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Résumé : Cet article a pour ambition de questionner une linéarité apparemment bien établie entre des démarches de re-
cherche et de formation. Nous souhaitons préciser comment l’interaction peut constituer un objet de formation, et ce faisant 
un moyen de produire des connaissances sur les compétences que mettent en œuvre les professionnels au moment de se 
coordonner avec d’autres pour faire ce qu’ils ont à faire. Ces questions seront abordées dans le champ empirique de la petite 
enfance et plus particulièrement dans le travail des éducatrices-teurs de l’enfance lors des rencontres avec les parents.
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Abstract : The purpose of this article is to question an apparently well-established linearity between research and training 
approaches. The paper aims to clarify how interaction can be an object of training, and in so doing, a means of generating 
MPQYNGFIG�CDQWV�EQORGVGPEGU�OQDKNK\GF�D[�RTQHGUUKQPCNU�YJGP�EQQTFKPCVKPI�YKVJ�QVJGTU�VQ�FQ�YJCV�VJG[�JCXG�VQ�FQ��6JGUG�
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during meetings with parents.
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Introduction

Au moment de questionner les usages possibles de l’analyse interactionnelle en formation, force est de constater que, majoritairement, 
une tendance forte consiste à considérer que l’analyse précède la formation, et que la conception de dispositifs de formation constitue 
bien souvent un produit de second ordre, un réinvestissement consécutif à l’analyse interactionnelle du travail. Dans cette ligne, des 
travaux questionnent par exemple la possibilité ou l’impossibilité même de proposer des formations à partir d’une analyse interaction-
PGNNG�FW�VTCXCKN�GV�FQEWOGPVGPV�NGU�FKHƂEWNVÅU�TGPEQPVTÅGU�CW�OQOGPV�FG�FÅRCUUGT�WPG�RQUVWTG�RTQRTGOGPV�FGUETKRVKXG�RQWT�CIKT�UWT�NGU�
pratiques au moyen de recherches à caractère pleinement collaboratif (Laforest, 2018).

Dans le prolongement de cette observation, et avec l’objectif de questionner les liens entre démarches de recherche et de formation, 
PQWU�RTQRQUQPU�FCPU�EGV�CTVKENG�FG�OGVVTG�CW�FÅƂ�EGV�QTFTG�NKPÅCKTG�CRRCTGOOGPV�DKGP�ÅVCDNK��'P�SWQK�NC�HQTOCVKQP�UGTCKV�GNNG�PÅEGUUCK-
TGOGPV�NG�RTQFWKV�FG�NC�TGEJGTEJG�!�'P�SWQK�PG�RQWTTCKV�GNNG�RCU�EQPUVKVWGT��GP�VCPV�SWG�VGNNG��WP�QDLGV�FG�TGEJGTEJG�¼�RCTV�GPVKÄTG�GV�WP�
ingrédient constitutif d’un rapport compréhensif à l’étude des activités professionnelles qui mobilisent de manière prépondérante des 
compétences de nature interactionnelle ?

Dans ce contexte, cet article a donc pour ambition de contribuer à explorer les usages possibles de l’analyse interactionnelle pour la 
formation en cherchant à observer comment les professionnels peuvent apprendre à analyser les interactions pour comprendre une cer-
taine facette de leur travail. Nous cherchons donc à préciser comment l’interaction peut constituer un objet de formation, et ce faisant 
un moyen de produire des connaissances sur les compétences que mettent en œuvre les travailleurs au moment de se coordonner avec 
d’autres pour faire ce qu’ils ont à faire. Comment l’analyse des interactions peut-elle devenir une démarche de formation ? Comment les 
professionnels peuvent-ils être formés à l’analyse des interactions ? Quels sont les effets que cela peut produire dans leur compréhension 
du métier ?

Ces questions seront abordées dans le périmètre particulier du travail des éducatrices-teurs de l’enfance en contexte institutionnel. Les 
travaux de notre équipe se sont appliqués depuis maintenant plusieurs années à décrire les compétences d’interaction que les pro-
fessionnels de l’éducation de l’enfance mettent en œuvre au quotidien dans le travail éducatif auprès des enfants (Filliettaz et Zogmal, 
�������'P�EQPVKPWKVÅ�GV�GP�RTQNQPIGOGPV�FG�EGU�VTCXCWZ��PQWU�UQWJCKVQPU�ÅVWFKGT�KEK�EGU�EQORÅVGPEGU�FoKPVGTCEVKQP�FCPU�NGU�TGNCVKQPU�
SWG�NGU�RTQHGUUKQPPGNU�GPVTGVKGPPGPV�CXGE�NGU�RCTGPVU��'V�PQWU�EJGTEJQPU�GP�RCTVKEWNKGT�¼�EQORTGPFTG�EQOOGPV�EGU�EQORÅVGPEGU�FoKPVG-
raction peuvent être soutenues et développées par des démarches de formation qui se donnent l’analyse des interactions comme objet 
GV�EQOOG�OÅVJQFG�FoQDUGTXCVKQP��&CPU�EG�SWK�UWKV��PQWU�EQOOGPEGTQPU�RCT�RTÅEKUGT�NGU�GPLGWZ�URÅEKƂSWGU�FGU�TGNCVKQPU�GPVTG�ÅFWEC-
trices-teurs de l’enfance et parents (2). Nous aborderons ensuite différents usages possibles de l’analyse interactionnelle (3), avant de 
décrire le dispositif de recherche-formation dans lequel cet article s’inscrit (4). Nous présenterons ensuite une étude de cas (5) qui nous 
EQPFWKTC�¼�WPG�TÅƃGZKQP�UWT�NGU�TCRRQTVU�GPVTG�TGEJGTEJG�GV�HQTOCVKQP�
���

Le travail auprès des parents dans la petite enfance
Le travail auprès des parents est aujourd’hui largement reconnu comme une partie intégrante et nécessaire de l’activité des éducatrices-
teurs de l’enfance (Bonabesse et Blanc, 2013). Travailler « avec » les parents, pour une bonne prise en charge de l’enfant, constitue une 
EQORÅVGPEG�CVVGPFWG�FG�NC�RCTV�FGU�RTQHGUUKQPPGNU��%GVVG�EQORÅVGPEG�GUV�NCTIGOGPV�TGEQPPWG�UWT�NG�RNCP�KPVGTPCVKQPCN�
1'%&��������
et elle est désormais intégrée dans les parcours de formation professionnelle. 

&CPU�NG�EQPVGZVG�UWKUUG��NG�RNCP�FoÅVWFG�ECFTG�SWK�TÅIKV�NG�FKRNÐOG�FoÅVWFGU�UWRÅTKGWTGU�FoÅFWECVTKEGU�VGWTU�FG�NoGPHCPEG�
2'%��������
précise que le professionnel doit « collaborer avec les familles et accompagner la parentalité » (p. 14) ; pour cela, il doit « développer une 
relation de partenariat », savoir « répondre aux besoins et demandes des familles », « préparer et mener des entretiens » et « retrans-
mettre des informations aux parents ». Toutefois, au-delà des prescriptions, le travail auprès des parents n’a rien d’évident (Deana, 2015). 

&CPU�NG�EJCOR�FGU�TGNCVKQPU�GPVTG�NGU�RCTGPVU�GV�NGU�U[UVÄOGU�ÅFWECVKHU��WPG�CDQPFCPVG�NKVVÅTCVWTG�HCKV�ÅVCV�FGU�FKHƂEWNVÅU�GV�FGU�QDUVCENGU�
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SWG�NGU�RTQHGUUKQPPGNU�TGPEQPVTGPV�FCPU�NoÅVCDNKUUGOGPV�FG�EGU�TGNCVKQPU�UQWJCKVÅGU�EQOOG�RCTVGPCTKCNGU���FGU�EQPƃKVU�FG�PQTOGU�GV�FG�
valeurs (Bouve, 1999), des asymétries du rapport aux savoirs (Scalambrin et Ogay, 2014), des malentendus interculturels (Nunez Moscono 
GV�1IC[���������FGU�PÅIQEKCVKQPU�FG�TÐNGU�
7NOCPP��$GVVQP�GV�,QDGTV��������QW�GPEQTG�FGU�EQPƃKVU�FG�NÅIKVKOKVÅ�
%JGCVJCO�GV�1UVTQUM[��
2009).

D’autres travaux se sont intéressés aux conditions même d’accomplissement de ces relations dans les institutions de la petite enfance. 
À cet égard, Chatelain-Gobron (2014) distingue des rencontres ponctuelles, telles que des entretiens (d’accueil, de bilan ou de régula-
tions), souvent sans la présence de l’enfant, et des rencontres très fréquentes mais brèves, décrivant les moments d’accueil et de départ 
des enfants en crèche. Selon l’auteure, la relation se construit essentiellement dans le quotidien, dans ces moments « sur le pas de la 
porte ». Des instants souvent furtifs et peu propices aux échanges, dont les professionnels doivent s’accommoder, en raison du carac-
tère multifocalisé de leur activité ; se rendre disponible pour les parents, sans faire trop attendre les suivants, tout en restant disponible 
pour les enfants dont les parents sont déjà partis, etc. L’établissement de la relation est ainsi indéniablement lié aux circonstances dans 
NGUSWGNNGU�NC�TGPEQPVTG�C�NKGW��SWK�PG�UCWTCKGPV�ÆVTG�RTÅXWGU�FCPU�NG�ECTCEVÄTG�IÅPÅTCN�FGU�RTGUETKRVKQPU��'NNG�UoCEEQORNKV�FG�OCPKÄTG�
EQNNCDQTCVKXG�CXGE�NGU�RCTGPVU�GWZ�OÆOGU�
GV�RCTHQKU�NGU�GPHCPVU���FCPU�NGU�KPVGTCEVKQPU�SWK�OÅFKCVKUGPV�NGWTU�TGPEQPVTGU��'V�GNNG�TGSWKGTV�
CWRTÄU�FGU�RTQHGUUKQPPGNU�FGU�EQORÅVGPEGU�URÅEKƂSWGU�NGWT�RGTOGVVCPV�FG�VTCFWKTG�NGU�GPLGWZ�FoWP�RCTVGPCTKCV�FCPU�FGU�CEVKQPU�EJCSWG�
fois singulières et adaptées aux contextes dans lesquels elles émergent. Ce sont ces compétences interactionnelles qui nous intéressent 
ici, et que nous cherchons à mieux connaître et surtout à mettre en évidence pour et avec les professionnels.

Les usages de l’analyse interactionnelle en recherche et en formation
Les usages de l’analyse interactionnelle en formation sont multiples et nous amènent à proposer une distinction entre différentes moda-
lités de mise en lien entre des logiques de recherche et de formation. Nous proposons donc de considérer que les interactions peuvent 
constituer aussi bien a) des objets d’analyse, b) des méthodes d’analyse, c) des démarches de formation.

'P�RTGOKGT�NKGW��QP�TCRRGNNGTC�KEK�WPG�TÅCNKVÅ�DKGP�ÅVCDNKG�FCPU�WPG�NQPIWG�VTCFKVKQP�FG�TGEJGTEJG�RQTVCPV�UWT�NGU�TCRRQTVU�GPVTG���NCP-
gage » et « travail », et ce qui a souvent été désigné comme « la part langagière du travail » (Boutet, 2001) : les interactions verbales 
constituent des objets à part entière du travail dans un nombre croissant de métiers ; par conséquent, la capacité de conduire des inte-
ractions reconnues comme conformes aux environnements dans lesquelles elles sont accomplies constitue un ingrédient inséparable 
de la compétence professionnelle. Dans le champ de la linguistique interactionnelle, cette réalité a été en partie théorisée à travers le 
EQPEGRV�FG���EQORÅVGPEG�FoKPVGTCEVKQP���
2GMCTGM�&QGJNGT���������2GMCTGM�&QGJNGT�GV�CN���������

5GNQP�/QPFCFC�
�������NC�EQORÅVGPEG�KPVGTCEVKQPPGNNG�UG�FÅƂPKV�RCT�NGU�RTQEÅFÅU�SWG�NGU�KPVGTNQEWVGWTU�OQDKNKUGPV�RQWT�PÅIQEKGT�GV�
organiser les pratiques sociales dans lesquelles ils se trouvent engagés. Cela inclut, par exemple, la manière dont les participants orga-
nisent collectivement les activités, délimitent des étapes de leur déroulement, gèrent l’organisation des tours de parole, orientent leur 
CVVGPVKQP��KPVTQFWKUGPV�FG�PQWXGCWZ�VJÄOGU��EQPUVTWKUGPV�FGU�TÐNGU��EJQKUKUUGPV�FGU�TGIKUVTGU�FG�HQTOWNCVKQP�URÅEKƂSWGU��GVE��%GU�RTQEÅ-
FÅU�TGPXQKGPV�¼�FGU�UCXQKTU�GV�FGU�UCXQKT�HCKTG�SWG�FÅRNQKGPV�NGU�RCTVKEKRCPVU�¼�NoKPVGTCEVKQP�RQWT�EQPƂIWTGT�EQNNGEVKXGOGPV�NGU�TGUUQWTEGU�
permettant de s’engager dans des pratiques sociales (Young et Milller, 2004). Ils sont reconnus comme légitimes au sein de communau-
tés de pratique singulières et constituent ce qui caractérise la pleine appartenance (membership) à un groupe. Pour cela, les interlocu-
VGWTU�EQPUVTWKUGPV�FGU�UKIPKƂECVKQPU�¼�NGWTU�CEVKQPU�RCT�NoWVKNKUCVKQP�FG�FKHHÅTGPVGU�TGUUQWTEGU�UÅOKQVKSWGU�RCTHQKU�FÅUKIPÅGU�EQOOG�FGU�
��OQFGU���
-TGUU�GV�CN����������&CPU�EGVVG�RGTURGEVKXG��NC�UKIPKƂECVKQP�FCPU�NoKPVGTCEVKQP�TGNÄXG�HTÅSWGOOGPV�FoWPG�EQODKPCKUQP�GV�FoWPG�
KPVÅITCVKQP�FG�OQFGU���GNNG�GUV�EQPUKFÅTÅG�EQOOG���OWNVKOQFCNG����.C�EQORÅVGPEG�KPVGTCEVKQPPGNNG�RGWV�FQPE�ÆVTG�SWCNKƂÅG�EQOOG�
située, dynamique, collective et multimodale.

2QWTVCPV��NGU�RTQRTKÅVÅU�FGU�KPVGTCEVKQPU�PG�UG�TÅFWKUGPV�RCU�¼�FGU�QDLGVU�FW�VTCXCKN�GV�FGU�KPITÅFKGPVU�FoWPG�EQORÅVGPEG��'NNGU�EQPUVK-
tuent également des ressources et des outils en vue d’une analyse du travail (Filliettaz, 2014). À ce titre, elles fondent aussi une mé-
VJQFG�FoCPCN[UG�RQWT�NG�EJGTEJGWT��'P�GHHGV��UoÅNQKIPCPV�FoWPG�RQUVWTG�FGUETKRVKXG�FKVG���GP�GZVÅTKQTKVÅ���QW���GP�VTQKUKÄOG�RGTUQPPG����
la démarche d’analyse interactionnelle désigne une « mentalité analytique » particulière qui vise à capter un point de vue endogène sur 
l’action en train de se faire, en tant qu’elle est collectivement et séquentiellement accomplie par les membres d’une communauté. Les 
interactions possèdent de ce point de vue un caractère d’accomplissement pratique, dont l’observation de l’enchaînement séquentiel 
FG�EG�SWK�UG�RCUUG�RGTOGV�FoCEEÅFGT�CWZ�UKIPKƂECVKQPU�PÅIQEKÅGU�GP�UKVWCVKQP�RCT�NGU�KPVGTCEVCPVU�GWZ�OÆOGU��.G�EJGTEJGWT�RGWV�CKPUK�
CEEÅFGT�¼�WPG�EGTVCKPG�EQORTÅJGPUKQP�FGU�RTCVKSWGU�GV�KFGPVKƂGT�FGU�VTCKVU�FG�NC�EQORÅVGPEG�KPVGTCEVKQPPGNNG�GP�VCPV�SWoGNNG�GUV�OKUG�
en œuvre et rendue mutuellement visible par les participants eux-mêmes.

'PƂP��KN�EQPXKGPV�FoCLQWVGT�SWG�EGVVG�OÅVJQFG�QW�EGVVG���OGPVCNKVÅ�CPCN[VKSWG���PoGUV�RCU�TÅUGTXÅG�¼�NC�RTCVKSWG�FGU�EJGTEJGWTU��'NNG�RGWV�
constituer aussi un objet de formation, un point de vue à travers lequel des professionnels peuvent apprendre à observer et comprendre 
leur travail. 
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Des travaux récents menés dans notre équipe se sont intéressés à la transposition de cette mentalité analytique dans des démarches 
de formation (Durand et Trébert, 2018). Il s’agit ici de former à et par l’analyse des interactions pour amener les professionnels à mieux 
comprendre les compétences interactionnelles qu’ils mobilisent de manière tacite et par conséquent les soutenir et les développer. Le 
dispositif de recherche et de formation que nous avons conçu s’inscrit dans la continuité de ces travaux.

Un dispositif de recherche-formation pour comprendre le travail interactionnel des éducatrices-teurs auprès 
des parents
Les éléments discutés dans cet article s’inscrivent dans un dispositif de recherche-formation qui vise à mieux comprendre comment la 
relation de partenariat avec les parents, telle qu’elle est largement promue et prescrite au sein des institutions, est concrètement mise 
en œuvre à l’occasion de rencontres attestées et observables dans des interactions verbales, et en quoi elle requiert de la part des 
ÅFWECVTKEGU�VGWTU�FGU�EQORÅVGPEGU�KPVGTCEVKQPPGNNGU�URÅEKƂSWGU1��.G�RTQLGV�XKUG�¼�EG�RTQRQU�WP�FQWDNG�QDLGEVKH���KFGPVKƂGT�GV�OGVVTG�GP�
visibilité des compétences interactionnelles telles qu’elles sont mobilisées dans des rencontres observables entre les professionnels et 
les parents, étudier la manière dont ces compétences peuvent être soutenues et développées dans le cadre de démarches de formation 
centrées sur l’analyse des interactions, d’autre part.

Sur le plan méthodologique et empirique, la recherche s’organise en deux volets. Le premier volet, de type vidéo-ethnographique, 
se centre sur le travail auprès des parents. Au sein d’une institution de la petite enfance à Genève, trois situations emblématiques des 
rencontres entre les éducatrices-teurs et les parents ont été observées au moyen d’enregistrements vidéo. Tout d’abord, des caméras 
ƂZGU�QPV�GPTGIKUVTÅ�GP�EQPVKPW��RGPFCPV�FGWZ�UGOCKPGU��FGU�UKVWCVKQPU�FoCTTKXÅGU�GV�FG�FÅRCTVU�FGU�GPHCPVU�GP�ETÄEJG��GP�FÅDWV�GV�ƂP�
FG�LQWTPÅG��'PUWKVG��FGU�GPVTGVKGPU�FG�DKNCP�FG�ƂP�FoCPPÅG��UCPU�NC�RTÅUGPEG�FG�NoGPHCPV��QPV�ÅICNGOGPV�ÅVÅ�GPTGIKUVTÅU��.G�UGEQPF�XQNGV�
de la recherche est un dispositif de formation continue à et par l’analyse des interactions concernant le travail auprès des parents. Sur 
la base du volontariat, six professionnelles apparaissant dans les enregistrements du premier volet s’engagent dans ce processus de 
HQTOCVKQP��'NNGU�EQPUVKVWGPV�CXGE�FGWZ�EJGTEJGWUGU�HQTOCVTKEGU�
FQPV�NoWPG�FoGNNGU�GUV�ÅICNGOGPV�EQ�CWVGWTG�FG�EGV�CTVKENG��WP�ITQWRG�
d’analyse des interactions des rencontres avec les parents. Le dispositif de formation, tel qu’il a été négocié avec l’institution partenaire, 
donne lieu à plusieurs rencontres sur un empan temporel de six mois. Ces rencontres sont à la fois régies par les contraintes organisa-
tionnelles de l’institution mais également par la séquentialité nécessaire de la formation2. La première étape vise la mise en mots par 
les professionnelles de leur travail auprès des parents, en tant que premières expertes de leur activité (2h). Cette première rencontre 
permet aux chercheuses d’approfondir les enjeux et/ou questionnements des professionnelles à l’égard de cette facette du métier et 
RNWU�RTÅEKUÅOGPV�NGU�GPLGWZ�URÅEKƂSWGU�FGU�TGPEQPVTGU�CXGE�NGU�RCTGPVU�CW�UGKP�OÆOG�FG�NoKPUVKVWVKQP�RCTVGPCKTG�

7PG�FGWZKÄOG�ÅVCRG�KPFKURGPUCDNG�UG�ECTCEVÅTKUG�RCT�FGU�CRRQTVU�HQTOCVKHU��NQTU�FG�NCSWGNNG�NGU�EJGTEJGWUGU�GZRQUGPV�FGU�ÅNÅOGPVU�
théoriques et méthodologiques portant sur la compréhension et l’usage d’une analyse interactionnelle (3h). Les participantes s’appro-
prient progressivement des éléments du réseau conceptuel de l’interaction tels que la coordination, l’intersubjectivité ou encore la 
OWNVKOQFCNKVÅ��CƂP�FoCEEÅFGT�¼�EGVVG���OGPVCNKVÅ�CPCN[VKSWG���RCTVKEWNKÄTG�FG�NoCPCN[UG�KPVGTCEVKQPPGNNG�FÅETKVG�RNWU�JCWV��.GU�RTQRTKÅVÅU�
des interactions et la démarche analytique deviennent donc ici des objets de transmission. Dans une troisième étape, les participantes 
mettent au travail les apports théoriques et méthodologiques des chercheuses. Selon la situation emblématique du travail auprès des 
parents choisie (arrivées, départs ou entretiens), chaque participante se voit remettre des enregistrements vidéo bruts de sa propre pra-
tique3��4GITQWRÅGU�GPUWKVG�GP�FWQ��GP�HQPEVKQP�FG�NC�UKVWCVKQP�FG�VTCXCKN�ÅVWFKÅG��NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�XKUKQPPGPV�NGWT�ƂNO�¼�VQWT�FG�TÐNG�

�J���%GVVG�ÅVCRG��UCPU�KPVGTXGPVKQP�FGU�EJGTEJGWUGU��UGTV�¼�TGRÅTGT�NGU�RTQDNÄOGU�RTCVKSWGU�EQPETGVU�GV�UKIPKƂECVKHU�SWoGNNGU�TGPEQPVTGPV�
CXGE�NGU�RCTGPVU��%G�VTCXCKN�FG�TGRÅTCIG��GP�XWG�FoKFGPVKƂGT�WP�GZVTCKV�SWoGNNGU�UQWJCKVGPV�CRRTQHQPFKT��UG�RQWTUWKV�GPUWKVG�FG�OCPKÄTG�
individuelle. Cette phase dite de « travail en coulisses » (maximum 8h), marque une pause de deux mois dans le rythme des rencontres. 
Les participantes sélectionnent un extrait (1 à 3 minutes), formulent un questionnement et réalisent une transcription. La transcription, 
comme moyen d’observer et de décrire l’organisation séquentielle de ce qui se passe, permet aux participantes d’entrer progressi-
vement dans la « mentalité analytique » particulière d’une analyse interactionnelle, et servira de base de discussion pour l’étape sui-
vante. Dans une quatrième étape, chercheuses et participantes analysent collectivement et successivement les extraits choisis par les 
professionnelles (9 heures). Les participantes présentent à tour de rôle leur extrait vidéo accompagné de la transcription, ainsi que le 
questionnement relatif à leur extrait. Au croisement des questionnements de métier et des questionnements de recherche sur l’interac-
tion, chercheuses et professionnelles disposent alors d’1 h 30 pour analyser chaque extrait de manière collective dans une perspective 
interactionnelle en analyse du travail. 

���%GVVG�TGEJGTEJG�GUV�UQWVGPWG�RCT�NG�(QPFU�0CVKQPCN�5WKUUG�RQWT�NC�TGEJGTEJG�UEKGPVKƂSWG�UQWU�NG�PWOÅTQ�FG�TGSWÆVG���������������RQWT�NC�RÅTKQFG������
2021.
2. Les différentes étapes de la formation peuvent donc s’organiser sur plusieurs rencontres. Nous nous contenterons ici d’indiquer le temps dévolu à ces 
différentes étapes dans l’économie générale du dispositif.
3. Le matériau, provenant du premier volet, n’a fait l’objet d’aucune analyse préalable de la part des chercheuses.
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7PG�CVVGPVKQP�VQWVG�RCTVKEWNKÄTG�GUV�RQTVÅG�CWZ�FKHHÅTGPVGU�RQUVWTGU�FoCPCN[UGU�
.WUUK�$QTGT�GV�4KC���������¼�NC�OWNVKOQFCNKVÅ�
FG�5CKPV�
)GQTIGU��������CKPUK�SWo¼�NC�UÅSWGPVKCNKVÅ�EQOOG�OCVTKEG�KPVGTRTÅVCVKXG�FG�EG�SWK�UG�RCUUG�
/QPFCFC�������2QWT�ƂPKT��WPG�EKPSWKÄOG�
étape se caractérise par la réalisation d’une synthèse des analyses collectives en vue d’une restitution plus large au sein de l’institution 

��JGWTGU���.GU� KPVGTCEVKQPU�FG�HQTOCVKQP�HQPV�ÅICNGOGPV� NoQDLGV�FoWP�GPTGIKUVTGOGPV�XKFÅQ�
¼� NoGZEGRVKQP�FG�NC�RJCUG�FW���VTCXCKN�GP�
EQWNKUUGU�����SWK�FQKV�RGTOGVVTG�FG�FÅETKTG�EQOOGPV�NGU�ÅFWECVTKEGU�UoGPICIGPV�FCPU�NGU�KPVGTCEVKQPU�CW�ƂN�FGU�CEVKXKVÅU�FG�HQTOCVKQP�
proposées et comment ces activités opèrent des transformations à l’égard des compétences interactionnelles mobilisées à l’occasion 
des rencontres avec les parents. Nous nous intéressons ici au volet de la formation principalement, et plus particulièrement à l’étape de 
EQ�CPCN[UG��CƂP�FG�EQORTGPFTG�EQOOGPV�NoCPCN[UG�KPVGTCEVKQPPGNNG�RGWV�ÆVTG�OQDKNKUÅG�GV�RTCVKSWÅG�EQOOG�WPG�FÅOCTEJG�FG�HQTOC-
tion. Nos questionnements se situent sur trois plans :

r� 3WGNNGU�UQPV�NGU�EQORÅVGPEGU�KPVGTCEVKQPPGNNGU�SWK�UQPV�KFGPVKƂÅGU�RCT�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�FCPU�EGU�OQOGPVU�FG�EQ�CPCN[UGU�!�
Comment est-ce que les participantes s’orientent vers le repérage de compétences interactionnelles ?

• Comment ces compétences sont-elles élaborées collectivement ? Quelles sont la part des chercheuses et celle des profession-
nelles dans ce processus d’élaboration ?

• Qu’est-ce que produisent ces processus de repérage et d’élaboration de ces compétences interactionnelles pour les partici-
pantes ?

Étude de cas : l’analyse collective d’un départ
2QWT�EGU�UÅCPEGU�FG�EQ�CPCN[UG�FG���J�����TCRRGNQPU�SWG�EJCSWG�RTQHGUUKQPPGNNG�UÅNGEVKQPPG�WPG�UÅSWGPEG�ƂNOÅG�FG�UC�RTQRTG�CEVKXKVÅ�
de travail, selon un questionnement qu’elle formule, pour en discuter collectivement. Nous nous intéressons donc à une situation de 
formation ayant pour objet d’analyse une situation de travail. Notre attention se porte plus particulièrement sur la deuxième séance 
d’analyse collective. Alicia-ALI4, une éducatrice travaillant dans un groupe d’enfants âgés d’un à deux ans, propose au groupe d’analyse 
une situation de départ :

 une situation de départ.

Figure 1 : Les deux situations de référence

Figure 1 : les deux situations de référence

�����FGU�ƂPU�FG�EQORTÅJGPUKQP��PQWU�RTQRQUQPU�FG�FKUVKPIWGT�NC�OCPKÄTG�FG�FÅUKIPGT�NGU�RGTUQPPGU�GP�HQPEVKQP�FGU�UKVWCVKQPU�FG�TÅHÅTGPEG��%QPEGTPCPV�NC�
situation de travail, nous utilisons les noms entiers. Pour la situation de formation, nous utilisons des abréviations (trois premières lettres en majuscule).
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Pour comprendre les propos échangés entre les participantes lors de la séance d’analyse collective, il est nécessaire de faire un détour 
narratif à propos de la séquence analysée. Des précisions seront apportées au fur et à mesure des extraits que nous allons approfondir.

Le départ de Pedro :

'P�ƂP�FG�LQWTPÅG��XGTU����J�����WPG�OCOCP�XKGPV�EJGTEJGT�UQP�GPHCPV��2GFTQ��¾IÅ�FG����OQKU��&CPU�WP�RTGOKGT�VGORU��NQTUSWG�NC�OCOCP�
arrive, l’enfant est dans une pièce à côté. Alicia fait le retour de la journée à la maman sans la présence de l’enfant. La maman va ensuite 
chercher l’enfant dans l’autre pièce ; ils sont donc hors champ de la caméra. L’extrait choisi pour l’analyse collective commence lorsque la 
maman et Pedro reviennent dans la première salle, où se trouve la porte de sortie. Alicia est debout près du bureau, la maman se dirige 
XGTU�NC�RQTVG�GV�FGOCPFG�¼�UQP�ƂNU�FG�FKTG�CW�TGXQKT��VCPFKU�SWG�NoGPHCPV�RCTV�GP�EQWTCPV�XGTU�WPG�CWVTG�UCNNG��#NKEKC�RTQRQUG�¼�NC�OCOCP�
d’aller chercher l’enfant mais celle-ci refuse et attend que son enfant vienne part lui-même. L’enfant prenant du temps à venir, Alicia ne 
sait plus si elle doit intervenir ou pas. Alicia est rejointe par sa collègue Léa qui intervient ensuite à plusieurs reprises auprès de l’enfant 
pour l’inciter à rejoindre sa maman. Après plusieurs tentatives de la part des adultes, l’enfant revient vers la porte mais repart aussitôt 
GP�EQWTCPV��%GVVG�HQKU�EK��#NKEKC�NoKPVGTEGRVG�GV�NoGPHCPV�UG�FÅDCV��'NNG�ƂPKV�FQPE�RCT�NG�TGN¾EJGT��#RTÄU�RNWUKGWTU�OKPWVGU��NoGPHCPV�ƂPKV�RCT�
XGPKT�FG�NWK�OÆOG�GP�EQWTCPV�FCPU�NGU�DTCU�FG�UC�OCOCP��'PVTG�NoCTTKXÅG�GV�NG�FÅRCTV�FG�EGVVG�OCOCP��KN�UG�RCUUG�GP�VQWV�PGWH�OKPWVGU��
Sur ces neuf minutes, la séquence choisie par ALI, qui débute au moment de dire au revoir, dure quatre minutes. Le choix d’ALI se porte 
UWT�EGVVG�UKVWCVKQP�ECT�EoGUV�WP�OQOGPV�SWoGNNG�EQPUKFÄTG�EQOOG�FKHƂEKNG��'NNG�GZRNKSWG�SWG�NG�FÅRCTV�GUV�VTQR�NQPI�GV�SWoGNNG�PG�UCKV�RNWU�
EQOOGPV�CIKT��UG�FÅETKXCPV�EQOOG���ƂIÅG���

Dans une posture évaluative et peu satisfaite de ce qu’elle perçoit de son travail, ALI souhaite trouver une autre réponse au problème 
RTCVKSWG�SWoGNNG�TGPEQPVTG�FCPU�EGVVG�UKVWCVKQP��'NNG�HQTOWNG�FQPE�UQP�SWGUVKQPPGOGPV�CKPUK�����4GNCVKQP�VTKQ��,WUSWoQÕ�NoÅFWECVTKEG�RGWV�
intervenir auprès de l’enfant devant son parent ? ».

Dans le cadre de cet article, nous avons choisi d’illustrer comment un phénomène interactionnel particulier est thématisé et déployé 
CW�ƂN�FG� NoCPCN[UG�EQNNGEVKXG��� NC�EQOOWPKECVKQP�FKTGEVG�QW� KPFKTGEVG��2QWT�EGNC��PQWU�CNNQPU�PQWU� HQECNKUGT�RNWU�RTÅEKUÅOGPV�UWT� VTQKU�
OQOGPVU�ENÅU�FW�FÅTQWNGOGPV�KPVGTCEVKQPPGN�FG�NC�UKVWCVKQP�FG�HQTOCVKQP��#ƂP�FG�UWKXTG�GV�FG�OGVVTG�GP�ÅXKFGPEG�NG�RTQEGUUWU�FG�EQ�
EQPUVTWEVKQP�GPVTG�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�GV�NGU�EJGTEJGWUGU��NGU�OQOGPVU�ENÅU�UGTQPV�FKUEWVÅU�FG�OCPKÄTG�EJTQPQNQIKSWG����FGU�ƂPU�FG�
compréhension liée à la superposition des situations de référence (Figure 1), nous présenterons systématiquement des éléments contex-
tuels de la situation de travail analysée, pour ensuite discuter des extraits de transcription de la situation de formation.

L’adressage indirect comme ressource dans la coordination du travail d’équipe

Le premier extrait que nous allons approfondir survient à la 41e minute de la séance d’analyse collective. Il s’agit de la première fois que 
NC�EQOOWPKECVKQP�KPFKTGEVG�GUV�VJÅOCVKUÅG�FCPU�EGVVG�UÅCPEG��.GU�FKUEWUUKQPU�RQTVGPV�UWT�NG�OQOGPV�FW�ƂNO�CPCN[UÅ�SWG�PQWU�FÅETKXQPU�
ici :

Figure 2 : Moment (A) de la situation de travail

Suite au départ de Pedro dans l’autre salle, Alicia propose de l’aide à la maman. Celle-ci refuse la proposition et attend son enfant au 
RQTVCKN��.ÅC�CTTKXG�FCPU�NC�UCNNG�GV�FGOCPFG�UK�2GFTQ�GUV�RCTVK��#NKEKC�JQEJG�NC�VÆVG�GV�NC�OCOCP�TÅRQPF�SWoGNNG�NoCVVGPF��7P�GPHCPV�
'NGPC��
s’approche du portail. La maman ferme le portail et commence à parler à l’enfant. Alicia s’assoit au sol et parle à un autre enfant. Léa se 
dirige vers Pedro. Les professionnelles se questionnent sur la différence de participation entre les deux professionnelles. Léa, qui arrive 
FCPU�WP�UGEQPF�VGORU��VGPVG�FoCNNGT�EJGTEJGT�NoGPHCPV�CNQTU�SWo#NKEKC��SWK�UG�FÅETKV�EQOOG�ƂIÅG�CRTÄU�NG�TGHWU��TGUVG�¼�RTQZKOKVÅ�FG�NC�
maman.
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'ZVTCKV��5

1 KAR et inconsciemment c’est comme si.. j’sais pas j’interprète peut-être un peu trop loin. mais c’est comme si Léa. elle   
� � XQKV��GNNG�UG�FKV�DQP�DCJ�LoXCKU�NoCKFGT��LoXCKU�CNNGT�NG�EJGTEJGT�GPƂP

2 DAN ouais ouais. bah en tout cas. elle va. elle va vers-

3 KAR tu vois/. parce que là elle s’en va

4 ALI + ouais parce que Léa elle a pas entendu + que la maman m’a dit non

5 KAR ouais voilà\

�� &#0� QWCKU�EoGUV�RCU�HCWZ

�� #.+� FQPE�RGWV�ÆVTG�GNNG�UG�FKV�CNNG\�Lo[�XCKU�RKU�LoVGPVG

8 DAN ouais °ouais°..

9 CH1 c’est vrai qu’en tout cas y’a quelque chose qui se joue c’est que :. la maman elle prend du recul elle se met derrière  
  la porte.. vous vous asseyez

10 ALI moi je m’asseye et Léa elle y va

11 KAR ouais

À la ligne 1, KAR propose une explication de l’intervention de Léa en précisant elle-même le niveau interprétatif de ses propos. Cette 
posture analytique est renforcée par la répétition à deux reprises de la formulation « c’est comme si » mais également par la mise en 
mots à la première personne du singulier des intentions de Léa (« elle se dit bon j’vais l’aider »). Toutefois, malgré un niveau interpré-
tatif, KAR semble décrire un ajustement des actions de Léa à ce qu’elle perçoit et peut comprendre dans la situation, en l’occurrence 
un besoin d’aide. Après un alignement partiel de DAN à la ligne 2 (« bah en tout cas »), KAR cherche l’alignement de sa collègue (« tu 
XQKU�����N����GV�LWUVKƂG�UQP�KPVGTRTÅVCVKQP�RCT�WP�HCKV�QDUGTXCDNG��EGNWK�SWG�.ÅC�XC�EJGTEJGT�NoGPHCPV��.C�FGUETKRVKQP�UGTV�FQPE�¼�LWUVKƂGT�NoKPVGT-
RTÅVCVKQP�RTÅCNCDNG�FGU�KPVGPVKQPU�FG�.ÅC��'P�EJGXCWEJCPV�NG�VQWT�FG�RCTQNG�FG�-#4��#.+�RTÅEKUG�SWG�.ÅC�PoC�RCU�GPVGPFW�NG�TGHWU��EG�SWK�
semble expliquer (« parce que ») pourquoi Léa intervient auprès de Pedro et pas Alicia. Les rôles endossés par les professionnelles sont 
donc à la fois façonnés par ce qu’elles perçoivent dans la situation mais également négociés avec les autres participants, en l’occurrence 
NC�OCOCP��5WKVG�CWZ�CNKIPGOGPVU�FG�-#4�GV�&#0�
N�������#.+�TGPHQTEG�NoKPVGTRTÅVCVKQP�FGU�KPVGPVKQPU�FG�.ÅC�KPKVKÅG�RCT�-#4�GP�TGEQWTCPV�
également à la première personne du singulier (« elle se dit aller j’y vais pis j’tente »). Après un échange entre professionnelles, CH1 
intervient en s’alignant de manière nuancée (« en tout cas ») et redirige l’analyse sur des faits observables par l’emploi de verbes d’action 
GV�FG�NC�VTQKUKÄOG�RGTUQPPG��'NNG�HQECNKUG�VQWV�FoCDQTF�NGU�QDUGTXCVKQPU�UWT�NC�OCOCP��RWKU�UWT�#NKEKC��&G�OCPKÄTG�EJGXCWEJÅG��#.+�FÅETKV�
UGU�CEVKQPU�FCPU�NG�ƂNO�GV�EQORNÄVG�RCT�NGU�CIKUUGOGPVU�FG�.ÅC��5CPU�XCNKFGT�QW�KPXCNKFGT�NGU�KPVGTRTÅVCVKQPU�FGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�UWT�
les intentions de Léa, CH1 réoriente la discussion à un niveau descriptif, permettant de rendre visible la négociation des rôles dans la 
séquence analysée.

À la suite de ces échanges, CH2 introduit la distinction entre la communication directe et indirecte comme un moyen de lecture de cette 
situation. Faisant écho à la première séance d’analyse collective concernant la séquence de KAR, CH2 compare les effets observés dans 
les deux situations.

'ZVTCKV��

12 CH2 mais là. on voit justement la différence entre les adressages indirects ((regardant KAR))

13 KAR hein hein

14 CH2 et là où vous avez demandé clairement explicitement ((regardant ALI)) . parce qu’un adressage indirect il faut deviner

15 KAR hein hein ((hoche la tête))

��� #.+� QWCKU�

JQEJG�NC�VÆVG��
���.GU�EQPXGPVKQPU�FG�VTCPUETKRVKQPU�ƂIWTGPV�¼�NC�ƂP�FG�NoCTVKENG�
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��� %*�� GV�RKU�QP�RGWV�FGXKPGT�WP�RGW�EQOOG�ÃC�CTTCPIG�

TGICTFCPV�-#4�CXGE�WP�UQWTKTG��

18 KAR hein hein

19 DAN °hein :°

20 CH2 que quand on demande clairement.. alors ça peut faciliter les choses quand on a un oui et puis s’il vous plaît. oui   
  allez-y.. euh que quand on a un NON. euh c’est plus compliqué après de

21 ALI °ouais. ouais°

22 CH2 de le refaire que si ça avait été fait de façon indirecte

23 ALI bah peut-être si ça avait été fait de façon indirecte. j’aurais fait.. plus

24 DAN ouais. t’aurais plus osé

25 ALI ouais.. parce qu’on sait jamais. ouais

��� %*�� FKUQPU��XQVTG�EQNNÄIWG�CRTÄU�GNNG�HCKV���XQKN¼

��� #.+� QWCKU�FCPU�NoKPFKTGEV�EoGUV�WP�RGW���GWJ�

OQWXGOGPV�FGU�OCKPU������FQPE�RGWV�ÆVTG�SWG�LG�OG�UGTCKU�RGTOKUG�FG�HCKTG�RNWU

De la ligne 12 à 22, CH2 propose une nouvelle analyse de la situation au regard du concept théorique qu’elle introduit. La production 
d’énoncés assertifs positionne CH2 dans une posture relativement transmissive. L’emploi de l’adverbe « justement », ainsi que du pro-
PQO�KORGTUQPPGN�TGPHQTEGPV�NC�XCNGWT�CHƂTOCVKXG�FG�UGU�RTQRQU��2CT�NG�TGICTF��GNNG�FKUVKPIWG�EG�SWK�TGNÄXG�FG�NC�UKVWCVKQP�RTÅEÅFGPVG�
de KAR (« on voit justement la différence entre les adressages indirects ((regardant KAR)) », l.12) de ce qui relève de notre situation avec 
#.+�
��GV�N¼�QÕ�XQWU�CXG\�FGOCPFÅ�ENCKTGOGPV�GZRNKEKVGOGPV�

TGICTFCPV�#.+������N������'NNG�EQORCTG�FQPE�NC�PÅEGUUKVÅ�FoKPVGTRTÅVGT�WP�
CFTGUUCIG�KPFKTGEV�FCPU�NC�UKVWCVKQP�FG�-#4�
N������EG�SWK�RGTOGV�FG�Uo[�CLWUVGT�QW�PQP�
N������GV�WP�CFTGUUCIG�FKTGEV�HQTOWNÅ�GZRNKEKVGOGPV�
(l.20) comme dans la situation d’ALI où cela semble conditionner les professionnelles à agir selon la réponse reçue. La reformulation « de 
façon indirecte » (l.22) laisse entrevoir une généralisation du concept d’« indirect » qui, en plus de l’adressage, engloberait la distinction 
entre implicite et explicite. Par la production de continuateurs et de hochements de tête, KAR et ALI montrent un alignement sur les pro-
RQU�FG�%*���'P�NKIPG�����&#0�RTQFWKV�WPG�KPVGTLGEVKQP�¼�XQKZ�RNWU�DCUUG�RQPEVWÅG�FoWP�CNNQPIGOGPV�XQECNKSWG�
���JGKP��������GZRTKOCPV�
vraisemblablement une nouvelle compréhension émergente de la situation que nous reprenons dans l’extrait suivant.

À la ligne 23, ALI questionne ses actions dans la situation analysée au regard des concepts théoriques introduits par CH2 (« peut-être si 
ça avait été fait de façon indirecte. j’aurais fait.. plus »). L’emploi du conditionnel pour décrire l’enchaînement séquentiel entre le type 
de communication et les actions d’Alicia rend visible l’ajustement permanent des professionnelles à ce qui précède dans leur activité 
FG�VTCXCKN��.C�EQOOWPKECVKQP�KPFKTGEVG��FCPU�UQP�CEEGRVKQP�NCTIG�GP�TGRTGPCPV�NC�HQTOWNCVKQP���FG�HCÃQP�KPFKTGEVG����GUV�FQPE�KFGPVKƂÅG�
RCT�#.+�EQOOG�WPG�TGUUQWTEG�RQVGPVKGNNG�FCPU�NG�VTCXCKN�FoCLWUVGOGPV�CWRTÄU�FG�NC�OCOCP��NCKUUCPV�RNWU�FG�OCTIG�FG�OCPyWXTG��'V�RCT�
EQPUÅSWGPV��NC�EQOOWPKECVKQP�FKTGEVG�GV�GZRNKEKVG�FGXKGPV�GZRNKECVKXG�FW�ECTCEVÄTG���ƂIÅ���SWoGNNG�RGTÃQKV�FG�UQP�CEVKXKVÅ�CW�FÅDWV�FG�NC�
UÅCPEG�FoCPCN[UG�EQNNGEVKXG��'P�NKIPG�����&#0�UoCNKIPG�GP�EQPƂTOCPV�SWG�NC�EQOOWPKECVKQP�KPFKTGEVG�NWK�CWTCKV�RGTOKU�FoCIKT���RNWU������
EG�RTQRQU��%*��TCRRGNNG�SWG�.ÅC�GUV�KPVGTXGPWG�CWRTÄU�FG�NoGPHCPV�
N������&G�OCPKÄTG�FGUETKRVKXG��%*��TGPF�XKUKDNG�NC�FKOGPUKQP�EQNNGEVKXG�
du travail par l’endossement de rôles complémentaires par les professionnelles et évite ainsi le risque de considérer la communication 
indirecte comme « la bonne pratique », mais bien comme une ressource potentielle à négocier dans l’interaction. Cette répartition des 
rôles est ensuite reprise par DAN en se focalisant cette fois-ci sur Léa.

'ZVTCKV��

28 DAN bah du coup c’est pas plus mal du coup que Léa ait pas entendu
29 ALI + ouais +. ouais ouais
��� &#0� EGV�CFTGUUCIG�FKTGEV���GV�FW�EQWR�GNNG�C�RTQƂVÅ�FG�N������FG�NoCFTGUUCIG�KPFKTGEV���RCTEG�SWoGNNGU�UG�UQPV�TGICTFÅGU�� �

  quand elle est arrivée dans la salle Léa la maman l’a regardé.. elle a fait un peu un pff ((mouvement main et roule-  
  ment des yeux)) <ouais > donc elle a compris de cette-. de ce truc. non-verbal. elle a compris que la maman   
  bah elle y arrive PAS < hein hein > puis après elle demande il est parti :/. et là effectivement elle a pas entendu   
  qu’elle t’as dit non. donc elle se dit bah j’y vais quoi < ouais >. c’est ce que dit CH2 en fait. elle a    
� � RTQƂVÅ�FG�EG�VTWE�KPFKTGEV����QWCKU� �RQWT�[�CNNGT�SWQK

31 ALI ouais.. l’indirect c’est bon aussi
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Le fait que Léa n’ait pas entendu l’adressage direct de la maman à Alicia devient pour DAN une opportunité (« c’est pas plus mal », l.28) 
pour la coordination dans l’équipe. ALI s’y aligne aussitôt (l.29). Léa aurait donc saisi l’occasion d’un adressage indirect pour intervenir 
(l.30). De manière assertive et descriptive, DAN précise tout d’abord comment la maman et Léa se sont regardées et ont échangé de 
OCPKÄTG�PQP�XGTDCNG��SWG�&#0�KNNWUVTG�GNNG�OÆOG�GP�OKOCPV��%QPVTCKTGOGPV�¼�EG�SWoGNNG�CHƂTOG��UC�FGUETKRVKQP�FGU�TGICTFU�GV�FGU�
comportements non-verbaux semble indiquer un échange direct entre la maman et Léa. À ce moment de la séance d’analyse collective, 
l’appropriation du concept d’adressage semble encore approximative. Il s’agit donc du comportement non-verbal de la maman qui fait 
NoQDLGV�FoWPG�KPVGTRTÅVCVKQP�FG�NC�RCTV�FG�.ÅC�GV�PQP�FG�NoCFTGUUCIG��'P�NoQEEWTTGPEG��&#0�KPHÄTG�SWG�.ÅC�KPVGTRTÄVG�NoÅEJCPIG�PQP�XGTDCN�
EQOOG�WPG�OCPKHGUVCVKQP�FG�NC�FKHƂEWNVÅ�FG�NC�OCOCP�
��GNNG�C�EQORTKU�SWG�NC�OCOCP�DCJ�GNNG�[�CTTKXG�RCU�����'NNG�TGRTGPF�GPUWKVG�NG�
fait que Léa n’ait pas entendu le refus d’aide adressé à Alicia pour expliquer l’intervention de cette dernière auprès de l’enfant (« elle se 
FKV�DCJ�Lo[�XCKU�SWQK�����.oKPVGTXGPVKQP�FGXKGPV�FQPE�NoKPFKEG�SWK�RGTOGV�FoCHƂTOGT�SWoKORNKEKVGOGPV�.ÅC�KPVGTRTÄVG�WPG�FGOCPFG�FoCKFG��
Par l’emploi du « je », DAN fait à nouveau parler Léa, lui attribuant des intentions. Toutefois, à l’inverse des premiers échanges, c’est par 
NoQDUGTXCVKQP�ƂPG�FW�ƂNO�SWG�&#0�CEEÄFG�GV�KPVGTRTÄVG�EG�SWK�UG�RCUUG��.C�FGUETKRVKQP�PG�UGTV�RNWU�¼�LWUVKƂGT�WPG�KPVWKVKQP�KPVGTRTÅVCVKXG�
mais constitue la base sur laquelle les hypothèses peuvent être formulées. Les changements de postures analytiques ainsi que la des-
ETKRVKQP�ƂPG�FG�NoQTICPKUCVKQP�UÅSWGPVKGNNG�FGU�KPVGTCEVKQPU�EQOOG�OCVTKEG�KPVGTRTÅVCVKXG�FW�UGPU�CEEQTFÅ�CWZ�RTCVKSWGU�FÅOQPVTGPV�WPG�
EGTVCKPG�CRRTQRTKCVKQP�FG�NC�FÅOCTEJG�FoCPCN[UG�RCT�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU��2QWT�ƂPKT��&#0�TGHQTOWNG�EG�SWK�TGNÄXGTCKV�RNWU�FG�NoKORNKEKVG�
comme « ce truc indirect » auquel ALI s’aligne (« l’indirect c’est bon aussi », l.31).

L’adressage indirect comme moyen de l’action professionnelle

Le deuxième extrait où la communication indirecte est thématisée apparaît à la 51e minute de la séance d’analyse collective. Nous décri-
vons en quelques mots ce qui se passe dans la situation de travail analysée :

Fig ; 3 : Moment B de la situation de travail

Après plusieurs interventions verbales de Léa pour que Pedro rejoigne sa maman, l’enfant s’approche du portail. Le temps que la maman 
ouvre à nouveau le portail, l’enfant repart en courant dans le sens inverse. Cette fois-ci, Alicia l’intercepte sous forme d’un jeu mais 
l’enfant exprime son mécontentement et se débat jusqu’à ce qu’elle le lâche. L’enfant repart en souriant et la maman le suit.

Lors de l’analyse de ce passage, ALI exprime son malaise à retenir cet enfant : « j’suis pas en accord aussi de le garder alors qu’il se 
débat ». Face à cette tentative avortée d’Alicia de clore la situation de départ, les discussions sont d’ordre général et soulèvent certaines 
questions de métier : jusqu’où l’éducatrice peut-elle décider d’intervenir ? Comment ne pas casser l’autorité parentale ? Quel est le juste 
OKNKGW�!���NoQEECUKQP�FG�EGU�TÅƃGZKQPU��&#0�TGXKGPV�UWT�WPG�HQTOCVKQP�UWKXKG�SWGNSWGU�VGORU�CWRCTCXCPV��FCPU�NCSWGNNG�NoKPVGTXGPCPV�
KPXKVCKV�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�¼�FGOCPFGT�GZRNKEKVGOGPV�CWZ�RCTGPVU�FG�TÅEWRÅTGT�NGWT�GPHCPV�NQTUSWG�NG�FÅRCTV�GUV�LWIÅ�VTQR�NQPI��7PG�
solution remise en question par DAN : « on est… plus au moins à l’aise avec ça ».

Revenant à la situation de départ de Pedro, ALI semble également rejeter cette possibilité : « AH NON.. ah là moi je me sens pas ». Ce 
qui conduit à thématiser une nouvelle fois la communication indirecte.

'ZVTCKV��

31 ALI ouais. moi j’ai pas osé là

32 KAR parce que. j’trouve que c’est plus facile de s’adresser à l’enfant qu’au parent

33 DAN bah ouais c’est ça
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34 ALI ouais ::

��� -#4� FG�FKTG�GWJ��QWCKU�LoRGPUG�2GFTQ�KN�HCWV�[�CNNGT��OCOCP�GNNG�VoCVVGPF�GPƂP���

��� &#0� QWCKU�DCJ�N¼�GP�NoQEEWTTGPEG�ÃC�OCTEJG�RCU�FW�VQWV

��� #.+� OCKU�CW�ƂPCN�QP�RCUUG�VQWLQWTU�RCT�NoGPHCPV>�NGU�RCTGPVU�RCUUGPV�RCT�NoGPHCPV>�PQWU�QP�RCUUG�RCT�NoGPHCPV>�GV�RKU�SWGN��
  impact aussi ça a sur l’enfant qu’il soit toujours euh :.. ce.. entre deux ((gestes mains))

38 KAR hein hein

��� %*�� OCKU�EoGUV�FTÐNG��RCTEG�SWG�XQWU�RCTNG\�¼�SWK�N¼�SWCPF�XQWU�KPVGTEGRVG\�NoGPHCPV�

TGOQPVG�ƂNO��

40 ALI ah bah je parle à Pedro/. alors j’aurais pu

41 CH1 ((hochement de tête)) mais :. c’est adressé.. que à Pedro/ ((rires))

42 ALI bah.. non.. indir- alors directement c’est adressé à Pedro\ et indirectement je fais comprendre à la maman venez le  
  prendre

43 DAN ouais

44 KAR ouais

45 ALI j’pense

��� %*�� GZCEVGOGPV��FQPE�N¼�XQWU�FKUKG\�SWG�RQWT�ÅXKVGT�FG�ECUUGT�NoCWVQTKVÅ�RCTGPVCNG��[oC�CWUUK�NC�UVTCVÅIKG�RCTHQKU�FG�RCTNGT��
  à l’enfant. là vous le faites

'P�NKIPG�����#.+�TGLGVVG�NoKFÅG�FG�FGOCPFGT�FKTGEVGOGPV�GV�GZRNKEKVGOGPV�¼�NC�OCOCP�FG�TÅEWRÅTGT�UQP�GPHCPV��&G�OCPKÄTG�EJGXCWEJÅG��
-#4�UGODNG�[�CRRQTVGT�WPG�GZRNKECVKQP�
��RCTEG�SWG����RCT� NG�HCKV�SWoKN�UGTCKV�RNWU�UKORNG�FG�UoCFTGUUGT�¼� NoGPHCPV��'NNG� KFGPVKƂG�FQPE�
deux destinataires possibles pour faire avancer l’activité. DAN et ALI s’alignent aussitôt (l.33-34). Dans cette continuité, KAR donne un 
exemple de ce qui pourrait être dit à l’enfant dans la situation de Pedro, plutôt que de demander à la maman de récupérer son enfant 
(l.35). L’incitation à agir serait donc orientée sur l’enfant. Cela soulève une nouvelle question de métier pour ALI : « quel impact aussi ça 
C�UWT�NoGPHCPV�SWoKN�UQKV�VQWLQWTU�GWJ�����EG���GPVTG�FGWZ���
N������-#4�UGODNG�Uo[�CNKIPGT�
��JGKP�JGKP����N������'P�NKIPG�����%*��PG�TÅRQPF�RCU�
au débat soulevé et montre un désalignement ou du moins une autre manière potentielle de voir les choses par la formulation « mais 
EoGUV�FTÐNG����%*��TGXKGPV�UWT�EG�SWK�UG�RCUUG�FCPU�NG�ƂNO�GP�SWGUVKQPPCPV�#.+�UWT�NG�FGUVKPCVCKTG�FG�UQP�ÅPQPEÅ��#.+�CHƂTOG�FQPE�UoÆVTG�
adressée à Pedro. CH1 hoche la tête et questionne à nouveau ALI, laissant la possibilité d’un adressage multiple (« mais :. c’est adressé.. 
que à Pedro/ ((rires)) », l.41).

.GU�UKNGPEGU�GV�NGU�TKTGU�RCTVCIÅU�KPFKSWGPV�SWoKN�PG�UoCIKV�RCU�FoWPG���XTCKG���SWGUVKQP��%*��CEEQORCIPG�#.+�¼�KFGPVKƂGT�GV�¼�XGTDCNKUGT�
NC�RQUUKDKNKVÅ�FoWP�FQWDNG�CFTGUUCIG��7PG�QRRQTVWPKVÅ�SWoGNNG�UCKUKV�GP�NKIPG����QÕ�GNNG�GZRNKEKVG�SWG�FKTGEVGOGPV�GNNG�UoCFTGUUG�¼�2GFTQ�
GV�KPFKTGEVGOGPV�¼�NC�OCOCP��.oKPEKVCVKQP�¼�CIKT�PG�UGTCKV�FQPE�RCU�QTKGPVÅG�WPKSWGOGPV�UWT�NoGPHCPV��5WKVG�CWZ�TCVKƂECVKQPU�FG�&#0�GV�
-#4��%*��XCNKFG�NoQDUGTXCVKQP�Fo#.+�
��GZCEVGOGPV����N�����GV�GZRNKEKVG�GP�SWQK�UoCFTGUUGT�¼�NoGPHCPV�RGWV�FGXGPKT�WPG�UVTCVÅIKG�RQWT�NGU�
professionnelles pour indirectement demander au parent d’agir sans endosser une place haute vis-à-vis du parent. La mobilisation de la 
communication indirecte peut par conséquent devenir une ressource pour les professionnelles pour répondre à certains enjeux relation-
nels du travail auprès des parents, notamment en préservant le parent d’un éventuel rapport asymétrique.

7P�RGW�RNWU�NQKP��NG�OQOGPV�FW�ƂNO�GUV�¼�PQWXGCW�XKUKQPPÅ�CW�UGKP�FW�ITQWRG�FoCPCN[UG��

'ZVTCKV��

��� &#0� KN�HCWV�TGPVTGT�¼�NC�OCKUQP�CWUUK�DKGP�VW�RQWTTCKU�NG�FKTG�¼�NC�OCOCP�SWQK

48 KAR ouais

49 DAN il faut rentrer à la maison

50 ALI ouais. ouais ouais
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51 DAN là tu le dis à Pedro mais

52 ALI mais indirectement c’est un message pour la maman

53 DAN pour elle en fait

��� %*�� EoGUV�XTCK�SWG�EoGUV�RCU��FKTKIÅ��EoGUV�RCU�FKV�67�FQKU

55 ALI ouais

��� &#0� QWCKU

.G�TG�XKUKQPPCIG�RGTOGV�NoKFGPVKƂECVKQP�FG�PQWXGCWZ�KPFKEGU�RCT�NGU�RCTVKEKRCPVGU��'P�NKIPG�����&#0�TGNÄXG�WPG�HQTOWNCVKQP�KORGTUQP-
nelle (« il faut rentrer à la maison ») permettant de s’adresser aussi bien à la maman qu’à l’enfant. La formulation de l’énoncé devient 
FQPE�WPG�TGUUQWTEG�FCPU�NC�RTQFWEVKQP�QW�NoKFGPVKƂECVKQP�FoWP�CFTGUUCIG�KPFKTGEV��5WKVG�CWZ�TCVKƂECVKQPU�FG�-#4�GV�#.+�
N�����GV������&#0�
EQPVKPWG�GP�CHƂTOCPV���N¼�VW�NG�FKU�¼�2GFTQ�OCKU���
N�����GV�#.+�VGTOKPG�NC�RJTCUG���OCKU�KPFKTGEVGOGPV�EoGUV�WP�OGUUCIG�RQWT�NC�OCOCP���

N������&#0�EQPƂTOG�EGVVG�QDUGTXCVKQP�
��EoGUV�RQWT�GNNG�GP�HCKV����N������.GU�RCTVKEKRCPVGU�UGODNGPV�UoCEEQTFGT�UWT�NG�HCKV�SWoKPFKTGEVGOGPV��
la maman est adressée dans les propos d’Alicia envers l’enfant. CH1 s’aligne et valide l’observation de DAN en reformulant l’aspect 
KORGTUQPPGN�FG�NoÅPQPEÅ�EQOOG�WP�KPFKEG�UKIPKƂECVKH�FG�NC�EQOOWPKECVKQP�KPFKTGEVG�
N�����

L’adressage indirect comme moyen de l’action de la maman

.G�VTQKUKÄOG�GV�FGTPKGT�GZVTCKV�VJÅOCVKUCPV�NC�EQOOWPKECVKQP�KPFKTGEVG�UWTXKGPV�¼�NC���e minute de la séance d’analyse collective. Les 
FKUEWUUKQPU�RQTVGPV�UWT�WP�OQOGPV�RTÅEKU�FW�ƂNO��

Figure 4 : Moment (C) de la situation de travail

#RTÄU�CXQKT�VGPVÅ�FG�TÅEWRÅTGT�2GFTQ�FCPU�NC�UCNNG��NC�OCOCP�TGVQWTPG�XGTU�NG�RQTVCKN��'NGPC��NoGPHCPV�¼�SWCVTG�RCVVGU��UG�FKTKIG�¼�PQWXGCW�
XGTU�NC�OCOCP��EQOOG�FCPU�NG�RTGOKGT�GZVTCKV��%GVVG�HQKU�EK��NC�OCOCP�NCKUUG�NG�RQTVCKN�QWXGTV��'NNG�RCTNG�¼�NoGPHCPV�GV�NWK�RTQRQUG�FG�RCTVKT�
avec elle. Pedro revient en courant dans les bras de sa maman. Dans l’analyse collective de cet extrait, les professionnelles convoquent 
FGU�QDUGTXCVKQPU�SWoGNNGU�QPV�HCKVGU�RTÅCNCDNGOGPV�FCPU�NC�UÅCPEG��EQPEGTPCPV�NC�RTGOKÄTG�HQKU�QÕ�'NGPC�UoGUV�CXCPEÅG�XGTU�NC�OCOCP��
Pour une meilleure compréhension, nous revenons brièvement sur les échanges qui se déroulent à la 40e minute de la séance d’analyse 
collective, avant l’introduction du concept de la communication indirecte.

'ZVTCKV��

��� /'.� N¼�GNNG�C�HGTOÅ�NC�RQTVG�NC�OCOCP���QWCKU� �GV�GNNG�C�DKGP���HCKV�GP�UQTVG�SWoQP�GPVGPFG�NG�ENCR�

GP�OKOCPV�����LG�UCKU��
  pas si c’est pour que Pedro entende ou pas mais. j’sais pas. j’ai l’impression quand elle ferme la porte elle fait   
  bien euh ((mime))

58 DAN elle le claque bien/

��� /'.� QWCKU

��� &#0� LoCK�RCU�HCKV�ICHHG
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��� /'.� DCJ�RCU�HQTV�OCKU����IGPTG��GNNG�HGTOG��XTCKOGPV�NC�RQTVG

��� %*�� OCKU�EoGUV�RCU�RQWT�ÅXKVGT�SWG�NoCWVTG�DÅDÅ�UQTVG�

��� /'.� UWTVQWV�SWoQP�GPVGPF��CWUUK�RGWV�ÆVTG�QWCKU

.C�OCPKÄTG�FQPE�NC�OCOCP�HGTOG�NC�RQTVG�UGODNG�KPFKSWGT�RQWT�/'.�WPG�KPVGPVKQP�FG�NC�OCOCP��2CT�NoGORNQK�FG�NC�RTGOKÄTG�RGTUQPPG�
FW�UKPIWNKGT��/'.�HCKV�RCTV�GPUWKVG�FG�UGU�KPVGTTQICVKQPU�SWCPV�¼�NC�TCKUQP�
��LG�UCKU�RCU�UK�EoGUV�RQWT�SWG�2GFTQ�GPVGPFG�QW�RCU�OCKU��LoUCKU�
pas. »). L’emploi de la conjonction « si » et la répétition à deux reprises de « je sais pas » semblent indiquer une supposition, caractérisant 
une posture analytique interprétative, renforcée par la suite de son énoncé en précisant qu’il s’agit d’une impression (« j’ai l’impression 
SWCPF�GNNG�HGTOG�NC�RQTVG�GNNG�HCKV�DKGP�GWJ�

OKOG�������/'.�UGODNG�RGTEGXQKT�FCPU�NGU�CIKUUGOGPVU�FG�NC�OCOCP�FGU�ÅNÅOGPVU�UKIPKƂEC-
VKHU�OCKU�GNNG�RGKPG�VQWVGHQKU�¼�NGU�LWUVKƂGT�FG�OCPKÄTG�FGUETKRVKXG����NC�NKIPG�����&#0�TÅCIKV�CW�OKOG�GV�UGODNG�OGVVTG�GP�OQVU�EG�SWoGNNG�
GP�EQORTGPF�FG�OCPKÄTG�KPVGTTQICVKXG�
��GNNG�NG�ENCSWG�DKGP������#RTÄU�NC�TÅRQPUG�CHƂTOCVKXG�FG�/'.�
N������&#0�OQPVTG�WP�EGTVCKP�FÅUCNK-
IPGOGPV�GP�TÅRQPFCPV�WPKSWGOGPV�UWT�NG�HCKV�SWoGNNG�PoC���RCU�HCKV�ICHHG���
N������UCPU�TÅCIKT�¼�NoKPVGTRTÅVCVKQP�FG�/'.��%G�SWK�COÄPG�/'.�
¼�RTÅEKUGT�NC�OCPKÄTG�FQPV�NC�OCOCP�HGTOG�NC�RQTVG�
N������'P�NKIPG�����%*��SWGUVKQPPG�NoCURGEV�RTCIOCVKSWG�FG�NC�UKVWCVKQP�
��OCKU�EoGUV�
pas pour éviter que l’autre bébé sorte/ »). L’utilisation du « mais » semble également indiquer un désalignement de CH2 ou du moins 
WPG�QTKGPVCVKQP�KPVGTRTÅVCVKXG�FKHHÅTGPVG��&G�OCPKÄTG�EJGXCWEJÅG�¼�NC�SWGUVKQP�FG�%*���/'.�EQPVKPWG�UGU�QDUGTXCVKQPU�
��UWTVQWV�SWoQP�
GPVGPF����GV�UoKPVGTTQORV�RQWT�TÅRQPFTG�¼�%*��
��CWUUK�RGWV�ÆVTG�QWCKU����N������2CT�NoGORNQK�FGU�CFXGTDGU���CWUUK���GV���RGWV�ÆVTG����/'.�
TGEQPPCÊV�NoÅXGPVWCNKVÅ�FoWPG�GZRNKECVKQP�FKHHÅTGPVG�UCPU�RQWT�CWVCPV�TÅHWVGT�NC�UKGPPG��7P�EJCPIGOGPV�FG�UWLGV�NCKUUG�GPUWKVG�NC�SWGUVKQP�
GP�UWURGPU��#KPUK��NQTUSWG�NG�ITQWRG�XKUKQPPG�NG�RCUUCIG�QÕ�'NGPC�TGXKGPV�XGTU�NC�OCOCP�RQWT�NC�FGWZKÄOG�HQKU��NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�HQPV�
référence aux observations préalables. La maman s’adresse à nouveau à l’enfant mais cette fois-ci elle ne ferme pas la porte.

'ZVTCKV��

��� .14� GNNG�WVKNKUG�NC�OÆOG�UVTCVÅIKG�SWoCW�FÅDWV

��� &#0� GNNG�RCTNG�HQTV�GP�RNWU

��� .14� GNNG�XC�FG�PQWXGCW�RCTNGT�¼�NoGPHCPV�SWK�XKGPV�XGTU�GNNG��EQOOG�CXCPV�GP�HCKV��EoGUV�GZCEVGOGPV�NG�OÆOG��UEÅPCTKQ�SWK��
  a été coupé

��� &#0� GNNG�RCTNG�HQTV�RQWT�SWG�2GFTQ�GPVGPFG���QWCKU

��� -#4� GV�SWCPF�GNNG�RCTNG�CW�DÅDÅ�GNNG�TGICTFG��GNNG�C�WP�TGICTF�SWCPF�OÆOG��GNNG�XÅTKƂG�SWoKN�GPVGPF�GWJ

��� %*�� ÃC���ÃC�EoGUV�KPVÅTGUUCPV���GNNG�RCTNG�HQTV�RQWT�SWG�2GFTQ�GPVGPFG

��� &#0� LoRGPUG�SWG�EoGUV�RQWT�QWCKU��

��� #.+� QWCKU�QWCKU

��� &#0� LoRGPUG�SWoGNNG�RCTNG�HQTV�RQWT�SWG�2GFTQ�GPVGPFG�SWoGNNG�XC�RQVGPVKGNNGOGPV�RCTVKT�CXGE�WP�CWVTG�GPHCPV

&ÄU�NoCTTÆV�FW�ƂNO��.14�KPVGTXKGPV�GV�CHƂTOG�SWo��GNNG�WVKNKUG�NC�OÆOG�UVTCVÅIKG�SWoCW�FÅDWV���
N�����

Il semblerait qu’il devienne évident pour LOR, malgré son silence la première fois, que la maman use d’une même stratégie pour la 
FGWZKÄOG�HQKU��.14�EQPVKPWG�GP�FÅETKXCPV�NC�TÅRÅVKVKQP�FW���UEÅPCTKQ���QÕ�NC�OCOCP�UoCFTGUUG�¼�'NGPC�NQTUSWG�EGNNG�EK�UoCRRTQEJG�
N������
.oCFTGUUCIG�FGXKGPV�FQPE�NoÅNÅOGPV�RGTVKPGPV�RQWT�KFGPVKƂGT�WPG�UVTCVÅIKG�FCPU�EGVVG�UKVWCVKQP��OCKU�ÅICNGOGPV�FCPU�NC�RTÅEÅFGPVG�
GV�
PQP�RNWU�NG�ENCSWGOGPV�FG�RQTVG���&#0�UoCNKIPG�UWT�NGU�RTQRQU�FG�.14�GP�RTÅEKUCPV�WP�KPFKEG�RTQUQFKSWG�
��GNNG�RCTNG�HQTV����N�����������
&#0�CHƂTOG�GPUWKVG�SWG�NC�OQFWNCVKQP�FG�NC�XQKZ�FG�NC�OCOCP�UGTCKV���RQWT�SWG�2GFTQ�GPVGPFG����+N�UGTCKV�FQPE�CFTGUUÅ�KPFKTGEVGOGPV��
De manière chevauchée, KAR ajoute des observations sur les regards de la maman qui vont également dans le sens d’une stratégie 
FG�EGVVG�FGTPKÄTG�
��GNNG�C�WP�TGICTF�SWCPF�OÆOG��GNNG�XÅTKƂG�SWoKN�GPVGPF����N������/CTSWCPV�UQP�KPVÅTÆV�
���ÃC�EoGUV�KPVÅTGUUCPV������%*��
TÅRÄVG�NoÅPQPEÅ�FG�&#0�
N������EG�SWK�EQPFWKV�EGVVG�FGTPKÄTG�¼�GZRNKEKVGT�WP�RGW�RNWU�NG�TCKUQPPGOGPV�FG�NC�UVTCVÅIKG��#WIOGPVGT�NG�
XQNWOG�FG�NC�XQKZ�RGTOGV�FG�HCKTG�UCXQKT�¼�2GFTQ�SWG�UC�OCOCP�RQWTTCKV�RCTVKT�UCPU�NWK��CW�RTQƂV�FoWP�CWVTG�GPHCPV�
N������.oQDLGEVKH�XKUÅ�
UGODNG�ÆVTG�SWG�2GFTQ�TGXKGPPG�XGTU�UC�OCOCP�RCT�RGWT�FG�NC�XQKT�RCTVKT�CXGE�WP�CWVTG��7P�RGW�RNWU�NQKP�FCPU�NGU�ÅEJCPIGU��-#4�TGXKGPV�
sur les regards de la maman :
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'ZVTCKV��

��� -#4� GV�N¼�QP�XQKV�SWG�EoGUV�WPG�UVTCVÅIKG�RCTEG�SWG�[oC�NG�TGICTF�CWUUK���EoGUV�EQOOG�UK��GP�HCKV�GNNG�RCTNG�RCU��GNNG�RCTNG�� �
  avec euh :. avec le bébé qui est au sol mais pour parler. pour euh :

��� #.+� QWCKU���QWK�QWK�QWK��

JQEJGOGPVU�FG�VÆVG��

��� -#4� EoGUV�RCU�IGPTG�LoCK�WPG�KPVGTCEVKQP�CXGE�NG�DÅDÅ

��� #.+� QWK�XTCKOGPV��RTQHQPF�

��� -#4� EoGUV�GNNG�NWK�RCTNG�OCKU�GNNG�TGICTFG�N¼�DCU�XQKT�UK�GWJ����SWGNSWoWP�GWJ��UG�OCPKHGUVG�

��UGE���

80 CH1 °exactement°. ouais. c’est vrai que là du coup c’est :

81 KAR ouais

82 CH1 on voit que l’adressage. il est encore une fois indirect

83 KAR c’est ça. c’est ça

&G�OCPKÄTG�CHƂTOCVKXG��-#4�LWUVKƂG�
��RCTEG�SWG����NoJ[RQVJÄUG�FG�NC�UVTCVÅIKG�RCT�NoQDUGTXCVKQP�FGU�TGICTFU�FG�NC�OCOCP��%QOOG�RQWT�
le premier extrait que nous avons analysé, KAR débute son explication par « c’est comme si », laissant potentiellement apparaître une 
RQUVWTG�KPVGTRTÅVCVKXG��%GVVG�HQKU�EK�RQWTVCPV��GNNG�WVKNKUG�NC�FGUETKRVKQP�FW�ƂNO�RQWT�LWUVKƂGT�EG�SWoGNNG�CXCPEG��.C�OCOCP�UoCFTGUUG�¼�
NoGPHCPV�OCKU�NoKPVGTCEVKQP�UGODNG�UWRGTƂEKGNNG�ECT�NGU�TGICTFU�UQPV�CKNNGWTU��'P�NKIPG�����#.+�OQPVTG�WP�CNKIPGOGPV�HQTV�RCT�NC�TÅRÅVKVKQP�
FW�OQV���QWK����NoCWIOGPVCVKQP�FG�NC�XQKZ�GV�NG�HCKV�FG�VGTOKPGT�NC�RJTCUG�FG�-#4�¼�NC�NKIPG����
��QWK�XTCKOGPV��RTQHQPF������.C�FGUETKRVKQP�
ƂPG�FGU�TGICTFU�RGTOGV�FoCRRW[GT�NoJ[RQVJÄUG�FG�NC�UVTCVÅIKG�FG�NC�OCOCP��#RTÄU�WPG�DTÄXG�RQUG�FG�FGWZ�UGEQPFGU��%*��KPVGTXKGPV�
pour valider les observations des professionnelles (« °exactement° », l.80) et thématise comme conclusion qu’il s’agit d’un adressage 
indirect (l.82). Le chevauchement avec KAR semble montrer une anticipation du mot indirect. L’alignement est renforcé par la répétition 
de « c’est ça » (l.83). Les professionnelles ont non seulement la capacité de produire des adressages directs et indirects mais également 
NC�ECRCEKVÅ�FG�NGU�KFGPVKƂGT�GV�FG�NGU�KPVGTRTÅVGT�EJG\�NGU�CWVTGU�RCTVKEKRCPVU�FG�NoKPVGTCEVKQP�RQWT�Uo[�CLWUVGT��%G�FGTPKGT�GZVTCKV�OQPVTG�
des déplacements analytiques et conceptuels très importants. À leur initiative et de manière autonome, les professionnelles s’appuient 
UWT�FGU�FGUETKRVKQPU�ƂPGU�EQPEGTPCPV�FKHHÅTGPVU�OQFGU�UÅOKQVKSWGU�
NC�RCTQNG��NC�RTQUQFKG��NGU�TGICTFU��RQWT�FÅOQPVTGT�SWoKN�UoCIKV�FoWPG�
stratégie de la part de la maman pour que Pedro vienne, et non pas d’un « vrai » échange entre elle et le bébé. CH1 n’intervient plus 
SWo¼�NC�ƂP�RQWT�XCNKFGT��%GNC�FÅOQPVTG�¼�NC�HQKU�WPG�CRRTQRTKCVKQP�FG�NC�FÅOCTEJG�CPCN[VKSWG�RCT�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�OCKU�ÅICNGOGPV�FW�
concept théorique de la communication indirecte.

La formation comme ressource pour la recherche
Cette étude de cas d’une expérience d’analyse collective portant sur des situations ordinaires du travail de partenariat avec les parents 
montre que les professionnelles de l’éducation de l’enfance disposent d’une capacité non seulement à mobiliser et à mettre en œuvre 
des compétences d’interaction dans les rencontres avec les parents, mais encore à s’orienter vers de telles compétences dans leur tra-
XCKN�CPCN[VKSWG�¼�RTQRQU�FGU�UKVWCVKQPU�QDUGTXÅGU��'P�GHHGV��NoCPCN[UG�EQNNGEVKXG�GPVTG�EJGTEJGWUGU�GV�RTQHGUUKQPPGNNGU�RGTOGV�FG�TGPFTG�
visible un trait particulier de la compétence interactionnelle relatif à la capacité de discriminer des situations de communication directes 
et indirectes.

Dans les situations d’interaction complexe à multiples participants, comme c’est le cas dans les arrivées et les départs des enfants en 
crèche, les éducatrices démontrent une compétence à pouvoir gérer des questions d’adressage, mais également à les reconnaître chez 
les autres pour s’y ajuster. Cette compétence est pour elles repérable dans plusieurs situations et permet de faire face à différents pro-
EGUUWU�ECTCEVÅTKUVKSWGU�FGU�ÅXÅPGOGPVU�KPVGTCEVKQPPGNU�NKÅU�CWZ�FÅRCTVU�FGU�GPHCPVU�GP�ƂP�FG�LQWTPÅG���NGU�RTQEGUUWU�FG�EQQTFKPCVKQP�CW�
sein des collectifs de travail, d’action en direction des enfants et de leurs parents et d’observation des modalités d’interaction entre les 
parents et leurs enfants. Les mécanismes d’adressages directs et indirects semblent donc constituer une réalité interactionnelle à la fois 
plastique et multifonctionnelle, que les professionnelles repèrent comme un ingrédient de leur travail.

De manière intéressante, il apparaît aussi que le repérage de ces ingrédients de la compétence d’interaction ne se réduit pas pour 
les professionnelles à observer et à décrire des processus strictement communicationnels. Ces ingrédients sont en lien étroit avec des 
débats de normes de métier (Schwartz et Durrive, 2009 ; Durrive, 2015). 
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'P�GHHGV��KN�CRRCTCÊV�FCPU�NGU�FQPPÅGU�CPCN[UÅGU�EK�FGUUWU�SWoCEEÅFGT�¼�EG�VTCKV�FG�NC�EQORÅVGPEG�FoKPVGTCEVKQP��LWUSWoCNQTU�KPEQTRQTÅ�
FCPU�NGU�RTCVKSWGU�UCPU�RQWT�CWVCPV�ÆVTG�KFGPVKƂÅ��TGRTÅUGPVG�RQWT�NGU�RTQHGUUKQPPGNNGU�WP�NGXKGT�RQWT�TGRGPUGT�FGU�SWGUVKQPU�FG�OÅVKGT��
.oWUCIG�FoWPG�RGTURGEVKXG�KPVGTCEVKQPPGNNG�GP�CPCN[UG�FW�VTCXCKN�EQOOG�FÅOCTEJG�FG�HQTOCVKQP�RGTOGV�NC�FGUETKRVKQP�ƂPG�FG�EG�SWK�
UG�RCUUG�FCPU�NoKPVGTCEVKQP��GV�RCT�EQPUÅSWGPV�FG�PQWTTKT�NGU�RQUVWTGU�FoCPCN[UG�KPVGTRTÅVCVKXG�GV�ÅXCNWCVKXG��2CT�NoKFGPVKƂECVKQP�FG�EGU�
compétences tacites, les professionnelles accèdent à une nouvelle compréhension des situations et de leur propre activité, conduisant 
à une nouvelle appréciation de celle-ci. Aussi la communication indirecte devient-elle par exemple un moyen d’indiquer les attentes des 
professionnelles sans pour autant tomber dans un rapport asymétrique avec le parent ou, comme les professionnelles le disent : « pour 
ne pas casser l’autorité parentale ». Le caractère éminemment situé de cette compétence est également évoqué, particulièrement par 
le risque d’instrumentalisation de l’enfant, contraire aux normes collectivement partagées. L’analyse proposée permet donc d’illustrer le 
point de rencontre entre une posture d’analyse et des préoccupations ou des problèmes pratiques de métier.

L’analyse de ces extraits de formation permet également de montrer la capacité des professionnelles à s’approprier le dispositif analy-
tique proposé, ainsi que des concepts théoriques et les principes qui lui sont liés. Avec l’accompagnement des chercheuses, les pro-
fessionnelles atteignent une relative autonomie dans le repérage de la compétence d’interaction, ainsi que dans l’analyse séquentielle 
et multimodale de ce qui se passe dans la situation de travail. La pertinence de cette catégorie analytique, initialement introduite par 
WPG�EJGTEJGWUG��GUV�FQPE�EQ�EQPUVTWKVG�GPVTG�RTQHGUUKQPPGNNGU�GV�EJGTEJGWUGU�CW�ƂN�FG�NC�UÅCPEG�FoCPCN[UG�EQNNGEVKXG��%GNC�OQPVTG�CWUUK�
comment les changements de points de vue sur l’activité réalisée sont le produit d’une activité elle-même collective et dynamique. Au 
ƂN�FGU�ÅEJCPIGU��NC�PCVWTG�FGU�KPVGTXGPVKQPU�FGU�HQTOCVTKEGU�UG�VTCPUHQTOG�RTQITGUUKXGOGPV��RTGPCPV�NC�HQTOG�VCPVÐV�FG�ECVÅIQTKGU�VJÅQ-
riques ou de relances. C’est aussi par le visionnement répété des extraits vidéo que s’acquièrent des routines analytiques, allant d’une 
appréhension d’abord évaluative et interprétative à propos de la situation analysée à des rapports plus descriptifs à des comportements 
observables, dans leurs composantes à la fois verbale et multimodale.

'PƂP��NG�ECTCEVÄTG�ÅOGTIGCPV�GV�FKUVTKDWÅ�FG�NC�EQPFWKVG�FG�EGU�UÅCPEGU�FoCPCN[UG�CKPUK�SWG�NGU�RTGOKÄTGU�EQPENWUKQPU�SWG�PQWU�RQWXQPU�
esquisser au travers de cette étude de cas nous amènent à repenser les liens de linéarité et de successivité qui existent parfois entre 
recherche et formation, ainsi qu’entre les démarches d’analyse de l’interaction et leurs usages en formation. Nos observations tendent 
à montrer que les catégories en circulation dans les pratiques de formation ne constituent pas nécessairement le produit consécutif et 
transposé de résultats de recherche acquis antérieurement mais un ingrédient à part entière de la recherche et une contribution à la 
description et à la compréhension des situations ordinaires de travail. Ainsi, les deux objectifs visés dans notre dispositif de recherche 

K�G��¼�NC�HQKU�FoKFGPVKƂGT�NGU�EQORÅVGPEGU�KPVGTCEVKQPPGNNGU�FCPU�WP�XQNGV�XKFÅQ�GVJPQITCRJKSWG�GV�NGU�FÅXGNQRRGT�FCPU�WP�FKURQUKVKH�FG�
HQTOCVKQP�EQPVKPWG��RQWTTCKGPV�DKGP�GP�FÅƂPKVKXG�UoCTVKEWNGT�FG�OCPKÄTG�RNWU�URKTCNCKTG�GV�PQP�EQOOG�WP�RTQEGUUWU�UÅSWGPVKGNNGOGPV�
QTFQPPÅ��QÕ�NC�FQEWOGPVCVKQP�FGU�RTCVKSWGU�EQPFWKTCKV�¼�NC�HQTOCVKQP��'P�GHHGV��NC�HQTOCVKQP�RGTOGV�FoKFGPVKƂGT�EQPLQKPVGOGPV�FGU�EQO-
pétences interactionnelles, à la fois ancrées théoriquement par les chercheuses et par les préoccupations des professionnelles, tout en 
les développant. Les catégories analytiques produites dans le cours de la formation sont autant de pistes qui deviennent des candidats 
à l’analyse des données du premier volet par le chercheur lui-même. Dans cette logique, le volet compréhensif sur le travail serait alors 
EQPƂIWTÅ�RCT�NG�XQNGV�HQTOCVKH��1W��RQWT�NG�FKTG�CWVTGOGPV��NGU�EQPFKVKQPU�FG�FÅXGNQRRGOGPV�FGU�EQORÅVGPEGU�FoKPVGTCEVKQP�RQWTTCKGPV�
DKGP�EQPUVKVWGT�WPG�OÅVJQFG�CW�UGTXKEG�FG�NGWT�KFGPVKƂECVKQP�GV�FG�NGWT�OKUG�GP�XKUKDKNKVÅ�

Conventions de transcriptions

/ \    Intonation montante ou descendante

ACCent  Accentuation

(incertain)  Segments dont la transcription est incertaine

XX     Segments intranscriptibles

:     Allongements syllabiques

-     Troncations

…     Pauses de durée variable

°xxx°    Diminution du volume de la voix

+xxx +   Augmentation du volume de la voix

souligné Chevauchements dans les prises de parole

((commentaire)) Commentaire du transcripteur, relatif à des conduites gestuelles ou des actions non verbales
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