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INTRODUCTION (1/3) CONTEXTE DE RÉFORME CURRICULAIRE PAR COMPÉTENCES
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• Les réformes par Approche Par Compétences (APC) impliquent des changements

(Tardif, 2006)
(Nguyen et al, 2007)

(Poumay et al, 2017)
(Tardif 2003)

= Réaliser des apprentissages individuels, collectifs et organisationnels
(Argyris & Schön, 2002) 
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INTRODUCTION (2/3) L’APC DANS LES FORMATIONS EN SANTÉ :
UN MYTHE URBAIN ?

• En France, un manque de documentation sur l’application des réformes
Peu de données dans la littérature
Une culture pédagogique encore « traditionnelle »
Un retard des formations en santé en terme de pédagogie

(Pelaccia & al, 2011)
(Fernandez, 2017)

(Pelaccia, 2019)

• Exemple du faible déploiement de l’APC en ostéopathie (Quesnay et al, 2021)

Manque de formation des professionnels / complexité des changement
Les réformes descendantes sont souvent perçues négativement (Ryder et al., 2008) 

Ambiguïté de la réforme par compétence (Hébrard, 2013 ; Tardif 2021)

= Nécessité d’accompagner les réformes pour la mise en œuvre de l’APC
(Poumay et al, 2017)
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INTRODUCTION (3/3)TYPOLOGIE DES STRATÉGIES DE CHANGEMENT
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(Henderson et al., 2012)

• En France : pertinence des stratégies institutionnelles quand les instituts n’ont pas mis 
en œuvre l’APC suite aux réformes ?

Proposition d’une stratégie initiée par un individu formé à la pédagogie
individu-tercéisateur = facilitateur d’une démarche réflexive (Xhauflair, 2013)
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QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

5

Quelles constructions et apprentissages émanent d’une stratégie de 
changement portée par un individu-tercéisateur visant à soutenir le 
déploiement de l’APC dans une formation en ostéopathie ?

• Objectifs :

O1 : Analyser les résultats de la stratégie (changement et apprentissages)

O2 : Caractériser la stratégie de changement curriculaire et sa construction

O3 : Analyser l’enseignabilité de la stratégie de changement
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MÉTHODE (1/3) UNE ÉTUDE DE CAS PAR UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
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• Terrain de recherche : Institut de formation en ostéopathie situé en région parisienne, 
choix par convenance

• Population cible 1 : coordinateurs pédagogiques 
N= 9 (Activités réflexives, CC, entretiens)
nés en 1983 (±4ans) ; diplômés de 2009 (±4ans), enseignants depuis 2011 (±4ans), en fonction depuis 
2016 (±3 ans)

• Population cible 2 : acteurs « péri » 
Etudiants N= 200 en moyenne (entretiens, enquête DREEM)

Superviseurs cliniques N= 28 en moyenne (entretiens)

Personnel administratif N= 5 (entretiens)

(Olivier de Sardan 2008 ; Yin, 2018; Desgagné et al, 2001 
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MÉTHODE (2/3) CONSTRUCTIVISME MÉTHODOLOGIQUE ET CONCEPTUALISATION
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MÉTHODE (3/3) ACTIVITÉS RÉFLEXIVES ET CARTES CONCEPTUELLES
Création du partenariat CIFRE
Identification des acteurs clés
Analyse des besoins pédagogiques
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AR 1 : Elaboration d’un référentiel 
de compétence

AR 2 : Révision des SAE pour la compétence 
de professionnalisme

AR 3 : Révision de l’outil d’évaluation clinique 
Création de SAE pour les compétences cliniques
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(AR3)
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Mise à 
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la recherche
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AR 4 : Définition compétence relationnelle

AR 5 : Intégration des portfolios

Coordinateur 1

Coordinateur 2

Coordinateur 3

Coordinateur 4

Fin du partenariat
(Quesnay et al, 2022)

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 8

Année 2Année 1 Année 3



• Evolution limitée du curriculum de l’institut vers l’APC, selon l’implantation des AR
Référentiel de compétence (AR1) : non implanté 
SAE pour la compétence de professionnalisme et portfolio (AR2) : Implantation « parallèle » 
Grille d’évaluation clinique par compétence et SAE (AR3) : Institutionnalisation
Portfolios (AR5) : implantation « parallèle » sans institutionnalisation 
Evolution du curriculum (AR6) : planifiée / envisagée par les coordinateurs
Faible évolution de l’environnement d’apprentissage (enquête DREEM)

• Apprentissages individuels des coordinateurs ayant participé aux AR (n=3/6)
Deux profils ; apprentissages maintenus dans le temps

• Apprentissages institutionnels (institutionnalisation des AR)

• Peu d’apprentissage collectif

RÉSULTATS (1/3) CHANGEMENTS PÉDAGOGIQUES ET APPRENTISSAGES

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 9



RÉSULTATS (2/3) ANALYSE CONNECTIVE

AR3
Apprentissage 
individuel du 

coord. 4

Apprentissage 
institutionnel

Apprentissage 
individuel du 

coord. 2

Peu 
d’apprentissage 

collectifApprentissage 
individuel des 
superviseurs

Création du référentiel et de la grille
d’évaluation clinique par compétences

Institutionnalisation 
Formation des superviseurs
Utilisation auprès des étudiants
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• Passages entre les apprentissages : individuels à institutionnels (et vice versa)
en parallèle des actions au niveaux individuel, collectif (peu) et institutionnel



RÉSULTATS (3/3) ÉLÉMENTS CLÉS DE LA STRATÉGIE IDENTIFIÉS

La présence de l’individu-tercéisateur 

Les AR qui jouent le rôle d’objets frontières et permettent une acculturation vers l’APC

La réflexivité en tant que moteur des apprentissages

L’utilisation de temps et d’outils permettant la visualisation des changements 
pédagogiques : cartes conceptuelles, Activités Réflexives

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 11

(Quesnay et al, 2022)



• Une stratégie permettant d’initier un changement curriculaire
Permet des changements / apprentissages à long terme, conceptuels et de l’ingénierie pédagogique 
Action sur différents niveaux, principalement individuels et institutionnels
Action sur le temps long, stratégie de changement adaptable et faible coût

• Limites de la stratégie = limites à l’apprentissage organisationnel
Assujettie à la disponibilité des acteurs  (≠ stratégie institutionnelle « Top-Down ») 
Actions individuelles : mobilisent un nombre d’acteurs limité ; peu d’action au niveau collectif
Limite des AR non contextualisées à la pratique des coordinateurs (Actions uniquement institutionnelles)
Risque d’épuisement de l’individu-tercéisateur

• Favoriser une stratégie reposant sur une « dynamique-frontière » ?

DISCUSSION (1/2) LA STRATÉGIE INITIÉE PAR UN INDIVIDU-TERCÉISATEUR

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 12

(Henderson et al, 2012 ; Xhauflair, 2013 ; Argyris & Schön, 2002)



Les outils utilisés dans cette recherche peuvent être pertinents pour :

• Monitorer et ajuster le changement en cours de réalisation
Critères et indicateurs pour suivre le changement curriculaire vers l’APC

Apprentissages et mécanismes d’apprentissages (acculturation / objets frontières)

• Favoriser le changement et l’apprentissage
Temps dédiés (AR, CC, individus-tercéisateurs)

Recourir à la recherche comme levier pour légitimer et soutenir le changement ?

DISCUSSION (2/2) ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT VERS L’APC

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 13

(Mclean et al., 2014 ; Henderson et al., 2012 ; Akkerman et al, 2016; Quesnay et al, 2022)

(Hébrard, 2013 ; Poumay et Georges, 2022)

(Xhauflair et Pichault, 2012)

(Napoli et al., 2010)



Accompagner le changement est une compétence pédagogique individuelle et 
collective rarement enseignée dans les formations de formateurs en santé. 

Les changements curriculaires sont souvent abordés en termes d’éléments 
pédagogiques à transformer, et moins d’un point de vue stratégique.

Réussir le changement par APC = choisir des stratégies de changement réalistes, 
adaptées au contexte institutionnel et ses ressources pédagogiques disponibles. 

La stratégie initiée par un individu-tercéisateur peut être endossée par un enseignant 
ayant suivi une formation pédagogique adéquate.

Elle permet d’initier le changement curriculaire mais n’est pas suffisante à elle seule;

Nos résultats permettent proposer des repères pour monitorer le changement et 
favoriser les apprentissages et l’appropriation de l’APC

CONCLUSION

QUESNAY P, POUMAY M, SIFEM 2022 14
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