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Des ZEP aux Cités éducatives, les
interférences institutionnelles négligées
Gilles Monceau
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L’interprofessionnalité, une interférence institutionnelle

TEXTE

De puis la créa tion des zones d’édu ca tion prio ri taire (ZEP), en  1981,
l’in jonc tion ins ti tu tion nelle à tra vailler en par te na riat est faite aux
pro fes sion nels, qu’ils ap par tiennent à une même ins ti tu tion ou à des
ins ti tu tions dif fé rentes. Si une cer taine at ten tion est por tée aux in‐ 
ter ac tions entre ac teurs, les in ter fé rences ins ti tu tion nelles oc ca sion‐ 
nées par le tra vail par te na rial sont en core peu ana ly sées. Pour tant, en
pro dui sant du neuf et de l’im pré vu, elles peuvent ins pi rer de nou‐ 
velles ma nières de faire et de pen ser.

1

Le mot «  in ter ac tion  » dé signe les ac tions ré ci proques de plu sieurs
élé ments (hu mains ou non) les uns sur les autres. C’est le cas lorsque
la col la bo ra tion entre un en sei gnant et un tra vailleur so cial les
conduit tous deux à re voir leurs pra tiques res pec tives. Les « in ter fé‐ 
rences ins ti tu tion nelles  » se pro duisent à la ren contre de plu sieurs
phé no mènes ins ti tu tion nels pré exis tants. Elles pro duisent de nou‐ 
velles ma nières de faire et de dire. C’est le cas lorsque l’ins ti tu tion
sco laire in ter fère avec l’ins ti tu tion fa mi liale dans l’ins truc tion en fa‐ 
mille ou lors qu’une ins ti tu tion cultu relle (théâtre, musée…) in ter vient
dans l’es pace et le temps sco laire. Dans ces exemples, deux ins ti tu‐ 
tions in ter fèrent et pro duisent des phé no mènes ins ti tu tion nels qui se
dis tinguent de cha cune d’elles. Des cultures pro fes sion nelles et ins ti‐ 
tu tion nelles, par fois an ta go nistes mais tou jours dif fé rentes, se ren‐ 
contrent plus ou moins fa ci le ment dans un nou vel es pace ins ti tu tion‐
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nel. Ainsi dé fi nies, les in ter fé rences ins ti tu tion nelles se nour rissent
de di verses in ter ac tions et les dé passent.

Les exemples d’in ter fé rences don nés par les dic tion naires
concernent sou vent les ondes, qu’elles soient vi sibles à la sur face de
l’eau, so nores ou élec tro ma gné tiques. Dans l’usage cou rant, dire que
des « in ter fé rences » se ma ni festent sug gère bien sou vent qu’il s’agit
de «  per tur ba tions  », c’est- à-dire de dé rè gle ments, de troubles ou
d’autres ef fets consi dé rés comme né ga tifs. C’est le cas, lors qu’il est
dit qu’un homme ou une femme po li tique in ter fère dans une pro cé‐ 
dure ju di ciaire, ou qu’un État in ter fère dans les af faires in té rieures
d’un autre. Si la vo lon té de faire tra vailler en semble des pro fes sion‐ 
nels ap par te nant à des ins ti tu tions dif fé rentes, mais œu vrant sur les
mêmes ter ri toires, est une constante de l’édu ca tion prio ri taire de puis
qua rante ans en France, les ef fets de ce tra vail par te na rial res tent peu
ana ly sés. Si les in ter ac tions entre par te naires font l’objet de re‐ 
cherches por tant sur les trans for ma tions res pec tives de dif fé rentes
par ties im pli quées, les in ter fé rences ins ti tu tion nelles, qui pro duisent
de nou veaux phé no mènes ins ti tu tion nels, sont peu prises en compte.
La gé né ra li sa tion de la nou velle ges tion pu blique (NGP), qui vise la ra‐ 
tio na li sa tion des pra tiques, ag grave cette ten dance à igno rer les ef‐ 
fets im pré vus des in ter fé rences ins ti tu tion nelles (Mon ceau, 2014).

3

Faire tra vailler en semble, une
pres crip tion ré cur rente
La vo lon té ré gu liè re ment ré af fir mée –  au moins de puis la créa tion
des zones d’édu ca tion prio ri taire, en  1981  – de faire tra vailler en‐ 
semble des pro fes sion nels ap par te nant à des ins ti tu tions dif fé rentes,
mais tra vaillant sur les mêmes ter ri toires, est mo ti vée par des ar gu‐ 
ments po li tiques et mise en œuvre selon des mo da li tés va riables.
Zones d’édu ca tion prio ri taire (1981), ré seau d’édu ca tion prio ri taire
(1998), veille édu ca tive (2001), pro gramme de réus site édu ca tive
(2005), pro jets édu ca tifs ter ri to riaux (2013), com plé tés par d’autres
po li tiques, pro grammes ou ac tions plus ou moins du rables, ont tous
in sis té sur le né ces saire par te na riat entre les dif fé rentes en ti tés
concer nées par l’école et, plus lar ge ment, l’édu ca tion.
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De puis 1981, toute une lit té ra ture scien ti fique en sciences de l’édu ca‐ 
tion a cher ché à dé fi nir ce qu’était le par te na riat, et à quelles condi‐ 
tions il pou vait être fa vo rable aux ob jec tifs pour sui vis par l’édu ca tion
prio ri taire. Ce par te na riat sou hai té –  entre l’école, les col lec ti vi tés
ter ri to riales et les as so cia tions – s’ac tua lise dans la co or di na tion des
dif fé rents ac teurs au sein d’ins tances lo cales, mais aussi dans la réa li‐ 
sa tion concrète des ac tions mises en œuvre avec les en fants et éven‐ 
tuel le ment leurs pa rents. Au fil des an nées et des pro grammes, les
ob jec tifs et mo da li tés des pro jets (plus ou moins cen trés sur les ap‐ 
pren tis sages) et du pi lo tage (plus ou moins dé cen tra li sé et ou vert à
l’ex tra s co laire) ont varié.

5

Le ré cent pro gramme Cités édu ca tives en est le der nier ava tar. Il ne
re couvre ce pen dant pas tous les ter ri toires et po pu la tions ci blés par
l’édu ca tion prio ri taire. D’une part, il ne concer nait ini tia le ment que
80 com munes alors qu’il y a un mil lier de ré seaux d’édu ca tion prio ri‐ 
taire (REP et REP+), d’autre part il vise les jeunes de 0 à 25 ans. Il se
sin gu la rise en outre, dans ses ar gu ments, par une in sis tance à vou loir
sou te nir des dis po si tifs exis tants plu tôt que d’en créer de nou veaux.
Son ob jec tif est donc, tout d’abord, d’amé lio rer la co or di na tion entre
les dif fé rentes par ties im pli quées, cela dans les « grands quar tiers »
la bel li sés en sep tembre 2019 conjoin te ment par le mi nistre de l’Édu‐ 
ca tion na tio nale, de la Jeu nesse et des Sports et celui de la Ville et du
Lo ge ment. Le pi lo tage dé par te men tal de ce pro gramme est confié
aux pré fets et aux ser vices de l’Édu ca tion na tio nale. Les mu ni ci pa li tés
sont po si tion nées comme « por teuses de pro jets ». Le mi lieu as so cia‐ 
tif et les pa rents d’élèves sont aussi ap pe lés à s’y im pli quer. La ma‐ 
nière dont ils sont as so ciés au pi lo tage dé pend des modes d’or ga ni sa‐ 
tion re te nus lo ca le ment.

6

Le dos sier de presse 1 dif fu sé le 5  sep tembre  2019 pré ci sait les cri‐ 
tères de sé lec tion sui vants :

7

Le label d’ex cel lence Cités édu ca tives sera at tri bué aux ter ri toires qui
montrent leur dé ter mi na tion à faire de l’édu ca tion une grande prio ri té par ta ‐
gée.
La sé lec tion des ter ri toires la bel li sés re pose sur un ré fé ren tiel qui met l’ac ‐
cent sur la qua li té du diag nos tic ini tial, la force du pi lo tage pro po sé, et la pré ‐
ci sion des in di ca teurs de suivi et de ré sul tat.
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Les ter ri toires doivent pré sen ter les ac tions, moyens et in di ca teurs en vi sa gés
pour ré pondre à trois ob jec tifs prin ci paux : confor ter le rôle de l’école, or ga ‐
ni ser la conti nui té édu ca tive, ou vrir le champ des pos sibles.

Ex pli ci te ment ins pi ré par l’ex pé rience de la ville de Gri gny (91), di ri‐ 
gée par un maire com mu niste, le pro gramme Cités édu ca tives pro‐ 
pose une dé marche prag ma tique et fé dé ra trice. Prag ma tique, en ce
qu’elle re pose sur des réa li sa tions ef fec tives, fai sant l’objet d’une éva‐ 
lua tion, in dé pen dam ment des cou leurs po li tiques lo cales, et fé dé ra‐ 
trice, parce qu’elle re prend à son compte l’im pé ra tif par te na rial. Mais
le pro gramme se pré sente d’abord comme un appel à pro jets pour
l’ob ten tion d’un «  label d’ex cel lence  » pour voyeur de cré dits pour
trois ans. Les termes label, ex cel lence, ré fé ren tiel, qua li té, diag nos tic,
pi lo tage, in di ca teurs et ob jec tifs qui fi gurent dans les trois phrases re‐ 
pro duites ci- dessus, ainsi que la durée pré dé ter mi née de trois an nées
ins crivent clai re ment le pro gramme dans la lo gique de la NGP.

8

Le pro gramme Cités édu ca tives pro pose une dé marche prag ma tique
et fé dé ra trice.

9

Des mu ni ci pa li tés idéo lo gi que ment op po sées aux prin cipes de la NGP
ont ce pen dant pré sen té des dos siers et ob te nu le label et les fi nan ce‐ 
ments du fait de la dy na mique par te na riale qu’elles avaient déjà réus si
à in suf fler sur leur ter ri toire. Bien en ten du, en trer dans le pro‐ 
gramme sup pose aussi d’ac cep ter son mode de pi lo tage et son ré fé‐ 
ren tiel. L’ha bi le té et le vo lon ta risme po li tique des élus lo caux peuvent
ou non per mettre aux sin gu la ri tés lo cales de conti nuer à s’ex pri mer.
La dé marche de la bel li sa tion peut être vue comme une «  ré cu pé ra‐ 
tion » des ini tia tives lo cales ou in ver se ment comme l’« ins tru men ta li‐ 
sa tion » d’une po li tique na tio nale à des fins de po li tique mu ni ci pale.
L’ana lyse de la ma nière dont le pro gramme sera pi lo té et éva lué du‐ 
rant les trois an nées ren sei gne ra sur ses ef fets et son ef fi ca ci té en
termes d’ac tion pu blique, mais aussi, plus lo ca le ment, sur la ma nière
dont les « ac teurs de ter rain » en au ront tiré pro fit pour pour suivre
leurs ob jec tifs propres.

10

La nou velle mo da li té de ma na ge ment de l’édu ca tion prio ri taire qu’ex‐ 
pé ri mente le pro gramme Cités édu ca tives pro pose donc un cadre qui
consti tue en lui- même un dis po si tif im pli quant des par te naires ayant
entre eux des dif fé rences, y com pris idéo lo giques. Dans la conti nui té
des po li tiques pré cé dentes, ce mode de gou ver nance va lo rise la ren ‐

11



Des ZEP aux Cités éducatives, les interférences institutionnelles négligées

contre et la col la bo ra tion entre par te naires dif fé rents, sus cite des op‐ 
por tu ni tés d’in ter ac tions entre eux, mais aussi d’in ter fé rences, c’est- 
à-dire l’ap pa ri tion de phé no mènes ins ti tu tion nels nou veaux. Ce der‐ 
nier point n’est ce pen dant guère pensé, pro ba ble ment parce qu’il est
an ti no mique de la lo gique de la NGP, qui donne prio ri té à la ra tio na li‐ 
sa tion de l’usage des fonds pu blics. L’ef fi cience se juge donc, via des
in di ca teurs, à l’at teinte des ob jec tifs ini tia le ment fixés, et non pas sur
des cri tères liés à la créa ti vi té et à l’im pré vu.

Par te na riat et in ter fé rences ins ‐
ti tu tion nelles
Dif fé rents cher cheurs en sciences de l’édu ca tion ont tra vaillé la no‐ 
tion de par te na riat, tout par ti cu liè re ment dé ve lop pée dans l’édu ca‐ 
tion prio ri taire. C’est en ci tant cer tains des tra vaux de Do mi nique
Glas man et Da nielle Zay (consi dé rés comme des ré fé rences) que Pas‐ 
cale Gar nier, dans la no tice «  Par te na riat et ré seaux édu ca tifs  » du
Dic tion naire de l’édu ca tion di ri gé par Agnès van Zan ten, in siste sur le
fait que le par te na riat consti tue d’abord une « in jonc tion ins ti tu tion‐ 
nelle », même s’il en ap pelle au « vo lon ta risme des ac teurs » (Gar nier,
2008). Re joi gnant les constats d’autres cher cheurs, en par ti cu lier
ceux qui étu dient les en jeux et les ré sul tats des po li tiques d’édu ca tion
prio ri taire, elle pré cise, à pro pos des pra tiques en sei gnantes :

12

Mais, une chose est d’ana ly ser le tra vail en par te na riat en soi, une
autre est de com prendre com ment il par ti cipe d’une culture col lec ‐
tive des en sei gnants et des pra tiques quo ti diennes avec les élèves.
Au tre ment dit, une ana lyse en pro fon deur du par te na riat ne sau rait
s’ar rê ter à l’exa men du tra vail conjoint entre les ac teurs. (ibid., p. 516)

Cette ci ta tion met en exergue deux en jeux du tra vail en par te na riat,
d’une part sa di men sion in ter ac tive (com ment le fait de tra vailler avec
d’autres trans forme les pra tiques d’un pro fes sion nel), et d’autre part
ses ef fets (en par ti cu lier ses ef fets pé da go giques sur les élèves dans le
cas de l’ins ti tu tion sco laire). Ces en jeux, peu pré sents ex pli ci te ment
dans les an nées  1980, ont pris po li ti que ment et scien ti fi que ment de
l’im por tance dans les qua rante an nées sui vantes. Sur le plan po li tique,
les an nées  2000 ont été celles de la re cherche d’ef fi cience, c’est- à-
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dire de l’ef fi ca ci té rap por tée à son coût, dans le cadre de la NGP. Sur
le plan scien ti fique, les cher cheurs ont dé ve lop pé des ana lyses cri‐ 
tiques des ef fets, jugés li mi tés, de l’in jonc tion par te na riale, et plus lar‐ 
ge ment de la « po li tique ZEP » dès les an nées  1990 (Kher rou bi, Ro‐ 
chex, 2002 et 2004). Cer taines de leurs ana lyses ont été re prises par
les gou ver ne ments suc ces sifs pour jus ti fier leurs ré formes édu ca‐ 
tives.

En so cio lin guis tique, le concept d’« in ter fé rence lin guis tique » dé crit
ce qui se pro duit lorsque deux langues se ren contrent : ap pa ri tion de
mots nou veaux et de for mu la tions in édites (Ha mers, Blanc, 1983). Par
ana lo gie, c’est aussi ce qui se pro duit quand dif fé rentes pro fes sions
ou ins ti tu tions in ter fèrent sur un ter ri toire. La ma nière de dire et
d’écrire est aussi ma nière de pen ser. Pro fes sions et ins ti tu tions par‐ 
te naires peuvent tra vailler en concer ta tion – tout en conser vant dans
leurs re la tions une lo gique de di vi sion du tra vail –, in ter agir (en être
cha cune trans for mée) ou in ter fé rer (contri buer vo lon tai re ment ou
non à pro duire de nou veaux phé no mènes). Selon ces dif fé rentes dé‐ 
cli nai sons, un par te na riat des ti né à mener à bien un pro jet com mun
peut avoir des ef fets très dif fé rents selon les cir cons tances et les
contextes.

14

La ma nière de dire et d’écrire est aussi ma nière de pen ser.15

Le terme « par te na riat », comme le terme « ré seau », em prun tés au
monde de l’en tre prise, vé hi culent « des ca té go ries de pen sée et d’ac‐ 
tion que l’on peut qua li fier de néo li bé rales  » (Gar nier, 2008, p.  517).
Ces mots ma ni festent une in ter fé rence entre des mondes (l’école et
l’en tre prise pri vée lu cra tive) res tés étran gers l’un à l’autre jusque dans
les an nées  1980, en France. Ce n’est pas seule ment l’ins ti tu tion sco‐ 
laire qui a été trans for mée, comme ce se rait le cas pour de
« simples » in ter ac tions école/en tre prises ; c’est une nou velle réa li té
ins ti tu tion nelle qui a été créée et cela au ni veau in ter na tio nal. L’ins‐ 
truc tion, en France comme dans le reste du monde, n’est plus le mo‐ 
no pole de l’école d’État, elle est un mar ché sur le quel co opèrent et
s’af frontent des puis sances éco no miques de di verses na tures, des
ser vices pu blics et des ac teurs pri vés.

16

Une thèse sou te nue en 2018 a iden ti fié ces in ter fé rences ins ti tu tion‐ 
nelles dans la pra tique d’un groupe de « consul tants qua li té » chi liens,
pra tique re po sant sur l’usage d’une « boîte à ou tils » mo bi li sée dans
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l’ac com pa gne ment des éta blis se ments sco laires, afin qu’ils amé liorent
leurs ré sul tats à des éva lua tions ré pon dant elles- mêmes à une lo‐ 
gique ex tra s co laire (González Car pa net ti, Mon ceau, 2021). Le Chili a
été l’un des pre miers pays à avoir fait du « pi lo tage par la qua li té » le
mode de ré gu la tion de son sys tème édu ca tif, cela sous in fluence
nord- américaine. Le prin cipe d’ac coun ta bi li ty, selon le quel les ac teurs
doivent rendre compte de la ma nière dont ils s’or ga nisent pour at‐ 
teindre les ob jec tifs qui leur sont fixés, est dé sor mais ba na li sé, sur le
plan in ter na tio nal, dans les ser vices pu blics (Maroy, 2013).

Ces consi dé ra tions peuvent sem bler éloi gnées des pra tiques édu ca‐ 
tives, bien qu’elles en dé crivent le contexte ins ti tu tion nel et po li tique
d’exer cice. Les éta blis se ments sco laires de l’édu ca tion prio ri taire ont,
plus que d’autres, à rendre compte de leurs ac tions et des ré sul tats
ob te nus. Les chefs d’éta blis se ment l’ont in té gré à leur fonc tion ne‐ 
ment or di naire.

18

Lo ca le ment, des in ter fé rences ins ti tu tion nelles se pro duisent aussi
entre les dif fé rents par te naires im pli qués dans des pro jets édu ca tifs
sur les ter ri toires  : mu ni ci pa li tés, Édu ca tion na tio nale, autres ad mi‐ 
nis tra tions pu bliques, or ga nismes du sec teur so cial et médico- social,
as so cia tions (dont les as so cia tions de pa rents), équi pe ments cultu rels
pu blics et pri vés. Lorsque ces par te naires col la borent, ils contri buent
en semble à pro duire de nou velles réa li tés ins ti tu tion nelles. Ils ne sont
pas seule ment ou éven tuel le ment trans for més par leur par te na riat.
Ils peuvent pro duire, de façon for melle ou in for melle, de nou veaux
ca naux de com mu ni ca tion, de nou velles ma nières d’oc cu per le ter ri‐ 
toire, de nou veaux dis po si tifs de ré gu la tion, de nou velles ré fé rences,
voire un ima gi naire col lec tif in édit.

19

Des in ter ac tions aux in ter fé ‐
rences ins ti tu tion nelles
Dans l’ar ticle pu blié en 2011 dans cette même revue (Mon ceau, 2011),
j’évo quais plu sieurs re cherches so cio cli niques ins ti tu tion nelles (Mon‐ 
ceau, 2018), ache vées ou en cours, qui m’ont conduit à tra vailler la no‐ 
tion d’in ter fé rence dans le contexte de dis po si tifs édu ca tifs.

20

C’est en tra vaillant du rant cinq an nées avec des équipes de classes- 
relais (struc tures créées par une cir cu laire de 1998 vi sant à pré ve nir
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la dé sco la ri sa tion et à re sco la ri ser des élèves dans le se cond degré)
que la né ces si té de dé pas ser l’ana lyse du par te na riat en termes d’in‐ 
ter ac tions, s’est im po sée à moi. Au fil des ren contres avec les équipes,
com po sées de per son nels sco laires, de tra vailleurs so ciaux et d’ac‐ 
teurs de l’édu ca tion po pu laire, j’ai consta té que ces équipes de vaient
dé ve lop per une ca pa ci té à trai ter les ten sions entre leurs lo giques
ins ti tu tion nelles res pec tives (Mon ceau, 2003). Ap par te nir à une pro‐ 
fes sion et à une ins ti tu tion, c’est y être im pli qué. Les dif fé rences
entre ins ti tu tions ne sont pas seule ment de na ture ré gle men taire,
elles sont aussi idéo lo giques et an crées dans des his toires longues qui
échappent bien sou vent aux in di vi dus. Les équipes qui par ve naient à
com po ser avec ces ten sions dé ve lop paient, bien sou vent, une sorte
de culture propre. C’est en ré sis tant col lec ti ve ment à cer taines com‐ 
mandes qui leur étaient adres sées que ces équipes réus sis saient à
construire aussi une his toire sin gu lière, ryth mée par les dé parts et les
ar ri vées de col lègues. Les in ter fé rences entre leurs ins ti tu tions res‐ 
pec tives pro dui saient des dif fi cul tés à se com prendre et à tra vailler
en semble, mais aussi des si tua tions in édites dans les quelles il fal lait
ima gi ner de nou velles fa çons de pen ser et de faire. Ces in ven tions lo‐ 
cales (ma nière de ré gu ler la vio lence et les conflits, ma nière de tra‐ 
vailler avec les pa rents ou les chefs d’en tre prise re ce vant des élèves
en stage, etc.), par fois re pé rées par un res pon sable hié rar chique,
pou vaient ins pi rer d’autres équipes sans ja mais pou voir être ré pli‐ 
quées en l’état. Pour par ve nir à un trans fert ou à une gé né ra li sa tion
de ces in no va tions, il au rait fallu aussi trans fé rer ailleurs tout ce qui
fai sait la sin gu la ri té de leur contexte d’ap pa ri tion (spé ci fi ci tés de
l’éta blis se ment, du ter ri toire, des pro fes sion nels, des élèves et des
pa rents).

L’une des at tentes adres sées aux classes- relais était qu’elles par ti‐ 
cipent à la trans for ma tion des pra tiques en sei gnantes afin de pré ve‐ 
nir da van tage la dé sco la ri sa tion. Dans cer tains éta blis se ments, des
en sei gnants tra vaillant en classe dite « or di naire » et en classe- relais
ont ef fec ti ve ment dé cla ré que leurs pra tiques avaient été trans for‐ 
mées par cette ex pé rience. Ce pen dant, il faut bien re con naître que la
pré sence d’une classe- relais dans un col lège a plus sou vent eu pour
effet de ren for cer, chez les en sei gnants, l’idée que les élèves dits
« dé cro cheurs » ne re le vaient pas de leurs com pé tences et de vaient
être orien tés vers un dis po si tif spé cia li sé comme la classe- relais. En
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re vanche, j’ai pu ob ser ver des ef fets non at ten dus sur le fonc tion ne‐ 
ment de l’éta blis se ment lorsque les prin ci paux de col lège s’ap‐ 
puyaient sur l’ex per tise de l’équipe de la classe- relais pour éla bo rer et
conduire leur po li tique de pré ven tion de la dé sco la ri sa tion, mis sion
que les textes of fi ciels ne pré voyaient pas (Mon ceau, 2005).

Par la suite, j’ai in ves ti le do maine des pra tiques et po li tiques de la pa‐ 
ren ta li té. J’ai eu l’oc ca sion d’ob ser ver di vers dis po si tifs dans des
contextes ins ti tu tion nels dif fé rents. Qu’ils soient por tés par des ser‐ 
vices mu ni ci paux, des as so cia tions, l’Édu ca tion na tio nale ou des ser‐ 
vices so ciaux ou médico- sociaux, tous ont à rendre compte de leur
ef fi ca ci té, selon la lo gique déjà évo quée pré cé dem ment. Cette éva lua‐ 
tion se fait selon les ob jec tifs fixés lors de la va li da tion du pro jet et de
l’ob ten tion du fi nan ce ment. Ce pen dant, les ten ta tives d’éva luer ainsi
les dis po si tifs de sou tien à la pa ren ta li té ont échoué. Il est en effet
bien dif fi cile d’éta blir un lien entre la fré quen ta tion d’un « café de pa‐ 
rents » (groupe d’échange sur les pra tiques pa ren tales) par une mère
d’élève et l’évo lu tion de sa ma nière d’édu quer ses en fants. Les en‐ 
quêtes qui tentent de le faire en sont ré duites à s’ap puyer sur les dé‐ 
cla ra tions des pa rents, plus ra re ment des en fants.
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Pour tant, cer tains ef fets de ces dis po si tifs sont ré gu liè re ment ob ser‐ 
vables, bien que ne s’ins cri vant pas dans les ob jec tifs de la po li tique
de sou tien à la pa ren ta li té. C’est, par exemple, le cas de l’en trée en
for ma tion ou en re cherche d’em ploi de femmes par ti ci pant aux
groupes. Le sou tien à la pa ren ta li té risque ainsi de pro duire des ef fets
im pré vus qui peuvent ce pen dant être jugés in té res sants par les dif fé‐ 
rents par te naires im pli qués dans le mon tage du pro jet (Mon ceau,
2014). Là aussi, les in ter fé rences ins ti tu tion nelles entre les dif fé rentes
par ties peuvent en gen drer à la fois per tur ba tions et in ven ti vi tés ins ti‐ 
tu tion nelles. Il n’est pas ga ran ti que les ani ma teurs des cafés de pa‐ 
rents consi dèrent qu’il est dans leur mis sion d’orien ter une par ti ci‐ 
pante (car ce sont es sen tiel le ment des femmes) vers Pôle em ploi.

24

L’in ter pro fes sion na li té, une in ‐
ter fé rence ins ti tu tion nelle
Dans le do maine de la santé, de puis les an nées  1960, une at ten tion
par ti cu lière est por tée à l’in ter pro fes sion na li té. Si l’on peut fac tuel le ‐
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ment dé fi nir ce terme par le tra vail conjoint de plu sieurs pro fes sions,
il s’est pro gres si ve ment char gé d’at tentes et de si gni fi ca tions plus
com plexes. L’idée s’est en effet im po sée que tra vailler en semble ne
pou vait se ré duire à jux ta po ser des pro fes sions, cha cune ap por tant
ses com pé tences propres.

Des cher cheurs bri tan niques ont très tôt consi dé ré que tra vailler en‐ 
semble n’était tou te fois pas une évi dence et qu’une for ma tion était
né ces saire. Un nou veau do maine, in ti tu lé In ter pro fes sio nal edu ca tion,
est alors ap pa ru et une revue a été créée (Barr, 2010). En 1988, l’Or ga‐ 
ni sa tion mon diale de la santé (OMS) uti lise le terme «  mul ti pro fes‐ 
sion na li té » pour dé si gner le fait de « se for mer en semble à tra vailler
en semble  » (OMS, 1987). Cette évo lu tion, qui peut sem bler très lo‐ 
gique, fait néan moins ap pa raître une contra dic tion fon da men tale  :
com ment for mer si mul ta né ment des pro fes sion nels spé cia li sés à des
sa voirs spé ci fiques, et les for mer col lec ti ve ment à tra vailler en‐ 
semble ?
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Tra vailler en semble n’était tou te fois pas une évi dence.27

Cette contra dic tion gé nère des ten sions per ma nentes dans toutes les
for ma tions qui tentent de for mer en semble des pro fes sion nels dif fé‐ 
rents. Dans le cas de la santé, des dis po si tifs pé da go giques de si mu la‐ 
tion per mettent de for mer en semble fu turs mé de cins et per son nels
pa ra mé di caux (in fir miers et mas seurs ki né si thé ra peutes, prin ci pa le‐ 
ment). Leur conduite né ces site de trai ter les ten sions, voire les
conflits in ter pro fes sion nels, dans le mo ment pé da go gique lui- même.
Pour cela, les for ma teurs ne doivent pas ré duire les ten sions entre
étu diants à des ques tions psy cho lo giques, mais prendre en compte
les in ter fé rences ins ti tu tion nelles qui se jouent dans les exer cices
pro po sés, au- delà des in ter ac tions entre in di vi dus (Mes qui ta Lago
et al., 2020).
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Comme dans les classes- relais ou au sein des dis po si tifs de sou tien à
la pa ren ta li té, dif fé rentes pro fes sion na li tés col la borent avec plus ou
moins de fa ci li té dans les ac tions de l’édu ca tion prio ri taire. Les en sei‐ 
gnants sont sou vent ceux qui ex priment le plus for te ment le sen ti‐ 
ment que leur iden ti té pro fes sion nelle est me na cée, lors qu’il leur est
pro po sé de col la bo rer avec d’autres pro fes sions pour des ac tions qui
dif fèrent de l’en sei gne ment de leur dis ci pline face à une classe ou un
groupe d’élèves. D’autres pro fes sion nels, comme les tra vailleurs so ‐

29



Des ZEP aux Cités éducatives, les interférences institutionnelles négligées

BIBLIOGRAPHIE

Barr, Hugh. « Me di cine and the Ma king
of In ter pro fes sio nal Edu ca tion  ». 2010.
https://doi.org/10.3399/bjgp10X48403
9

Gar nier, Pas cale. «  Par te na riat et ré‐ 
seaux édu ca tifs  ». Dans van Zan ten,
Agnès (dir.). Dic tion naire de l’édu ca tion.
Paris : PUF, 2008, p. 515-517.

González Car pa net ti, Ma nuel, Mon ceau,
Gilles. «  Im pli ca tions des consul tants
qua li té dans l’ins ti tu tion na li sa tion du

nou veau mode de pi lo tage du sys tème
édu ca tif chi lien  ». 2021. https://jour nal
s.ope ne di tion.org/edso/15068

Ha mers, Jo siane F., Blanc, Mi chel. Bi lin‐ 
gua li té et bi lin guisme. Bruxelles  : Pierre
Mar da ga, 1983.

Kher rou bi, Mar tine, Ro chex, Jean- Yves.
« La re cherche en édu ca tion et les ZEP
en France. 1. Po li tique ZEP, ob jets, pos‐ 
tures et orien ta tions de re cherche (http

ciaux ou les ani ma teurs so ciaux, ex priment éga le ment, si on les
écoute, leur in quié tude de perdre leur spé ci fi ci té et, dans l’édu ca tion
prio ri taire, d’être consi dé rés comme des auxi liaires des en sei gnants.

«  Tra vailler les in ter fé rences ins ti tu tion nelles  » est une né ces si té
crois sante sur les ter ri toires de l’édu ca tion prio ri taire, mais aussi,
bien au- delà. Le dé cou page ins ti tu tion nel des ac tuels REP et « cités
édu ca tives  », par dé fi ni tion pro vi soire, est sou mis aux aléas po li‐ 
tiques.

30

Des re cherches sont au jourd’hui me nées avec les pro fes sion nels et
usa gers (en fants, ado les cents, pa rents) sur dif fé rents ter ri toires où
in ter fèrent de mul tiples ins ti tu tions. Prendre au sé rieux la pro duc tion
d’in ter fé rences ins ti tu tion nelles dans l’ana lyse des pra tiques par te na‐ 
riales et de leurs ef fets sup pose des dis po si tifs ap pro priés, en me sure
d’échap per à une fo ca li sa tion trop étroite sur les in ter ac tions lo cales
et les ré sul tats à court terme (Mon ceau, 2018). Ces dis po si tifs doivent
res ter ou verts à l’im pré vu, ce qui se ré vèle de plus en plus dif fi cile au
temps de la NGP. Les pro jets édu ca tifs ont cela de com mun avec les
pro jets scien ti fiques en sciences hu maines et so ciales qu’ils né ces‐ 
sitent la dé fi ni tion d’ob jec tifs, l’éta blis se ment d’une pro gram ma tion et
de mo da li tés d’éva lua tion. Cette ri gueur peut écar ter la prise en
compte de l’in at ten du, par crainte d’en être per tur bée. L’at ten tion
por tée aux ef fets des in ter fé rences ins ti tu tion nelles est une ma nière
d’y prendre garde.

31

https://doi.org/10.3399/bjgp10X484039
https://journals.openedition.org/edso/15068
https://www.persee.fr/docAsPDF/rfp_0556-7807_2002_num_140_1_2905.pdf


Des ZEP aux Cités éducatives, les interférences institutionnelles négligées

NOTES

1  Dos sier de presse, Les cités édu ca tives, mi nis tère de l’Édu ca tion na tio nale,
mi nis tère de la Co hé sion des ter ri toires et des Re la tions avec les col lec ti vi‐ 
tés ter ri to riales, et mi nis tère char gé de la Ville et du Lo ge ment, https://ww
w.cohesion- territoires.gouv.fr/sites/de fault/files/2019-10/dp_2019-09- cit
es-educatives_hd.pdf.

 ». 2002. https://www.per see.fr/doc/rf
p_0556-7807_2002_num_140_1_2905

Kher rou bi, Mar tine, Ro chex, Jean- Yves.
« La re cherche en édu ca tion et les ZEP
en France. 2. Ap pren tis sages et exer cice
pro fes sion nel en ZEP. Ré sul tats, ana‐ 
lyses, in ter pré ta tions ». 2004. https://w
ww.per see.fr/doc/rfp_0556-7807_200
4_num_146_1_3101?q=revue+fran%C
3%A7aise+de+p%C3%A9da go gie

Maroy, Chris tian. «  Po li tiques et ou tils
de ‟l’école de la per for manceˮ. Ac coun‐ 
ta bi li ty, ré gu la tion par les ré sul tats et
pi lo tage ». Dans Maroy, Chris tian (dir.).
L’école à l’épreuve de la per for mance. Les
po li tiques de ré gu la tion par les ré sul tats.
Bruxelles : De Boeck, 2013, p. 11-32.

Mes qui ta Lago (de), Luana Pinho, Ma tu‐ 
mo to, Sil via, Cher vin, Jacques et  al.
«  L’in ter pro fes sion na li té dans les for‐ 
ma tions pa ra mé di cales en France. Re‐ 
gards croi sés sur le pro ces sus d’uni ver‐ 
si ta ri sa tion  ». 2020. https://edu ca tion‐ 
san te so cietes.net/pu bli ca tions/978281
3003485

Mon ceau, Gilles. «  Im pli ca tion et ‟lo‐ 
giqueˮ ins ti tu tion nelles ». Dans Ana lyse
de pra tiques et pro fes sion na li té des en‐ 
sei gnants. Pro gramme na tio nal de pi lo‐ 
tage. Paris  –  Caen  : Scé rén  –  CRDP
Basse- Normandie, 2003, p. 39-47.

Mon ceau, Gilles. «  Pra tiques en sei‐ 
gnantes en classes- relais. Quelles in ter‐
fé rences avec les pra tiques or di‐ 
naires  ?  ». Dans Mar cel, Jean- François,
Piot, Thier ry (dir.). Dans la classe, hors
de la classe. L’évo lu tion de l’es pace pro‐ 
fes sion nel des en sei gnants. Lyon  : INRP,
2005, p. 73-86.

Mon ceau, Gilles. « Tra vailler les in ter fé‐ 
rences ins ti tu tion nelles dans la ville  ».
Di ver si té, n  166, 2011, p. 42-47.

Mon ceau, Gilles. «  Ef fets im pré vus des
dis po si tifs vi sant à rap pro cher les pa‐ 
rents éloi gnés de l’École  (https://www.cair

n.info/revue-education-et-societes-2014-2-page

-71.htm)». 2014.

Mon ceau, Gilles. « Le chan ge ment objet
et effet de la socio- clinique ins ti tu tion‐ 
nelle. Le cas d’une recherche- 
intervention dans le do maine de la pa‐ 
ren ta li té  ». Dans Brous sal, Do mi nique,
Bon naud, Ka rine, Mar cel, Jean- François
et  al. (dir.). Re cherche(s) et chan ge‐ 
ment(s). Dia logues et re la tions. Tou‐ 
louse : Cé pa duès édi tions, 2018, p. 153-
169.

Or ga ni sa tion mon diale de la santé
(OMS). Ap prendre en semble pour œu vrer
en semble au ser vice de la santé. OMS,
Ge nève, 1987.

o

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-10/dp_2019-09-cites-educatives_hd.pdf
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2002_num_140_1_2905
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2004_num_146_1_3101?q=revue+fran%C3%A7aise+de+p%C3%A9dagogie
https://educationsantesocietes.net/publications/9782813003485
https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2014-2-page-71.htm


Des ZEP aux Cités éducatives, les interférences institutionnelles négligées

RÉSUMÉS

Français
L'an née 1981 marque le lan ce ment de l'édu ca tion prio ri taire en France.  Ra‐ 
pi de ment, une in vi ta tion de ve nant in jonc tion ins ti tu tion nelle à tra vailler en
par te na riat est faite aux en sei gnants et plus lar ge ment aux pro fes sion nels
exer çant dans les quar tiers concer nés à proxi mi té de l'école. Si une cer taine
at ten tion est por tée par les dé ci deurs et cher cheurs aux in ter ac tions entre
pro fes sion nels, les in ter fé rences ins ti tu tion nelles oc ca sion nées par le tra vail
par te na rial sont sou vent igno rées au jour d'hui en core. Ce sont pour tant ces
in ter fé rences qui re nou vellent les ma nières de faire et de pen ser en pro dui‐ 
sant de nou velles pra tiques et de nou veaux dis po si tifs.

English
The year 1981 marked the launch of pri or ity edu ca tion in France. Teach ers
and, more gen er ally, pro fes sion als work ing in the neigh bor hoods con cerned
close to the school were in vited to work in part ner ship be fore an in sti tu‐ 
tional in junc tion. While some at ten tion is paid by policy makers and re‐ 
search ers to in ter ac tions between pro fes sion als, the in sti tu tional in ter fer‐ 
ence caused by part ner ship work is often ig nored even today. Yet it is these
in ter fer ences that renew ways of doing and think ing by pro du cing new
prac tices and new devices.
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