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Cet ouvrage collectif met l'accent sur un aspect du travail éducatif dont les effets

ont été iusque làpeu analysés par la recherche: I ' incidence de la mult ipl ici té des inst i tu-

t ions éducut ives in lervenunt s imul lenément el  successiremenl sur le parcours des Jeunes en

diificulté. C'est à partir d'une étude financée par l'ONED (Observatoire National de I'En-

fance en Danger) et portant sur des mineurs scolarisé en collège, ballottés d'une institution

à une autre et souvent ét iquetés comme < incasables >, que les auteurs ont constluit  leurs

résultats. L'objectif scientifique dont I'enjeu social est loin d'être négligeable est la décons-

truction de cette désignation qui tencl à faire porter sur les jeunes eux-mêmes mais aussi sur

leurs parents la responsabilité de leur marginalisation. Les auteurs s'attachent à élaborer

une zrnalyse systémique qui envisage les jeunes désignés comme < incasables > du point de

vue de la situation complexe au sein de laquelle leur existence individuelle s'inscrit. Cette

si lual ion repo\e sur l 'arr iculat ion er ler  interacl ions entre di [ férents acteurs dont les jeunes à

<< caser >> fbnt partie. Elle mobilise aussi les parents ou la t-amille, les professionnels en

charge de les ,. caser >> et les institutions susceptibles de I'accueillir' La thématique sur la-

quelle porte cet ouvrage concefne moins ce public qui dérange, exaspère et suscite une im-

puissance conciuisant à la démission des professionnels et à l 'exclusion des jeunes en fup-

1r.", qu" les jeux d'acteurs face au clécrochage scolaire. Sont questionnés les modes de

fonctionnement et d'articulation entre les ciispositifs de prise en charge et en particulier

l'émiettement et le fractionnement des institutions éducatives, compromettant dans la durée

la réaffiliation des jeunes en déshérence.

En s'appuyant sur I'observation du fbnctionnement d'un dispositif de prévention du

décrochage scolaire mis en place dans la région du Pas de calais, < Démission Impos-

sible >. les auteurs ont t issé tout un ensemble de conclusions dont ia mise en évidence des

insuffisances institutionnelles est le point cl'orgue. Ces conclusions prennent d'autant plus

de sens qu'elles s'appuient sur une démarche de recherche très sensible au terrztin, qui s'est

donné comme principe de conserver autant que possible 1'épaisseur des phénomènes so-

ciaux. C'est en analysant ce dispositif de prévention avec le sens du détail et suf un temps

long, que le groupe de chercheurs est allé à la rencontre des faits. lls ont su créer les condi-

tions d'une collaboration dans la conflance avec les différents acteurs pour se donner accès

aux replis moins visibles clu terrain. Visant la persévérance scolaire par l'organisation de

parcours aménagés en alternance ouvfant sur la découverte des métiers et la construction

à,un p.ojet cl'orientation ou de fbrmation en vue d'une insertion progressive clans le monde

professionnel, ce dispositif suppose un trâvail éducatif en partenariat. Le jeune reste sous la

responsabilité de son collège d'origine mâis l'élaboration d'une démarche personnâlisée et

taillée sur mesule en fonction cle sa situation suppose f interaction de tous les acteurs con-

cernés. une convention signée par l'élève, sa famille, l'entreprise et le collège et paraphée

par i'Inspection Acaclémique, permet ainsi de cléfinir les objectifs pédagogiques et éducatifs

indiviclualisés sur la base ci'un emploi du temps hebdomadaire alternant entreprise et école'
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renouvelée et  a. iustéc en lbnct ion c le bi lans d 'étape r 'égul iers.  Le disposi t i l  et  sa dynamique

ont dcs ef lèts sur tous les partener i res :  les in i t iat ives du jeune sont valor isées et  sa respon

sabi l isat ion permet de le voir  autrement i  les prolèssionnels interrogent leurs pral ique: . - t

lcs parents leurs représentat ions.  C'est  en ef lèctuant un suiv i  de cohorte de vingt jcuncs quc

les cherchcurs ont pu comprendre les processus incl iv iduels c lu i  lccornpagnent ce type de

dérnarche de prévent ion du décrochage. .  Démission Impossible > est  envisagé par la rc

cherche comrnc un laboratoire à l 'échel le locale qui  permet d 'analyser les cadres mis en

place pour ces col légiens en marge. c 'est-à-dire en grande di f f icul té et  absentéistes,  et  leurs

cl imensions contextuel les.

Ces cadres impl iquent les parent.s.  les établ isscments qui  les accuei l lent  et  leur per-

sonnel ,  a iusi  que les professionnels en si l .ual ion d 'accompagnement éducat i f  à l ' intér ieur ou

èr l 'extér ieur de I 'espace scolaire.  mais errcore I 'environnement socio-économiclue plus lar-

ge. Ces c:rdres sont inséparables d 'un rnai l lage de normes inst i tut ionnel les dans lesquel les

s' inscr i t  I ' i t inéraire c ie v ie des. jeunes même dans scs composzrntes les plus personnel les.

Les inst i tut ions déf in ies par les auteurs comme des conl igural ions complexes qui  entrela-

cent,  de façon inextr icable,  c les prat ic lues.  des valeurs et  dcs normes, des structures.  sont

aussi  passées ru cr ib le.  L 'act iv i té et  les représentat ions dcs acteurs concernes s 'y art iculent

s2rns cesse. Les inst i tut ions t iennent un rôle essent ie l  c lans l 'cx istence cles incl iv idus mais ou

ne peut pas négl iger I ' lutonomie cles acteurs et  l ' invent iv i té de leurs manièles c le fn i re.

L 'approche retenue dans cet ouvrage consis le à s ' interroger sur la manière dont une inst i tu-

t ion rélgi t  et  s 'organise quand scs missions et  ses profèssionnels ont i r  af f ronter des pro-

blèmes du fai t  de di f f icul tés,  d 'opposi t ions.  c le résistances qui  mettent en cause la rér l isa-

t ion des object i fs v isés.  notamment que tous sol ' tcnt  du système scolaire z lvec un diplôme et

une clual i l ' ic iLt i t ' rn aussi  é levée clue possible.  Portcr  at tent ion à ce qui  se passe sur Ies marges

permet d 'obselver c les t .cnsions et  des arrangements.  I l  y  a en ef Ïèt  une relat ion dynamique

entre ce qui  const i tue le ctrur des missions ct  dcs prat iques adossées à la prescr ipt ion c l  ce

qui  résiste à cet  ordre.  cc qui  lc  pcrturbe, et  ce qui  c le fa i t  i rnpose des négociat ions.  La

rnar l le en l ien étymologiqucl) lc l r t  nvcc la nol ion de l imi te et  de f iont ière renvoie arussi ,  du

f  a i t  de la s igni f icat ion dc l 'acl jcct i f  n-rarginal ,  i r  la non confbrmité aux normes d'un systèrne

social  donné, c 'est-à-cl i re à une cer la inc anonr ie sociale.  Etudier ce jeu c lu i  s 'opère sur les

ntar.qes perrnel  d 'observer lcs l i rn i tes cf l 'cct ivcs,  cel les qui  s ' inscr ivent c lans ]es réal i tés quo-

t id iennes.

Les auleurs insistent sur leur part i -pr is méthoclologic lue du suiv i  de cohorte qui  ne

doi t  être assimi lée ni  i r  un échant i l lon,  n i  une col lect ion.  Ce groupe de vingt jeunes n'est

pas de nature rcprésentat ive.  Les auteurs v isent en ef ïèt  non p:rs un échant i l lon l i r rge mais

une approche f i r - re des chcrninemcnts indiv iduels.  Ce n'est  pas plus une col lect ion c le c i rs s i -

gni f icat i fs.  En prcnant en compte un certain nombre de cr i tères (une zone géographique,

une clate de départ ,  une intcrvcnt ion dernandée par le col lège pour absentéisme aggravé.

une classe d'ol ig inc permettant un suiv i  de longue dur 'ée),  les chercheurs ont la issé fai l 'e le

hasard.  A part i r  c lc portrai ls et  de la présentat ion du parcours desjeunes. les auteurs procè

denl  à unc analyse transversale qui  porte sur les environnements fami l iaux et  sur lcs par-

errurr  e l f t ' r ' tur : :  i r  l 'ceole t tur i :  qt t i  i t t terrosett t  l russi  l l r  p()r lcc ( lc\  thrr : icrr  \ r ' ( ) l i t i rc\  r ' r l  l i ln l

que mérnoire adnr in istrat ive et  leur capaci té à assurer la cont inui té c lc l 'accompagnement

des élèves toul  au long de leur cursus dans I ' Inst i tut ion.  I l  s 'est  agi  pour les chcrchcurs de

passer des représentat ions ar.rx fa i ts par la diversi f icat ion des sources, à part i r  d 'entret iens

mult ip les.  d 'observal ions et  enf in par l 'étr . rde de documents aclministrat i fs de t( )u le or ig ine.

Ce travai l  dc recherche témoigne d'une exigence élevée de val ic lat ion :  les résul lats obtenus

reposenl  sur la r igueur et  la précis ion d 'un t ravai l  d 'entrecroisements et  de rccoupenlents

qui  n 'a pas craint  les conf iontat ions nécessaires à l 'éclar i rc issement d 'un ccrtain nombre de

ooir . r ls .
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Après avoir montré la complexité et la t iagi l i té du monde famil ial , les chemins de
traverse d'histoires scolaires très perturbées que la discontinuité d'une mémoire administra-
tive lacunaire n'amive pas à restituer, I'analyse porte sur les parl.i-pris et les conceptions des
acteurs. L'éducation est en effet envisagée par les auteurs comme un processus qui met en
jeu une configuration d'acteurs pris dans un écheveau d'interactions complexes et clans un
foisonnement inst i tut ionnel. Chaque chapitre est centré sur la présentation e1 I 'analyse des
dif lérents protagonistes: jeunes, parents, professionnels de col lège, profèssionnels clu tra-
vail social. Chaque groupe évoque dans ses discours les autres et les met en scène pour en
éclairer certains aspects. Les télescopages et les malentendus deviennent manitèstes. Se clé-
ploie une f inesse d'analyse qui montre la r ichesse des situations, réduit à néant certains pré-
jugés. Une fois cette présentation des différents acteurs réalisée, il s'agir d'étudier les con-
cordances, symétries e( divergences entre Ieurs différentes représentations. En confrontant
les discours et en ies entrecroisant, les auteurs cherchent à se situer au c(rur de la configura-
tion éducative, au canefour des conceptions de 1'ensemble des protagonistes. Apparaissent
clairement des points de concordance fondamentaux. Les auleurs soulignent Ia reconnais-
sance unanime des difficultés du jeune relevant de causes multiples et enchevêtrées. Contre
toute at lente, l 'école bénéficie de I 'adhésion de tous, à des degrés divers. Les interprétat ions
de ces difficultés sont divergentes, en particulier quand il s'agit de déterminer le degré cle
responsabil i té des uns et des autres. Lesjeunes et les parents évoquent le col lège comme un
envlronnement stressant. Des attentes déçues par rapport à la scolarisation sont exprimées.
Les professionnels témoignent d'un sentiment d' impuissance et de f iustrat ion fàce à des
jeunes dont ils ne comprennent pas les attitudes. On peut ainsi mesurer f importance des
différences de position. Les appartenances institutionnelles ont des efTets de cohésion et
créent des comportements clivants. Selon les auteurs, ces divergences traduisent des diffé-
rences de conceptions du monde. D'une part, ils opposent la situation de dominés des pa-
rents au pouvoir institutionnel des prolessionnels. D'autre part, ils mettent en évidence le
décalage entre la posture éthique des professionnels des collèges et celle des parents. Les
prolessionnels des collèges se situent du côté de l'éthique de conviction clui met en valeur
la ligne argumentative abstraite du pouvoir souverain de la volonté même s'ils reconnais-
sent I'enchaînement pesant des difTcultés. En revanche, L'éthique de responsabilité des pa-
rents confiontés à un entânt en chair et en os, implique des pratiques de compromis.

L'examen des situations de vulnérabilité met en évidence que les fragilités sont le
fait de tous les acteurs, jeunes, parents, professionnels ou institutions. Face au problème
que constituent les situations de difTculté à gérer, les acteurs sont tentés soit d'opérer des
arrangements qui fragilisent f institution, soit de tàire preuve d'une fermeté qui conduit à
I'exclusion. Une des nécessités majeures mises en évidence par la recherche relève de
l'invention de stratégies susceptibles de maintenir une identité et une autorité institution-
nelle face aux déviances des jeunes en grande difTculté. L'analyse de la configuration
triangulaire représentée par les interactions entre jeunes, parents, et profèssionnels, té-
moigne de la position paradoxale de I'enfant dans l'espace de transmission scolaire, figure
à la fois centrale et périphérique autour de laquelle s'articulent et se développent des con-
tacts et des échanges multiples. Objet des discours, au centre des préoccupations tout en
étant bien souvent en situation de témoin passif. le jeune accède difficilement à un statut
d'interlocuteur légitime. L'espace des échanges, souvent en lace-à-face, souffre de l'absen-
ce du t iers. Par ai l leurs, l 'autori té dont I 'exercice est démult ipl ié du iait  de la plural i té cles
inst i tut ions engagées semble avoir du mal à trouver une assise.

Pour ces jeunes en difTicultés et pour leurs parents, la multiplicité et la complexité
des inst i tut ions iouent à plein avec leur lot de ruptures. L' intervention d'une plural i té d' ins-
titutions internes et externes à l'école n'er pas seulement un effet quantitatif et démultiplica-
teur des processus d'imposition et de contrôle. Cet entrelacement crée une réalité sociale
spécifique. Il arrive que les marges se chevauchent, créant des confusions, des ambiguités.
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tantô1 renfbrçant les blocages par le renvoi  des responsabi l i tés des uns sur les aLl t res.  tantôt

ouvrant des intelst ices et  laci l i lant  les prat iques d 'esquive.  Les auteurs évoquent I ' idée

cl 'une soci i r l isat ion plur ie l le c1 f iagrnentée qui  of f re des possibles ouverts,  incettr t inr .  sou-

vent embrgui l lés aux jeunes. Ce phénomène de broui l lage e1 de confusion est  d 'autant plus

sensible c lans des phases pirr l icul ières de la biographie des jeunes, notamment cel les qui

mtrquent le passage de l 'obl igat ion scolaire au choix volontaire c les études. l .es jeunes re-

pérés commc étitnt en grande dilïiculté doivent apprendre à se situer et àt se retrouver dans

dcs inst i tut ions mult ip les ct  protéi formes dont i ls  subissent l 'emprise.  l ls  ne savent conl-

rnent réponclre aux at tentes rnul t ip lcs et  hétérogènes des prolessionnels c l 'hor jzt lns i t tst i tu-

t ionnels divers,  qu' i ls  sonl  condui ts à rencontrer dans le cadre de leur pr ise en charge. l ls

melten{ en placc cles stratégies, parl'ois avec lc soutien des parents, pour échapper au monde

scolaire sans avoir  à rendre des comptes, c l i rns I 'espérance du monde du travai l  qui  saura

leur of l ' r i r  11 reconnaissance clont l 'école les pr ive.  Les incompréhensions et  les décalages

sont nombreux quand i l  s 'agi t  d 'é lèves en grande di f f icul té.  Moment de rupture ou moment

chaf l r ièr 'c,  Ia t ransi t ion enlre le temps cle la lo i  et  celui  du choix à l 'école permet tout  part i -

cul ièr-ement de r-nettre en évic lence les représentat ions et  les prat iques des iLcteurs,  leurs

charnps d' intervent ion et  lcurs l imi les.

Lc suiv i  dc ces élèves révèle les déchircnrents potent ie l lernenl  à l 'æuvre au sein des

inst i tut ions éducat ives el  de l 'ambigui té c les act ions miscs en æuvre iLuprès de ce publ ic c le

jeunes en ct i f f icul té.  Les découpages inst i tut ionnels susci tent  en eux-mêmes des ruptures du

f l i t  c le la c l iscont inui té de la pr isc en chargc niême à l ' intér icur de cette rnachine gigarn-

tesque de I 'Educat ion Nat ionale.  Le t ravai l  en partenar iat  s 'arvère t rès l ragi le et  repose bien

souvent sur la personnal isat ion des relat ions profèssionnel les.  Le dossier adnr in istrat i l  ne

const i tuc el l  aucune façon un out i l  de suiv i  qui  pourrai t  pernlet t re d 'assurer 1a cont inui té

nécessaire àr un accompagnement cf ï icace de la grande di l - f icul té.  Le malaise des pro{ès-

sisnnels représente une autre lbrmc de déchirure.  Les profèssionnels de l 'école sont décl- t i -

rés parce qu' i ls  ne sont pas tous d 'accord sur les mesures à prendre.  La cohésion des

éql ipcs éducat ive s 'en t rouve entamée et  un c l imir t  pénible peut s ' inslaLlrer dans l 'espacc

prolèssionnel .  I ls  souf l - rcnl  encorc plus int imement.  de la contradict ion ent le lcs valeurs

écl lcat ives de l ransmission et  les prat ic lues relat ionncl les r 'éact ives facc à de. ieunes rét i fs.

La clél larche d'accompirgnement que la s i tuat ion desjcunes en di f ï icul t .é r 'equiert  de la par l

c les protèssionncls c lu secteLlr  social  impose bien souvent d 'a l ler  au dclà du rôle prescr i l

pot- t r  compenser le f i -act ionnemenl des spécial i tés et  des prolèssionnal i tés qui  contr ibLlent au

travai l  éducat i l ' .  Les prolèssionncls sont donc en dél icatesse avec les exigences de leur mé-

t ier ,  écartelés cntre in. jonct i<tns inst i tut ionncl les et  i rnpl icat ion personnel le.  On peut enf in

évoquer les déchirernents entre inst i tut ions éducat ivcs.  ( le sont c les inst i tu l ions qui  s ' igno-

rent,  chacune calnpant sur ses spécial i lés et  ses prérogat ives e1 se plotégeant par l 'o is par un

cert l in c lo isonnernent des act ions mises en place. Conf iontées r : r  un publ ic qui  susci te des

problèntes iLt- tx ul ts et  aux autres,  e l les ont du rnal  à t ravai l ler  ensemble et  l 'entrelacement

cles int .ervent ions n 'apporte pas de bénéf ices réels au jeune. I )ans ce cadre in ler inst i tut ion-

nel .  lcs l ignes cl 'act ion divergent au point  d 'être incompiLt ib lcs.  Les. icunes et  lcurs parents

sonl  témoins c le ces déchirements et  i l  leur arr ive souvent c l 'en jouer pour préserver leurs

prat iques marginales :  évi ter  les s i tuat ions de classe et  l imi ter  la f iéquentat ion du col lège.

Les conclusions de cet le recherche, en forme de réquis ikr i re,  témoignent des insuf-

f isances majeures du fonct ionncrnent des inst i tut ions concetnées par la pr ise en charge de la

jeunesse en grancle di f l lcul té e1 en part icul ier  c lu fonct ionnement de I 'Educat ion Nat ionale.

Les auteurs notent qu' i l  est  p lus di f f lc i le de nouer des partenar iats vcrt icaux, entre col lège

et lycée par exemple,  que cles partenar iats hor izontaux entre inst i lut ions di f férentes,  in-

ternes et  extentes à l 'école.  l ls  s ' interrogent sur l 'enchevêtrement des clécoupages âdminis-

l r i t r i fs  et  sur les l ignes cle f l 'act .ure qui  s 'cnsuivent tutomat iquetnent.  Ces jeunes en di l f icul-

té,  parfbis en souffrance conduisent à qucst ionner les modes d'organisat ion et  d 'ar t iculat ion
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entre les institutions. Le suivi des jeunes en grande difficulté, ceux qu'on tend à désigner
comme les < incasables >>, est un analyseur du fractionnement, des discontinuités et de
l'émiettement du travail éducatif qui fabrique la marginalité contre laquelle il prétend lutter.
Il permet de comprendre les fragilités des professionnels pris dans I'abstraction et l'anony-
mat des procédures et qui peinent à s'engager véritablement dans I'accompagnement et à
modifier leurs pratiques, pour répondre aux injonctions institutionnelles à la coopération et
au partenariat. Un tel constat ne peut qu'inciter à revoir, sous cette perspective, la question
de la formation initiale et continue des professionnels et le fonctionnement des orsanisa-
tions auxquelles ils appartiennent.

Valérue MELIN
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