en discussion, contestés. 18 
Parmi les éléments de controverses parfois vives, les dimensions 19 
éthiques, collectives et coopératives de l’accompagnement ont fait l’ob-20 
jet d’un examen au cours du colloque intitulé « Éthique de l’accompa-21 
gnement et agir coopératif ». Ce colloque, organisé en 2016 par 22 
l’équipe de recherche « Éducation, Éthique, Santé » (EES, EA7505) et 23 
le département des sciences de l’éducation et de la formation de l’uni-24 
versité de Tours, a en effet été l’occasion d’interroger les paradoxes des 25 
politiques, dispositifs et pratiques d’accompagnement et de chercher à 26 
définir les lignes de crête de ses fondements éthiques. Certains des tra-27 
vaux présentés durant ce colloque sont rassemblés dans cet ouvrage, 28 
dédié aux dimensions éthiques de l’accompagnement, dans les do-29 
maines de l’éducation, de la formation, du travail social et de la santé. 30 
Un ensemble de travaux portant sur les approches collectives de l’ac-31 
compagnement, et notamment sur les tensions existant entre la néces-32 
saire prise en compte de la singularité des parcours et le maintien du 33 
travail coopératif dans les dispositifs et pratiques d’accompagnement, 34 
a fait l’objet d’un second ouvrage, intitulé Accompagnement collectif et 35 
agir coopératif. 36 

Les textes présentés dans cet ouvrage cherchent à saisir très concrète-37 
ment les paradoxes avec lesquels les praticiens et usagers doivent com-38 
poser. La démarche a consisté à formaliser, à partir de la description 39 
détaillée de recherches conduites sur ou avec différents terrains, les pa-40 
radoxes contenus dans les programmes des politiques publiques, dans 41 
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les dispositifs et les pratiques mises en œuvre, dans les effets éprouvés 42 
par les usagers. C’est donc à partir de la mise au jour de ces paradoxes 43 
qu’ont été élaborés les repères permettant de penser les conditions 44 
d’une éthique de l’accompagnement. 45 

Éthiques et paradoxes de l’accompagnement en santé, travail so-46 
cial et formation 47 

Le travail de réflexion, d’examen et d’analyse des dimensions 48 
éthiques de l’accompagnement dans les secteurs de la santé, de l’inser-49 
tion professionnelle, de l’éducation et de la formation est aujourd’hui 50 
plus que jamais nécessaire. Autrefois réservé aux élèves en difficulté, 51 
aux adultes n’ayant pu terminer leur cycle d’études, l’accompagnement 52 
s’est institutionnalisé. Il est omniprésent dans les discours et, dans une 53 
moindre mesure, dans les dispositifs qui visent l’orientation et la sécu-54 
risation des parcours professionnels (Mériaux, 2009). Tandis qu’il était 55 
auparavant réservé aux publics dits « à la marge », les adultes contem-56 
porains sont, du fait précarisation croissante de la vie professionnelle, 57 
pris dans des formes d’injonction à l’accompagnement. L’adulte est 58 
ainsi sommé d’être responsable et de mobiliser les dispositifs qui sont, 59 
sur le papier, conçus pour l’aider à identifier ses ressources, à anticiper 60 
et à penser son devenir. Les contextes de l’insertion sociale et profes-61 
sionnelle connaissent eux aussi une importante évolution, qui touche 62 
directement les professionnels dans le champ du travail social. Les pra-63 
tiques d’accompagnement n’y sont pas non plus nouvelles, que ce soit 64 
dans le domaine de l’éducation spécialisée ou dans celui de l’insertion 65 
professionnelle. Dans ce secteur, l’exacerbation des logiques prônant 66 
l’efficacité (Aubert & de Gaulejac, 2007) produit des tensions parfois 67 
douloureuses pour les « usagers » ou « bénéficiaires » (selon les termes 68 
consacrés), tout comme pour les praticiens. Les impératifs de bonne 69 
gestion ont pour effets de contraindre les temps et les espaces de travail, 70 
de techniciser les dispositifs. Ces pratiques de gouvernance ne sont pas 71 
sans conséquence sur les pratiques et les postures, les professionnels se 72 
trouvant pris dans des conflits de valeur entre le respect des cahiers des 73 
charges et la nécessaire prise en compte de la singularité des parcours 74 
de vie des personnes accompagnées. La situation est par certains as-75 
pects assez proche dans le domaine de la santé. Cependant, dans ce sec-76 
teur, les évolutions et la place prise par l’accompagnement dans les dis-77 
cours révèlent des lignes de tension entre des pratiques d’intervention 78 
qui prennent appui sur la scientificité des savoirs biomédicaux et la fra-79 
gilité des savoirs expérientiels de patients (Jouet & Flora, 2010). Les 80 
pratiques d’éducation thérapeutique et les enjeux concernant la recon-81 
naissance des acquis des patients initient ainsi des évolutions dans les 82 
rapports aux savoirs et dans les logiques de pouvoirs (Foucault, 83 
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1980/2013) présentes dans les discours, dans un secteur, celui de la mé-84 
decine, pour lequel les formes d’intervention sont d’ordinaire régentées 85 
et ordonnées disciplinairement. 86 

Face à la complexité des réalités de l’accompagnement, à la spécifi-87 
cité des contextes rencontrés dans les secteurs de l’éducation et de la 88 
formation, du secteur social et de la santé, des choix méthodologiques 89 
ont dû être opérés. Différents éléments doivent donc être dès mainte-90 
nant soulignés pour la juste appréhension des apports de chacun des 91 
chapitres à la réflexion proposée sur l’éthique de l’accompagnement. 92 
L’un des premiers points concerne la démarche d’étude elle-même : 93 
l’analyse des discours et des logiques d’accompagnements présents 94 
dans les dispositifs ne peut faire l’économie de l’histoire, soit de ce qui, 95 
dans le temps, s’est imposé comme volonté, procédés, normes et fina-96 
lités. L’examen des fondements éthiques suppose donc, par certains as-97 
pects, d’engager des formes d’enquête relevant d’une archéologie des 98 
pratiques : les pratiques sont encadrées par des dispositifs, ces disposi-99 
tifs sont supportés par des discours, ces discours sont au service de po-100 
litiques. La recherche sur l’éthique de l’accompagnement doit donc 101 
s’intéresser à la généalogie des discours et des pratiques, aux soubasse-102 
ments sociaux, politiques, idéologiques guidant l’édification des dispo-103 
sitifs. Cependant, et c’est ici un point de méthode, les sujets (profes-104 
sionnels, adultes en formation, patients, bénéficiaires…), sans être sur-105 
déterminés par ces dimensions socio-historiques, doivent composer, 106 
faire avec, ouvrir des espaces qui permettent qu’une dynamique s’en-107 
gage, que des situations se transforment, que des effets adviennent. Se-108 
lon cette perspective, la réflexion sur l’éthique de l’accompagnement 109 
peut être amenée à s’intéresser à ce qui contribue à maintenir « un es-110 
pace d’entre » (Jullien, 2011) dans lequel des pratiques suffisamment 111 
bonnes (Winnicott, 2004) peuvent trouver une pertinence à l’échelle du 112 
sujet, des collectifs, des discours provenant des politiques publiques, 113 
pour une modification des trajectoires, une transformation des points de 114 
vue, un travail de mise en forme de soi et de reconnaissance mutuelle. 115 

Éléments de méthode 116 
Ce sont à partir de ces différents éléments que le présent ouvrage a 117 

été constitué. Il comporte douze chapitres, qui sont rassemblés dans 118 
deux parties pour chacun des domaines précédemment identifiés : celui 119 
de la santé et de l’éducation thérapeutique, celui du social et de la for-120 
mation des adultes. Pour chacun de ces deux domaines, l’éthique de 121 
l’accompagnement est interrogée à partir des dynamiques de circulation 122 
des pouvoirs, des facteurs venant contraindre les dispositifs, postures et 123 
pratiques, des effets vécus par les professionnels de l’accompagnement, 124 
collectifs d’usagers, sujets singuliers. Une troisième partie comporte 125 
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deux articles. Elle ouvre un espace de controverse sur l’accompagne-126 
ment, ses pratiques et ses soubassements philosophiques. 127 

Les logiques de pouvoir 128 
Une réflexion éthique sur l’accompagnement peut difficilement faire 129 

l’économie des discours qui soutiennent les dispositifs et qui, par bien 130 
des aspects, contraignent, étayent les pratiques, encadrent et régulent 131 
leurs effets. Foucault (1972) a bien montré comment le discours, les 132 
discours délimitaient par différents types de rituels les espaces du dire, 133 
les manières de dire, les possibilités et conditions de la prise de parole. 134 
La notion de pouvoir est de plus à penser selon différents points de vue. 135 
Le pouvoir détenu par les commanditaires des dispositifs d’accompa-136 
gnement porte notamment sur les moyens, la définition du cadre tem-137 
porel et parfois les méthodes de l’accompagnement. En ce qui concerne 138 
les personnes accompagnées, à l’échelle individuelle ou collective, le 139 
pouvoir dont il est question est celui du maintien des capacités, de la 140 
restauration de l’agentivité, du développement des capacités d’action. 141 
L’absence d’adéquation entre les logiques promues par les commandi-142 
taires et la traduction des volontés énoncées dans les dispositifs en-143 
gendre des effets sur le vécu des professionnels comme sur celui des 144 
personnes accompagnées. C’est l’un des enjeux de cet ouvrage que 145 
d’avancer vers la compréhension de ce qui se donne à vivre du point de 146 
vue des personnes accompagnées, mais également du point de vue des 147 
professionnels de l’accompagnement, lors des expériences de dilemme, 148 
de contradiction, voire de conflits de valeurs ou de vérité (Foucault, 149 
1983). 150 

Les dispositifs, postures et pratiques 151 
Pour appréhender les paradoxes de l’accompagnement et en exami-152 

ner les dimensions éthiques, les recherches présentées examinent les 153 
dynamiques d’implication, la circulation des processus d’ascription et 154 
d’attribution de sens, en tenant ensemble les plans des dispositifs et des 155 
pratiques. Selon cette perspective, l’examen des postures permet de ré-156 
véler in situ les paradoxes et les conflits de valeurs vécus par les acteurs. 157 
Le maintien d’une éthique est en effet particulièrement éprouvé dans 158 
les situations de travail empêché (Clot, 2015), lorsque le réel des pra-159 
tiques mises en œuvre est en inadéquation avec les visées et valeurs des 160 
professionnels qui les exercent (Chauvet, 2011). Examiner les effets 161 
contraignants des dispositifs sur les pratiques conduit, selon cette pers-162 
pective, à s’intéresser aux postures, soit à ce que font les acteurs avec 163 
(ou malgré) les conditions effectives d’exercice de leur métier. 164 

 165 

 166 
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Les effets vécus 167 
Sur un plan expérientiel, accompagner, être accompagné, être impli-168 

qué dans la conception ou la conduite d’un dispositif, c’est faire l’ex-169 
périence d’une dynamique, d’une évolution, parfois d’une injonction. 170 
Penser l’éthique de l’accompagnement, c’est donc également s’interro-171 
ger concrètement sur les effets vécus par les acteurs qui s’y impliquent. 172 
Les recherches montrent à quel point cette dimension fait problème 173 
pour l’accompagnement. À partir de quelles échelles temporelles est-il 174 
pertinent de penser les effets de l’accompagnement ? Des effets con-175 
traignants sont-ils éthiquement acceptables si un mieux-être, le déve-176 
loppement de capacités, ou l’évolution favorable d’une situation peu-177 
vent tout de même advenir à terme ? Qui est habilité ou légitime pour 178 
statuer sur la validité ou le bien-fondé d’un effet visé ? Cette dimension 179 
apparaît essentielle pour les travaux de recherche sur l’accompagne-180 
ment. 181 

Plan de l’ouvrage 182 
Ces dimensions ont donc été prises en compte dans chacune des re-183 

cherches, selon des équilibres qui peuvent varier en fonction des singu-184 
larités des terrains d’enquête, et plus généralement des contextes, na-185 
tionaux, politiques, etc. La première partie de l’ouvrage présente six 186 
textes qui interrogent l’éthique de l’accompagnement dans les secteurs 187 
de la santé publique et de l’éducation thérapeutique. Le texte de Mi-188 
chèle Clément examine ainsi les dynamiques de développement du pou-189 
voir d’agir en santé mentale, à partir de l’analyse des processus par les-190 
quels, en se constituant en tant que collectif, les patients prennent part 191 
aux décisions dans la conception et la conduite des programmes de 192 
santé publique et de gouvernance au Québec. Ces éléments sont égale-193 
ment mis au travail par Cinira Magali Fortuna et ses collègues brési-194 
liens, leur chapitre examinant les évolutions des politiques publiques de 195 
santé au Brésil. L’appréhension des situations concrètes vécues par les 196 
familles, notamment, permet de comprendre la complexité de l’inter-197 
vention en santé, les logiques de pouvoirs et les enjeux de la reconnais-198 
sance des savoirs des acteurs dont la situation est toujours singulière, et 199 
en évolution constante. Deux textes viennent ensuite interroger les 200 
formes d’accompagnement dans les domaines de l’éducation thérapeu-201 
tique et/ou de l’éducation à la sexualité. Le texte d’Anne-Cécile Bégot 202 
et de Frédérique Montandon met au jour la complexité du travail d’ac-203 
compagnement dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la 204 
santé/sexualité, que ce soit du point de vue des jeunes en milieu scolaire 205 
ou de celui des équipes d’intervenants provenant du secteur associatif. 206 
De même, Line Numa-Bocage et ses collègues étudient les paradoxes 207 
nés des tendances normatives présentes dans des dispositifs qui visent 208 
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à promouvoir des bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation thé-209 
rapeutique du jeune patient (ETPJ) pour en penser les conditions 210 
éthiques du point de vue du patient. Les deux derniers textes de cette 211 
partie relative au secteur de la santé s’intéressent aux pratiques d’ac-212 
compagnement durant la formation des professionnels de la santé et du 213 
soin. Le texte de Pasquale Chilotti présente une recherche sur les di-214 
mensions éthiques de l’accompagnement tutoral dans le cadre des par-215 
cours de formation en soins infirmiers, en interrogeant les processus 216 
d’édification d’un monde commun comme modalité et finalité de l’ac-217 
compagnement. Le chapitre de Donatien Mallet et de ses collègues pose 218 
la question des possibilités de l’accompagnement en soins palliatifs. En 219 
faisant droit aux dimensions subjectives de ce qui est éprouvé par les 220 
praticiens, la recherche présentée pose un cadre de réflexion pour com-221 
prendre ce qu’implique la prise en compte, à parité, des apports des 222 
sciences humaines et de celles, dites biomédicales, dans les pratiques 223 
du soin en fin de vie. 224 

La deuxième partie, intitulée « Injonctions et paradoxes des disposi-225 
tifs d’accompagnement social, socio-professionnel et universitaire », 226 
présente six textes qui, dans les secteurs de l’accueil et de l’insertion 227 
sociale, de l’accompagnement socio-professionnel, de la formation uni-228 
versitaire, font l’examen de dispositifs d’accompagnement, de leurs lo-229 
giques parfois contradictoires, des stratégies, pratiques et postures dé-230 
veloppées par les acteurs pour les gérer. Le texte de Maël Loquais étu-231 
die ces paradoxes au sein des Écoles de la deuxième chance, en inter-232 
rogeant les effets des dispositifs d’accompagnement fondés sur les lo-233 
giques de projet : imposition des rythmes, effets de conformité, situa-234 
tions éprouvées de dépendance. Les paradoxes des dispositifs d’inser-235 
tion sont analysés par Daniel Lambelet sous l’angle de leurs complé-236 
mentarités potentielles. L’efficacité des dispositifs est ainsi interrogée 237 
selon différents points de vue : commanditaires, praticiens, usagers. 238 
L’auteur révèle ainsi les contradictions nées de la rencontre entre la lé-239 
gitime recherche de synergies entre les acteurs responsables de mesures 240 
d’accompagnement (logement, formation, emploi, santé…) et la néces-241 
saire prise en compte de la singularité des situations et trajectoires indi-242 
viduelles. Cette attention à la singularité des situations individuelles 243 
et/ou collectives est également l’objet de la recherche présentée par Pa-244 
tricia Bessaoud-Alonso et Séverine Colinet dans un domaine où les ef-245 
fets de normalisation des savoirs et connaissances supposent de forger 246 
collectivement des repères éthiques pour intervenir auprès des familles. 247 
La recherche présentée porte en effet sur un programme d’éducation à 248 
la parentalité. Elle interroge également les conditions et postures d’in-249 
tervention en formation et recherche dans ces domaines à l’interface des 250 
sphères privées et sociales. Ce souci d’une éthique de la recherche est 251 
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également présent dans le chapitre de Corinne Rougerie. Le travail pré-252 
senté porte en effet sur les pratiques d’accueil, sur la différenciation de 253 
fonctions et de statuts entre accueil et accompagnement, et sur les dif-254 
férences de postures qui en résultent. Sont ensuite présentés deux cha-255 
pitres qui interrogent les paradoxes des dispositifs et des pratiques d’ac-256 
compagnement des parcours de formation et d’insertion des étudiants à 257 
l’université. Le texte de Cécile Goï examine les tensions à l’œuvre entre 258 
enseignants-chercheurs et étudiants dans le travail d’accompagnement 259 
à l’écriture de mémoires de recherche universitaire, en mettant au jour 260 
l’importance d’une éthique pensée notamment à partir des postures 261 
pour l’accompagnement des processus maïeutiques au cours de l’écri-262 
ture des mémoires de recherche. Le texte de Chiara Biasin et Lorenza 263 
Da Re fait état de recherches conduites à partir du dispositif d’accom-264 
pagnement des étudiants de licence nommé Tutorato Formativo de 265 
l’université de Padoue en Italie. L’étude éclaire ainsi les dimensions 266 
potentiellement réductrices de dispositifs qui, implicitement, peuvent 267 
amener les étudiants à privilégier des schémas adéquationnistes pour 268 
penser et conduire leur parcours d’insertion professionnelle. 269 

L’examen des propositions et résultats de ces recherches permet 270 
d’interroger les points de vigilance et principes (Beauvais, 2004) pour 271 
le maintien d’une éthique de l’accompagnement dans les domaines de 272 
l’éducation, de la formation, du travail social et de la santé : retenue 273 
dans les processus de généralisation, attention aux effets vécus, circu-274 
lation des points de vue, vigilance quant aux conflits de rythmes entre 275 
commanditaires, professionnels et sujets accompagnés… La lecture des 276 
différents chapitres permet d’appréhender concrètement les réalités de 277 
l’accompagnement, de ses discours, pratiques et effets vécus. Cette ap-278 
proche était nécessaire, les travaux sur l’accompagnement ne pouvant 279 
se restreindre à des discussions génériques aux lignes de front et de dé-280 
bat maintenant bien établies. La dernière partie propose alors d’ouvrir 281 
la controverse sur deux modèles en confrontation autour de ces fonc-282 
tions : le texte de Didier Schwint présente ainsi un point de vue critique 283 
sur l’accompagnement, à partir d’un courant de la sociologie, celui de 284 
la « sociologie critique ». En contre-point, le chapitre d’Hervé Breton 285 
cherche à resituer les fonctions d’accompagnement dans un paradigme, 286 
celui de l’herméneutique, inspiré de l’éthique narrative de Paul Ricœur 287 
et d’une herméneutique du sujet foucaldienne fondée sur la manifesta-288 
tion des régimes de vérité. 289 
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