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Avertissement: Le texte présenté ci-dessous est la synthèse d'un travail de 394 pages.
Certaines ellipses ont été nécessaires pour entrer dans le cadre des contraintes de cette
édition, appauvrissant sans aucun doute la rigueur de I'argumentation. Que le lecteur veuille
bien nous le pardonner.

I N T R O D U C T I O N

Le travail de recherche présenté ici est né du désir de comprendre et dépasser les termes
du débat sur les rapports théorie-prat ique dans lequel je me suis trouvée impl iquée par mon
act iv i té de formation en travai l  social .  Comme beaucoup, j 'a i  longtemps intégré comme une
évidence le fait que "théorie" et "pratique" étaient opposées et corrélativement le fait que l'école
et le terrain const i tuaient deux mondes qu' i l  étai t  di f f ic i le,  voire impossible de l ier.  Cette
opposit ion, caractér ist ique des formations professionnel les en al ternance, du moins dans le
domaine du travail social, est une réalité vécue très fortement par les étudiants en formation ; elle
traverse aussi les discours des professionnels eux-mêmes, qu' i ls soient sur le terrain de la
pratique ou dans l'école. Par ailleurs, les analyses, les discours. les travaux et les recherches sur
les formations en al ternance reprennent et déplacent cette opposit ion, souvent en terme
d'opposition entre l'abstrait et le concret, entre ce qui serait de l'ordre du pensé et ce qui serait
de l 'ordre du vécu.

La représentation de ce monde coupé en deux participe, sans nul doute, à la construction
des représentations que se font de leur métier les étudiants lors de la première socialisation
professionnel le.  C'est ainsi  que, l ' inscr ivant dans un système de valeurs, i ls en viennent à
opposer des savoirs utiles et des savoirs inutiles, des siluations qui rendent vraimenl compte du
réel, d'autres situations n'ayant que peu de choses à voir avec lui



Comme formatr ice, je me suis trouvée être cel le qui tente de mettre en place des
passages entre ces deux mondes, envisageant des situations de formation qui aient comme
object i fs de réduire les distances, d 'art iculer l 'acquisi t ion de savoirs,  bref d 'accompagner
l'étudiant dans la construction de sa logique d'apprentissage, pour reprendre I'expression de
Bertrand Schwartz.

Mais le constat d'une opposition entre ces deux mondes m'est vite apparu conduire, sur le
plan de I'analyse, à une impasse, oblitérant la réalité du parcours de formation des étudiants,
développant de la part  des professionnels des discours qui probablement masquaient les
enjeux que const i tuent pour la profession d'assistante sociale, pour son devenir ,  la relat ion
entre le terrain de la pralique et celui de la formation.

Au-delà de ces quest ions qui peuvent renvoyer à des analyses en terme d' inst i tut ion,
d'enjeux des acteurs, je me suis alors demandé comment fonctionne une pensée pour l'action
et donc comment le formateur participe à sa construction. S'il est clair que les formations profes-
sionnelles ont pour objectif de préparer à I'action elle-même, cette préparation se fait à la fois par
une mise en situalion réelle et des détours qui se concrétisent par I'acquisition de savoirs sur le
réel.  Corrélat ivement,  les formations ini t ia les proposent des parcours qui permettent la
construct ion d' ident i tés professionnel les, l 'a l ternance donnant forme à cette première
socialisation professionnelle.

Ces différents observations et constats m'ont conduit à chercher à dépasser ces discours
et à poser un double postulat :

-  La di f férence enlre la théorie et la prat ique n'est pas tant de l ieu que de nalure :  la
première a pour objectif de comprendre le réel, la seconde permet de la transformer.

-  Le second postulat touche à la concept ion des apprent issages dans les deux l ieux de
formation qui sont à la fois théoriques et prat iques ;  même si  les logiques di f fèrent,  de la
compréhension du réel à la transformation du réel, l 'écart doit être reconnu et accepté. Ce qui
est enseigné à l'école et appris en stage ne relève pas des mêmes logiques, même si l 'objet est
le même.

Ainsi centrant mon regard sur la personne en fornration, j 'ai été amenée à me demander en
quoi et  comment l 'apprenant est un acteur au sens plein du terme dans le momenl de sa
formation. J'ai été amenée à prendre en compte deux types de mouvements conjoints .

- les effets de reproduction de la formation professionnelle, dans le sens ou elle prépare
des personnes à entrer dans une conformité attendue,

- et les transformations qui affectent une profession, transformations qui sont elles-mêmes
construiles dès le moment de la formation.



P R O B L E M A T I O U E

J'ai ainsi choisi d'util iser le concept de culture professionnelle pour saisir les phénomènes
de reproduct ion /  l ransformation, les phénomènes de product ion /  adaptat ion d'un groupe
professionnel à son contexte d'exercice et désigner ainsi l 'ensemble des savoirs mis en oeuvre
dans l'exercice concrel d'une activité spécifique. C'est l 'observation concrète des personnes en
formation initiale et continue qui m'a conduite à cette proposition.

En effet I'ai pu observer, de ce point de vue, deux sortes de phénomènes :

-  en formation ini t ia le,  pour l 'étudiant,  confronter ses représentat ions premières de la
profession avec d'une part  ce qui est proposé par l 'école, à savoir  une vue à distance de
l 'exercice professionnel et  d 'autre part  ce qui est proposé en stage, à savoir  une vue en
rmplication dans l'action, contribue à I'appropriation d'un modèle culturel. Ces étudiants doivent
de plus, en entrant dans un groupe professionnel s'approprier la culture du groupe dans un jeux
de références et d 'opposit ions qui conduit  chacun à se posit ionner par rapport  au passé, au
présenl el au futur de la profession choisie. Le décalage entre les deux lieux de formation est dû
non pas à une mauvaise définition des contenus enseignés ou des compélences à développer,
mais plutôt à une rencontre dans les stages et dans le centre de formalion de professionnels
appartenant à des générations porteuses de modèles de culture différents,

-  en formation cont inue, la recherche de références nouvel les, d 'adaptat ion à un
environnement en mouvement,  de façons d'agir  plus pert inentes conduit  à remettre en
quest ion ses propres savoirs.  C'est un renforcement de I ' ident i té professionnel le qui se joue
alors mais qui ne peut prendre appui que sur la cul ture professionnel le ini t ia le acquise au
momenl de I 'entrée dans le groupe. La cul ture professionnel le fonct ionne en effet  comme un
systeme de représentations de son propre savoir et donc de sa pratique.

Corrélativement, c'esl le système de représentations du sujet qui dans le premier cas est
en construct ion et dans le second cas mis en quest ion. Plus que les savoirs,  c 'est la
représentation des savoirs qui est alors travaillée.

L A  M E T H O D E

Poser la quest ion des l iens qui existent entre l 'exercice d'une profession, le contexle
dans lequel cet exercice concret prend forme et la formation qui y prépare m'a conduit  à
envisager une approche diachronique des faits observés afin de pouvoir mettre en perspective
les transformations de chacun de ces trois oôles.

Sans vouloir faire oeuvre d'historienne, la lecture des travaux sur l 'histoire de la profession,
l'analyse des évolutions de la législation relative à la profession et à sa formation, l 'analyse des
discours des professionnels m'ont permis de repérer 5 grandes étapes dans l 'évolut ion de la
formation et d 'analyser à part i r  de là l 'évolut ion des éléments const i tut i fs de la cul ture
professionnelle des assistantes sociales. 5 modèles ont été construits, le dernier pouvant être
lu comme une hypothèse pour l 'avenir .

L'approche synchronique propose d'analyser comment des professionnelles en exercice,
issues de générat ions professionnel les di f férenles, conçoivent I 'objet de leur intervent ion, le
pensenl et  mettenl en oeuvre des actes concrels de transformation du réel.  Les



représentations du contexte dans lequel prend place I'action de ces assistantes sociales permet
de saisir  les percept ions de I 'environnement qui en structurent la mise en oeuvre, de faire
émerger les motivat ions qui ont amené un sujet à s 'engager dans une tel le act iv i té .  L 'entrée
dans une profession, en projetant le sujet dans un rôle social ,  provoque une construct ion
ident i taire,  l 'acquisi t ion d'une culture professionnel le ini t ia le en const i tuant peu à peu la
réf érence.

C U L T U R E  P R O F E S S I O N N E L L E  I N I T I A L E  :  U N E  D É F I N I T I O N  A  C O N S T R U I R E

Parler de cul ture professionnel le suppose que soient examinées la not ion de profession
et celle de culture. Cette exploration nous a conduit a proposer les définitions suivantes.

1') Une profession peut être considérée comme :

-  Un groupe social  qui  élabore ses propres règles de fonct ionnement et
en assure le contrôle. C'est de l 'organisat ion interne au groupe dont i l  est quest ion. l l
convient alors de regarder au plus près comment s'organisent les relations de pouvoir au sein du
groupe, les modes de désignation et de mise en place des leaders, l 'élaboration et la révision
des règles internes.

-  Un groupe soc ia l  qu i  cons t ru i t  ses  propres  log iques  e t  moda l i tés  d 'ac t ion
et détermine les savoirs qu' i l  considère comme propres. Dans cette perspect ive, i l
est important d'observer les conditions dans lesquelles se mettent en place les pratiques du
groupe professionnel,  les contenus de cel les-ci ,  ainsi  que leurs effets.  L 'autonomie dans la
concept ion de I 'act ion et dans sa mise en oeuvre peul être envisagée non pas comme un trai t
caractéristique d'une "vraie" profession, mais plutôt comme un signe de maîtrise du contenu et
de la forme du service rendu. On peut parler de reconnaissance d'une spécialité au sens ou le
groupe professionnel disposerait de savoir-faire non partagés avec d'autres groupes conférant
ainsi  à chacun de ses membres une place part icul ière dans la société et dans le fonct ionnement
de cel le-ci .

-  U n  g r o u p e  s o c i a l  q u i  d i s p o s e  d ' u n e  r e c o n n a i s s a n c e  l é g a l e  p o u r
e f fec tuer  le  cont rô le  sur  l ' en t rée  dans  la  p ro fess ion  e t  sur  l ' exerc ice  de  ce l le -
ci .  l l  s 'agi t  de se demander quels lypes de relat ions le groupe social  a construi t  avec la société
globale et comment en retour cel le-ci  reconnaît  au groupe professionnel sa légi t imité Cette
reconnaissance rend compte de la valeur que la société accorde au service rendu et détermine
par-là même la position sociale que les membres du groupe professionnel vont occuper.

-  Un groupe soc ia l  qu i  met  en  p lace  les  modes d 'en t rée  dans  le  g roupe e t
contrôle les di f férentes étapes d'accès au t i t re.  Dans un groupe professionnel,  c 'est
I 'accès à la formation, puis la formation el le-même qui concrét isent ces modes d'entrées.
Construites et gérées par la profession, la formation est alors un des trails culturels du groupe
tant dans sa forme que dans son contenu. Sélect ionner ses futurs membres. les former et les
conduire jusqu'à l 'examen donnant droi t  au t i t re sont autant de r i tes et de pratrques qui
confèrent un caractère "officiel" et "sacré" à I' intégration dans le groupe professionnel

Une lecture des phénomènes professionnels qui prenne en compte l ' ident i f icat ion des
différents pôles énoncés ci-dessus doit s'efforcer de les articuler et notamment de comprendre
comment l 'évolut ion de l 'un inf luence les transformations de I 'autre. Autrement di t ,  i l  est par
exemple nécessaire de mesurer les effets d'une reconnaissance légale sur les modes d'entrée
dans le groupe ou encore de tenter de comprendre comment et en quoi des transformations
dans les modalités d'action influencent les savoirs propres au groupe professionnel.

Nous pouvons dire qu'un groupe professionnel peut être considéré comme un groupe
d' individus qui :



- partage les mêmes valeurs,
-  poursuit  le même but,
-  envisage une acl ion commune.

2')  Culture professionnel le

Nous savons combien la déf ini t ion de la not ion de cul lure est complexe. Après examen
des apporis des anthropologues, sociologues et psychologues sociaux nous avons retenu
que la cul lure peut se déf inir  comme l 'ensemble des manières de sent ir  (entendre les
représentat ions et les affects repérables dans les idéologies et les valeurs),  de penser
(en tendre  les  sys tèmes d ' in te rpré ta t ion) ,  e t  d 'ag i r  (en tendre  les  p rocédures ,  ou t i l s  e t
techniques) d'un groupe donné.

Cette approche doit  cependant intégrer la mise en relat ion de ces éléments avec le
conlexte dans lequel le groupe professionnel exerce son activité. Considérant que les manières
de sentir, penser et agir sont construites par le groupe en écho à la culture globale dans laquelle
celui-ci  fonde son existence, la pr ise en compte du contexte permet de saisir  la cul ture
professionnelle dans sa spécificité, mais aussi comme un fait de société.

l l  dev ien t  a lo rs  poss ib le  de  par le r  de  cu l tu re  p ro fess ionne l le ,  ce l le -c i  é tan t  dé f in ie
c o m m e  l ' e n s e m b l e  q u e  f o r m e n t  l e s  p e r c e p t i o n s ,  l a  c o m p r é h e n s i o n
( l ' i n te rpré ta t ion) ,  la  mise  en  oeuvre  e t  les  cond i t ions  qu i  engagent  l ' ac t ion  des
m e m b r e s  d ' u n  m ê m e  g r o u p e  d e  s p é c i a l i s t e s  r e c o n n u s  t e l s  p a r  l a  s o c i é t é
g loba le  à  laque l le  i l s  appar t iennent .

- Le terme de perception doil être entendu au sens de sentir et saisir la réalité ; il renvoie à
l idéologie et aux valeurs du groupe professionnel.

-  La compréhension (ou I ' interprétat ion) doit  être entendue au sens d'expl icat ion que
donne le groupe du fonct ionnement du réel sur lequel i l  se propose d' intervenir .  El le renvoie au
système de connaissance de ce réel adopté et construit par le groupe.

- La mise en oeuvre concerne les procédures, méthodes, techniques el  out i ls que le
groupe a élaboré et/ou s'est approprié.

-  Les  cond i t ions  en f in  dés ignent  les  fo rmes,  les  s l ruc tu res ,  les  moda l i tés ,  les
c i rcons lances  dans  lesque l les  s 'o rgan ise  la  mise  en  oeuvre  de  l 'ac t ion ,  c 'es t -à -d i re  les
représentat ions du contexte de trai tement du problème.

Conçue comme un "système", cette définition de la culture professionnelle peut alors être
représentée selon le schéma suivant :

I
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désignation du problème

perception

rnterprétat ion procédure

\ /
problème sur Ie problème

condition de mise en oeuvre

contexte de traitement du problème

-  le  pô le  "percept ion"  renvo ie  au  mode de dés ignat ion  du  prob lème,  ob je t  de
l ' intervent ion. l l  convient alors de saisir ,  à travers les discours se rapportant aux si tuat ions
sociales et aux problèmes sociaux, les représentat ions qu'en ont les acteurs. Ces
représentations vont constituer le point de départ de I'intervention.

- le pôle "interprétation" nous permet de saisir les modes de compréhension de l'objet. ll
s 'agi t  alors de repérer les démarches d' intel l ig ibi l i té,  les savoirs et les modèles théoriques
mobilises dans les activrtés d'explication et d'explicitation.

-  le pôle "procédure" concerne les représentat ions des modes d' intervent ion qui sont
déf inis comme perl inents pour résoudre le problème désigné. Le discours des professionnels
sur leur prat ique rend compte de la concept ion des opérat ions concrèles à élaborer et à
conduire en vue de la transformation du réel.

-  le pôle "condit ion de mise en oeuvre" nous amène à examiner et à analyser le contexte
dans lequel l ' intervent ion va s 'actual iser.  Structures des services, règles de fonct ionnement
élaborées dans le groupe et hors du groupe sont alors des indicateurs des représentations de
i ' intervent ion el le-même et des processus à mettre en oeuvre.

Notrs postulons qu'il esl possible de rendre compte du groupe professionnel que forment
les assistantes sociales à partir du cadre ainsi fixé. Cet ensemble, qui peut être conçu comme un
système, a toutefois un caractère évolutif Une lecture de I'histoire de la profession d'assistante
sociale nous a permis de mettre en évidence des modèles culturels qui sont à la fois le résultat
d'une évolut ion des prat iques et le résultat  des effets,  en terme de formation, d 'une adaptat ion
obl igée du qroupe professionnel,  à la réal i té qui l 'entoure.

De ce point de vue l 'analyse des condit ions et contenus de formation, ainsi  qu'une
approche diachronique de la formalion constituent un précieux éclairage sur la profession elle-
même.

3')  La not ion de cul ture professionnel le ini l ia le

La mise en place du cadre théorique dans lequel s'inscrit cette recherche nous permet de
préciser notre objet de recherche Nous intéressant à la culture d'un groupe particulier, il était
nécessaire d'explorer les conditions de sa transmission. Ceci a conduit à accorder une attention
part icul ière aux disposit i fs de formation (notamment I 'a l ternance).  C'est ce détour qui nous
amène à proposer la notion de culture professionnelle initiale.

En e f fe t ,  l ' apparente  s imi l i tude  des
professionnel,  s ' i l  est le slgne d'une ident i té
cacher  les  d ivergences  au  se in  du  groupe

compor tements  des  membres  d 'un  groupe
col lect ive construi te par le groupe, ne doit  pas
lui-même. Au-delà des dispari tés individuel les
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existent des différences enlre les générations. La culture professionnelle initiale peut alors se
définir comme l'ensemble que constitue la conception et la compréhension qu'a la profession
de la réal i té sociale sur laquel le el le va intervenir .  et .  la mise en oeuvre el  les condit ions dans
lesquel les s 'engage l 'acl ion du groupe :  cet ensemble est acquis au moment de la formation
professionnelle et lors de la première socialisation professionnelle.

L'explorat ion des déf ini t ions proposées par les di f férentes discipl ines permet de
construire le schema suivant :

S o c  i é t é
culture globale

Groupe  p ro f  ess ionne l
cu ltu re p rof ess i o n n e I le

G é n  é r a t  i o  n
culture professionnelie initiale

Pour pouvoir parler de culture professionnelle initiale, il faut prendre en compte .

a) la cul ture globale de la société dans laquel le la profession prend place au momenl de
l 'entrée du sujet dans le groupe professionnel.  Emanation de cette cul ture globale, une
profession esl  un fai t  cul turel  de la société dans laquel le el le s 'actual ise. Ceci conduit  à resi tuer
l 'analyse d'une profession dans son contexte socio-économique af in de comprendre comment
et pourquoi tel  fai t  inf luence la cul ture professionnel le.  De plus cela permet d' intégrer les
phénomènes de di f fuston et d 'évolut ion, en les rapportant au contexte dans iesquels ceux-ci
ont pu se produire.

b) La cul ture du groupe formé par les individus exerçant la même act iv i té.  Un groupe
professionnel peut ainsi  s 'analyser comme tout groupe social .  Ceci conduit  a ident i f ier valeurs,
rites et règles de fonctionnement internes. Cetle démarche est en partie facilitée par les apports
de la sociologie des professions qui nous en propose une gr i l le de lecture. On peut ainsi
envisager d'analyser pourquoi et  comment tout en se structurant,  le groupe professionnel est
amené à ré-envisager ses manières de sent ir ,  penser et agir  tout en maintenant un équi l ibre
dans les syslèmes ainsi  t ransformés. Valeurs et r i tes peuvent être par exemple à la fois signes
de transformation de la culture professionnelle. mais aussi témoins des variations de celle-ci.
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c) La transmission de la cul ture, vecteur de la pérennité de cel le-ci ,  doi l  être envisagée
comme un des fai ls cul turels du groupe observé. Au-delà des informations que l 'analyse des
disposit i fs de formation nous apporte sur les manières de sent ir ,  penser et agir  du oroupe
considéré, i l  est nécessaire de si tuer les moments de formation et de social isat ion profession-
nel le dans le temps. On peut alors envisager de prendre en compte les phénomènes de
générat ion et rechercher à travers eux les effets éventuels de transformation d'une culture
professionnelle. ll semble en effet important de resituer le parcours de socialisaiion du sujet
dans I ' instant ou i l  s 'engage et engage son entrée dans le groupe. La confrontat ion enlre les
représentat ions de la profession et la réal i té de cel le-ci  ne se concrét ise qu'au moment de
I 'entrée effect ive dans le groupe. Les formations en al ternance donnant accès non seulement à

l l
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l 'acquisition de compétences mais aussi aux conditions dans lesquelles elles doivent s'exercer
permet de part ic iper pleinement à la reproducl ion de la cul ture du groupe, tout en ménageant
un espace de production propre dans cette culture. L'effet de génération se fait alors sentir
pleinement si on intègre dans notre réflexion les caractéristiques des personnes qui s'engagent
dans le groupe au moment même de cet engagement.

4') Point sur la méthode

Si,  avec G. JOBERT, nous admettons que la quest ion du savoir  est au coeur de la
profession et au regard des déf ini t ions que nous venons de proposer,  nous pouvons nous
demander :

1')  Quel le représentat ion a la prof ession du problème de sociéÎé sur lequel el le se
propose d'agir ?

2')  Quels sont les types de savoirs et les références, c 'esl-à-dire les savoirs mobi l isés,
sur lesquels la profession s'appuie pour comprendre, interpréter et expliquer ce problème ?

3')  Quel les sont les méthodes el  les techniques, c 'est-à-dire les savoirs construi ts,
que la profession se donne pour transformer la réalilé ?

l l  existe une forte l ia ison entre ces trois quest ions. En effel ,  les savoirs mobi l isés
cons t i tuent  une gr i l le  de  lec tu re  du  prob lème repéré .  Un phénomène de soc ié té  es t  lu
d i f fé remment  par  le  soc io logue,  l ' économis le  ou  le  ph i losophe.  Les  savo i rs  mob i l i sés
foncl ionnenl alors comme un f i l t re en produisant une sélect ion des données retenues pour
comprendre le problème repéré. Dans le même lemps, ces savoirs de référence condit ionnent
la construct ion des modes d' intervent ion en induisant,  à part i r  d 'une approche construi te du
problème. des réponses élaborées a priori.

Une rapide lecture de lhistoire de la profession nous permet de discerner la prédo-
minance de certaines discipl ines selon les époques. Si les connaissances médicales requises
de l 'assistante sociale devaient être part icul ièrement sol ides au début du siècle, I 'amél iorat ion
générale de la santé a conduit ensuite la profession à abandonner en partie cette référence au
pro f i t  de  la  psycho log ie ,  pu is  de  la  soc io log ie .  L  approche économique es t  au jourd 'hu i
pr iv i légiée" Si aucun de ces champs de connaissance n'a été abandonné. nous posons comme
hypothèse que la place occupée par chacun, dans l 'économie générale de la formation, dessine
un contexte qui inf luence non seulement la compréhension et l ' interprétat ion du problème
social tel qu'il est repéré, mais aussi colore les actions engagées pour le résoudre.

Par ai l leurs, toute profession, en proposant un service part icul ier,  invente des façons
singul ières d' intervenir  sur le réel.  Les savoirs construi ts sont ceux qui appart iennent en propre
à telle ou telle profession. Savoirs procéduraux, savoirs pratiques et savoir-faire se rangent dans
cet te  ca tégor ie .  Dans la  p ro fess ion  d 'ass is tan te  soc ia le ,  i l s  s 'appe l len t  'méthodo log ie

d' intervent ion en service social"  et  " technioue de travai l" .

L 'art iculat ion des savoirs mobi l isés et des savoirs construi ts ident i f ie le l ien entre "penser"
et "agir" .  Cette art iculat ion est par ai l leurs à rêférer aux manières de "sent ir" .  c 'est-à-dire aux
systèmes de valeurs.

Nous disposons ainsi  d 'une gr i l le de lecture à deux entrées :

1- Les savoirs mobilisés (sentir et penser), savoirs théoriques et savoirs procéduraux :
-  inf luencent la percept ion du problème,
- influencent la construction des outils.
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2- Les savoirs construits (penser et agir), savoirs procéduraux et savoir-faire :
- résultent de la compréhension du problème,
- résultent de I'expérience acquise dans l'action.

Ces queslions nous permettent de travailler sur les relations entre culture de société et
culture professionnelle, telles que nous les avons établies précédemment. lls constituent les
bases de notre lecture de l'histoire de la profession dans la mesure ou il est indispensable
d'étudier une culture professionnelle en la rapportant à son contexte d'émergence.
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Cependant .  no l re  hypothèse renvo ie  à  ce  que nous  avons  appe lé  la  cu l tu re
professionnel le ini t ia le,  c 'est-à-dire les manières part icul ières pour un professionnel de senl i r ,
penser et agir, acouises au moment de I'entrée dans le groupe professionnel . Autrement dit,
cela suppose qu' i l  soi t  possible de repérer,  chez les assistantes sociales actuel lement en
exercice, plusieurs modèles de culture professionnelle. Ceux-ci peuvent être identifiés en les
référant au moment de leur formation. Nous travaillons alors sur les rapports entre culture de
groupe et culture de génération. C'est au travers d'entretiens que cetle hypothèse sera vérifiée.

Pour saisir  l 'évolut ion de la cul ture professionnel le et la dynamique que const i tue la
relat ion entre cul ture professionnel le et t ransmission de cel le-ci ,  nous avons adopté une
démarche d'identification et de liaison entre .

-  les évolut ions affectant le champ de I ' intervent ion sociale (contexte socio-économique et
po l i t ique) ,

- les évolutions affectant l 'activrté el I' identité de ses acleurs (construction identitaire du groupe),

- les évolutions affectant la production de professionnalité (transformation de la formation
rni l ia le).

La périodisation proposée s'appuie sur les ruplures lisibles et visibles à l'occasion des
réformes de la formation, indicateurs de transformation de la cul ture professionnel le.  Nous
avons retenu les dates suivantes: 1932, 1938, 1962,1968 et 1980.
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1')  L ' invent ion d'un service:construct ion et coexistence de deux modèles de cul ture
prof essionnel le

Les premières quarante années d'histoire (1897-1938) permettent de voir  comment s 'est
constitué un groupe autour de la construction d'une activité nouvelle. De cette période, nous
avons retenu les points suivants :
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- La profession d'assistante sociale trouve son origine dans l'apparition d'activités mises en
oeuvre par des personnels bénévoles, puis salar iés qu'on appel le inf i rmières-visi teuses,
vis i teuses d'hygiène sociale, t ravai l leuses sociales, sur intendantes et enf in assistantes de
service soctal .  C'est le législateur qui,  après quelques hésitat ions, t ranche entre toutes ces
désignations, en 1932, en retenant le terme d'assistante sociale, tout en confirmant la présence
des inf irmières visiteuses.

- Au-delà de la quest ion de " l 'appel lat ion contrôlée" se pose cel le de la déf ini t ion de
iactivité. La façon de percevoir les problèmes sociaux varie suivant les groupes en présence.
Selon que l 'on travai l le pour les "paLrvres" ou pour les "malades",  on ident i f ie des problèmes
médicaux, des problèmes médico-sociaux ou des problèmes sociaux.

-  Cette façon de percevoir  le problème about i t  à des modes part icul iers d'expl iquer,
d'analyser le problème "social" repéré, et de mettre en place des actions en réponse à ceux-ci.
Ces manières de penser se lisent dans les discours, dans les actions concrètes posées dans le
réel par les professionnelles et se formalisent également dans des contenus de formation.

- Enfin, les actions mises en place, les modes d'intervention, s'ils portent le même nom
(enquète, v is i te à domici le,  permanence) n'ont pas les mêmes object i fs.  Dans le cas de
I'approche sociale, il s'agit de construire des formes de rencontres qui vont favoriser la mise en
conf iance, le dialogue et permettre ensuite,  sur ces bases, d 'envisager une act ion éducat ive.
Dans le cas de l'approche médico-sociale, ces mêmes modes d'approche de la population sont
autant de moyens pour détecter les malades, les soigner, les guérir, les éduquer mais aussi pour
rechercher les agents contaminateurs dans un but de prévent ion et d 'act ion sur les groupes
sociaux.

La présence des deux courants de pensée que traduisent I 'approche sociale et
I 'approche médico-sociale permet la construct ion de deux modèles de cul ture professionnel le
en présence dans cette première période. lls se présentent de la façon suivante :
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Dés ignat ion  du  La  ques t ion  soc ia le  concré t isée
p r o b l è m e

l n t e r p r é t a t i o n
d u  p r o b l è m e

Mode
d ' i n t e r v e n t i o n

Contexte du
t r a i t e m e n t

par  les pauvres.

Cou ran t  human is te  e t  f ém in i sme
c h r é t i e n .

Recherche de just ice socia le par
l ' éduca t i on  mora le .  P ro le t  soc ia l

App roche  soc io -économique
comme modèle de pensee.

Aq i r  su r  I ' i nd i v i du  e t  son  m i l i eu .

Nécessi té d 'analyser  le  problème

]avan t  d ' i n te rven i r  .  I ' enquê te
soc i  a  I  e .

Désionat ion des oersonnes :  les
^ ^ ^ ; ^ r ; ^
d 5 ù t 5 t Y > .

â p p r o c h e  m é d i c o - s o c i a l e

Les maladies à retent issement
soc i  a  l .

Cou ran t  hyg rén i s te .

Reche rche  sys téma t i qu "  J "  f t
g u e r  r s o n .

App roche  méd ica le  comme modè le
de pensee.

Aq i r  su r  l ' i nd i v i du  e t  son  m i l i eu .

Nécessi té pour  at te indre
I ' ob jec t i f  de  reche rche r  I ' agen l
con tam ina teu r  :  l ' enquê te
méd ico -soc ia le

Désignat ion des personnes :  les
ma taoes .

Quadr i l l age  sys téma t i que  du
te r r i t o r re ,  avec  accen t  su r  l es
q u a r t i e r s  p a u v r e s .

n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; , ^ ^
u t ù l r ç t r ù q [  ç ù .

Vis i t es  à  domic i l e ,  su i v i  j usqu 'a

la  gué r i son ,  pe rmanences .

ôh ip r : t i f  n t t o r i r  /  ass i s te r  /
éduq  ue r .

I n i t i a t i ves  p r i vées .  pu i s
s t ruc tu ra t i on  du  champ
méd ico -soc ia l  ;  appu i  des
médec ins .

I n te rven t i on  de  l 'E ta t  pa r  l ' ac t i o r
du  M in i s tè re  de  l a  San té .

B reve t  de  capac i t é  d ' i n f i rm iè re
avec  op t i on  i n f i rm iè re -v i s i t euse
( 1  e 2 2 )  .

Cho i x  des  qua r t i e r s  ;
p o p u l a t i o n - c i b l e .

idée de

A I l e r  au  devan t  des  popu la t i ons
en  d i f f i cu l t é  :  ma isons  soc ia les .

V i s i t es  à  domic i l e ,  pe i 'manences

Ob jec t i f  :  ass i s te r  /  éduque r .

I n r l r a t i ves  p r j vées  avec  appu i  de
c l e r c s .

Peu  d ' i n te rven t i on  de  I 'E ta t .

B reve l  de  capac i t é  d ' ass i s tan t  e t
ass i s tan te  de  se rv i ce  soc ia l
( 1 e 3 2 ) .

Ces deux modèles, après un développement paral lèle,  se l rouvent transformés dans la
mesure ou les deux diplômes, inf i rmière-visi teuse et assistante sociale, vont être fusionnés.
Toute assistante sociale sera d'abord t i tu laire du diplôme d' inf i rmière avant d'aborder la
dimension sociale du métier.  Le modèle de cul ture professionnel le,  of f ic ial isé dans le décret de
1938, peut alors se dessiner de la façon suivanle :

I-

1 5



*

M o d è l e  m é d i c o - s o c i a l

Désignat ion du .  Les maladies à retent issement  socia l  e t  la  pauvreté.
p r o  b  l è  m e .  Désignat ion des personnes :  les malades et  les assis tés.

.  
.Cou ran t  

hyg ién i s te  e t  cou ran t  human is te  e t  Témin i sme
c h  r é t i  e  n .

.  Approche morale du problème socia l .

I n te rp ré ta t i on  du  .  Reche rche  sys téma t i que  de  l a  gué r i son ,  assoc ié  à  un
p r o b l è m e  p r o j e t  s o c i a l .

.  Approche médicale comme modèle de pensée.

.  Ag i r  su r  I ' i nd i v i du  e t  son  m i l i eu .

.  Nécessi té pour  at te indre I 'ob ject i f  de rechercher I 'agent

lconllmlqateur : I enlygte médic919c13le,
M o d e  d ' i n t e r v e n t i o n  O b j e c t i f s :  g u é r i r  /  a s s i s t e r  /  é d u q u e r

.  Quad r i l l age  sys téma t i que  du  te r r i t o i r e ,  avec  accen t  su r
l es  qua r t i e r s  pauv res .

.  D i soensa i res .

.  A l ler  au devant  des populat ions en d i f f icu l té :  maisons
soc ia les .  De rmanences  e t  v i s i t es  à  domic i l e .

.  Su i v i  j usqu 'à  l a  gué r i son  ou  l a  réso lu t i on  du  p rob lème .

Con tex te  du
t r a i t e m e n t

.  I n i t i a t i ves  p r i vées ,  pu i s  s t ruc tu ra t i on  du  champ
médico-socia l  ;  appur des médecins.

.  In i t ia t ives pr ivées avec appui  de c lercs.

.  In tervent ion de I 'Etat  par  I 'act ion du min is tère de la
sa  n té .

.  Dio lôme d 'ass is tant  ou d 'ass is tante de serv ice socia l  de
l ' E t a t  ( 1 9 3 8 ) .

Ce modèle rend compte des représentat ions, des valeurs et des formes de l 'act ion
professionnelle que les assistantes sociales en activité se proposent de transmettre à la future
génération. Les assistantes sociales formées à partir de 1938 auront elles-mêmes à s'approprier
cet ensemble et à confronter les représentat ions transmises, le sens donné aux modes de
traitement, à l'évolution du contexte social global et à l'évolution du contexle institutionnel.

2) D'un modèle médico-social  af f i rmé à l 'émergence d'un modèle médico-social  à
tendance psychologique ( de 1938 à 1962)

Durant les années qui suivent la seconde guerre mondiale, le groupe professionnel
orocède à une redéfinition de son activité. Les effets de la reconnaissance se font sentir à la fois
sur l ident i té professionnel le et sur la cul ture professionnel le.  Nous pouvons retenir  de cette
période les caracléristiques suivantes :

- La mise en place des politiques sociales prend en compte les deux façons dont les
initiatives privées du début du siècle avaient perçu les problèmes sociaux. Les mesures sociales
ont en effet pour objectif de garantir l 'accès à la santé pour tous et d'offrir parallèlement des
condit ions de vie mei l leure. On constate ainsi  une convergence entre la percept ion du
problème à trai ter tel le qu'el le ressort  de I ' intervent ion de l 'Etat et  cel le qu'en a le groupe
professionnel.  En part icul ier,  la désignat ion des problèmes via la mise en place des services
confirme I'aspect médico-social que revêtent les questions traitées.

L
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-  Des divergences cependant apparaissent.  El les sont l iées à la populat ion que les
assistantes sociales se trouvent désormais contrainles d'accueillir : les usagers ne sont plus
seulement des pauvres ou des malades, mais aussi toutes les catégories de personnes qui ne
peuvent ou ne savent s'orienter seules dans les méandres des nouvelles législations. Même si
les situations les plus graves ou délicates sont toujours traitées par le service social, cette
diversi f icat ion du publ ic renconlré réoriente à moyen terme I 'act ion. Deux object i fs restent
néanmoins dominants :  mettre en place des act ions de prévent ion sanitaire pour toutes les
populations (axe fort, en pafiiculier pour la protection maternelle et infantile) et résoudre les
inégalités sociales en veillant à l'applicalion des politiques d'action sociale.

-  Ce sont les condit ions dans lesquel les s 'actual ise I 'act ion des assistantes sociales qui
sont aussi  t ransformées. La protect ion du t i t re,  la reconnaissance du secret professionnel,
I'entrée dans la fonction publique confèrent à la profession un statut qui affirme son importance
dans le champ social .  Cette conf irmation du service rendu, l ' interpel lat ion du groupe
professionnel pour envisager sa propre organisation (cf. la loi sur la coordination) donnent aux
assislanles sociales une marge d'autonomie qu'el les vont ut i l iser pour redéf inir  ieur act ion.
Même si  el les se trouvent maintenant davantage sous la dépendance de leurs employeurs, les
obligations qui en découlent restent cohérentes avec les options du groupe, dans la mesure ou
les buts recherchés restent convergenls et que les services sociaux nouvellement structurés
correspondent à ce que le groupe professionnel avait peu ou prou, inventé.

-  Les modal i tés d' intervent ion sur le réel restent le point fort  de la profession. Cette
capacité à approcher de près les populatrons est en cohérence avec les objectifs des services.
Cependant,  l 'espace est mince entre le trai temenl administrat i f  d 'un dossier,  le recuei l
d'informalions toujours intimes que nécessite I'attribution de prestations. et I'aide et le soutien à
apporter aux personnes en difficulté. Si la question de la différence enlre I' intervention sociale
et I' intervention administrative émerge durant cette période, elle est alors un moyen pour tenter
de définir mieux encore le type de service que le groupe professionnel est capable de rendre.

f-
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M o d è l e  m é d i c o - s o c i a l  à  t e n d a n c e  p s y c h o l o g i q u e

I
Dés ignat ion  duDés igna t i on  du  -  Les  "ma lades , ,  e t  des  "pauv res "  dés ignés

p rob lème  -  Les  fam i l l es  e t  l es  cond i t i ons  d ' ex i s tence
i d ' i n t e r v e n t i o n  p r i v i l é g i é

-  Tube rcu lose ,  a l coo l i sme ,  ma lad ies  véné r i ennes  :
domrnan t

-  Lente évolut ion vers I ' idée que tout  le  monde est

sous le terme d" 'assistés"
des individus comme obiet

courant hygiéniste

un "c l ien t "

l n t e r p r é t a t i o n
d u  p r o b l è m e

-  Passage  p rog ress i f  ve rs " l ' accès  au  b ien-ê t re  oour  tous"

- L 'approche médicale comme modèle de pensée :  diagnost ic,  puis
t ra i tement  lusqu 'à  la  guér ison  ;  conna issances  méd ica les  e t  ju r id iques
et introduct ion progressive de la psychologie

- Invest igat ion f ine nécessaire :  I 'enquête pour comprendre le
prob lème

-  Ag i r  su r  I ' i nd i v i du  e t  son  m i l i eu  :  t r a i t emen t  du  " cas "

M o d e  - O b j e c t i f s : G u é r i r / a s s i s t e r / p r é v e n i r

d ' i n te rven t i on  -  Quad r i l l age  sys téma t i que  du  te r r i t o i r e ,  p résence  dans  l es  éco les
les  hôp i t aux ,  l es  en t rep r i ses
-  Pe rmanences .  v i s i t es  à  domic i l e ,  su i v i  j usqu 'à  l a  gué r i son
-  Educat ion sani ta i re dominante :  hygiène et  économie domest ique.
Abandon progressi f  des garder ies,  du sout ien scola i re,  des

,b ib l i o thèques

-  Aide concrète à t ravers secours Tinanciers,  layet tes,  organisat ion
oe vacances

-  Appar i t ron du sout ien psychologique :  respect  de la  personne comme
base  de  l ' ac t i on ,  ob l i ga t ron  de  d i sc ré t i on

Contex te

d  u  t  r a  i t e m  e n t

Protect ion socia le oénéral isée

-  Se rv i ces  en  s t ruc tu ra t i on : i n te rven t i on  de  l 'E ta t  qu i  dess ine  te
contexte et  les condi t ions de mise en oeuvre de l 'act ion (en par t icu l ier
d i s t i nc t i on  po l yva len tes  /  spéc ra l i sées

-  Associat ion professionnel le  et  code de déonto logie

-  Protect ion du t i t re ,  secret  professionnel ,  entrée dans la  fonct ion
pub l i que

I  -  Appar i t ion progressive d 'acteurs nouveaux dans le  champ du socia l .

La lecture de ce tableau met en évidence les gl issements que nous avons pu mesurer
dans ce qui précède. La place que prend l 'Etat dans I 'act ion sociale obl ige la profession à se
déf inir  de manière plus r igoureuse. Les ini t iat ives qui ont,  dans la période précédente contr ibué,
à poser la quest ion de I 'act ion sociale se trouvenl conf irmées dans leur bien-fondé par les
mesures prises via les politiques sociales. Construisant en partie des réponses aux problèmes
que les assistantes sociales avaient posé, ces dernières se trouvent ainsi valorisées dans leur
action, cette valorisation étant confirmée par I'entrée dans la fonction publique.
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Les relat ions entre la profession et la formation sont part icul ièrement l is ibles dans
I ' inclusion lente du case-work et I 'entrée des sciences humaines dans la formation ini t ia le.
Introduite par les assistantes sociales, relayée par les associations professionnelles, la méthode
du "case-work" fait I 'objet de sessions de formation continue et de séminaires regroupant à la
fois les professionnels de terrain et les cadres des écoles de service social. Les séminaires
régul iers qui se t iennent en part icul ier à l 'école de Montrouge rendent comple d'une volonté
marquée du groupe professionnel d ' imposer à I 'ensemble de la profession cette nouvel le
méthode et de préparer les futures professionnelles à cette nouvelle approche.

La réforme de 1962 viendra confirmer et officialiser des contenus de formation qui étaient
déjà en part ie intégrés dans les enseignements. Cependant,  la prégnance de l 'approche
médicale est maintenue, par un nombre encore important d 'heures de santé et de slages
médicaux obl igatoires. Nous al lons voir  comment la période qui sui t  conf irme les l ignes
émergeantes d'un modèle de cul ture professionnel le or l  l 'approche médicale va être
progressiveme nt abandonnée a u prof it d'une approche psycho-sociologiqu e.

3') L'élaboration d'un modèle psycho-sociologique (1962-1968)

La période 1962-1968 est caractér isée par l ' importance que prend l 'organisat ion du
service social départemental. Même si la mise en place effective des nouvelles structures va
encore demander quelques années, les textes qui paraissent déf inissent,  de façon assez
précise, le service social .  Spécial isé ou polyvalent de secteur,  ce service social  esl  à la
disposit ion du publ ic,  mais devient aussi  de manière plus expl ic i te un des instruments de la
pol i t ique sociale de I 'Etat.  Accompagnant ces nouvel les disposit ions, I 'appari t ion de nouveaux
acteurs dans le champ social ne laisse pas la profession indifférente. Les tendances que la fin de
la période précédente lui avait fait pressentir se confirment. Retenons en particulier :

-  La mise en place d'un personnel administrat i f  plus nombreux vient accompagner les
pol i t iques sociales. l l  s 'agi t  alors de dist inguer le social  de l 'administrat i f  mais aussi  le social  du
médico-social et ainsi de oositionner le rôle de chacun.

- Des métiers nouveaux viennent prendre place dans l 'act ion sociale :  éducaleurs,
puéricul tr ices, inf i rmières, monitr ices d'éducat ion ménagère, etc. . .  invest issent des domaines
que les assistantes sociales occupaient seules jusque là (même si  el les n' intervenaient pas
vraiment sur les problèmes que se proposent de trai ter ces nouveaux venus) .  C'est ainsi  le
champ du médical,  nous devrions dire du sanitaire,  qui  est de mieux en mieux couvert  par ces
nouveaux acteurs, remeltant en quest ion l 'une des dimensions iusque-là pr ior i taire de I 'act ion
des assislanles sociales.

Dans le même temps, les réf lexions menées par la profession sur les méthodes
d'intervention confirment les hypothèses posées dans les années 50 : l 'aide et I'assistance dans
un contexle socio-économique mei l leur ne peut plus s 'envisager comme une simple réponse
apportée à un problème ponctuel donné. Les besoins pr imaires sont couverts pour la plus
grande major i té de la populat ion :  les aides concrètes existent,  i l  suff i t  de les ut i l iser,  les
équipements sanitaires sont en place, i l  suff i t  d 'or ienter les personnes qui en onl besoin. l l
devient donc indispensable de redéfinir le service. L'arrivée des sciences humaines, la pratique
maintenant un peu plus partagée du case-work dans le groupe professionnel en fournissent
une occasion. Le modèle médico-psychologique qui domine dans cette période s'oriente vers
une approche psycho-sociologique devenue possible par I 'abandon de l 'approche médicale. Si
l 'on voi t  se dessiner les contours nouveaux d'un modèle de cul ture orofessionnel le.  celui-c i  ne
se concrétisera que dans I'avenir. Dans cette courte période et sur les bases du modèle médico-
psychologique s'est construit le modèle suivanl :
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Les événements de 1968 ont permis à la profession de consommer une rupture qui s'était
de fait annoncée depuis longtemps. La répartition des responsabilités entre les professions
investissant l 'action sociale a concrétisé en padiculier I'abandon des lâches à caraclère sanitaire
et contraint les assislantes sociales à redéfinir leur intervention. L'accentuation de I'approche
psychologique, cadre de référence principal pour I'application du case-work rend compte du
poids que joue encore la profession dans les discussions concernant la réforme des études. En
supprimant la formation médicale, la réforme de 1968 transforme de manière fondamentale la
culture professionnel le des futures assistantes sociales. L 'assistante sociale voi t  ainsi  se
renforcer la dimension psychologique de I'aide, laissant l 'éducation domestique et l 'éducation
sanitaire à d'autres. L'effet recherché dans la transformalion des contenus de formation esl bien
d'accentuer des compétences dans le domaine de l 'a ide de façon à ce que toutes les
assistantes sociales puissent garantir ce type de service.

A ces transformations, auxquelles doit faire face le groupe, s'ajoute le fait que les jeunes
recrues ont un profil légèrement différent de leurs aînées. La vocation qui poussait des jeunes
filles à s'engager dans l'action sociale fait place à ce qu'on appelle désormais une "molivalion".
Au-delà d'un jeu de vocabulaire il s'agit d'une mutation profonde de la perception qu'elles ont de
la profession, mutat ion qui t ient aussi  à l 'évolut ion plus générale du rapport  des femmes au

I  M o d è l e  p s y c h o - s o c i o l o g i q u e
:

Désignat ion du ]-  Accès au bien-être, à la santé et à l 'autonomie. Les
prob lème lp rob lèmes sont  san i ta i res ,  soc iaux ,  économiques  ou

I -  Tout le monde est un chent potenl iel  bien que subsistent des

I I9?: .ù !"' qyl d"a111?1t yl_ti3l9t"rl :q99!L_
In te rpré ta t ion  du  -  Démarche :  d iagnos t ic ,  pu is  t ra i tement  en  u t i l i san t
prob lème conna issances  psycho log iques

i -  Ag i r  p r inc ipa lemenl  sur  l ' i nd iv idu  e t  sur  les  rappor ts  en t re
i l ' i nd iv idu  e t  son  orob lème

1 - Dist inct ion entre I 'analyse du cas et le respect du droi t
|  (enquête socia le + enquêle adminis t rat ive)

i  -  Recherche de la  demande cachée

Mode

d ' i n t e r v e n t i o n

l C o n t e x t e
l d u  t r a i t e m e n t

Object i fs :  prévenir  /  aider /  soutenir

-  Quadr i l lage du lerr i to i re et  répar t i t ion entre polyvalentes et
spéc ia l i sées

-  Intervent ions pal l ia t ives et  curat ives :  a ides concrètes e l
prestat ions socia les associées au sout ien psychologique

-  Pe rmanences ,  v i s i t es  à  domic i l e

-  Engager et  mainteni r  une re la l ion de conf iance :  u t i l isat ion
des pr inc ipes du case-work

-  Travai l  en équipe :  ar t icu lat ion des act ions et  concer tat ion.

-  L 'E ta t  o rgan i se  l ' ac t i on  soc ia le

-  A l l i rma t i on  d ' une  h ié ra rch ie  p ro Ïess ionne l l e

-  Condi t ions de mise en oeuvre quest ionnées par  des moyens
i n s u f f i s a n t s

-  Appar i t ion d 'autres professionnels du socia l .
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travail salarié. S'il est difficile d'ignorer la part de leur engagement personnel à exercer une telle
activité, les candidates assistantes sociales font preuve de plus d'exigences, que ce soit en
lerme de condit ions de travai l  ou de clarté dans les f inal i tés de l 'act ion. Ainsi  au début des
années 60 le groupe professionnel voi t  arr iver en son sein des jeunes f i l les qui ne sont pas
toujours prêtes à accepter ce que leurs aînées leur imposent. Le conflit des générations dont
nous parle M. Mead se concrétise à la fois dans une différence de position par rapport au travail
des femmes et c jans une di f férence des références théoriques. 'La période à venir  verra
s'accentuer ces différences.

3") Vers un modèle socio-économique (1968-1980)

Dans une période ou la situation économique est relativement stable (les effets du choc
pétrolier ne se feront sentir que vers la fin de la décennie), la question de l'action sociale se pose
plus sereinement, et corrélativemenl l 'Elat manifeste une volonté affirmée d'agir sur le social.

Le débat qui s'ouvre en 1968 se prolonge tout au long de cette période et provoque chez
les assistanles sociales des interrogations fortes quant au sens de leur action. Les générations
en présence se trouvenl sur des positions par{ois très opposées.

Le contexte de cette période peul se résumer ainsi :

-  une volonté forte de la part  de I 'Etat d ' intervenir  sur les si tuat ions des plus défavorisés.
Les mesures sociales n'ont jamais été aussi nombreuses, les groupes sociaux en di f f icul té
faisant l 'objet de mesures spécif iques.2 Les populat ions visées ont pour nom "handicapés",
"personnes âgées",  "malades mentaux",  "dél inquants",  etc.

-  une évolut ion notable dans la conceot ion du rôle de la femme dans la société se
concrét ise par une redéf ini t ion de l ' idée de famil le,  un autre rapport  à la sexual i té et à la
maternité, une volonté de travailler, c'est-à-dire de prendre une pad active dans la vie sociale.

-  une cr i t ique générale de l 'Etat bourgeois,  survei l lant et  contrôlant les populat ions qui
pourraient const i tuer un r isque pour la société.

-  l 'appari t ion, sur le terrain de l 'act ion sociale, de nouvel les fonct ions obl igeant ainsi  à
aff i rmer des compétences, non pour el les-mêmes, mais par ce qui les dist ingue d'autres
professions.

Le modèle socio-économique qui va se développer dans les années 80 se présente
ainsi :

'  " le.s élève.s, grtice ù leur.ç connui.ç.\once,\ rn p.st'cltoloqie. e.ç.çuienl t lc nicu.r L'otttprerulre le.s.çituttlrun.t tt
Ies réactions de.s indiyidu,ç et de,s groupe.ç, dottt elle,t e,ç,tuient rl'obtenir Lrnt rtrcilleurc purticipurion tn lc.r
laissunt s'exprinrcr (n Ioute liberté. Iilles n'utili.çcnt plu,s les nÉlhode.ç d'interro,a,(iloire ucluellenrcnt
dépus.sées. " ANAS - Feuillet du tnrisièmc trimestre 1963- N"-59

t D'aillcurs, on parle "d'Etat provitlcncc" çnur désigner ccttc pÉrioclc.
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D é s i g n a t i o n

d u  p r o b l è m e

I n t e r p r é t a t i o n  d u
p r o b l è m e

M o d e

d ' i n t e r v e n t i o n

Contex te  du
t r a i t e m e n t

I  M o d è l e  s o c i o - é c o n o m i q u e

-  Développement de I ' ind iv idu dans la  société

-  Désignat ion de populat ions-c ib les :  les exclus,  les handicapés.
i  e t c .

]  -  Passage du  "cas  soc ia l "  à  "s i tua t ion  soc ia le
1 -  Emergence des problèmes de chômage
l- !e ql1eryt devielt qn qgag9r.
-  Pr ise en compte des l iens entre le  socia l ,  l 'économique et  le

j cu l t u re l  ;  app roche  g loba le  p récon i sée

i -  I n te rp ré ta t i on  assoc ian t  h rs to i re  i nd i v i due l l e  e t  h i s to i re
I  soc ia le  de  l ' i nd i v i du

-  App roche  p lu r i - d i sc ip l i na i re  équ i l i b rée

Object i fs  :  prévenir  I  a ider  /  promouvoir

-  Ac t i on  cen t rée  su r  l es  l i ens  en t re  i nd i v i du  e t  soc ié té

-  La  re la t i on  comme moyen  d 'a ide

,  -  Ma in t i en  des  techn iques  t rad i t i onne l l es  :  pe rmanences ,
v i s i t es  à  domic i l e .  enquê tes

-  Demarche ,  mé thode  :  ana l yse ,  p lan  d ' ac t i on .  éva lua t i on .

-  Accen tua t i on  de  l a  p lace  de  I 'E ta t  dans  I ' ac t i on  soc ia le  :
con f i rma t i on  des  s t ruc tu res  e t  dé f i n i t i on  des  tâches

-  Con f i rma t i on  e t  ex tens ron  des  au t res  p ro fess ions  soc ia les .

Les débats qui ont accompagné cette dernière réforme montrent combien I'intervention
de l'Etat s'est faite plus forte et plus insistante. Néanmoins, la profession et les écoles trouvent
dans ce nouveau programme les éléments qui lu i  permettent d 'envisager une intervent ion
sociale qui répond aux effets de la crise, effets que les professionnelles de terrain ont déjà pu
percevoir  en part ie.  Personne cependant n'a encore pu mesurer I 'ampleur des di f f icul tés
économiques qui vont marquer les années 80.

4')  De l 'af f i rmation du modèle socio-économique à la recherche d'un nouveau modèle
(L980 à nos jours)

Les années B0 se caractér isent par une perte d'autonomie de la profession dans la
concept ion du service rendu qui se concrél ise par un éclalement des condit ions dans
lesquel les se déroule l 'act ion. Si  le bien-fondé de I ' intervent ion n'est pas remis en quest ion, sa
déf ini l ion n'appart ient plus au groupe professionnel,  mais dépend du cadre administrat i f  ou
associatif dans lequel elle s'actualise. Et si les assistantes sociales parlent dans cette période de
"malaise" et de "crise d'identité", c'est parce que les références communes sont mises à mal par
le cadre éclaté dans lequel prend désormais place leur intervent ion. De plus, le maint ien de la
profession dans le cadre B de la fonct ion publ ique conf irme une onentat ion de la profession
vers des fonct ions d'exécut ion et renforce chez les assistanles sociales un comportement
d'agent administrat i f  ,  de "technicien".
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D é s i g n a t

d u  p r o b

I n t e r p r é
p r o b l è r

Mode

d ' i n t e  r

Contex te
t r a i t e m ,

-

r t i o n

b l è m e

é t a t i o n  d u
m e

v e n t i o n

-  Développement

- Désignat ion de

M o d è l e  s o c i o - é c o n o m i q u e

de  l ' i nd i v i du  dans  l a  soc ié té

populat ions-crb les :  les exclus.  les handicapés,

-  Passage du "cas socia l "  à "s i tuat ion socia le"
-  Emergence des problèmes de chômage

: Le qlied devignt qn us_qge_r
-  Pr ise en compte des l iens entre le  socia l ,  l 'économique et  le
cu l t u re l  :  app roche  g loba le  p récon i sée

-  I n te rp ré ta t i on  assoc ian t  h i s to i re  i nd i v i due l l e  e t  h i s to i re
soc ia le  de  I ' i nd i v i du

-  App roche  p lu r i - d i sc ip l i na i re  équ i l i b rée .

Ob;ect i fs  :  prévenir  I  a ider  /  promouvoir

-  Act ion centrée sur  les l iens entre indiv idu et  société

-  La  re la t i on  comme moyen  d 'a ide

-  Ma in t i en  des  techn iques  t rad i t i onne l l es  :  pe rmanences ,
v i s i t es  à  domic i l e ,  enquê tes

-  Demarche .  me thode  :  a r ra l yse .  p lan  d ' ac t i on ,  éva lua t i on

-  Accen tua t i on  de  l a  p lace  de  l 'E ta t  dans  l ' ac t i on  soc ia le  :
con f i rma t i on  des  s t ruc tu res  e t  dé f i n i t i on  des  tâches

-  Con f i rma t i on  e t  ex tens ion  des  au t res  p ro ïess ions  soc ia les .

Les débats qui ont accompagné cette dernière réforme montrent combien l ' intervent ion
de I'Etat s'est faite plus forte et plus insistante. Néanmoins, la profession et les écoles trouvent
dans ce nouveau programme les éléments qui lu i  permettent d 'envisager une inlervent ion
sociale qui répond aux effets de la crise, effets que les prolessionnelles de terrain ont déjà pu
percevoir  en part ie.  Personne cependant n'a encore pu mesurer I 'ampleur des di f f icul tes
économiques qui vont marquer les années 80.

4')  De I 'af f i rmal ion du modèle socio-économioue à la recherche d'un nouveau modèle
(1980 à nos jours)

Les années 80 se caractér isent par une perte d'autonomie de la profession dans la
concepl ion du service rendu qui se concrét ise par un éclatemerrt  des condit ions oans
lesquel les se déroule l 'act ion. Si  le bien{ondé de l ' intervent ion n'est pas remis en quest ion, sa
déf ini t ion n'appart ient plus au groupe professionnel,  mais dépend du cadre administrat i f  ou
associatif dans lequel elle s'actualise. Et si les assistantes sociales parlent dans cette période de
"malaise" et de "cr ise d' ident i té",  c 'est parce que les références communes sont mises à mal par
le cadre éclaté dans lequel prend désormais place leur intervent ion. De plus, le mainl ien de la
profession dans le cadre B de la fonct ion publ ique conf irme une or ientat ion de la profession
vers des foncl ions d'exécut ion et renforce chez les assistantes sociales un comportement
d'agent administrat i f ,  de "technicien".
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Chaque acteur de I'action sociale suivant la logique à laquelle il appartient propose ou
impose ses conceptions. Les assistantes sociales semblent devenir soit les instruments des
politiques engagées, soit les spectatrices d'actions d'éclat. Le modèle de culture profession-
nelle évolue alors à partir des points suivarrls :

-  les services de I 'act ion sociale deviennent mult i formes. Si les services spécial isés
conservent leurs structures, la polyvalence de secteur est redessinée au gré des logiques de
chaque département dans un cadre désormais décentral isé. Ce que les circulaires de 1965 et
1975 avaient mis en place est revu par chaque Conseil général en fonclion de sa conceplion de
l'action sociale. Une disparité dans les struclures fait ainsi disparaître une référence commune et
fédéra t r i ce  du  groupe pro fess ionne l .  Les  cond i t ions  dans  lesque l les  s 'ac tua l i se  le
service rendu sont ainsi redéfinies. Les assistanles sociales se lrouvenl confrontées à
des structures de service qui obl igent à réinterroger les missions et les procédures de
l ' intervent ion.

-  La concept ion même de l ' intervent ion doit  être revue. Le trai lement individuel
de chaque situation devient insuffisant au moment où on demande aux assistantes sociales de
meltre en place un accompagnemenl individual isé pour les personnes en di f f icul té.  Les
si tuat ions des usagers deviennent plus complexes, la pauvreté conjoncturel le touchant des
populat ions qui pour certaines faisaient peu appel aux assistantes sociales et pour d'autres
avaient trouvé auprès des associations caritatives des réponses à leurs besoins.

- Enfin, l 'obligation qui est faite d'util iser le contrat ou de construire des projets influence,
de I 'extérreur,  les modal i tés concrètes de l ' intervent ion de l 'assistante sociale. lmposer des
procédures revienl à remettre en quesl ion les représentat ions de I 'act ion et c 'est alors la
fonction même de l'assistante sociale qui est remise en question.

Tout se passe comme si, au moment où les problèmes sociaux s'aggravent, au moment où
les mesures sociales n'ont jamais été aussi nombreuses, les professionnel les perdaient leurs
points de repères. Le groupe professionnel semble éclater en deux sous-groupes :

-  d 'un côté, la polyvalence de secleur qui se déf ini t  plus par des fonct ions, var iables
suivant les employeurs, que par des objectifs d'action définis par le groupe lui-même.

- de I 'autre les assistantes sociales spécial isées qui restent porteuses de la tradi t ion
professionnelle dans la mesure oir les situations traitées sont délerminées par des objectifs plus
en cohérence avec la culture professionnelle du groupe.

l l  est malaisé de prévoir  vers quel modèle s 'or ienle aujourd'hui  la cul ture professionnel le
des assistantes sociales dans la mesure ou si nous avons vu que par le passé, le groupe avait
montré ses capacités d'adaptation cela se passail dans un conte)de où la marge de liberté et
d'autonomie dont disposait le groupe était relativement importante. La place que prennent les
acteurs extér ieurs au groupe nous empêche de proposer des prospect ives qui prendraient
appui uniquement sur les forces internes au groupe.

On peut toutefois poser comme hypothèse que les assistanles sociales auront à s'inscrire
(ou à choisir)  entre l 'une ou I 'autre des deux voies suivantes: un modèle social  à or ientat ion
soc io -économique ou  un  modè le  à  o r ien ta t ion  soc io -psycho log ique (p ro longement  e l
amélioration du modèle des années 70) dont l 'objectif principal serait de trouver une alternative à
l ' inserl ion par l 'économique.

Nous pourr ions alors assister à un éclatement du groupe professionnel en deux sous
groupes développant deux logiques complémentaires et se présentant ainsi .
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Soc io -éco  /  se rv i ces
po lyva len ts  de  sec teur

-  Les eTfets des problèmes
économiques  su r  l es  i nd i v i dus

-  Lut te contre I 'exc lus ion socia le
a des quart iers sensib les

-  Repérage du terr i to i re "c ib le" .

La prévent ion domine

Dé te rm in i sme  soc io -économique

-  App roche  g loba le  p r i v i l ég iée  :  l i ens
en t re  l e  soc ia l ,  l ' économique .  l e

l u r i d i que  e t  l e  cu l t u re l

-  C rée r  ou  ma in ten i r  du  l i en  soc ia l  ;
ma in l i en  des  re la t i ons  f am i l i a l es  e t
soc ra les

-  Construct ion de projet pour
groupes sociaux :  partenariat
co  n  cer ta t io  n

l P s y c h o - s o c i o l o g i q u e  /  s e r v i c e s

1s
1

p é c i a l i s é s

-  Protect ion et  t ra i tement  des
personnes en danger socia l

:  i l  y  -  Développement de l ' ind iv idu

-  Accen tua t i on  du
l ' é n n n n m i n r  r o

droi t  e t  de

iOblect i fs  :  a ider  I
eduq  ue r

promouvoir  I  lObject i fs  :  a ider  /  souteni r  /  t ra i ter

des -  In te rvent ion  cent rée  sur  I ' i nd iv idu  e t
e t  sa  fami l le

-  Ma in t i en  du  l i en  soc ra l  :  r e l a t i ons  de  -  E labo ra t i on  de  con t ra t s  i nd i v i dua l i sés
I ' i nd i v i du  à  son  m i l i eu .  é l abo ra t i on  de
c o  n t r a t

-  Développement de la  log ique d 'accuei l l  -  La
e t  d ' o ren ta t i on  ve rs  des  se rv i ces  ou t i l s

,  
s p e c i a l i s é s .

-  S t ruc tu res  m ises  en  p lace  pa r  I 'E ta t
ou  l es  co l l ec t i v i t és  t e r r i t o r i a l es

-  Be la t i ons  avec  l es  ac teu rs
in te rvenan t  dans  l e  champ
c n n i n - À n n n n m i n r  r a

-  Appar i t ion de nouvel les fonct ions
dans  I ' ac t i on  soc ra le  :  che f  de  p ro je t s ,
che fs  d ' en t rep r i ses  d ' i nse r t i on .  e t c .

-  Agir  pr incipalement sur l ' individu et
ses l iens avec son environnement
f a m i l i a l

-  Accentuat ion des sciences humaines.

re lat ion et  l 'ent ret ien comme
pr i v i l ég  i és .

-  Serv ices spécia l isés :  Etat  ou
assoc ia t i ons

-  Relat ions avec les acteurs
in te rvenan t  su r  I ' i nd i v i du  e t  l a  f am i l l e

-  Appar i t ion de serv ices spécia l isés en
écho aux problèmes nouveaux :
t ra i tement  des personnes at te intes du
Sida,  inser t ion des jeunes,  etc .
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C O N C L U S I O N

L'approche diachronique a permis de dégager drfférents modèles, successifs, de culture
professionnel le.  Ces modèles apparaissent comme des ensembles complexes dont les
composantes sont en perpétuelle interaction, organisées autour des quatre pôles que forment
la perception de l'objet d'intervention de I'assistante sociale, l ' interprétation qu'elle en donne, la
mise en oeuvre et les condit ions dans lesquel les el le engage son acl ion.

L'observat ion des éléments const i tut i fs d 'un modèle de cul ture professionnel le s 'est
appuyée sur lrois sortes de faits :

-  Le contexle dans lequel une profession met en oeuvre le service qu'el le rend à la
soc ié té .  Le  contex te  soc ia l  appara î t  comme agent  de  t rans format ion  de  la  cu l tu re
prof essionnel le.

-  Les act ions concrètes que le groupe professionnel met en place, qu' i l  s 'agisse d'act ions
liées au service rendu ou d'actions visant les professionnels eux-mêmes. Le groupe profession-
nel est acteur dans les transformations de sa propre culture professionnelle. ll s'agit ici du champ
de production d'identité et de culture professionnelle.

- La formalion que reçoivent les futurs professionnels. La part active prise par tous les
acteurs concernés dans les réformes des études monlre combien la formation est un l ieu de
transformat ion/prod uclion de cu ll u re prof ession nel le.

La démarche que nous avons adoptée nous a conduit  à rechercher,  dans ces fai ls,  les
éléments qui permettent de rendre compte de chacun des quatre pôles constitutifs de la culture
professionnel le.  Nous avons ainsi  émis I 'hypothèse qu i l  existe un l ien étroi t  entre l 'évolut ion de
ces faits et la transformation des modèles que nous avons identifiés. Ce faisant nous n'avons fait
ni l 'histoire des assistantes sociales, ni celle du travail social et de ses conceptions. La démarche
adoptée découpe des unités lemporel les larges :  peut se poser alors la quest ion de la
cont inui té de chacune des réal i tés décri tes. et  des formes d'évolut ion à l ' intér ieur de chacune
des catégories de fai ts retenues.

La succession de ces modèles conduit  à rdent i f ier diverses "générat ions" d'assistantes
soc ia les  qu i  peuvent ,  tou te fo rs ,  exercer  en  même temps,  ma is  d i f fé remment ,  la  même
profession. Les modèles rendent compte des tendances dominantes et structurantes d'une
époque. Les pratiques professionnelles ont été saisies à travers des discours "légitimés" dans la
mesure où, hormis les textes off ic iels,  les discours retenus sont ceux des leaders de la
profession, de ceux qui symbol iquement "représentent" les assistantes sociales. Ceci pourrai t
apparaître comme une limite de nolre travail. En interrogeant dans la troisième partie de cette
recherche, le discours d'assistantes sociales n'occupant pas des fonct ions représentat ives
particulières dans la profession, nous metlrons à l'épreuve des réalités individuelles les modèles
ainsi  dégagés, sachant que la prat ique de chacun aclual ise des modèles sous-jacents, que ces
modè les  permet ten t  de  rendre  comple  d 'une "cohérence"  co l lec t i ve  sans  oour  au tan t
déterminer I 'h istoire professionnel le de chacun.

a-_
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L A  C U L T U R E  P R O F E S S I O N N E L L E  I N I T I A L E
Analyse du discours des assistantes sociales en exercice

(étude de terrain)

La  première  lec tu re  du  corpus  (en t re t iens  avec  16  ass is tan tes  soc ia les ,480 pages
dactylographiées) est apparue quelque peu déroutante. En effet, malgré la grille de lecture que
la première approche avait  permis d'élaborer,  tous les entret iens apparaissaient relat ivement
ident iques. Autrement di t ,  i l  étai t  possible de mettre en évidence une culture professionnel le du
groupe mais la dist inct ion entre chacune des générat ions étai t  lo in d'être évidente. Ce n'est
qu'au bout d'un certain nombre de lectures que les différences sont apparues, en particulier au
travers de l 'emploi  d 'un vocabulaire spécif ique qui se révélai t  être celui- là même qui avait  été
acquis lors de la formation. Ainsi ,  une assistante sociale de la première générat ion, dans un
premier temps, a parlé des "si tuat ions" dont el le s 'occupe, puis est passée brutalement au réci t
des "cas" qu'elle suit sans jamais revenir à sa première formulation.

L'objet de cette analyse de contenu est de mettre en évidence les points communs et les
dif férences entre chacune des personnes interrogées et chacun des 4 groupes que nous
avons isolés. Cecr conduit  à analyser simultanément chaque entret ien (analyse vert icale),  et
toutes les réponses à une même quest ion (analyse horizontale).

- L'analyse verticale permel de repérer les cohérences entre le discours tenu sur I'actualité
de I 'exercice professionnel,  les souvenirs de la formation ini t ia le et les premières années de
t rava i l .  l l  s 'ag i t  a lo rs  de  repérer  le  l ien  qu i  ex is te ,  pour  une personne donnée,  en t re  la
désignat ion de I 'objet sur lequel el le intervient,  les interprétat ions de cel  objet et  le cadre de
référence théorique, les démarches d'act ion mises en oeuvre ainsi  que la représentat ion du
contexte dans lequel el le exerce son act iv i té.

-  L 'ana lyse  hor izon ta le  permel  de  vér i f ie r  qu ' i l  ex is te  des  po in ts  communs en t re  les
assistantes sociales d'un même générat ion s 'exprimant sur leur métier.  Ceci nous obl ige à
comparer à la fois chacun des entret iens puis à comparer les entret iens d'un même groupe.

C'est donc à la fois une explorat ion systématique du discours tenu par chaque assistante
sociale et une comparaison entre le discours de chacun qui a été menée. Le compte rendu de
cette analyse de contenu est dél icat.  La formulat ion des thèmes que nous avons déterminés est
issue de la lecture des entret iens. Cependant,  la présentat ion des résultats obl igent à certaines
répét i t ions qui peuvent être gênantes pour la lecture. Nous avons choisi  de laisser une place
importante aux personnes interrogées : pour ce faire, chaque assistante sociale est identifiée en
fonct ion de sa générat ion d apparlenance. C'est ainsi  qu'on trouvera les références suivantes :

-  p remière  généra t ion ,  fo rmée dans  les  années 50  :  G141,  G142,  G143,  G1A4
- deuxième générat ion, formée entre 62 et 68 :  G2A5, G246, G247, G2AB
- troisrème générat ion, formée entre 69 et 80 :  G3A9, G3410, G3A1 1 ,  G3412
- quatr ième générat ion, formée dans les années 80 :  G4413, G4414, G4415, G4416.

Les  résu l ta ts

Les résultats de cette analyse nous permettent de mettre en évidence la cul ture
professionnel le des assistantes sociales. Le discours uniforme apparent a sans doute pour
fonct ion d'af f i rmer une ident i té professionnel le,  phénomène qui apparaît  lorsque une assistante
sociale interrogée renvoie à lenquêteur cette évidente ressemblance (voir  supra).  Cependant,
I 'analyse plus f ine nous a permis de mettre en évidence les modèles de cul ture professionnel le
propres à chaque générat ion. S' i l  n 'est pas dans notre propos de nier les di f férences l iées à
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chaque acteur, dans chaque génération apparaissent des références communes gue le hasard
seul ne peut expl iquer.

Nous allons donc examiner tour à lour comment les assistantes sociales :
-  désignent I 'objet de leur inlervent ion et formulent ainsi  le problème qu'el les sont

supposé résoudre,
-  ident i f ient leurs savoirs théoriques et procéduraux et nous permette de saisir  les

démarches d' intel l ig ibi l i té.
-  décr ivent leurs savoirs prat iques et et  désignent ainsi  les procédures et méthodes

d'act ion.
- se réfèrent au contexte organisationnel dans lequel s'actualisent leurs interventions.

Pour f in ir ,  nous examinerons les l iens qui existent enlre leurs souvenirs de formation
ini t ia le et la concept ion qu'el les ont de leur fonct ion.

1") La représentation des problèmes sociaux

La première question posée aux assistantes sociales est la suivante : "Ouels sont à votre
avis , aujourd'hui, les problèmes sociaux auxquels l'assistante sociale est confrontée, les
problèmes qu'elle doit traiter?".

Chacune d'entre el les a souhaité en préalable si tuer son discours dans un contexle
précis, contexle variable suivant I'appartenance de génération. Au terme de I'analyse, chacune
des générations peut être caractérisée par quelques traits dominants qu'on peut résumer ainsi :

- Première génératiorr
Les réponses sont apportées spontanément, sans mettre en place de limites au discours

tenu et sans énoncer un référent.  La profession s 'est donné des f inal i lés, les assistantes
sociales de ce groupe adhèrent à ce projet.  Ce qui semble dominant est le fai l  que l 'objet de
I ' intervent ion esl  formulé sous la forme d'un projet de société qui pourrai t  se résumer en la
recherche d'un bien-être social  pour les membres de la société. Pour qu' i l  y ai t  bien-être
social, i l faut du travail et il faut être en bonne santé.

-  Deuxième générat ion
Les réponses sont apportées en faisant référence à une expérience professronnel le,

donc à ce qui a été vu. Ancrée dans le réel, la désignation des problèmes sociaux est alors liée à
l 'évolut ion de la société. On retrouve des éléments présents chez les aînées associés à
des formulat ions de ia genératron suivante.

-  Troisième générat ion
Les réponses sont énoncées par rapport à la fonction de I'assistante sociale de secteur et

de la réalité socio-économique du lieu d'exercice professionnel. On répond en fonclion de la
micro-société que I'on connaît et donc en fonction de la réalité rencontrée. Ce qui apparaît alors,
c 'est une désignat ion en terme de mangue sur le secteur que l 'on connaît .

- Quatrième génération
Les réponses sont construites à partir des demandes apportées par les usagers. Les

ind iv idus  sont  por teurs  des  e f fe ts  des  prob lèmes soc iaux .  Dés ignés  en  te rme de
conséquences, les problèmes sociaux sont rapportés aux effets qu' i l  provoquent sur les
ind iv idus .

Au terme de cette première analyse nous pouvons résumer la percept ion de chaque
génération de la façon suivante :

L__
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GROUPE
G 1
G 2
G 3

G 4

1 Rlférent clu discours I  Désçqql ioq dq p1o! l_èOe

l la  p ro fess ion  d 'ass is tan te  soc ia le l ies  ! léme1ts  du  b ien-ê t re  soc ia l
yl 'expqrrelce le_s problè4es soclaux évqlqeqrt

l la  fonc t ion  d 'ass is tan te  soc ia le  les  manques

.  de  sec teur

l a  demande  des  usaoe rs  l es  e f f e t s  su r  I es  i nO iv  Ous

La lecture de ce tableau concrét ise les gl issements qui sont intervenus dans la cul ture
professionnelle. Cette approche nous permet de saisir comment les différentes générations
perçoivent le problème sur lequel elles doivent interuenir.

On peut constater sur une période de 40 ans une évolut ion nolable dans la percept ion
des problèmes. On passe d'une vision globale de la fonction, le service rendu par la profession
se déf inissant par rapport  à un projet sur la société el le-même, à une concept ion du rôle
professionneI centré sur les individus. De fai t ,  c 'est une représentatron de morns en moins
collective du rôle que louent les assislantes sociales dans la société. Pour les plus anciennes, la
profession est envisagée comme une mission par le fait que, même si l ' intervention s'aclualise
dans une relalion individuelle, elle prend son sens par rapport à la société globale. Proche des
manières de sent ir  que nous avons ident i f iées chez les pionnières c 'est une intervent ion sur la
société globale qui est envisagée. Plus nous avançons dans le temps, plus cette perception se
réduit  à une approche centrée soi l  sur I ' individu, soi t  sur les effets du problème sur l ' individu :
d 'une v is ion  d 'un  serv ice  rendu à  la  co l lec t i v i té  qu i  suppose une c royance dans  le
développement harmonieux de la société, nous passons à une concept ion plus individual iste
ou i l  s 'agtrai t  de défendre les personnes conlre les effets néfastes engendrés par des
dysfonct ionnements sociaux. On peut voir  dans ce phénomène une restr ict ion du champ
d'intervention, liée à la fois à l'apparition de nouvelles professions sociales et à I'apparition, dans
le groupe professionnel,  de modèles de cul ture qui redéf inissent le service rendu.

Les générat ions en présence sont entrées dans la profession à des périodes ou les
pol i t iques sociales étaient di f férentes et les problèmes sociaux se posaient de façon
part icul ière. De la mise en place des grands projets,  tels que la sécuri té sociale dans les années
50. a la concept ion d'une pr ise en charge des individus " laissés pour compte" via le RMI par
exemple. c'est tout le rapport entre individu et société qui est posé. De la recherche du bien-
être pour tous, nous passons à une politique de réparation dont l 'obiectif esl de mainlenir un
équi l ibre social  dans une société ou I 'egal i lé est compromise par une si tuat ion économique
difftcile O'est dans ces contextes différents que les motivations des professionnelles se sont
construi tes, que les prolets professionnels ont pr is {orme.

2') Générations et champ de connaissances

L'act iv i lé professionnel le s appuie indiscutablement sur une pensée de l 'act ion qui t rouve
son sens dans la mise en relat ion d'un vécu (ou d'un perçu) avec une connaissance du monde
et des modes d'explication qui peuvent, a priori, apparaîlre "spontanées", référées au bon sens
ou au pouvoir  de I  intui t ion. l l  n 'en demeure pas moins qu au-delà de cette première approche
toutes les assistantes sociales (sauf une) ont désigné plutôt tel  ou tel  ensemble de
connaissances comme conslituant une référence utile, et explicilable pour rendre compte de
leur act ion ou de leur compréhension des problèmes des usagers.

Ces références se présentent sous une forme différenle suivant les générations :

Généralion n"1 : les slructures adminislratives, concrétisations des services mis en place
pour répondre aux besoins des populations constituent une référence première : toutes I'ont
désignée. Comprendre le contexte socio-économique est le deuxième aspect.  Enf in,  savoir
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communiquer et donc enlrer en relation avec l'autre sont des moyens indispensables pour saisir
le problème apporté par I'usager.

Entrée en formation dans les années 50, c'est la génération qui a vu se mettre en place les
grandes lois sociales et les tnstitutions chargées de la redistribution des revenus.

Générat ion n"2 :  proches de la générat ion précédente, les assistantes sociales de ce
groupe ajoutent une référence nouvelle, la psychologie. Cette discipline, introduite de manière
explicite dans le programme de formation en 1962, apporte un regard nouveau sur les individus,
regard auquel el les ont été sensibles et qui  v ient compléter une approche plus globale des
phénomènes sociaux.

Génération n'3 . si on peut supposer que celte génération prend en compte les aspects
que nous avons désignés pour les précédentes, i l  est important de constater que les
références énoncées concernent essentiellement le domaine de la psychologie et ce, sous la
forme du "se connaître soi-même", conf irmant ainsi  que c'est la connaissance de soi-même qui
permet de connaître I'autre : l 'assistante sociale est son propre outil de travail.

Génération n'4 : c'esl le contexle socio-économique qui domine dans les références de
cette génération. Le fonctionnement général de la société est pris en compte dans son aspect
pol i t ique. Toutes les assistantes sociales de cette générat ion jugent important de se si tuer en
tant que travai l leur social  pour comprendre les problèmes sociaux: I 'existence de la profession
prend son sens dans un fonct ionnemenl de société qui just i f ie le besoin d être aidé pour
certains individus.

R é f é r e n t  d u  d i s c o u r s

G 1  La  pro f  ess ion  d 'ass is tan te
socra le

a n n é e s

5 0
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s o c i a u x  P o u r  c o m p r e n d r e

l ' in tu i t ion
la  re la t ion

structures adminis t r .

l e  socro-économique

c o m m u n i q u e r

I ' in tu i t ion
le  d ro i t

les s t ructures
admin i s t ra t i ves

G 2

a n n é e s
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L 'expér ience pro fess ionne l le  Les  prob lèmes soc iaux
e v o l u e n t  :

I r a v a i l  l n h À m r n o

/  ma lad ie  /  san té

G3 Les  fonc t rons  de  l 'AS de
s  e c t e u  r

a n n é e s
7 0

G4 La demande des  usagers

an nees
l

8 0

L-es  prob lèmes sont  des
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soc iaux  sur  les  indrv idus

i n s e r t i o n

psycnoro9re
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l ' i n tu i t ion
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I ' in tu i l ion
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Cette approche devra être mise en relation avec l' identification des savoirs pour I'action.
Nous venons en effet  de constater que domine chez ces prat ic iennes une pensée de I 'act ion,
pensée proche d'un savoir- faire qui ne prend sens que dans l 'acl ion el le-même. La coupure
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art i f ic iel le que nous avons opérée entre le "pensé" et " l 'agi"  obl ige les professionnel les à
discourir  sur des prat iques de savoirs:  les ident i f ier devient plus faci les lorsqu'el les parlent de
I 'act ion.

3') Générations et conception de I'action

L'énoncé des savoirs pour agir  et  la descr ipt ion de l 'act ion el le-même permet de mieux
saisir  en quoi consiste le travai l  de I 'assistante sociale. Même si  les professionnel les ont
quelques di f f icul tés pour reconnaître qu'el les ont à leur disposit ion un certain nombre de
savoirs,  c 'est à travers le discours qu'el les t iennent sur leur prat ique qu' i l  nous est possible de
les ident i f ier.  Néanmoins, de leur point de vue, ces savoirs sont issus pr incipalement de l 'act ion
el le-même

"il faut avoir la pratique, je crois qu'au départ il faut savoir qu'on ne sait rien quand on sort
de l'école...on n'est pas obligé de savoir les choses avant de les avoir vécues...les choses on
les apprend au fur et à mesure qu'on les vit'(GZAG).

"Toutes les connaissances théoriques sont importantes mais elies ne sont pas, elles ne
doivent pas être déterminantes, le problème de savoir, c'est quelque chose qui peut s'acquérir
au fur et à mesure des problèmes rencontrés" (G341 1).

Ceci tendrai t  à conf irmer que, ce qui dans un premier temps a été désigné sous le terme
de " f la i r '  ou  de  " fee l ing" ,  n 'es t  que le  résu l ta t  d 'un  apprent issage que I 'expér ience a  pu
cons t ru i re  au  fu r  e t  à  mesure  des  ac t ions  engagées.  Les  expér iences  personne l les  de
l 'assistante sociale sont ainsi  des apprent issages qui vont être réinvest is dans le champ
professionnel.  C'est ainsi  que deux d'entre el les, chez les plus jeunes, m'ont précisé qu'el les ne
voyaient plus les choses de la même façon depuis qu'el les avaient eu un enfant.

Les références en terme de savoirs sont,  comme nous venons de le voir  assez f loues
dans la mesure ou ne sont pas désignés des champs théoriques const i tuant des références
ident i f iables. l l  peut s 'agir  d 'une di f f icul té à repérer les champs discipl inaires auxquels les savotrs
se rat lachent,  mais i l  peut aussi  être quest ion ic i  de manque de conceptual isat ion de I 'act ion
engagée. Cet aspecl apparaîÎ  à travers le besoin de raconter presque systématiquement une
situat ion partrcul ière pour farre comprendre comment s 'organise l 'act ion. Ce peut être ausst un
ind ica teur  de  la  d i f f i cu l té ,  pour  les  ass is tan tes  soc ia les ,  de  dés igner  p réc isément  leur
intervent ion. S' i l  est s i  di f f ic i le de décrire les fonct ions de la profession, c 'est qu i l  est di f f ic i le de
nommer précisément I 'objet même de son intervent ion.

A travers la descr ipt ion et l 'énoncé de leurs intervent ions, les assistantes sociales nous
donnent à voir  les di f férences entre les générat ions en présence. Tout se passe comme sr nous
avions à faire à des intervent ions se si tuant sur des registres di f férents. registres que nous
pouvons faire apparaître à travers le tableau de la page suivante.

Travai l lant toutes, au moment des entret iens, dans le même contexte, ces assistantes
sociales ne semblent pas envisager I 'exercice de leur profession de la même façon. Le l ien enlre
la percept ion du problème à trai ter,  la concept ion de I 'usager,  I ' interprétat ion de la si tuat ion et la
formulat ion des object i fs semble pouvoir  se rapporter à la concept ion dominante qui étai t
présente au moment de leur formation ini t ia le.  L 'émergence du vocabulaire ancien (passage de
situation sociale à cas ou passage d'usager à client par exemple) rend compte des constructions
théorico-prat iques qui ont été " ini t ia l isées" au moment de I 'entrée dans le groupe professionnel.
Réapparaissent à travers ces discours les représentations qui étaient présentes au moment de
l 'entrée en formation. Véri table projet personnel construi t  par rapport  au monde social  dans
lequel le suyet se posit ionne, le prolet professionnel devient alors le moyen de se réal iser soi
même (effet de socialisation). Cependant la réalisation de ce projet passe par l ' intégration d'une
culture professionnel le et I 'ef fet  de la formation imposée par le groupe auquel le sujet souhaite
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appartenir laisse des lraces qui perdurent dans le présent, traces lisibles dans les différences
qu'on peut constaler entre les générations que nous avons rencontrées. Reste à vérifier la
cohérence entre les positionnements professionnels et les souvenirs de la formation initiale qui
ont marqué, pour chacune de ces assistantes sociales, leur entrée dans le groupe
orof essionnel.
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4") les souvenirs de formalion initiale

Les souvenirs que chaque assistante sociale a de sa formation iniliale sont relativement
r iches. Apparaît  en premier l ieu le fai t  qu'el les ont réel lement toutes choisi  la profession
d'assistante sociale et que lorsque quelques regrets sont énoncés, c'est plus en lien avec la
difficulté d'exercer ce métier qu'avec une déception par rapport aux finalités de celui-ci. Au-delà
des raisons qui les ont conduites à poser ce choix, il apparaît que la formation iniliale a été pour
chacune d'el les une période marquante, surtoul en ce qui concerne le déroulement de la
scolarité à l'école. C'est à partir de leurs récits que nous pouvons distinguer maintenant, sous
forme de svnthèse. chacune des qénérat ions.
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Génération 1 : Les raisons qui dans les années 50 amènent des jeunes femmes à fai
ce choix professionnel sont en lien avec le statut de la femme dans la société. L'accès à t
métier et I'obligation de gagner sa vie sont deux aspects qui obligent à envisager I'exercir
d 'une act iv i té rémunérée. Toul comme leurs aînées du début du siècle, el les trouvent dar
cette orientation le moyen de lier un projet personnel, centré sur une mission à remplir dans
société, avec un projet professionnel. Elles acceptent alors les règles imposées par le groupr
même sr celles-ci leur paraissent parfois dures. Mais "entrer dans le moule", c'est-à-dire adaptr
son comportement aux règles du groupe, c'est aussi accepter comme évidenls les contenus e
les formes de la formation. Le bien-être de l 'usager passe par une connaissance f ine d
fonctionnement concret de la société . le travail sur les aspects de la vie quotidienne ne les gên
pas. Les savoirs qui leurs sont transmis ne font pas I'objet de critique, la santé et le trava
représenlant les deux moyens quasi évident pour accéder à ce bien être auquel chacun a droit.

C'est en regardant comment les plus jeunes sont formées et comment elles travaillen
qu'elles vont être plus précises quant aux critiques qu'elles peuvent émettre,

Génération 2 : Cette génération fait apparaître dans ses propos des différences entre
les centres de formation. La mise en place du programme de 1962 semble s'être faite de façor
assez disparate, les centres de formation de province étant légèrement en retard. Ceci n'a pas
empêché les assislantes sociales, alors en formation, de savoir ce qui ce passait dans les autres
écoles, relativisant ainsi l ' impact de chaque école. Entrées en formation pour des raisons qui se
rapprochent de cel les de leurs aînées, el les ne font plus al lusion aux obl igat ions qui leur
auraient été imposées par le groupe. La discipline imposée par celui-ci semble s'être assouplie.

L'importance qu'elles accordent aux effets de leur formation médicale est significative des
apprent issages que cela leur permet,  et  ce en regard des générat ions qui suivent.  S' i l  est
parfaitement clair pour elles qu elles ne voulaient pas être infirmière, l 'obligation du médical est
un moyen pour aborder les si tuat ions qu'el les vont rencontrer,  pour mesurer l 'ampleur des
difficultés el le cas échéant donner un conseil. La maladie n'est pas vraiment leur objet, mais
elles n'en n'ont pas peur. L'arrivée des sciences humaines dans la formation semble avoir un
effet non négl igeable sur leur façon d'envisager le métier .  que ce soi t  la sociologie ou la
psychologie, ces deux disciplines ont influencé leur façon de voir, comme dit l 'une d'elles. C'est
alors un intérêt plus important à l' individu qui est porté, intérêl lié au fait qu'elles disposent alors
de plus de connaissances dans ce domaine. Cet apport ne semble pourtant pas compromettre
leurs objectifs premiers et leur permel au contraire d'enrichir leur approche.

Génération 3 : Ce qui principalement amènent des jeunes femmes de cette génération
dans la profession est la possibi l i té de rencontres et de contacts var iés, possibi l i té jugée
enrichissante pour soi-même. Cette profession de femmes, à un moment ou le couranl
féministe devient plus fort, apparaît comme un moyen de faire valoir une identité féminine
affirmée. Cet intérêt pour les contacts se traduit sans doute par des attenles fortes en ce qui
concerne la formation. Cependant, cette génération sera la plus déçue par ce que les écoles el
les stages lui proposent. Domine alors un sentiment de frustration. Les débats et rencontres
existent dans la formation et répondent aux attentes d'échanges, mais l' impression principale
reste que les apprentissages n'ont pas été très rigoureux, et les exigences au-dessous des
efforts qu'elles pouvaient fournir. Les connaissances en psychologie semblent d'autant plus
insuff isantes que c'est dans ce domaine que les futures assistantes sociales ont le plus
d'attente.

Génération 4 : Cette génération se caractérise par une volonté affirmée de changer la
société. La tradition de neulralité prônée par les aînées est presque incongrue de leur point de
vue. Si des individus sont en difficulté, c'est le "système" qui ne convient pas. Les motivations
qui les amènent à cette profession sont alors ancrées sur cette façon de "sentir" les problèmes.
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Leurs références sont pluridisciplinaires, comme si elles avaient mesuré la complexité des
problèmes à travers ces approches variées mais surtout comme si elles voulaient affirmer que la
seule approche psychologique ne convient pas pour faire du social .  Paral lèlement ce qui
domine dans les souvenirs, c'est la réflexion qui prend appui systématiquement sur le concret.
On pourrai t  voir  ic i  un des effets du mémoire de f in de formation que celte générat ion a été
obl igée de produire.

Cette question permettait d'identifier ce qui, du point de vue des assistantes sociales était
resté marquanl dans leur formation ini t ia le.  En complément,  i l  nous a semblé ut i le de leur
demander comment el les percevaient leurs col lègues des autres générat ions. En comparant
leurs propres approches à celles des aulres, il est ainsi possible de mettre en évidence leurs
propres références, tentat ive pour saisir  la cul ture professionnel le ini t ia le de chacune d'enlre
e l le .

5')  Générat ions el  cul ture professionnel le ini t ia le

Lapproche synchronique avait  pourobject i f  de saisir ,  auprès des acteurs en exercice, le
modèle de cul ture professionnel le dont i ls sont porteurs. Nous avons di t  que l 'apparente
homogénéité du groupe des assistanles sociales dissimule des dispari tés qui sonl dues non
seulement aux individus, mais aussi  à des générat ions présentes en même temps sur le terrain
de l 'act ion sociale. L 'analyse de contenu qui a été menée nous a permis de dist inguer les
cultures professionnelles initiales des acteurs interrogés. Apparaissent de notables différences
entre chacune des générat ions rencontrées. Ces di f férences sont résumées dans le tableau
suivant.
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Ce lableau appelle les remarques suivantes

Référents du
pour identifier

discours et position du
la perception du contexte

groupe professionnel,
de l'action

un moyen

Nous avons déjà di t  notre étonnement lorsque, lors des enlret iens, chaque assislante
sociale a éprouvé le besoin de préciser à parlir de quoi elle allait entreprendre de répondre à la
question posée. Commun à toutes les assistantes sociales, le souci de préciser d où le locuteur
lienl son discours relève de la culture professionnelle et concrétise le faii que la pratique reste la
référence première. De fait, cela nous permet de mesurer I' importance que prend le contexte
dans lequel s 'organise l 'act ion que nous avons précédemment désigné par ; 'condit ions de
mise  en  oeuvre" .

Nous constalons que :

- la première génération, qui prend comme référent "la profession", a fait son entrée dans
le groupe au moment où celui-ci  venait  d 'obtenir  des marques de reconnaissance off ic iel le dans
la société (la protection du titre en particulier). C'est ainsi qu apparaît un choix en terme de
profession en général ,  plus que de fonct ions assumées. Les structures de I 'act ion. alors en
élaborat ion, inf luencent peu le groupe lui-même.

- La deuxième générat ion s 'appuie sur ce qui const i tue le sens même de I 'engagemenr
professionnel :  l 'exercice concret de la profession d'assistante sociale s est af f iné par une
expérience déjà durable. Ce qui est affirmé, c'est le fait que la profession n'a de sens que parce
qu el le engage une act ion sur le réel et  que ce n'est qu'à part i r  de cela qu'on peut en parler.

- Les structures de l'action sociale, mises en place avant leur entrée dans la profession.
amène la trois ième génératton à dist inguer service de polyvalence de secteur el  service
spécialisé, montrant ainsi les conséquences de I'organisation d'es services sur les fonctions. Est
sous-entendu alors le fait que si les assistanles sociales travaillaient dans un service spécialisé,
elles ne répondraient pas de la même façon aux objectifs de la fonction.

-  Pour les plus ieunes enf in,  c 'est la demande de l 'usager qui est déterminante. Comment
parler de problème à trai ter sans faire référence à ce qui est rencontré au quot idien et plus
précisément énoncé comme problème par les premiers inléressés eux-mêmes ?

Cette classification, qui ne gomme en rien les particularités de chaque assistanle sociale,
met en évidence des tendances dont la convergence avec la période d entrée en formation est
relativement forte. Le discours des professionnelles nous permet donc de mettre en relatron
I 'actual i té de I 'exercice professionnel avec les modèles de cul lure professionnel que nous
avons précédemmenl ident i f iés Nous al lons voir  commerrt  cela se conf irme dans les autres
domaines.

Problèmes sociaux
d'intervention

et évolution de société: Ia désignation de I'objet

La désignation des problèmes sociaux s'opère suivant un cadre historique qui informe sur
la date d'entrée dans le groupe professionnel. Si l 'âge réel des assistantes sociales interrogées
n'a pas élé pris en compte, il est évident que ce n'est pas cette donnée qui intervient sur la
désignat ion des problèmes. En effet ,  la quatr ième générat ion de notre échant i l lon est
composée de femmes dont la di f férence d'âge peut être de 1O ans. Ce n'est donc pas un
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élément discriminant dans un groupe donné. Ce quifrappe au premier abord, c'est le fait qu'une
fois dépassé le langage commun contemporain, apparaissent des formulations qui se rapportent
aux périodes que nous avons déjà distinguées :

-  pour les plus anciennes, I ' intervent ion ne se fai t  pas à proprement parler sur un
"probfème", mais plutôt se définit par rapport à un objectit : le bien-être social. Nous retrouvons
là la trace des options des pionnières de la profession, porteuses d'un projet pour la société.

-  La deuxième générat ion se si tue dans un contexte d'évolut ion de société, évolut ion
entraînant pour les individus des passages plus ou moins difficiles dans lesquels il faut alors les
accompagner. C'est presque une analyse du fonctionnement social qui est proposée, la vie et
I'expérience ayant sans doute appris que les situations stables sont exceptionnelles. Le fait
d'accompagner les personnes dans ces moments délicals apparaît comme normal.

-  La générat ion des années 70 montre une sensibi l i té part icul ière aux manques que
génèrent les dysfonct ionnements de la société. Les problèmes sont désignés de façon
négative uniquement. Formées dans une période qui voit monter la crise économique, elles ont
été sans doute les premières à en mesurer les effets sur les individus mai elles ont été aussi
celles qui pendant leur formation ont abordé les problèmes sociaux en terme de pcpulations
c ib les .

- Ce qui inléresse la quatrième génération, ce sont les effets des problèmes sociaux sur
les individus qu'elles rencontrenl. Dans une période où les discours sur le social envahissent le
quot idien, el les connaissent,  comme chacun, ces problèmes qui pour el les s 'actual isent dans
les situations individuelles renconlrées. C'est ce sur quoi elles doivent inlervenir, sachant sans
doute qu'elles ne peuvent pas grand chose sur les problèmes eux-mêmes.

La cohérence avec le moment ou se construisent les motivat ions pour l 'entrée dans la
profession, cohérence repérable dans la formulation même de ces problèmes dans la société en
général est donc particulièrement fode. ll s'agirait donc en partie de l'émergence des motivations
premières de ces assislantes sociales, motivat ions rendant compte des représentat ions
dominantes sur la profession à une époque donnée.

Les savoirs de la protession : de l ' interprétation de I 'objet aux
conceptions de I'action

La distinction que nous avons faite entre savoirs pour comprendre et savoirs pour agir
nous a permis d'identifier les références dont disposent les assistanles sociales pour l 'exercice
de leur profession. Art i f ice ut i le pour le chercheur,  cela nous permet de repérer les poinls
communs entre références utilisées et formation initiale. Dans une perspective de synthèse, il
nous semble plus pert inent de l ier ces deux pôles af in de comprendre comment chaque
générat ion désigne ses propres références. Mettre en évidence les savoirs présents dans
l'actron est pour le praticien un exercice parliculièrement difficile. Les remarques émises par les
personnes inlerrogées nous l'ont d'ailleurs confirmé.

La leclure du tableau met d'emblée en évidence deux données :  l ' intui t ion pour
comprendre et la relation pour agir. Renvoyant très clairement à un savoir-faire, la désignation de
ces deux "savoirs" indique en fait ce qui est au coeur de l'exercice professionnel. L'intuition,
savoir issu de l'expérience et donc acquis dans la pratique, etla relation, mode d'intervention de
prédilection de la pro{ession, constituent les bases sur lesquelles l'action va se construire et ceci
pour toutes les assistantes sociales interrogées. Cependant, les générations ne donnent pas le
même statul à I'un et à l'autre : si l ' intuition permel pour toutes de comprendre, la relation est
pour certaines un moyen de comprendre et pour d'autre un moyen pour agir. Ceci nous semble
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être en lien avec la culture professionnelle adoptée par les acteurs :

-  la première générat ion envisage la relat ion comme moyen d' invest igat ion, l 'entrée en
contact permettant de recuei l l i r  les données indispensables pour saisir  le problème posé.
Souvenons nous que dans le premier modèle de cul ture professionnel le (modèle médico-
social)  que nous avons ident i f ié,  le premier contact et  I 'enquête sont des préalables
incontournables à l 'engagement de I 'act ion. La première démarche renvoie donc à une
investigation fine sur le problème posé.

- Pour les trois autres générations, la relation est en elle-même unr.moyen d'action qui va
cependant être ut i l isé di f féremment.  Les unes vont I 'ut i l iser dans une perspect ive de type
pédagogique, les autres vont I 'envisager comme une f in en soi .  Autrement di t ,  dans un cas, i l
s'agit de se faire reconnaître comme un interlocuteur valable et ainsi faire reconnaître le bien
fondé des aides et des consei ls (2ème et 4ème générat ion),  pour les autres, c 'est la relat ion
el le-même qui est aidante (3éme générat ion).

Ce sont alors les object i fs de l 'act ion qui vont être formulés de façons di f férentes el
amener les assistantes sociales à utiliser des procédures parfois divergentes.

Des objectifs aux procédures: l'intervention sur le problème

Deux sortes de formulat ions d object i fs apparaissent :  une formulat ion centrée sur le
problème, une formulat ion centrée sur les personnes. l l  s agi t  bien de concept ions di f férentes
de l 'a ide, concept ions l iées à I ' interprétat ion des problèmes sociaux et à la représentat ion
qu'el les se font de l 'usager.

-  Pour la première générat ion, la recherche de bien-être social  peut être compromise par
les problèmes que chaque individu peut rencontrer.  Or,  chaque problème peul t rouver une
solut ion soi l  dans l 'accès à un droi t ,  soi t  dans l 'apport  d 'une aide appropriée qu i l  suff i l  de
rechercher :  la ide s 'apparente à un "médicament" qu' i l  convient d 'adapter correctemenl au "cas
social" ' .  L 'une d'entre el les donnera d'ai l leurs comme consei l  aux plus jeunes de rester "  dans la
réal i té",  insistant ainsi  sur le fai t  que le travai l  consiste aussi en lapport  d 'aides concrètes. Ce
sont les traces du modèle médico-social  que nous pouvons ic i  retrouver.

-  La deuxième générat ion envisage son act ion comme un al ler-retour enlre le problème
social  et  le problème de I ' individu. C'est I ' interact ion entre ces deux pôles qui va permettre de
trouver la solut ion adéquate. Le cl ient est à la fois un individu porteur d'un problème et une
personne pouvant rencontrer dans sa vie sociale des difficultés dont il ne porte pas forcément la
responsabilité. Pour atteindre son objectif , I 'assistante sociale doit s'appuyer sur des méthodes
précises el  r igoureuses. C'est la générat ion qui est entrée dans la profession au moment ou
apparaissait  dans les discours le fai t  que les assistantes sociales étaient des techniciennes de
I 'aide. C'est un modèle médico-social  teinté du modèle psycho-sociologique qui nous est
orésenté.

-  La trois ième générat ion va centrer son act ion sur l ' individu Le cl ient dét ient toutes les
solut ions en lui-même. La recherche de la demande cachée const i tue l 'object i f  pr incipal,  l 'act ion
ne pouvant pas s 'engager sans l 'émergence de cel le-ci .  L 'aide concrète est présente mais ne
const i tue qu'un pal l iat i f  des problèmes plus profonds. C'est cette générat ion qui sera la plus
'Ccttc dcscription un peu réductricc nc rcnd pas comptc bicn sûr dc la réalité dc I 'action. I l s'agit ici dc
mcttre ell évidence lc raisonncmcnt de I'acteur. Convcnons cepcnclânt que dans le s rcpréscntatitxrs
classiques tlu travail dc I ' irssistante stru-iale. Jxlur lcs non-prolcssionncls, c'est souvcr)l ccttc démarclic qui
domine .
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insistante sur le fait que le premier oulil de l'assistante sociale, c'est elle-même. S'engageant
dans la profession au moment où dominent les critiques sur le travail social, c'esl une attitude de
non-intervent ion qu'el les développent,  of frant aux individus des espaces de parole dont
l'objeclif est de rendre le client autonome . Formée dans la période de développement du
modèle psycho-sociologique, nous devons constater que c'est I'approche psychologique qui a
dominé et que les effets du case-work se font ici clairement sentir

- La quatrième génération recherche des réponses concrètes à une demande sur laquelle
effe ne se permet pas de porter de jugemenl. Le citoyen/usager auquel elles ont à faire est en
droi t  d 'exprimer son problème tel  qu' i l  le ressent,  la société généranl des di f f icul tés sur
lesquel les l 'assistante sociale a peu de pr ises. A cette att i tude, el les ajoutent le souci de se
situer en tant que professionnelle et non comme un individu quivient en aide à un autre. Dans la
période de développement du modèle socio-économique, c 'est une aff i rmation d'agent de la
société qui semble s'affirmer.

Les liens entre lormation et culture professionnelle

L'homogénéité apparente du groupe professionnel est remise en quest ion par l 'analyse
que nous venons d'effectuer. Nous constatons en effet la coexistence de modèles de culture
professionnelle ditférents, modèles qu'il convient de rapporter à la période de formation initiale.
Ce que nous avons appelé la culture professionnelle initiale semble se construire en écho à la
formation professionnel le,  cel le-ci  in légrant à la fois les phénomènes de générat ions, le
contexte d'une époque donnée et les transformations apportées dans les programmes de
formation. Deux remarques ici s'imposent.

Formation et identité professionnelle

L'entrée en formation ini t ia le et le temps de formation sont vécus comme un momenl
d'initiation et donne accès non seulement à la culture professionnelle, mais aussi à la culture du
groupe professionnel. En effet au-delà des descriptions concernant les contenus de cours, tes
plus anciennes nolent qu'il fallait "entrer dans un moule", autrement dit se conformer aux règles
imposées. L'une des plus jeunes avouera avoir "couper ses mèches" signifiant par là sa volonté
d'être conforme à I'image imposée par le groupe. Le moment de formation est donc I'occasion
d'acquérir  les comportements et les att i tudes du groupe. Les di f férences apparentes qui
peuvent être attribuées aux différences d'âge, les présentations de soi restant conformes aux
représenlations de la profession, semblent faire partie des passages obligés pour qui confirme
ses motivat ions. Intégrat ion des règles impl ic i tes ou expl ic i tes, la mise en conformité passe par
I 'acceplat ion des valeurs et des règles du groupe social .  L ' ident i té professionnel le se construi l
ainsi dans un compromis entre la prise en compte des règles du passé et l 'élaboration de règles
adaptées au monde contemporain.

Si les tenues vesl imentaires et les coi f fures sonl des concrét isat ions de ces obl igat ions,
les règles de conduite morale, bien que plus si lencieuses, subissent les mêmes évolut ions. On
peut voir  dans I 'une des remarques d'une assistante sociale de la première générat ion un
indicateur du compofiement conforme que non seulement les professionnel les mais aussi les
femmes doivent adopter : " elles ont I'impression de tout savoir, ça ne leur va pas blen" (G 1 .A1)
C'esl alors de cullure du groupe professionnel dont nous devons parler.
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Transmission et construction des savoirs professionnels

Les souvenirs de formation exprimés spontanément concernent essent iel lement le
centre de formation. Ce n'est que sur mon insistance que les personnes interrogées parleront
de leur slage. Tout se passerait comme si ce qui est retenu comme moment formateur, c'est ce
qui se passe dans le centre de formation. Seuls les stages ntédicaux ont la issé des souvenirs
marquants, les stages sociaux étant l 'occasion de rencontrer la réalité (entendre les usagers et
des situations sociales) sans que des apprentissages soient repérés comme tels. Parallèlement,
les souvenirs de l 'enseignement professionnel sont quasi inexistants.  Se pose alors la quest ion
de comprendre, à travers ces deux oubl is,  comment se transmettent les savoirs professionnels
et corrélativement le statut de ces savoirs dans l'économie qénérale de la formation.

Au départ  de cette recherche se trouve une interrogat ion sur les relat ions entre une
profession et la formation qui y prépare. Cette question, de portée générale était centrée sur les
formations en al ternance, un disposit i f  qui  associe de façon étroi te l 'exercice de la profession et
les prat iques de préparat ion à la profession. Nous pouvons à présent examiner quels sont les
intérêts de cette recherche, ses l i rni tes et les prolongements qu'el le autor ise

-1- L'apport  de cette recherche qui nous paraît  le plus intéressant est la proposit ion d'une
déf ini t ion de la cul ture +rofessionnel le.  Cel le-ci  permet d'aborder l 'étude d'un groupe
de spécial istes à travers une lecture simultanée de 4 pôles :  les transformations provoquées et
subies par I 'objet d ' intervent ion, les démarches d' intel l ig ibi l i té mises en oeuvre, les procédures,
méthodes e t  techn iques  u t i l i sées  e t  le  contex te  dans  leque l  les  ac t ions  pro fess ionne l les
s'actual isent.  Même si  cet out i l  reste à préciser,  i l  nous a permis d'examiner une profession en
cenlrant le regard sur le service rendu dans ce qu i l  a de plus social .  Le détour par la sociologie
des professions, s ' i l  a été indispensable pour comprendre comment un groupe de spécial istes
prend place dans une société se révèle a posler ior i  d 'un intérêt relat i f  dans cette recherche. Si
les attr ibuts du groupe professionnel jouent un rôle important dans la const i tut ion du groupe. i l
n 'ont que peu d' inf luence sur la cul ture professronnel le el le-même.

-2-  Par le r  de  cu l tu re  p ro fess ionne l le  condu i t  à  aborder  l ' é tude d 'un  groupe de
pro fess ionne ls  par  l ' en t rée  des  généra t ions  a f in  de  repérer  les  pô les  d 'évo lu t ion  e t
d ident i f ier les sous-groupes qui le consl i tuent.  Un groupe professionnel n 'est pas monol i thique
et même s' i l  est encore possible de parler des assistantes sociales, la mise en évidence des
modè les  de  cu l tu re  p ro fess ionne l le  dans  l 'approche d iachron ique mont re  comment  les
gl issements et les ruptures redéf inissent le service rendu et nuancent ainsi  I 'act ion engagée. l l
est bien évident que les modèles dominants ident i f iés dans l 'approche diachronique ne sont
que des conf igurat ions formel les de la cul ture professionnel le.  L 'approche synchronique nous
mont re  d 'a i l leurs  que les  p ro fess ionne l les  in te r rogées  sont  por teuses  de  modè les  aux
conf igurat ions légèrement di f férentes concrél isant ainsi  le fai t  que les personnes en formation
sont réel lement producteur de leur propre cul ture professionnel le.
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-3- La distinction entre culture professionnelle et culture du groupe professionnel permet
d'envisager une approche plus f ine d'un groupe de spécial istes :  la cul lure professionnel le
Permet  en  e f fe t  d ' iden t i f ie r  les  compétences  rée l les  de  ces  spéc ia l i s tes .  E l le
s'intéresse principalement au service rendu, permet d'envisager son degré dadaptabilité, voire
la transférabi l i té des compétences qui sont les siennes. La cul ture du groupe professionnel
permet de comprendre comment fonctionne le groupe. Les règles et les rites qui régissent le
groupe sont autant d'indicateurs de construction identitaire des membres du groupe

-4- La proposit ion de déf ini t ion de la cul ture professionnel le amène à envisager des
prospect ives en terme de prof i l  des professionnels et à interroger le travai l  ef fectué
par les formateurs, qu' i ls soient dans l 'école ou sur le terrain. Nous avons vu combien les
personnes en formation sont acteurs au sens plein de terme dans la construction/producfion de
la culture professionnelle, mais aussi en quoi ils participent à la reproduction du groupe et de la
culture du groupe.

- Une l imite l iée à la méthode :  ut i l iser des travaux histor iques encore en construct ion, m'a
contraint à mener une approche part iel le de lévolut ion d'une profession dans son contexte. La
constitution du corpus s'est heurtée à la difficulté dans le choix des données et dans l'evaluation
de ieur pert inence.

- Une l imite ou une di f f icul té l iée aux références théoriques :  un cadre de références
mult idimensionnel impl ique en effet  des références nombreuses qu' i l  faut à la fois gérer et
intégrer dans I'analyse. En s'intéressant et à la formation des adultes et au travail social ce cadre
de référence mult idimensionnel étai t  pourtant indispensable.

-  Une l imite l iée au champ de recherche :  en s ' intéressant à une profession intervenant
pr incipalement sur le monde symbol ique, saisir  les prat iques est di f f ic i le ;  ceci  ne peut guère se
faire qu'à part i r  d 'un discours tenu sur ces prat iques. Ajoutons que la proximité du chercheur
avec le champ choisi, s il a facilité l 'approche, a sans doute rendu plus délicate la mise à distance
indispensable à toute recherche.

- Enf in une l imite l iée à une mise en correspondance di f f ic i le et dél icate entre les modèles
ident i f iés  dans  I 'approche d iachron ique qu i  do ivent  ê t re  compr is  comme I 'esqu isse  de
prof i ls dominants et les modèles obtenus dans I 'approche synchronique qui doivenr être
entendus comme une synthèse des prof i ls de professionnels en exercice.

Le  premier  concerne l ' i n té rê t  qu 'une te l le  démarche peut  avo i r  sur  la  p ra t ique
professionnel le el le-même : en permettant de mieux comprendre comment une profession se
structure, comment el le évolue, cette recherche permet d' interroger le sens des prat iques de
formation et corrélativement les effets des formations en alternance. C'est l 'ouverture d'une voie
nouvel le pour saisir  les dynamiques en oeuvre.
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Le second aspect concerne la recherche et le regard qu'elle permet de porter sur la réalité.
Ainsi  quest ionnant les démarches d' intel l ig ibi l i té inscr i tes dans ma culture professionnel le,  en
particulier lopposition théorie-pratique, j 'ai été conduite à rompre avec un mode d'explication du
réel et tenter de comprendre en quoi la personne en formation occupe une place d'acteur au
sens plein du terme. L'enieu esl alors d'oser dépasser une position de principe ou peut-être de
mettre a l 'épreuve ses or incipes.

Reste aujourd'hui ,  au delà des amél iorat ions qui pourraient enr ichir  ce travai l ,  à envisager
de transposer cel te démarche sur d'autres groupes professionnels et d 'en mesurer ainsi  la
val idi té.

C h a n t a l  L E  B O U F F A N T

Docteur en formation des adultes
Ass is tan te  soc ia le

Di rec t r i ce  généra le  de  l ' ITSRS de Mont rouge
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