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Les membres du COPREP

Aurélie BRULAVOINE – ADAPEI 35

Brigitte RETAILLEAU – ADAPEI-ARIA (85)

Céline TILLON – ADAPEI NOUELLES 

Côtes d'Armor

Damien TELLIER – Ar Roch (35)

Denis MARCHAND – ADAPEI 44

Elina MARTINS – APAJH 44

Gilles BLOUET – Les Genêts d’Or (29)

Emmanuelle BIRON – ADAPEI NOUELLES Côtes d'Armor

Gwénaelle BATO - Les Papillons Blancs du Finistère

Loriane LEVACHER – APF France Handicap (35)

Stéphanie CLINQUART – APAJH 22-29-35

Solène CLERGEAU – ARRIA (44)

Sophie PAOLUCCI – Les Papillons Blancs du Finistère

Valérie BOUGNIARD – AREAMS (85)
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Chacun.e une place dans 
la co-construction du PPA

Laura POIRON, Ergothérapeute
SESSAD Nelson Mandela APAJH 44

Clara BOURNIQUE, Assistante sociale 

SESSAD Nelson Mandela APAJH 44

Clotilde JOSSO, Cheffe de service 
SESSAD Nelson Mandela APAJH 44
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Chacun.e une place
dans la co-construction du 
Projet Personnalisé
d'Accompagnement (PPA)

SESSAD-SSEFS-SAAAS Nelson Mandela
10 mai 2023
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• Présentation d'une expérimentation autour du PPA au sein du 
service NELSON MANDELA (SSEFS, S3AS et SESSAD Moteur 14 - 20 
ans) de l'APAJH 44

• Trinome pour cette présentation : Ergothérapeute, Assistante
Sociale et Cheffe de service.

• Présentation des supports utilisés, retours d'expérience (pros, 
parents, jeunes) et réflexions.

• Appui sur la nomenclature SERAFIN PH
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Pour résumer et conclure, cette expérimentation accorde une
place importante aux jeunes, aux parents et aux 
professionnel.elle.s.

Nous identifions, chacune de notre place au sein de l'équipe :

• 3 constats positifs

• 3 pistes d'amélioration



Utilisation de la MHAVIE 
dans le cadre de la 
facilitation de parcours

Cécile RODRIGUEZ DIAZ
Facilitatrice de parcours 

Association Marie Moreau (44)

Audrey MAIGNAN

CESF 

Association Marie Moreau (44)

FENIX



Utilisation de la MHAVIE dans le 

cadre de la facilitation de parcours 



L’association Marie Moreau 
L’association accueille des personnes en situation de handicap intellectuel 

avec ou sans troubles associés de 3 à 62 ans au travers de plusieurs services 

et EPMS : 



Historique 

Parcours de la personne et Auto-détermination.  



LA MHAVIE 



A tout 

âge



Pour chaque item, trois étapes



Exemples d’items



LES MODALITES 



LES MODALITES 

- En première intention

- Principe de neutralité 

- Approche globale de la situation de la 

personne 

- Priorisation des besoins 

- Auto-évaluation 

- Mesure des satisfactions et insatisfactions  



LES EFFETS



LES EFFETS  

- Toutes les personnes accompagnées ont été capables de s’auto-

évaluer (enfants comme adultes) – Avec accompagnement, 

- A permis de faire le point à un instant T,

- Bien-être reconnu chez les personnes, car rappel de ses 

capacités 

- Choix de répondre ou pas aux items a été apprécié, 

- Temps pour soi, 

- Mise en exergue des priorités et des écarts entre leurs attentes 

et leurs accompagnements. 

- Appropriation de leurs projets 

Pour les personnes accompagnées 



LES EFFETS  

- Ecoute de la parole de l’enfant 

- Réajustement des compétences, surprises et 

découvertes. 

- Présence d’un tiers lors de la restitution 

- En complémentarité de la Vineland, écoute des 

attentes de chacun et négociation des priorités. 

- Implication de la famille dans l’établissement / 

Remobilisation du rôle de parent. 

Pour les familles : 



LES EFFETS  

- Bonne entrée en matière pour créer un lien de confiance.

- Plutôt des effets pour les facilitrices car peu de transmission 

du bilan aux personnels accompagnants. 

- Activation des ressources internes donc plus de sollicitions du 

personnel accompagnant 

- Pour le personnel hors facilitrice, pas forcément de retour ni 

de lien fait avec la MHAVIE. 

- Les termes de neutralité et de confidentialité peuvent être 

source de tension auprès de l’équipe accompagnante (sens ?) 

au début. 

Pour les professionnels : 



LES PERSPECTIVES



LES PERSPECTIVES :   

- Utilisation ou inspiration pour évaluation en dehors de la 

facilitation de parcours. 

- Outil qui a pu faire émerger des priorités, des projets des 

personnes, et qu’ils puissent se saisir de ce nouveau service. : 

(2021-2022 : panel/ 2022-2023 : A la demandes des personnes)

Pour les professionnels : 

Pour les personnes accompagnées : 

- Plus de demandes directes des PA adultes qui ont bien repéré 

le service 

- Des demandes pour les enfants qui sont plutôt orientés par 

les professionnels encadrants. 



Merci de votre attention 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus 

amples informations. 



L’évaluation fonctionnelle : 
pourquoi ? comment ?

Marie-Gabrielle LE BOT
Psychologue-neuropsychologue 
IEM Kerdelune, VyV3 Bretagne

FENIX



Evaluation 
fonctionnelle
Pourquoi ?

Comment ?

Marie-Gabrielle LE BOT, Neuopsychologue 
IEM Kerdelune, Landerneau (29)



Les capacités fonctionnelles font référence à la 

capacité d'une personne à effectuer des activités de la 

vie quotidienne et à s'adapter à son environnement en 

fonction de son état de santé, de son âge, de son 

contexte socio-économique, de ses compétences et de 

ses expériences de vie.

Définition 



Définition 

"L'évaluation fonctionnelle est un processus d'analyse systématique et d'interprétation des capacités, des performances et des 

comportements d'une personne dans des situations de la vie quotidienne, afin de comprendre les besoins, les forces et les 

limitations fonctionnelles de cette personne et d'élaborer des plans d'intervention adaptés à ses besoins."

(L. Sylvester, 1995)

• Ses souhaits et ses besoins, tenter de les préciser

• Evaluer les compétences, les aptitudes et les limitations d'une personnes

• Evaluer ses forces et ses faiblesses

• Dans un environnement de la personne

• Construction des interventions, du projet ou du plan d'accompagnement de la personne

Evaluation multidimensionnelle

"Functional Assessment: A Strategy for Assessment and Intervention with Children with Developmental 
Disabilities" , Journal of Positive Behavior Interventions, 1995 



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience

L'évaluation fonctionnelle est multidimensionnelle et pluridisciplinaire



Diagnostic

étiologique

TD

I

Evaluation

fonctionnelle

• Prise en compte des évaluations déjà réalisées

• Réaliser une évaluation fonctionnelle sans qu'une évaluation

diagnostique préalable ait été effectuée

• L'évaluation fonctionnelle peut également aider à identifier des

indices d'un trouble, d'une pathologie

"Je voudrais que mon enfant développe sa communication" 



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience



Comvoor
(outil d'évaluation des précurseurs de la communication)

Evaluation cognitive



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience



Comvoor
(outil d'évaluation des précurseurs de la communication)

Evaluation cognitive



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience



Réceptif

• « Suit les consignes comprenant une action et un objet (apporte-moi

le livre) »

• « Écoute un cours ou une conférence pendant au moins 30 min »

Expressif

• « Dit son nom et son prénom quand on le lui demande »

• « Donne des consignes complexes aux autres (une recette avec de nombreux

ingrédients) »

Écrit

• « Écrit de mémoire son prénom et son nom »

• « Écrit les adresses complètes du destinataire et de l’expéditeur sur des lettres ou des

colis »• Observation

• Évaluation dynamique

Evaluation écologique



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience



• Entretiens

• Questionnaires

• Quels ont les différents lieux de vie

fréquentés par l'enfant?

• Qui sont les partenaires, les rééducateurs

?

• Quel est le réseau de soutien de l'enfant

et de sa famille?

Evaluation éco-systémique

Environnement familial et +



Environnement scolaire

• L'équipé pédagogique de l'école a t'elle déjà eu une expérience autour de la CAA?

• Quel est le mode de communication actuel avec l'enfant?

• Quels sont/seraient les obstacles?



"Je voudrais apprendre à me déplacer seul à Brest"



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience



Entretiens

• Affiner/préciser/prioriser la ou les demandes

• Recueil des habitudes de vie

• Croyances et perceptions entretenues par la personnes elle-même et/ou

par son entourage

• Evaluer/Explorer les chemins possibles/Formuler des objectifs

Se centrer sur ce qui est important pour la personne



Risques subjectifs Risques réels

Fondés sur des biais cognitifs, en fonction de projection, 

d'expériences passées

Les risques objectifs

"il ne va pas savoir se repérer"

"j'ai peur qu'il fasse de mauvais rencontre"

Ce qui constitue réellement une menace pour la personne, en tenant compte 

du contexte de la situation (facteurs individuels de la personnes 

accompagnées et facteurs environnementaux)

• Evaluer les risques avec la personne, sa famille, les professionnel·le·s

• Poursuivre l'évaluation fonctionnelle en fonction des besoins



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience

"Je voudrais apprendre à me déplacer à Brest" 



Faire le trajet

Evauation

Liam Encadrant

Commentaires

Connaitre le trajet

Respecter les règles 

piétonnes

Faire le trajet en 10 

min

Je peux progresser en:

Date

Facile Difficile 

Aujourd'hui pour moi, aller à la boulangerie c‘était :



Professeur Vincent des Portes, Neuropédiatre, Coordonateur Filière de Santé DéfiScience

"Je voudrais apprendre à me déplacer à Brest" 



• Mettre de côté nos propres représentations et perceptions du fonctionnement de l'individu

• Réaliser des évaluation objectives

• Evaluations = outils essentiels dans la mise en place du plan d'accompagnement

• Se former: méthodologie, outils d’évaluation

Outils d'évaluation fonctionnelle



• Evaluation normée et standardisée

• Identifier les forces et les ressources de la personne

• Comprendre le retentissement des troubles dans le quotidien

de la personne

• Recueil des habitudes de vie de la personnes

• Regards croisés/Implication des parents

• Observations sur une base commune

• Aide à prioriser les objectifs

• Ligne de base

• Population diverses: TDI, TSA, troubles psychiatriques, troubles acquis...



• Répondre aux besoins et attentes d'une personne d’une manière ajustée

• Pour préciser ses forces et ses fragilités

• Pour identifier ses sources de motivation

• Pour proposer des interventions, des aménagements et des moyens de compensation qui permettent de

développer véritablement ses compétences

• Pour identifier la manière dont on va pouvoir intervenir dans l’environnement de la personne (ressources,

obstacles)

• Pour suivre l'évolution de la personne dans son parcours

Conclusion

Intérêts de l'évaluation fonctionnelle
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Vidéo
“Stop je parle”

Vidéo Trisomie 21 France

https://www.youtube.com/watch?v=XF_6q79SUvY


Faire des choix pour 
être acteur de sa vie :
un apprentissage tout 
au long de la vie

Barbara FONTANA LANA

Docteur en philosophie, 
maîtresse d’enseignement et de 
recherche 

Université de Fribourg (Suisse)



Faire des choix pour 
être acteur de sa vie: 
un apprentissage tout 

au long de la vie

Barbara Fontana-Lana

Département de pédagogie 
spécialisée de l’UNIFR, Suisse

Barbara.lana@unifr.ch

10 mai 2023
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PLAN

1. Le contexte historique: un changement paradigmatique

2. Les notions d’autodétermination & de participation citoyenne

3. Des outils pour évaluer et intervenir

4. Les caractéristiques des contextes soutenant l’implémentation

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

105

mailto:barbara.lana@unifr.ch


Le Contexte historique: 

un changement paradigmatique

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Changements historiques

D’une dictature bienveillante et paternaliste...

…vers une négociation du pouvoir 

au sein de la relation éducative

→ Notion d’agent causal

PROTAGONISTE

Le contexte historique

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Forces du changement

➢Redécouverte des notions de citoyenneté et de participation à la vie 
sociétale

➢Organisation des mouvements de revendication d’intérêts en 

lobby (pressions politiques)

➢Soutiens internationaux pour les droits des personnes en situation de 
handicap 

➢Conventions et lois, nationales et internationales, aux mesures actives 

(ONU, 2006)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

Le contexte historique
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Un changement de regard…

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

Le contexte historique
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Métaphores de la vulnérabilitéMétaphore 
organique

• Si on considère la 
personne comme 
essentiellement non 
rationnelle (telle un 
enfant p.ex.), elle 
reste/est perçue 
comme déficitaire et 
inférieure

Relation dominant-

dominé 

Métaphore 
mécanique

• Si on conçoit l’individu 
comme une machine, 
on veut comprendre sa 
mécanique et réparer 
ses 
dysfonctionnements

Relation expert-objet
d’expertise

Métaphore 
personnelle

• L’individu est 
considéré comme 
capable d’agir 
activement 
(décider) pour 
s’approprier du 
monde qui 
l’entoure, on 
estime que son agir 
est influencé par 
les contextes de vie

Relation d’humain à 
humain: 

(Sumarah,1989)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Apports théoriques sur 
l’autodétermination

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Une définition d’autodétermination 

✓C’est la possibilité de faire des choix et prendre des décisions

✓en accord avec ses préférences, valeurs et objectifs 

✓sans interférences externes non justifiées 

✓pour déterminer le degré de contrôle qu’une personne souhaite avoir 
sur sa propre vie

✓et en garder ou en augmenter la qualité de vie 

→ Notion d’agent causal / protagoniste

(Wehmeyer, 1992, 2005)

Apports théoriques sur sur 
l’autodétermination

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Le modèle fonctionnel 
de l’autodétermination 

(Wehmeyer & Bolding, 1999)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

Apports théoriques sur sur 
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Les quatre caractéristiques essentielles

Auto-

déterminatio
n

Autonomie

Autorégulation

Autoréalisation

Empowerme
nt

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Le modèle de l’agentivité causale

(Shogren et al., 2015, p. 257)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

Autonomie

Compétence

Affiliation

Motivation 

autonome

Besoins psychologiques 

de base

Motivation

Agent causale

(Lachapelle et al., 2022, p.37, traduit de  Shogren et al., 2017, p.56)
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Les 3 besoins psychologiques fondamentaux selon la 
théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2002)

Besoin 
d’autonomie

Besoin de 
compétenc

e

Besoin 
d’appartenanc
e sociale (être 

relié aux 
pairs)
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La motivation selon la théorie de Deci et Ryan (2002)
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Le modèle de l’agentivité causale

(Shogren et al., 2015, p. 257)
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Autonomie

Compétence

Affiliation

Motivation 

autonome

Besoins psychologiques 

de base

Motivation

Agent causale

(Lachapelle et al., 2022, p.37, traduit de  Shogren et al., 2017, p.56)
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3 facteurs et 7 composantes

Action 
volontaire

Autonomie

Auto-initiation 
des actions

Action 
agentique

Pistes de pensée 
(pathway 
thinking)

Auto-direction 
des actions 

choisies

Contrôle 
des 

croyances

Contrôle des 
attentes

Auto-réalisation

Empowerment
psychologique

(Shogren et al., 2015, traduction libre)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Modèle écologique tripartite de l’autodétermination 
de Abery et Stancliffe (2003)

Autodéter-

mination

Importance
Degré de 
contrôle

personnel 
désiré

Degré de contrôle personnel 
exercé

Changements dans le temps

Auto-
détermination

Importance

Apports théoriques sur sur 
l’autodétermination
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Autodétermination et déficience 
intellectuelle

➢Les personnes avec une DI sont, en général, significativement moins 
autodéterminées que leurs pairs neuro-typiques

➢Et cela à tout âge, genre et type de déficience confondus

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Retombées

Qualité de vie

Appartenance à la communauté

Diminution des comportements inadaptés

Acquis académiques

Meilleures conditions pour l’emploi, le logement et l’investissement du temps libre

(Lachapelle et al., 2005; Wehmeyer, 2010; Wehmeyer, Garner, Yeager, Lawrence, & Davis, 2006)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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L’autodétermination …

✓S’apprend, s’entraîne, passe par l’expérience

✓Et par les erreurs…implique la prise de risques positifs 
(Woodward, 2014)

✓Demande la collaboration de tous les partenaires 
éducatifs…avec des négociations parfois difficiles

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Ce que l’autodétermination n’est pas

✓Faire tout ce que l’on veut

✓N’avoir que des droits et aucun devoir ou responsabilité

✓Devoir faire seul·e, ne plus avoir d’encadrement ni des soutiens

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Evaluer l’autodétermination 

La LARIDI (Lachapelle, Boisvert, & Leclerc, 2000): →

Traduction et validation de la Arc’s Self-Determination Scale (Wehmeyer & Kelchner, 1995)
construite à partir du modèle fonctionnel de Wehmeyer :

• 72 items, 4 sections mesurant les 4 caractéristiques du modèle fonctionnel

• Self-report – report

• Elle existe aussi en version COURTE

Le Questionnaire de choix (Uhlig, 2018, https://shop.szh.ch/fr/livres-edition-szhcsps/156-
validation-du-questionnaire-de-choix.html)  : →

Traduction et validation du Choice Questionnaire de Stancliffe et Parmenter (1999):  

• 23 items

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Evaluer l’autodétermination 

➢ L’inventaire de l’autodétermination (SDI), traduction et validation du Self-

determination Inventory student self-report SDI:SR, construit sur le modèle de 

l’agentivité causale de Shogren et al. (2015)

➢Caractéristiques:

o 21 items, mesurant les 3 facteurs et 7 composantes 

oVersion électronique et papier

oPour des personnes avec et sans DI

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Quelques programmes d’intervention

C’est l’avenir de qui après 
tout (Lachapelle, Boisvert, 
Boutet, & Rocque, 1999)

Carte routière de la vie 
adulte, en route vers mon 

avenir (Ruel, Sabourin, 
Moreau, Lehoux,  & 
Julien-Gautier, 2012)

Choisir et agir (Dubois, 
Chrétien, Thibodeau, & 

Robert, 2006, 2009)

I‘m determined
(McNaught, 2011)

Self-determined learning
model of instruction
(Wehmeyer, Palmer, 

Agran, Mithaug, & Martin, 
2000)

It’s my future (Bolding, 
Wehmeyer, & Lawrence, 

2010)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Apports théoriques 

sur la participation citoyenne

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

128

mailto:barbara.lana@unifr.ch


Une définition de participation citoyenne

« L’exercice des droits civils, sociaux et politiques et des responsabilités qui y sont

associées, par le biais de pratiques de participation, dans une grande diversité de

lieux (associations, groupes), à différents niveaux (local, national, international) »

(Tremblay & Dufresne, 2009, p.5)

Apports théoriques sur la participation 
citoyenne
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Les différentes formes 

de participation citoyenne

✓ La participation électorale

✓ L’action communautaire

✓ La prise de parole

(Tremblay & Dufresne, 2009)

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch

Vote4All: recherche 
participative, terminée en 
juillet 2022
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On apprend à s’exprimer…
et à s’affirmer

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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✓Argumenter, défendre ses idées

✓Ecouter, comprendre les idées des autres et leurs raisons

✓Approfondir

✓S’opposer

✓Se remettre en discussion

✓Nouvelles manières de voir les choses, réflexions, idées

S’exprimer pour s’enrichir…et agir

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Un Manuel de formation & une BD

• https://projects.unifr.ch/autodetermination/fr/

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Des outils pour l’autodétermination

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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J’ai envie:

• autoanalyse
, valeurs, 
préférences, 
vouloirs, 
désirs…

J’explore:

• limites, 
obstacles, 
ressources, 
facilitateurs, 
données 
contextuelle
s,

risques…

Je cherche 
des 
chemins:

• génération 
de plusieurs 
options, 
choix des 
objectifs, 
planification 
des 
actions…

Je passe à 
l’action…et 
la prochaine 
fois je 
conseille:

• Évaluation 
et 
réadaptatio
n

J’AI ENVIE J’EXPLORE

Forces Faiblesse
s

Ressources Obstacles

Sécurité

JE CHERCHE 
DES CHEMINS

J’AGIS

Canevas « Marche à suivre »

Des outils pour l’autodétermination
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Outil de pondération 

1.

2. 

Des outils pour l’autodétermination
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Outils utilisés pour les discussions: 
les cartes de parole

Casquette désignant le modérateur

Badge du représentant

Des outils pour la citoyenneté active 

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Chacun a droit au temps de parole 
dont il a besoin =
On doit argumenter, convaincre les autres 
que son idée est bonne

On a le droit de ne pas être d’accord

Des outils: les règles de discussion

On écoute ce que les autres ont à dire

Des outils pour la citoyenneté active 

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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S’exprimer clairement

Se sentir en confiance /ne pas 
manipuler

Avoir une attitude corporelle 
adéquate

Des outils: une communication saine

Vérifier les informations que l’on nous donne: 
Etre curieux

Des outils pour la citoyenneté active 

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Quels obstacles et quels facilitateurs 

pour l’implémentation de ces principes 

au niveau des pratiques quotidiennes?

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Un cadre globale favorable à l’implémentation

Collaborati
ons (Beidas et 

al., 2013; 
Greenhalgh et al., 

2004)

Processus
d’implém
en-tation
(Rogers, 2013)

• Information

• Persuasion

• Décision

• Implémentation

• Confirmation

• Verticales
• Horizontales

Fontana-Lana, B., & Petitpierre, G. (2017). Designing a Training Programme to Promote the Exercise of 
Self-Determination and Civic Engagement in Individuals Having an Intellectual Disability: Feedback on 
Collaborative Research. Creative Education, 8,975-992. https://doi.org/10.4236/ce.2017.86071

Obstacles et 
facilitateurs

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Obstacles

✓Vision déficitaire du handicap

✓Peur du changement

✓Manque de créativité

✓Découragement

Obstacles et facilitateurs

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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Facilitateurs 

✓Offrir des opportunités

✓Compter sur une personne soutenante

✓Travailler l’accessibilité des lieux et des informations

✓Soutenir l’apprentissage par des outils concrets

Obstacles et facilitateurs

Barbara Fontana-Lana, DPS – UNIFR, barbara.lana@unifr.ch
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MERCI 
pour votre attention
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Faire des choix pour 
être acteur de sa vie :
un apprentissage tout 
au long de la vie

Ce que cette matinée vous amène 
comme questions, partage de 
témoignages, ...



Forum : 
“Tous acteurs de la 
société inclusive”

14h - 15h50

Allons à la rencontre d’acteurs porteurs 
d’actions inclusives dans divers domaines :

o Santé, bien-être, compétences psychosociales

o Scolarisation et apprentissages

o Vie sociale, loisirs, culture

o Autonomisation des 16-25 ans : Habitat, projet

professionnel, mesures d'accompagnement social

o Nouvelles technologies et communication



FORUM : “Tous acteurs de la société inclusive” (niveau 1)



“Je peux, tu peux, …
nous pouvons agir”
Aller vers l’inclusivité : 
une adaptation réciproque

Journées de formation des professionnels
des structures médico-sociales
pour enfants, adolescents et jeunes adultes
en situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire 

Les 10 et 11 mai 2023

à La Baule (44)

E

Nos partenaires

DEJEUNER
Reprise à 14H 





Accompagnement au 
changement et pouvoir 
d’agir des professionnels 
dans une visée inclusive

Saïd ACEF

Directeur général adjoint chargé 
des grands projets

Département des Landes



Changement(s) et pouvoir d’agir des 
professionnels au défi de l’inclusivité

CREAI Bretagne et CREAI Pays de Loire 

La baule – 10/05/2023

Saïd ACEF

PROPOS L IBREMENT INSPIRÉS  DU RAPPORT  DE DENIS  P IVET EAU (2022)  

« EX PERTS,  AC T EU RS,  ENSEMBLE  . . . .POUR U NE SOCI ÉTÉ QU I  CH A NG E »



Contexte de cette intervention
➢ J+15 de la CNH 2023

➢ Regards internationaux portés (et condamnations) sur la politique française en matière 
de droits sociaux des personnes vivant avec un handicap

➢ Des rapports et réformes qui, s’accumulant, fixent un cap et des chemins collectifs 
restant à parcourir avec un schéma cible qui se dessine de plus en plus

➢ Rapports dont celui de Denis Piveteau (2022) qui n’apporte pas de réponses immédiates 
mais s’attache à établir l’intrication forte entre valorisation des métiers de 
l’accompagnement et le changement de paradigme en cours dans le domaine des 
politiques médico-sociales (et…sociales)

➢ Une intervention impliquée…



De quels changements/défis parle-t-on?
➢ Le défi sérieux et puissant de l’autodétermination dans ses 4 composantes et ses 3 niveaux 
cumulatif (individuel, organisationnel, institutionnel)

➢ Le défi tout aussi puissant, systémique de l’attractivité des métiers de l’accompagnement lui-
même pénétré des évolutions majeures du rapport au travail, à la trajectoire professionnelle

➢ Le défi populationnel tant au niveau de l’évolution des attentes, fragilités des trajectoires de 
vie que de la capacité collective…à…mieux…garantir…une réponse….accompagnée…pour tous 
(et par tous!)



Au croisement de ces défis, une transformation profonde des 
pratiques et des organisations du travail au sein du secteur 
médico-social : une définition qui fixe le challenge!

La transformation de l’offre médico-sociale a pour ambition de mieux répondre aux
aspirations, aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap. Est
entendue par la transformation de l’offre, toutes actions visant à rendre
l’accompagnement simultanément plus inclusif (valorisation des rôles sociaux, effectivité
des droits), plus souple et plus adapté à la prise en compte des situations individuelles,
notamment complexes. Plus largement, la transformation de l’offre de services concerne
l’ensemble des actions visant la mise en accessibilité globale et territorialisée des
services, prestations permettant la pleine participation citoyenne des personnes. Exercée
dans le cadre d’une responsabilité populationnelle partagée, elle engage tout
particulièrement les équipes médico-sociales à prendre toute leur part à l’émancipation
sociale des personnes, à la pleine qualité et sécurité des accompagnements proposés.

(Source : travaux nationaux non finalisés / accord de méthode CNH 2020)



Faire face aux asymétries…
➢ L’asymétrie relationnelle 

➢ dans la relation d’accompagnement

➢ dans les stratégies d’intervention

➢ dans la relation d’intermédiation/facilitation avec les environnements sociaux +/- capacitants

➢L’asymétrie organisationnelle

➢ fonctionnement courant des ESMS

➢ faire équipe autrement sur un territoire (interventions « externalisées » et « distribuées »)

➢ L’asymétrie institutionnelle

➢mécanismes de décision/régulation fondés +/- sur la co-construction/compromis

➢ allocation de ressources permettant une transformation de type « aller vers » permettant une prise 
d’initiatives/risques négociés

➢ …



La conviction d’une symétrie nécessaire, inéluctable 
entre pouvoir d’agir des personnes et… pouvoir d’agir des 
professionnels

➢ L’autodétermination des personnes (toutes les personnes) ouvre le champ d’une prise en 
tenailles « compensation/accessibilité » dont la responsabilité incombe (certes) mais ne peut 
être portée seule par les équipes médico-sociales

➢ La transformation des pratiques et des organisations médico-sociales va se heurter (et se 
heurte déjà dans certaines politiques sectorielles) à une impasse systémique

➢ La société est en quelque sorte redevable de faire son propre « aggiornamento » (mise en 
accessibilité, reconnaissance des savoirs/expertises…) pour permettre la pleine efficacité de la 
transformation des pratiques et des organisations médico-sociales

➢La reconnaissance, la valorisation des rôles sociaux des personnes va de pair avec la 
reconnaissance de l’utilité sociale des travailleurs sociaux/professionnels du secteur médico-
social si et seulement si la société prend sa part du travail d’émancipation sociale accompagnée 
des citoyens plus ou moins « empêchés »





Les conséquences du côté des pratiques 
et des organisations ESMS?
➢ Le renforcement des savoirs et des expertises des professionnels nécessitant une modification 
profonde des contenus et modalités de formation initiale et continue en cohérence avec les données 
probantes

➢ La montée en puissance de nouveaux rôles, nouveaux métiers s’approchant dans certains cas des 
pratiques avancées

➢ La nécessité (l’urgence) de hisser plus haut et plus fort la recherche participative et appliquée dans le 
domaines de l’accompagnement permettant aussi une hybridation des savoirs

➢ Des organisations du travail en équipes autonomes fondées sur un leadership transformationnel et 
transactionnel

➢ La mutation en plateformes territoriales de services à visée inclusive visant à désinstitutionnaliser
l’accompagnement sans désinstitutionnaliser l’exercice professionnel en équipe

➢ Le développement de nouvelles solutions tenant de l’équation « technicité/intensité » d’un côté et 
« accessibilité/autonomie » de l’autre



Accompagnement au changement : 
le rôle des cadres?



Le leadership transformationnel (vision long terme, autonomie de décision et d’actions des équipes) 

• Ce qui est transformé, c’est l’énergie, l’envie et les capacités des membres de l’équipe pour faire de 
ces énergies une synergie orienté vers l’atteinte des objectifs de changement 

• Reposant sur la motivation intrinsèque 

• La confiance étant le paramètre le plus discriminant en termes de performance globale de ce type de 
leadership 

➢ Le leadership transactionnel (produisant des effets de plus court terme par régulation et guidance « 
comportementale » des équipes) 

• Ce qui est en transaction, ce qui est négocié ce sont les contreparties entre les efforts, l’énergie 
engagée par chaque membre de l’équipe et le retour sur investissement consenti par l’organisation (via 
ses dirigeants, cadres) 

• Reposant sur la motivation extrinsèque 

• L’équilibre contractuel (ce que je reçois en contrepartie de ce que je fais et les résultats obtenus) est 
le paramètre le plus discriminant 

Accompagnement au changement : 
le rôle des cadres?



Les effets du leadership 
transformationnel

Concernant les équipes

➢Meilleure connaissance et appropriation de la finalité du changement et du chemin à parcourir

➢Capacité à pouvoir y parvenir en autonomie

➢Renforcement de la confiance en leurs compétences et capacité à mettre en oeuvrele changement

➢Capacité d’innovation plus originale, élaborée avec prise de risques plus assurée

➢Sentiment renforcé d’agir pour le bien commun

Concernant la performance globale de l’organisation

➢ Satisfaction globale des différentes parties prenantes

➢Atteinte des résultats finaux de l’organisation

➢Efficience financière

➢Amélioration des scores de QVT

➢Meilleure évaluation des dirigeants par la gouvernance et les salariés



Un phasage de la transformation de l’offre spécialisée 
qui nécessite d’être mieux accompagnée dans le cadre 
d’une contractualisation de 3ème génération

➢ De l’offre classique au fonctionnement en dispositif +/- intégré

➢ Du dispositif intégré à la plateforme de services par domaines de vie (intégrant la coordination 
de parcours

➢De la plateforme de services par domaines de vie aux plateformes territoriales de services à 
visée inclusive

➢ Ces plateformes poursuivant au local leur processus d’intégration (au sens de l’intégration de 
services en réseau) via hybridation des interventions avec les acteurs de droit commun



“Je peux, tu peux, …
nous pouvons agir”
Aller vers l’inclusivité : 
une adaptation réciproque

Journées de formation des professionnels
des structures médico-sociales
pour enfants, adolescents et jeunes adultes
en situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire 

Les 10 et 11 mai 2023

à La Baule (44)

E

Nos partenaires

Vidéo réalisée par l’ANAP

: Le changement, ça se passe 
comment ?

Témoignage de l’association Marguerite Sinclair -
Dispositif Intégré IME à Mulhouse

https://youtu.be/a5JPzK7TguY
https://youtu.be/a5JPzK7TguY


Quelles conditions 
pour conduire 
l’innovation 
dans le secteur 
médico-social ?

Michel FOUDRIAT
Institut de la Co-Construction

Université Paris Est Créteil (UPEC)

Laboratoire d’études multidisciplinaires en co-
construction (UQAC) Québec



Innovation, réseaux et co-construction

Journée de formation inter-régionale

10 mai 2023

Michel Foudriat
Institut de la Co-Construction

Université Paris Est Créteil (UPEC)

Laboratoire d’études multidisciplinaires en co-construction (UQAC) Québec
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Innovation : définition

« Une innovation est la mise en œuvre (implementation) 

 d’un produit (bien ou service)

 d’un procédé (de production) nouveau ou sensiblement amélioré, 

 d’une nouvelle méthode de commercialisation

 d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, 

l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures »

Manuel d’Oslo (2005), Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l'innovation, 

Editions OCDE, p. 54

« Une innovation est une invention qui s’est répandue»
Gaglio G. (2021), Sociologie de l’innovation, Puf, p. 5

Toutes les définitions mettent en avant la question de la réussite de l’implantation

autrement dit de l’acceptation et de l’adoption de l’innovation par le plus grand nombre

d’acteurs concernés
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Les activités concernées par l’innovation dans le travail social

 Une nouvelle offre de service 

 Un nouveau projet d’établissement

 Une nouvelle pratique professionnelle envers les personnes 

accueillies ou accompagnées

 Une nouveau fonctionnement organisationnel
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L’adoption de l’innovation par une variété d’acteurs différents

L’acceptabilité une condition préalable à l’appropriation

L’acceptabilité de l’innovation par les acteurs : une condition nécessaire

Pour être acceptée par les acteurs, une innovation devrait satisfaire à certaines 

conditions : elle devrait être perçue par eux comme

 Compréhensible, 

 D’un usage facile

 Ne générant pas pour eux de contraintes supplémentaires et donc des difficultés 

dans sa mise en œuvre ou dans son usage

 Tenant compte suffisamment de leurs intérêts, (se traduisant par une croyance en 

une probabilité de réduction des difficultés rencontrées dans le cadre des activités 

ou des usages quotidiens)
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L’appropriation

Les propriétés de l’appropriation

 Elle réduit les risques de stratégies opportunistes d’opposition, de retrait

 Elle confère une légitimité à l’innovation

 Elle est gage de pérennité de l’innovation

L’appropriation est une condition préalable à l’adoption de l’innovation par les 

acteurs
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Les modèles d’élaboration des innovations
L’acceptabilité comme critère de jugement d’efficacité des modèles

1. Le modèle séquentiel, linéaire, rationnel, descendant

 Il procède à partir d’un raisonnement définissant des étapes qui sont présentées devant 
se succéder selon un ordre chronologique

 Il est souvent initié par un seul acteur (ou seulement par quelques acteurs experts) et le 
dispositif s’impose aux autres acteurs

 Il a été (est) enseigné de façon dominante dans les écoles de management américaines et 
françaises

 L’élaboration de l’innovation repose sur une expertise (elle peut se justifier par une 
argumentations rationnelle ou scientifique) et une centralisation de la décision

 La définition de l’innovation est imposée aux acteurs qui « doivent se l’approprier ».

 La communication sur l’innovation est censée provoquer son acceptation par des 
acteurs considérés comme convaincus intellectuellement par les arguments de la 
« démonstration pédagogique » (ce raisonnement assimile les acteurs à de purs 
esprits dénués d’intérêts, d’émotions et de schémas cognitifs)
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Les limites observées du modèle séquentiel, rationnel, 

descendant

Un constat attesté par de nombreux auteurs 

 Une majorité d’innovation élaborée selon les principes de ce modèle sont des échecs 

ou rencontrent des limites 

75% des changements volontaires descendants sont des échecs (Balogun)

Crawford en 1997 constate un taux d’échecs élevé des processus d’innovation

« L’étude ‘Nielsen Breakthrough Innovation Report’ s’appuie sur l’analyse des 

lancements de 12 000 produits de grande consommation grande en Europe de 

l’Ouest depuis 2011. Elle montre que 2 nouveaux produits sur 3 n’atteignent jamais 

le seuil de 10 000 unités vendues, et 3 sur 4 ne parviennent pas à rester en rayon 

au-delà de la première année. »
https://www.lsa-conso.fr/76-des-lancements-de-nouveaux-produits-echouent-lors-

de-leur-premiere-annee,184041
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Les explications aux limites du modèle expert séquentiel linéaire

 Le modèle expert pense l’innovation en s’affranchissant de l’épreuve du réel 

et des savoirs expérientiels des acteurs (ou des utilisateurs)

 L’innovation est pensée à partir d’un seul point de vue donc d’une perception 

sélective et imitée du réel 

 L’innovation est pensée indépendamment de la façon dont les acteurs peuvent 

vivre concrètement son déploiement et, entre autres, des contraintes que ce 

déploiement peut faire surgir et qui se traduisent par des difficultés 

supplémentaires pour l’accomplissement du travail quotidien ou par son usage
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L’innovation comme processus

La question de l’acceptabilité comme condition nécessaire à l’adoption d’une 

innovation oblige à rompre avec le modèle rationnel, descendant

L’innovation doit être considérée comme un processus

 Un processus incluant une diversité d’acteurs (créateurs et destinataires)

 Un processus fondé sur des interactions discursives et des négociations visant 

l’émergence d’un compromis

 Un processus contingent
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La co-construction comme dispositif facilitateur

2. Le modèle participatif (la co-construction de l’innovation)

 Il vise à pallier les insuffisances du modèle expert

 Il se fonde sur la recherche d’une prise en compte suffisante des points de 

vue d’un maximum d’acteurs concernés 

 Il repose sur un dispositif considéré comme facilitateur de l’expression des 

points de vue par les acteurs et de leur mise en convergence par 

l’intermédiaire d’échanges entre les acteurs (la convergence. 
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La co-construction comme approche 

pour développer les innovations

La co-construction peut être ainsi considérée comme une approche pour 

développer les innovations car elle se définit comme un processus qui vise :

 L’expression par un maximum d’acteurs (une variété considéré comme 

suffisante au regard de la problématique retenue) de leurs points de vue

 La recherche d’une intercompréhension suffisante entre les différents acteurs

 La recherche d’une convergence entre les différents acteurs autour d’un point 

de vue pouvant être considéré dans des limites acceptables comme n’étant 

pas incompatible avec ceux-ci
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Réflexions théoriques et 

méthodologiques sur la co-construction
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Une définition de la co-construction

Une définition reconnue et partagée

« Un processus par lequel des acteurs différents :

Expriment et confrontent leurs différents points de vue 

S’engagent dans une transformation de ceux-ci (des 

« traductions »)

S’accordent sur des traductions qu’ils ne perçoivent plus comme 

incompatibles » et construisent un compromis qu’ils considèrent 

comme suffisamment acceptable 

Foudriat M. (2016), La co-construction, Une alternative managériale, 

Rennes (France), Presses de l’Ehesp
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Les objectifs possibles pour un processus de co-construction

Résoudre des problèmes (conflits entre services)

Améliorer des fonctionnements organisationnels, le cadre de 

vie d’un territoire (espace paysager comme qualité de vie)

Élaborer des projets (personnalisé d’accompagnement, 

d’établissement, de développement territorial, de changement 

organisationnel, architecturaux)

Définir des objets industriels

Elaborer des politiques publiques
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Confusions et abus dans l’usage du terme

 Une différenciation insuffisamment précisée dans les communications 

institutionnelles entre les concepts :
 Consultation

 Concertation

 Co-Construction 

 Un brouillage entre concepts, créateur d’abus et générateur de doutes ou de 

suspicion

 Une inflation dans l’usage d’un terme qui n’est jamais défini

 Des démarches non génératrices de co-construction
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La co-construction et les concepts connexes 

dans le champ de la participation

Expriment
Consultation

Confrontent 
Concertation

Recherchent 

un accord
Co-décision

Co-construction

Participation

182
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Les modalités et les conceptions de la co-construction 
en fonction des caractéristiques de la participation des acteurs aux 

processus décisionnels
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Séquence 1 Séquence 2 Séquence finale

Processus t

Définition de l’objet de la co-

construction

Définition des caractéristiques 

du dispositif

Accord sur un point de 

vue partagée

Processus de décision et 

de légitimation du point 

de vue commun

Co-construction retreinte, 

« managériale »

Co-construction élargie, « radicale »

…………...



2. Finalités et effets attendus
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Les finalités de la co-construction et les activités de la mise en 

œuvre

Deux finalités principales liées et deux impératifs devant être considérés comme 
incontournables

1. Pour la conception

Avoir un projet le plus pertinent, le plus proche de la réalité complexe

Impératifs : 

 Avoir un recrutement d’une pluralité suffisante d’acteurs

 Concevoir un dispositif délibératif susceptible de faciliter le croisement des 
connaissances, des expériences et des pratiques d’une diversité significative 
suffisante d’acteurs

2. Pour la réalisation

Avoir un projet le plus acceptable, le plus accepté suscitant le moins de 
résistances d’oppositions lors de sa mise en œuvre

Impératifs : faciliter un processus délibératif entre les acteurs qui :

 Fait émerger une pluralité suffisante de points de vue différents 

 Permette des échanges négociés d’arguments et de propositions afin de créer 
une convergence entre les PDV initiaux et de faire émerger un PDV partagé
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Les raisons ou les justifications de la double rupture

 Une meilleure prise en considération de la complexité et des incertitudes

 Face à la multiplicité  des points de vue sur la réalité, sur les observations, les 

analyses et les hypothèses d’actions concrètes, aucun acteur ne peut à lui seul 

prétendre les appréhender let les maitriser.

 Pour parvenir à saisir le plus possible la complexité, l’apport d’une pluralité 

d’acteurs parait nécessaire

 L’acceptabilité de la décision finale par le plus grand nombre d’acteurs pour 

réduire les risques de retrait, d’opposition ou de désengagent dans la mise 

en œuvre

 La recherche et le développement de l’acceptabilité d’un projet par les acteurs 

sont facilités par l’implication de ces derniers dans son élaboration (car cette 

façon crée une situation  de prise en compte de leurs points de vue

 L’acceptabilité du projet devient ainsi un critère plus important que l’objectivité 

en soi du processus de sa définition
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La co-construction : une voie pertinente à désidéaliser

 Les arguments suggérant la pertinence de la co-construction pour 

développer les innovations ne doivent pas occulter les questions 

incontournables relatives aux conditions qui sont à considérer comme 

nécessaires pour faciliter le processus

 La co-construction est un processus complexe :

 Comprenant de multiples facteurs en interdépendance

 Pouvant rencontrer de multiples difficultés voire empêchements par rapport à sa 

visée idéale ou théorique

 La co-construction réelle se heurte à des biais que les sciences sociales ont 

étudié

 L’étude des biais permet de penser à des hypothèses sur de possibles 

conditions nécessaires facilitantes (c’est-à-dire limitant les effets négatifs 

des biais sur le déroulement de la co-construction)
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3. Les implications théoriques 

et praxéologiques des 

réflexions sur la définition

L’identification des impératifs théoriques et 
praxéologiques
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La déconstruction de la définition pour identifier 

les processus propres à la co-construction

Déconstruire la définition, c’est 

 Identifier les caractéristiques objectives communes aux processus 

cherchant à promouvoir une co-construction

 Identifier les questions problèmes que posent les différents éléments 

constituant la définition
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Déconstruction de la définition
Les différentes questions d’ordre praxéologique
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Des acteurs différents:

• Expriment et confrontent leurs différents points de vue

• S’engagent dans une transformation de ceux-ci

• S’accordent sur des traductions qu’ils ne perçoivent 

plus comme incompatibles

Où ?

Qui? Sur quoi ?

Comment ?A quels moments ? Quelle durée ?



Les problématiques théoriques et praxéologiques 

incontournables

Les phases clés de la co-construction

1. La définition et l’instauration d’un dispositif dont le sens est partagé

2. L’enrôlement des acteurs parties prenantes dans la démarche

3. L’expression des points de vue au sein d’un espace dialogique

4. L’intercompréhension entre acteurs

5. Le traitement des informations en vue de cerner les controverses et 

d’élaborer un point de vue partagé 

6. La construction d’une convergence (les apprentissages pour les 

traductions)

7. La construction d’un accord ou une décision collective par 

consentement (un compromis contingent mais engageant)
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Les caractéristiques nécessaires d’un processus qualifiable 

de co-construction

Pour qu’un processus puisse être qualifié de co-construction, 

il est nécessaire que les caractéristiques qui le définissent respectent 

a minima (le plus possible compte tenu des contraintes contingentes) 

un certain nombre d’impératifs

(un ensemble de règles et de conditions considérées être 

facilitatrices)

Un processus qualifiable de co-construction est un processus qui 

respecte le plus possible au moins

 5 principes philosophiques ou épistémiques

 5 impératifs praxéologiques
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Les impératifs ou principes philosophiques de la co-construction

Le principe d’équivalence 

Le principe d’égalité

L’isonomie : l’égalité devant la règle

L’iségoria : l’égalité de la parole dans l’espace dialogique

L’isokratie : l’égalité de pouvoir

Le principe de liberté de parole

Le principe de reconnaissance mutuelle

Le principe du meilleur argument comme critère d’achèvement 
consentie des délibérations
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L’impératif 1 : Le principe d’équivalence

Le principe d’équivalence affirme que le processus de co-construction doit 
s’appuyer sur tous les acteurs parties prenantes, indépendamment de :

 Leur position 

 Leur statut

 Leur genre

 Leur origine sociale

 Leur ancienneté dans un système d’action

 Leur type d’expertise et/ou de connaissance

Ce principe doit se traduire par l’absence de distinction entre les contributions des 
différents acteurs afin que toutes puissent  être considérées comme des réflexions à 
prendre en compte

 Les critères pour différencier les contributions des acteurs : 

 La rationalité du raisonnement 

 Les justifications étayées par des faits avérés et reconnus
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L’impératif 2 : Le principe d’égalité

Le principe d’égalité suppose que tous les acteurs aient la liberté de 

s’exprimer et de contribuer à la décision traduisant l’accord 

commun

Le principe d’égalité se décline en au moins deux dimensions :

 L’égalité devant les règles

 L’égalité de la parole : les acteurs ont le même droit à s’exprimer dans 

l’espace dialogique
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L’impératif 3: Le principe de liberté de parole

Le principe suppose que tous les acteurs parties prenantes puissent avoir 
la liberté de s’exprimer sans redouter des conséquences pénalisantes au 
niveau de ses activités dans le système d’action ou de son identité. 

C’est l’égalité du respect dû à chacun, l’égalité de l’estime de soi, de considération

L’impératif 4 : Le principe de reconnaissance mutuelle

Ce principe suppose que tous les acteurs, y compris les plus faibles ou les plus 
dominés (dépendants) dans un système d’action aient la possibilité d’avoir le 
respect de tous les autres quelles que soient les différences entre leurs propriétés 
sociales et/ou leurs ressources d’acteurs.

L’impératif 5 : Le principe du meilleur argument comme achèvement 
de la délibération

Ce principe exige que la fin des délibérations et donc l’accord entre les acteurs 
participants reposent sur l’argument le plus rationnel et le plus étayé
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Les impératifs praxéologiques1/2

Impératif praxéologique 1

Avoir une variété pertinente suffisante de points de vue différents pour une 

prise en compte permettant une approche de la complexité, donc avoir une 

variété suffisante d’acteurs parties prenantes 

Impératif praxéologique 2

Avoir une variété pertinente suffisante de points de vue différents exprimés 

et avoir des argumentations en lien avec les thématiques des controverses

Impératif praxéologique 3

Rendre possible une intercompréhension suffisante des points de vue de 

chacun des acteurs par une appréhension par chacun de leurs logiques de 

construction socio-cognitive
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Les impératifs praxéologiques 2/2

Impératif praxéologique 4

Rendre possible le traitement (individuel et collectif) des informations 

(les points clés des controverses, des argumentations, des réflexions) 

malgré les limites des fonctions cognitives du cerveau (exemple, avoir 

des points de vue comparables relatifs à la question abordée)

Impératif praxéologique 5

Rendre possible le dépassement de la conflictualité initiale et 

l’enclenchement d’une recherche de convergence entre les acteurs. 

Rendre possible un accord entre les acteurs parités prenantes
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4. L’inéluctabilité des difficultés 

et des limites de la mise en œuvre 

des impératifs
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Les difficultés liées à la mise en œuvre de l’impératif praxéologique : 

« avoir une variété pertinente suffisante de points de vue différents »

Condition nécessaire : 

 Rendre possible la contribution d’un maximum d’acteurs en matière d’expression de leur 

point de vue

Créer les conditions pour que les acteurs aient un intérêt à s’exprimer

 Co-élaborer une question englobante qui devienne enrôlante en lien avec les 

préoccupations concrètes des acteurs  

Créer les conditions de réduction des freins à l’expression dues aux 

inégalités et asymétries au sein de l’espace dialogique

 Formaliser la question enrôlante en cherchant à la rendre compréhensible par le maximum 

d’acteurs
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L’expression des différents points de vue comme problème

Pourquoi l’expression des différents points de vue dans l’espace dialogique 

est-elle un problème ?

 Tout espace social est structuré par des inégalités, des asymétries et des 

rapports de pouvoir (Bourdieu*, Crozier**…)
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Difficultés 
Inégalités et asymétries entre acteurs de l’espace dialogique
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Inégalités 

et 

asymétries

Age 

Genre

Formations

Trajectoire 

sociale

Propriétés contextuelles*

Position par rapport 

au leadership

Dépendances vis-à-

vis d’autres acteurs

Propriétés 

dispositionnelles*

Place dans le groupe

Positions dans 

l’organisation
* Propriétés contextuelles et dispositionnelles voir Lahire B., L’homme pluriel



Exemples d’inégalités liées aux propriétés contextuelles 

La différenciation des ressources en fonction des positions dans le système 

d’action

Exemples de ressources qui varient selon  les caractéristiques des fonctions 

définissant la position occupée (cf l’analyse stratégique et systémique). Entre 

autres :

 Le degré  d’information et de connaissance sur le sujet de la co-construction

 Le degré d’informations disponibles et accessibles

 Le degré de réflexions préalables sur le sujet

 La possibilité d’avoir eu un temps pour une réflexion préalable indépendante de 

l’appartenance à l’espace dialogique

 La durée de cette réflexion préalable
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Les types de conséquences des inégalités et asymétries 

pour le processus délibératif

Une différenciation de

 La capacité à réagir face 

 Aux situations ambigües ou incertaines

 Aux situations conflictuelles ou polémiques 

 Aux situations à fort potentiel émotionnel

 Aux situations inattendues, improvisées

 La capacité à coopérer, à faire confiance

 La capacité d’ouverture d’esprit et à explorer

 La capacité de prise de risque

 La capacité d’adaptation

 La capacité à la créativité, à trouver des solutions originales

 La capacité à s’exprimer, à communiquer ses idées
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Conséquence de l’irréductibilité des difficultés
Le paradoxe de la co-construction en actes

 Les acteurs peuvent être animés d’une volonté de co-construire parce 
qu’ils perçoivent justes les raisons de la faire

Mais

 La diversité des facteurs qui façonnent leurs définitions de la réalité 
complexifie et rend difficile une co-construction spontanée et 
volontariste d’un sens partagé

« Libres et égaux, les acteurs sociaux entrent en relation pour construire du 
sens partagé, mieux se comprendre et projeter es actions communes. Mais 
pris dans la diversité de leur rapport au monde dévoilée dans la relation, ils 
font alors le constat partagé qu’ils n’arrivent pas à se comprendre totalement »

Volat G. (2021), « Vers une ingénierie communicationnelle pour penser la co-construction de l’action 
publique ? », 

Revue de communication sociale et publique, Québec, Université du Québec, p. 95.

Une rupture avec  l’idéal intercompréhensif de l’agir communicationnel 
habermassien

Habermas J. (1987), Théorie de l’agi communicationnel. Tome 1. 
Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, Paris, Fayard.
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5. Une nécessaire procéduralisation de 

la mise en œuvre de la co-construction

Les « investissements de forme »

Le dispositif et les objets intermédiaires
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La nécessité d’une procéduralisation de la co-construction 

pour sa mise en œuvre
La promotion de méthodes de facilitation

Les observations des processus réels montrent :

 Un constat d’un décalage entre les attentes par rapport à une co-construction idéale 

(ou idéalisée) et la réalité des processus

 Un décalage expliqué par des difficultés ou des impossibilités à respecter les principes 

épistémiques et les impératifs praxéologiques définissant une co-construction idéale

Exemple : 
 Le constat d’une inégale répartition des prises de parole entre les acteurs de l’espace 

dialogique (expliqué par des inégalités et des asymétries entre acteurs)

Conséquence 1

 Emergence d’un impératif de procéduralisation

Exemple
 Procéduralisation de la facilitation pour une distribution égalitaire ou équitable des 

prises de paroles

Conséquence 2

 Emergence de professionnels de la facilitation et développement d’une offre de 
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La procéduralisation de la mise en œuvre de la co-construction

La procéduralisation se caractérise par la définition de 

propositions praxéologiques cherchant à traduire le plus 

possible, au mieux (c’est-à-dire en tenant compte des 

contraintes contextuelles et contingentes telles du moins 

qu’elles sont appréhendées par les acteurs)

Les principes épistémiques ou philosophiques

Les impératifs praxéologiques
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Une traduction opérationnelle de la définition normative 

de la co-construction pour sa mise en œuvre

La mise en œuvre de la co-construction s’appuie sur un dispositif et 

une facilitation qui cherchent à traduire le plus possible les impératifs 
épistémiques ou philosophiques et les impératifs praxéologiques

La traductions des principes épistémiques et des impératifs 

praxéologiques vise à définir de procédures et de conditions de 

facilitation qui puissent être considérées, par tous les acteurs parties 

prenantes,  comme pouvant satisfaire au mieux les impératifs
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6. Les objets intermédiaires
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La fonction des objets intermédiaires

Les objets intermédiaires « soutiennent », facilitent, permettent :

Les activités d’expression et d’explicitation (ils permettent d’appréhender en 

quoi une formalisation peut être insatisfaisante parce que ne reflétant pas 

suffisamment les points de vue des acteurs)

Les activités de recherche d’intercompréhension (les objets intermédiaires 

objectivent la nature des controverses et suggèrent des questionnements)

Les activités de traitement des informations

Les activités de recherche de convergence

Les activités de continuité du processus (ce peuvent être des substituts à la 

mémoire humaine défaillante et sélective)

La continuité, la progression et la cohérence du processus dans le temps
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L’‟enrichissement” de l’environnement 

pour faciliter la co-construction

Postulat

Si l’environnement ne peut pas être considéré comme neutre, 

l’adjonction de conditions définissant le contexte d’une séquence 

de co-construction va introduire des éléments (des objets 

intermédiaires) qui peuvent devenir des affordances nouvelles 

pour les acteurs dans l’environnement qu’est l’espace dialogique

Pour faciliter la co-construction, l’objectif d’un facilitateur est de 

parvenir à définir des éléments du contexte de la séance de réflexivité 

collective qui puissent être perçus comme affordances par les acteurs 

parties prenantes afin de favoriser les activités coopératives en lien avec 

les objectifs propres à la séquence
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Exemples d’objets intermédiaires

Exemples d’objets transitionnels, intermédiaires

 Les post-it

 Les cartes heuristiques

 Les écrits martyrs

 Les micro-synthèses martyres
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Les effets possibles des objets intermédiaires sur les 

activités propres à la co-construction

 Les artefacts cognitifs artificiels introduisent pour les acteurs des 

modifications de leur environnement.

 Ils peuvent ainsi influer le rapport que l’acteur entretient avec les 

activités propres à la co-construction

 Cependant

Les effets réels en termes comportemental qu’ils produisent conservent 

une part d’incertitude (du fait de la multiplicité des facteurs et des 

interdépendances entre acteurs parties prenantes)
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7. Conclusions
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Complexité et incertitude comme propriétés intrinsèques 

de la co-construction

3 problèmes principaux, entre autres, suggèrent la complexité des démarches 

praxéologiques et les incertitudes sur leurs effets :

1. L’identification de tous les acteurs parties prenantes

2. L’engagement participatif de tous les acteurs parties prenantes au processus de co-

construction

3. La construction des accords sur une définition qui réduit suffisamment les 

incompatibilités entre les points de vue des acteurs

La co-construction n’est pas un processus mobilisant de purs esprits cherchant à 

ajuster leurs argumentations au nom d’un idéal communicationnel et délibératif

La complexité et l’incertitude sont à considérer comme des propriétés 

intrinsèques de tout processus de co-construction

Foudriat CREAI Bretagne et CREAI Pays de la Loire, 10 mai 2023 Innovation et co-construction 

216



Considérations générales sur la co-construction

 La co-construction est un processus complexe, aléatoire, contingent

 La co-construction suppose l’acceptation de l’incertitude sur ce qui adviendra au 

terme du processus

 La co-construction suppose le renoncement à la maîtrise, le lâcher-prise par les 

dirigeants comme par le facilitateur

 Son aboutissement est un construit : il ne peut être défini a priori. La co-

construction est une émergence

Une définition possible

 La co-construction est un processus finalisé sans fin explicite définie a priori
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Une représentation de la co-construction
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Variété de points 

de vue différents

Emergence d’un 

point de vue 

partagé

Processus de convergence 

entre les points de vue

Convergence 

non aboutie



Des lectures pour continuer

Entre autres :

 Foudriat M. (2019), La co-construction. Une alternative 

managériale, Rennes, Presses de l’Ehesp, (2016, 1ère éd.).

 Foudriat M. (2021), La co-construction en actes. Savoirs et 

savoir-faire pratiques pour faciliter sa mise en œuvre, Paris, 

ESF éditeur.

 Foudriat M., Leyrie C. (2021), Vocabulaire de la co-

construction, Paris, ESF éditeur.
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Merci pour votre attention
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Les implications de la conception de la co-construction en 

lien avec la théorie de l’action située

 La co-construction devrait être considérée comme une émergence irréductible. 

Ceci a une implication praxéologique importante : 

 Une nécessité d’un renoncement à la maîtrise de la conduite du processus 

(renoncement à la co-construction idéale ou idéalisée) sans pour autant abandonner 

l’objectif d’une facilitation pensée comme créatrice de conditions considérées comme 

favorisant le processus de co-construction dans ses différents moments (expression, 

intercompréhension, recherche de convergence, élaboration d’un accord)

 La facilitation devrait être comprise comme l’identification contingente et 

contextuelle de propositions praxéologiques supposées réduire les biais et 

permettre au plus grand nombre d’acteurs de se trouver engagés dans les 

délibérations et la recherche de convergence

 Une référence à la notion de « co-construction juste »
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Vos questions et partages 
de réfléxions avec 
Saïd ACEF et
Michel FOUDRIAT



Nos partenaires



“Je peux, tu peux, …
nous pouvons agir ”

Aller vers l’inclusivité : 
une adaptation réciproque

Journées de formation des professionnels
des structures médico-sociales
pour enfants, adolescents
et jeunes adultes
en situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire 

10 et 11 mai 2023
La Baule (44)

E

Nos partenaires

Bienvenue
pour cette 2ème journée



Table ronde 
« Vivre et contribuer
au changement » 

Des acteurs du droit 
commun s’engagent 
pour une société 
inclusive

Stéphanie LIPREAU, Elue - adjointe à l’enfance et la 
jeunesse, Ville de Saint Nazaire 

Cécile RAHER, Chargée de mission handicap, Ville 
de Saint Nazaire

Stéphanie GUILLOU, Référente handicap, Ville de 
Saint Nazaire

Sabrina DENIS, Formatrice ASH, Education 
Nationale

Xavier CROGNY, Formateur ASH, Education 
Nationale

Nadège YOU, Directrice de Handisup, Pôle 
Ressources Handicap (44)





Vos questions et 
partages de 
réfléxions



« En 2040 … » : 

Ateliers projectifs
et participatifs 
sur un “futur désirable”

1. Santé et bien-être

2. Scolarisation et apprentissages

3. Préparation à la vie adulte

4. Vie sociale et citoyenneté

5. Répit et soutien aux aidants familiaux / 
proches aidants



“Je peux, tu peux, …
nous pouvons agir”
Aller vers l’inclusivité : 
une adaptation réciproque

Journées de formation des professionnels
des structures médico-sociales
pour enfants, adolescents et jeunes adultes
en situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire 

Les 10 et 11 mai 2023

à La Baule (44)

E

Nos partenaires

PAUSE
Reprise à 10h30 dans vos

salles d’atelier



Faire bouger les lignes : 
la fonction ressource des ESMS 
et le fonctionnement en 
dispositif intégré



Faire bouger les 
lignes : la fonction 
ressource 
des ESMS et le 
fonctionnement en 
dispositif intégré

Mélissa HADOUX, Experte performance 
des parcours médico-sociaux, ANAP

Bénédicte CARRE, Directrice adjointe, 
Equipe mobile d’accompagnement médico-
social pour personnes avec TSA, plateforme 
de répit pour les aidants et responsable 
mission PCPE, APAJH de l’Ain

Eric MAGALA, Directeur adjoint, IME Henri 
LAFAY, APAJH de l’Ain



“Je peux, tu peux, …
nous pouvons agir”
Aller vers l’inclusivité : 
une adaptation réciproque

Journées de formation des professionnels
des structures médico-sociales
pour enfants, adolescents et jeunes adultes
en situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire 

Les 10 et 11 mai 2023

à La Baule (44)

E

Nos partenaires

Vidéos réalisées par 
l’ANAP

: Médico-social : l'accueil de tous les 
enfants avec l'Unapei 17 & le centre social 

St-Eloi Beauregard

Autres vidéos de l'ANAP

https://youtu.be/nY-JF7WlfJY
https://youtu.be/nY-JF7WlfJY
https://youtu.be/nY-JF7WlfJY
https://anap.fr/s/actualite?actu=transformation-de-l-offre-medico-sociale-5-temoignages-terrain-a-decouvrir
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•"Tous indispensables mais tous 
insuffisants" :  créer des 
dynamiques de réseau avec 
des interventions conjointes 
entre équipes portant des 
expertises complémentaires

•Rendre accessible l'expertise 
pour des « services 
généralistes »

•Préserver les capacités 
d'accueil des services 
spécialisés 

•Favoriser des interventions 
plus préventives

•Identifier et mobiliser les 
expertises sur un territoire 
: sur des situations, des 
méthodes, des secteurs 
d'intervention

•Alimenter la réflexion sur 
l’évolution de l’offre et la 
dynamique territoriale à 
partir de l'analyse des 
sollicitations

•Développer les interactions 
entre le secteur médico-social 
et le milieu ordinaire (école, 
travail, loisirs, politique de la 
ville, ...)

•Faire évoluer le regard sur le 
handicap et surmonter les 
réticences à l'inclusion Accompagner le 

milieu ordinaire à 
l'accueil de 

personnes en 
situation de 

handicap

Co-Construire des 
solutions 

concrètes en 
mobilisant les 

expertises 
disponibles sur un 

territoire

Renforcer la 
coopération 
territoriale

Faciliter la 
gradation des 

réponses

Les objectifs de la fonction ressource
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Fonction 

ressource

Etayer et développer les

compétences des ESMS non

spécialisés

• Organisation de sessions d’information et de sensibilisation sous la forme de réunions, de colloques, séminaires.
• Organisation d’ateliers d'analyse des pratiques professionnelles / Co-réflexion sur des situations et les réponses
• Soutien à l’évolution des projets d’établissements et services dans le cadre d’appui à la réponse à des appels à projet 

ARS et à la mise en place de méthode ou démarche spécifiques 
• Conseil sur l’aménagement de l’environnement architectural et l’achat de matériel adapté 
• Mise à disposition/prêt de matériels spécifique 
• Formation et soutien aux équipes des ESMS pour favoriser le repérage et le diagnostic (ex : TSA)

Contribuer au soutien de l’entourage

et des proches aidants

• Mise en place et animation de groupes de soutien : groupes fratries, rencontres conviviales avec les familles.
• Prise en compte de la situation de l’aidant : la situation de jeunes aidants par l’éducation nationale, la situation des

aidants salariés par les services de santé au travail
• Sensibilisations et formations des aidants : ateliers thématiques ponctuels pour les parents, groupes de

psychoéducation sur la communication, …

Contribuer aux évaluations pour les

équipes pluridisciplinaires des

MDPH

• Appui ponctuel à l’évaluation de situations
• Participation ponctuelle à l’élaboration de plan d'accompagnement global proposé par la MDPH face à des risques de 

ruptures de parcours
• Sensibilisation et apport d’expertise aux médecins de la MDPH

Appui-

ressource

Informer et sensibiliser les acteurs

du droit commun

• Organisation de sessions d’information et de sensibilisation avec des collectivités territoriales, entreprises, acteurs de 
la petite enfance (crèches, relais d’assistantes maternelles, centres de loisirs) ou de l’éducation nationale (médecine 
scolaire, enseignants référents) pour apporter un regard différent sur le handicap. 

• Expertise-conseil sur la mise en place d’adaptation et d’aménagement facilitant l’accueil de tous
• Conseils sur la mise en accessibilité de sites internet

Former, informer ou délivrer des 
conseils, contribuer à mobiliser des 
compétences auprès des structures 
sanitaires

• Conseils et avis sur le dépistage et l’accompagnement de certains handicaps en réponse aux sollicitations de médecins 
libéraux, médecins de PMI, …

• Mise à disposition/prêt de matériels  

Les services rendus



Pourquoi se lancer dans la Fonction Ressource ?

Une valorisation professionnelle des intervenants.

C’est une façon de capitaliser sur leurs acquis et découvertes expériencielles pour les transmettre. Les 
échanges avec d’autres structures leur permettent de questionner leurs pratiques et de les enrichir. C’est un 

outil de fidélisation des équipes.

Anticiper les besoins non couverts du territoire.

En observant les demandes et problématiques qui émanent du territoire il est possible de sentir les des 
signaux faibles indiquant les besoins non couverts de ce territoire.

Limiter les risques de ruptures ou d’accompagnement inadaptés.

Plus les équipes interviennent, plus elles acquièrent une vision pointue des problématiques récurrentes et 
affinent leurs réponses afin d’anticiper et prévenir d’autres problématiques. Plusieurs équipes notent avec 

satisfaction que les établissements dans lesquelles elles interviennent font leurs demandes de plus en plus en 
amont afin d’éviter une dégradation de la situation.
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Pourquoi solliciter de la Fonction Ressource ?

Réduire l'isolement des structures confrontées à des difficultés d'accompagnement grâce à un soutien par 
des structures disposant d'une expertise reconnue.

Bénéficier d'un regard extérieur sur ses pratiques professionnelles et sur des problématiques dont sa 
structure n'est pas spécialiste.

Développer sa capacité à accompagner des parcours plus spécifiques ou plus complexes et à proposer 
des prestations adaptées à chaque personne.
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ?
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ?
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 1

242



Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 2
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 2bis
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 3
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 4
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 5
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 5
Dans Serafin PH

– 3.1.4.1 «Démarche d’amélioration continue de la qualité»

– 3.1.4.2 « Analyse des pratiques, espaces ressource et soutien au personnel »

– 3.1.4.3 « Prestations de supervision »

– 2.3.3.5 «Accompagnement de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et 
sexuelle»

– 2.2.1.2 « Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui »

– 3.1.4.2 « Analyse des pratiques, espaces ressource et soutien au personnel »

– 2.3.1.1 « Accompagnements à l’expression du projet personnalisé »

– 2.4 « Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours »

- 3.1.5. Relations avec le territoire et notamment 3.1.5.2. appui-ressource et relations 
institutionnels
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 6
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 7
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 8
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Comment se déroule une mission de Fonction ressource ? Etape 9
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Conclusion

La fonction ressource permet l’essaimage de savoir-faire et savoir-être afin que chacun se
sente en capacité d’accueillir une personne en situation de handicap.

La fonction ressource permet d’accompagner la construction du territoire inclusif, de 
prendre en compte l’évolution des besoins et attentes des personnes ainsi que le maillage 
évolutif du territoire d’intervention 

Elle ouvre ainsi des portes aux personnes concernées et permet à différents univers de
s’apprivoiser pour mieux vivre ensemble.

Enfin, elle permet de donner du sens et de valoriser les savoirs des personnels des ESMS
mais également ceux des personnes concernées elles-même.
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• Qu’est-ce que la fonction ressource ? 
• A quoi sert la fonction ressource : 

• pour les services qui la portent ?
• pour les services qui en bénéficient ?

• Quel fonctionnement ? 
• Qui porte la fonction ressource ? 
• Comment se déroule une mission ?
• Quelle organisation ?

La publication ANAP

https://www.anap.fr/s/actualite?actu=fonction-ressource-dans-le-
secteur-du-handicap-medico-social
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La publication ANAP



Vos questions et partages 
de réflexions, partage de 
projets inspirants



Je, tu, nous …

AGISSONS pour 
l’inclusivité !

Retours des ateliers



Merci à tous ! 
Au plaisir de vous retrouver
lors de prochaines journées

Nos partenaires
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