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Avis au lecteur  
 
Le Parlement de la Communauté française a adopté le 25 mai 2011 une résolution visant le remplacement de 
ÌȭÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ Communauté française de Belgique ÐÁÒ ÌȭÁÐÐellation Fédération Wallonie-Bruxelles. 
,Á #ÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÂÅÌÇÅ ÎȭÁÙÁÎÔ ÐÁÓ ïÔï ÍÏÄÉÆÉïÅ ÅÎ ÃÅ ÓÅÎÓȟ ÌÅÓ ÔÅØÔÅÓ Û ÐÏÒÔïÅ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅ ÃÏÍÐÏÒÔÅÎÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ 
ÌȭÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ Communauté françaiseȟ ÔÁÎÄÉÓ ÑÕÅ ÌȭÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ Fédération Wallonie-Bruxelles est utilisée dans 
ÌÅÓ ÃÁÓ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÕÓÕÅÌÌÅȢ #ȭÅÓÔ ÃÅÔÔÅ ÒîÇÌÅ ÑÕÉ Á ïÔï ÁÐÐÌÉÑÕïÅ ÁÕ ÐÒïÓÅÎÔ ÄÏÃÕÍÅÎÔȢ  
 
Les bonnes pratiques sont indiquées sur fond 
ÂÌÅÕȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅÓȟ ÓÏÕÖÅÎÔ ÉÎÎÏÖÁÔÒÉÃÅÓȟ 
qui ont été expérimentées et évaluées dans les 
établissements visités et dont on peut présumer 
de la réussite1. Ces bonnes pratiques sont à 
resituer dans leur contexte. En effet, il est illusoire 
de vouloir trouver des solutions toutes faites à 
appliquer à des contextes différents. 

 
Les éléments contextuels et internationaux ont été 
pointés sur fond vert. Ils mettent en avant 
certaines réalités relatées par les experts 
internationaux. Bien qu'émanant de contextes 
différents de celui de la FWB, ces pistes peuvent 
être éclairantes dans une dynamique de 
changement. 

 
Les recommandations formulées par les experts se 
ÒÅÔÒÏÕÖÅÎÔȟ ÅÎ ÃÏÎÔÅØÔÅȟ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
ÃÈÁÐÉÔÒÅÓ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅȢ %ÌÌÅÓ ÓÏÎÔ 
ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÒÅÐÒÉÓÅÓ ÓÏÕÓ ÌÁ ÆÏÒÍÅ ÄȭÕÎ ÔÁÂÌÅÁÕ 
récapitulatif à la fin de ce rapport, dans lequel les 
destinataires des recommandations ont été 
pointés. 

 
Ce document applique les règles de la nouvelle orthographe. 

                                                             
1 Inspiré de BRASLAVSKY C., ABDOULAYE A., PATIÑO M. I., Développement curriculaire et « bonne pratique » en éducation, Genève : 
"ÕÒÅÁÕ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ ςππσȟ ÐȢ ςȢ  
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ÒïÄÉÇïÅ ÐÁÒ ÌÁ #ÅÌÌÕÌÅ ÅØïÃÕÔÉÖÅ ÄÅ Ìȭ!ÇÅÎÃÅ 
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Cadre légal ,ȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÕ cluster2 Sciences sociales en Fédération 
Wallonie-"ÒÕØÅÌÌÅÓ Á ïÔï ÏÒÇÁÎÉÓï ÐÁÒ Ìȭ!ÇÅÎÃÅ ÐÏÕÒ ÌȭOÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 1ÕÁÌÉÔï ÄÅ 
Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 3ÕÐïÒÉÅÕÒ ɉ!%1%3Ɋ ÅÔ ÍÅÎï ÃÏÎÆÏÒÍïÍÅÎÔ ÁÕØ ÔÅÒÍÅÓ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ ÄÕ ςς 
février 2008.  
 

Champ évalué ,ȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 3ÃÉÅÎÃÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÍÅÎïÅ ÐÁÒ Ìȭ!%1%3 ÐÏÒÔÅ ÓÕÒ ÄÅÕØ ÆÏÒÍÅÓ 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ɉïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ 
hautes écoles) et sur les cinq formations suivantes. 
 

Établissements 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
de promotion 
sociale (EPS)3/  
Hautes Écoles4 
(HE) concernées 

 
Population étudiante inscrite en : 

 
brevet 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur 
Conseiller en 
insertion socio-
professionnelle 
(EPS) 

bachelier 
Assistant 
social 
(HE) 

bachelier 
Conseiller 
social 
(HE) 

bachelier 
Écologie 
sociale 
(HE) 

master 
Ingénierie 
et Action 
sociales 
(HE) 

Institut Roger 
Guilbert  

23     

Institut 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
de promotion 
sociale (IPEPS) 
Huy-Waremme 

10     

Haute École en 
Hainaut (HEH)5 

 612 94   

Haute École 
libre de 
Bruxelles 
(HELB) ɀ Ilya 
Prigogine  

 442  47  

Institut 
supérieur de 
formation 
sociale et de  
communication 
ISFSC-Haute 
École ICHEC 

 335    

Haute École 
Libre Mosane 
(HELMo) 

 698    

Haute École 
Louvain en 
Hainaut 
(HELHa) 

 1.120    

Haute École de 
Namur-Liège-

 761    

                                                             
2 Un cluster ÅÓÔ ÕÎ ÒÅÇÒÏÕÐÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ïÖÁÌÕïÓ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÐÁÒ Ìȭ!%1%3ȟ ÃÏÎÆÏÒÍïÍÅÎÔ ÁÕ ÐÌÁÎ ÄïÃÅÎÎÁÌ ÄÅÓ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓȢ %Î 
ligne : http://www.aeqes.be/calendrier_intro.cfm  (consulté le 23 avril 2019). 
3 DonnïÅÓ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ςπρφ-2017. Source : établissements. 
4 $ÏÎÎïÅÓ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ςπρφ-2017. Source : SATURN. 
5 Source des données statistiques : SATURN ; la HEH dispose, pour cette même année 2016-2017, de données différentes, à savoir : 
2.926 étudiants inscrits à la HEH et 300 étudiants dans son bachelier Assistant social. 

http://www.aeqes.be/calendrier_intro.cfm
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Luxembourg 
(Hénallux), y 
inclus la 
codiplomation 
avec Haute 
École Robert 
Schuman 
(HERS) - 
Haute École de 
la Province de 
Liège (HEPL) 

 290    

Haute École 
Provinciale de 
Hainaut (HEPH) 
- Condorcet 

 180    

Haute École 
Bruxelles-
Brabant (HE2B) 

 271   99 

Haute École 
Louvain en 
Hainaut 
(HELHa) et 
Haute École de 
Namur-Liège-
Luxembourg 
(Hénallux) en 
codiplomation 

    131 

Haute École 
Libre Mosane 
(HELMo) et 
Haute École de 
la Province de 
Liège (HEPL) en 
codiplomation 

    85 

Haute École en 
Hainaut (HEH) 
et Haute École 
Provinciale de 
Hainaut (HEPH) 
ɀ Condorcet en 
codiplomation 

    43 

Total par cursus 
33 4.709 94 47 358 

Total cluster  5.241 
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Autoévaluation  
 

 
 
En 2017-ςπρψȟ ÌÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÏÎÔ ÒïÄÉÇï ÌÅÕÒ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÁÕ ÒÅÇÁÒÄ ÄÕ 
ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ !%1%36Ȣ $ÅÕØ ÓïÁÎÃÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÎÔ ïÔï ÏÒÇÁÎÉÓïÅÓ ÐÁÒ 
Ìȭ!ÇÅÎÃÅ ÁÆÉÎ ÄÅ ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÌÅÓ ÃÏÏÒÄÏÎÎÁÔÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÐÒïÐÁÒÁÔÉÏÎȢ  
,ÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÏÎÔ ÔÒÁÎÓÍÉÓ ÌÅÕÒ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ Û Ìȭ!ÇÅÎÃÅ ÅÎ ÊÕÉÎ ςπρψȢ 
Ils ont ensuite rencontré le ou la prïÓÉÄÅÎÔȢÅ ÄÕ ÃÏÍÉÔï ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÃÈÁÒÇï ÄÅ 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅØÔÅÒÎÅ ÁÕ ÃÏÕÒÓ ÄȭÕÎ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÐÒïÁÌÁÂÌÅ ÌÅ ρχ ÏÕ ρω ÏÃÔÏÂÒÅ ςπρψ ÁÆÉÎ ÄÅ 
préparer la visite du comité. 
 

Composition du 
comité 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
 

Un groupe de travail mandaté par le Comité de gestion de Ìȭ!%1%3 Á ÁÎÁÌÙÓï ÅÔ ÖÁÌÉÄï ÌÅÓ 
ÃÁÎÄÉÄÁÔÕÒÅÓ ÄȭÅØÐÅÒÔÓ ÓÅÌÏÎ ÌÁ ÊÕÒÉÓÐÒÕÄÅÎÃÅ7 établie. Il a également décidé de 
ÐÒÏÐÏÓÅÒ ÌÁ ÐÒïÓÉÄÅÎÃÅ ÄÕ ÃÏÍÉÔï ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ Û -Ȣ 'ÉÌÄÁÓ '!54)%2 ÅÔ Û -ÍÅ ,ÉÖÉÁ 
POPESCU. Les présidents ont ensuite composé le comité sur la base de la liste des 
candidatures validées, en collaboration avec la Cellule exécutive.  
 
5ÎÅ ÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÈÁÑÕÅ ÍÅÍÂÒÅ ÄÕ ÃÏÍÉÔï ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅ ÅÎ ÐÁÇÅ ςς 
du présent document. 
Il importe de préciser que les experts sont issus de terrains professionnels différents et 
ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ ÄÅ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÄȭÉÎÔïÒðÔÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÑÕȭÉÌÓ ÏÎÔ ÖÉÓÉÔïÓȢ  
#ÈÁÑÕÅ ÅØÐÅÒÔ Á ÓÉÇÎï ÕÎ ÃÏÎÔÒÁÔ ÄȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ ÁÖÅÃ Ìȭ!%1%3 ÐÏÕÒ ÌÁ ÄÕÒïÅ ÄÅ ÌÁ ÍÉÓÓÉÏÎ 
ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎ ÃÏÄÅ ÄÅ ÄïÏÎÔÏÌÏÇÉÅ8Ȣ /ÕÔÒÅ ÌÅÓ ÄÏÓÓÉÅÒÓ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕation des 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÑÕȭÉÌ ïÔÁÉÔ ÁÍÅÎï Û ÖÉÓÉÔÅÒȟ ÃÈÁÑÕÅ ÅØÐÅÒÔ Á ÒÅëÕ ÕÎÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ 
comprenant le 'ÕÉÄÅ Û ÄÅÓÔÉÎÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅÓ ÃÏÍÉÔïÓ ÄȭÅØÐÅÒÔÓ9 ainsi que divers 
ÄïÃÒÅÔÓ ÅÔ ÔÅØÔÅÓ ÌïÇÁÕØ ÒÅÌÁÔÉÆÓ ÁÕØ ÍÁÔÉîÒÅÓ ÖÉÓïÅÓ ÐÁÒ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄȭïÖÁÌÕÁtion.  
 
,ÅÓ ςτȟ ςυ ÅÔ ςφ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςπρψȟ ÌÁ #ÅÌÌÕÌÅ ÅØïÃÕÔÉÖÅ ÄÅ Ìȭ!%1%3 Á ÏÒÇÁÎÉÓï ÕÎ ÓïÍÉÎÁÉÒÅ 
ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û ÌȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ ÍÅÎïÅÓ ÐÁÒ Ìȭ!ÇÅÎÃÅ 
en 2018-ςπρω ÁÆÉÎ ÄÅ ÌÅÓ ÐÒïÐÁÒÅÒ Û ÌÁ ÍÉÓÓÉÏÎ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ $ÁÎÓ ÃÅ ÃÁÄre, ont été 
abordés le contexte général de l'exercice, le cadre légal, la méthodologie et les objectifs 
visés. 
 

Lieux et dates 
des visites 
 

Les visites dans les établissements, pour les formations concernées, se sont déroulées 
selon le calendrier suivant : 
 
Haute École libre de Bruxelles (HELB) ɀ Ilya Prigogine 
Bachelier Assistant social  
Bachelier Écologie sociale 
Anderlecht, les 24 et 25 janvier 2019 
 
Institut Roger Guilbert (IRG) 
"ÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ #ÏÎÓÅÉÌÌÅÒ ÅÎ ÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÓÏÃÉÏ-professionnelle  
Anderlecht, les 28 et 29 janvier 2019 
 
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux)  
Bachelier Assistant social 
Bachelier Assistant social (en codiplomation avec la Haute École Robert Schuman 
(HERS)) 
Namur, les 13 et 14 février 2019 
 

                                                             
6 ,Å ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ !%1%3 ÅÔ ÓÏÎ ÇÕÉÄÅ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÓÏÎÔ ÔïÌïÃÈÁÒÇÅÁÂÌÅÓ ÁÕ ÌÉÅÎ ÓÕÉÖÁÎÔ ȡ 
http://aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=246 (consulté le 23 avril 2019). 
7 Disponible sur http://aeqes.be/documents/20171011AEQESJurisprudenceGTExperts.pdf (consulté le 23 avril 2019) 
8 Téléchargeable sur 
http://www.aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=131 (consulté le 23 avril 2018). 
9 AEQES, Guide à destination des ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅÓ ÃÏÍÉÔïÓ ÄȭÅØÐÅÒÔÓȟ Bruxelles, AEQES, 2017, 40 pages. Téléchargeable sur : 
http://aeqes.be/documents/20170616GuideExpertsV31.pdf (consulté le 23 avril 2018). 

http://aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=246
http://aeqes.be/documents/20171011AEQESJurisprudenceGTExperts.pdf
http://www.aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=131
http://aeqes.be/documents/20170616GuideExpertsV31.pdf
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Haute École en Hainaut (HEH) 
Bachelier Assistant social  
Bachelier Conseiller social 
Mons, les 18 et 19 février 2019 
 
Haute École Libre Mosane (HELMo) 
Bachelier Assistant social 
Master en Ingénierie et Action sociales (en codiplomation avec la Haute École de la 
Province de Liège (HEPL)) 
Liège, les 18 et 19 février 2019 
 
Haute École Provinciale de Hainaut (HEPH) ɀ Condorcet 
Bachelier Assistant social  
Master en Ingénierie et Action sociales (en codiplomation avec la Haute École en Hainaut 
(HEH)) 
Marcinelle, les 21 et 22 février 2019 
 
Haute École de la Province de Liège (HEPL) 
Bachelier Assistant social 
Jemeppe-sur-Meuse, les 21 et 22 février 2019 
 
Haute École ICHEC-ECAM-ISFSC 
Bachelier Assistant social 
Schaerbeek, les 25 et 26 février 2019 
 
Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) 
Bachelier Assistant social 
Master en Ingénierie et Action sociales 
Ixelles, les 28 février et 1er mars 2019 
 
)ÎÓÔÉÔÕÔ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁÌ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉ)0%03Ɋ (ÕÙ-Waremme 
"ÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ #ÏÎÓÅÉÌÌÅÒ ÅÎ ÉÎÓÅÒÔÉÏÎ socio-professionnelle 
Huy, les 21 et 22 mars 2019 
 
Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) 
Bacheliers Assistant social 
Master en Ingénierie et Action sociales (en codiplomation avec la Haute École de Namur-
Liège-Luxembourg (Hénallux)) 
Mons, les 25 et 26 mars 2019 
 
$ÁÎÓ ÕÎ ÓÏÕÃÉ ÄȭïÑÕÉÔï ÄÅ ÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔȟ ÑÕÅÌÌÅ ÑÕÅ ÓÏÉÔ ÌȭÅÎÔÉÔï ÖÉÓÉÔïÅȟ ÃÈÁÑÕÅ ÇÒÏÕÐÅ ÄÅ 
ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ɉÐÒÏÆÅÓÓÅÕÒÓȟ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÅÔÃȢɊ Á ÅÕȟ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÅØÐÅÒÔÓȟ ÕÎ ÔÅÍÐÓ ÄȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÄÅ 
durée équivalente. 
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Transmission 
des rapports 
préliminaires, 
droit de  
réponse des 
établissements 
et publication 
des rapports 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
 

#ÈÁÑÕÅ ÖÉÓÉÔÅ Á ÄÏÎÎï ÌÉÅÕ Û ÌÁ ÒïÄÁÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÒÁÐÐÏÒÔ ÐÒïÌÉÍÉÎÁÉÒÅ ÐÁÒ ÌÅ ÃÏÍÉÔï 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÃÅ ÒÁÐÐÏÒÔ ïÔÁÉÔ ÄÅ ÆÁÉÒÅȟ ÓÕÒ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄÕ ÄÏÓÓÉÅÒ 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÔ Û ÌȭÉÓÓÕÅ ÄÅÓ ÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎÓ ÒÅÌÅÖïÅÓ ÌÏÒÓ ÄÅÓ ÖÉÓÉÔÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓȟ 
des constats, analyses et recommandations en regard de chacun des cinq critères du 
référentiel AEQES. 
 
En date du 29 mai 2019, les rapports préliminaires ont été transmis aux autorités 
académiques/directions et au(x) responsable(s) qualité de chaque établissement. Les 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÏÎÔ ÄÉÓÐÏÓï ÄȭÕÎ ÄïÌÁÉ ÄÅ ÔÒÏÉÓ ÓÅÍÁÉÎÅÓ ÃÁÌÅÎÄÒÉÅÒ ÁÖÁÎÔ ÄÅ ÆÁÉÒÅ 
ÐÁÒÖÅÎÉÒ ÁÕØ ÅØÐÅÒÔÓ ÌÅÕÒÓ ÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎÓ ïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÓ ÖÉÁ ÌÁ #ÅÌÌÕÌÅ ÅØïÃÕÔÉÖÅ ÄÅ Ìȭ!ÇÅÎÃÅȢ 
SȭÉÌ Ù ÁÖÁÉÔ ÄÅÓ ÅÒÒÅÕÒÓ ÆÁÃÔÕÅÌÌÅÓȟ ÄÅÓ ÃÏÒÒÅÃÔÉÏÎÓ ÏÎÔ ïÔï ÁÐÐÏÒÔïÅÓȢ ,ÅÓ ÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎÓ ÄÅ 
ÆÏÎÄ ÏÎÔ ïÔï ÁÊÏÕÔïÅÓ ÁÕ ÒÁÐÐÏÒÔ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒ ÌÅ ÒÁÐÐÏÒÔ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
mis en ligne sur le site ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ Ìȭ!%1%S le 28 juin 2019. 

0ÌÁÎÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ 
et suivi de 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ  
 

Dans les six mois qui ont suivi la publication des rapports dȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ sur le site 
ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ Ìȭ!ÇÅÎÃÅȟ ÃÈÁÑÕÅ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÃÏÎÃÅÒÎï Á ÐÕÂÌÉï ÕÎ ÐÌÁÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÓÕÒ ÓÏÎ 
ÓÉÔÅ ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÅÔ ÌȭÁ ÔÒÁÎÓÍÉÓ Û Ìȭ!ÇÅÎÃÅȢ 
 
Une évaluation continue est prévue après six années. Son objectif est de mesurer 
ÌȭÁÔÔÅÉÎÔÅ ÄÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÌÁÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎȟ ÌÁ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÑÕÁÌÉÔï 
ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÔÉÔï ÅÔ ÌÁ ÐÅÒÔÉÎÅÎÃÅ ÄȭÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÐÌÁÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÁÃÔÕÁÌisé. 

Analyse 
transversale  
 

,Å ÃÏÍÉÔï ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ Á ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ïÔï ÃÈÁÒÇï ÄÅ ÄÒÅÓÓÅÒ ÕÎÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅ ÄÅ 
ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÒÅÐÒÉÓÅ ÓÏÕÓ ÌȭÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ Ⱥ Sciences sociales » au sein de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette analyse consiste en une évaluation globale de la 
situation des cursus évalués en FWB, en regard du contexte européen et des défis 
auxquels sont confrontées ces formations à court et moyen termes. Il comprend 
également un relevé de bonnes pratiques, une identification des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces du cursus évalué ainsi que la liste des recommandations 
ÁÄÒÅÓÓïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÁÕØ ÄÉÖÅÒÓÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÐÒÅÎÁÎÔÅÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȢ 
 
,Å υ ÎÏÖÅÍÂÒÅ ςπρωȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅ Á ïÔï ÐÒïÓÅÎÔïÅ ÐÁÒ ÌÅÓ ÐÒïÓÉÄÅÎÔÓ ÄÕ ÃÏÍÉÔï 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÁÕx établissements évalués et aux membres du Comité de gestion de 
Ìȭ!%1%3ȟ ÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁÙÁÎÔ ÄÏÎÎï ÌÉÅÕ Û ÕÎ ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ-réponses. 
 
,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅ ÅÓÔ ÁÄÒÅÓÓïÅ ÁÕ -ÉÎÉÓÔÒÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȟ Û ÌÁ 
commission Enseignement supérieur du Parlement de la Communauté française, au 
#ÏÎÓÅÉÌ ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎ ÄÅ Ìȭ!ÃÁÄïÍÉÅ ÄÅ ÌÁ 2ÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÔ ÄÅ Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ 
(ARES), ÅÔ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ïÖÁÌÕïÓȢ  
 
Elle est également téléchargeable sur le site de Ìȭ!%1%3 ÄÅÐÕÉÓ ÌÅ ςω ÎÏÖÅmbre 2019. 
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Le cluster Sciences sociales, ici évalué, est 
ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÄȭÕÎÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅȟ ÃÅÌÌÅȟ 
ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÁÌÉÓÁÎÔÅȟ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
ÓÏÃÉÁÌ ɉ!3Ɋ ÅÔ ÃÏÎÄÕÉÓÁÎÔ Û ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎ 
titre protégé.  Les masters en Ingénierie et 
Action sociales (MIAS), degré supérieur de 
ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎȟ ÐÏÕÒ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ 
dans le champ du travail social, complètent 
ce cluster, ainsi que deux formations 
ÐÒïÐÁÒÁÔÏÉÒÅÓ ÁÕ ÂÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur de Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle (BES CISP) et deux 
autres formations préparatoires à des 
bacheliers uniques de Conseiller social (bac. 
#3Ɋȟ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÅÔ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉÂÁÃȢ %3Ɋȟ 
ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȢ   
 
Les métiers auxquels ces formations 
ÃÏÎÄÕÉÓÅÎÔ ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÕÎ ÃÁÄÒÅ 
ÄȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÌÁÒÇÅȟ ÄÉÔ ÄÕ 
« travail social » et sont exercés dans un 
ÃÈÁÍÐ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÄÕ 
« ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌÁ ÓÁÎÔï ÈÕÍÁÉÎÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
sociale » (nomenclature ONSS) composé de 
multiples sous-secteurs que la présente 
analyse transversale tente de décrire 
sommairement dans le premier chapitre.  
,ȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅ ÄÉÔ ÓÅÃÔÅÕÒ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅȟ Û 
ÔÉÔÒÅ ÄȭÉÌÌÕÓÔÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÓÏÎ ÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅȟ ÐÒîÓ ÄÅ 
ρπϷ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄÁÎÓ ÌÁ 2ïÇÉÏÎ ÄÅ "ÒÕØÅÌÌÅÓ-
Capitale10.  Cet important secteur croise, sur 
ÄÅÓ ÍðÍÅÓ ÔÅÒÒÁÉÎÓ ÄȭÅØÅÒÃÉÃÅȟ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï 
professionnelle de nombreux métiers 
ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓȟ ÄÏÎÔ ÃÅÌÕÉ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÑÕÉ 
ÅÓÔ Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÃÅÎÔÒÁÌ ÅÔ ÁÕØ ÅÆÆÅÃÔÉÆÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓ 
numériquement limités.  
 
,Å ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ ÓÅÓ ÄÉÖÅÒÓ 
professionnels sont confrontés aux 
évolutions sociétales rapides de notre 
époque et aux effets que celles-ci génèrent 
dans la production des inégalités, des 
ÍÁÒÇÉÎÁÌÉÔïÓ ÅÔ ÄÁÎÓ ÌȭÁÐÐÁÒÉÔÉÏÎ ÄÅ ÒÉÓÑÕÅÓ 
sociaux nouveaux pour les individus.  Cette 
mouvance des questions sociales et des 
pratiques de leur traitement professionnel 
nécessite une adaptation constante de la 
pratique de ces professionnels qui appelle un 
besoin de formation continuée pour y 
répondre.  Ils doivent également faire face 

                                                             
10 « 3ÅÃÔÅÕÒ ÄÅ Ìȭaction sociale : Actualité et 
perspectives Ȼȟ /ÂÓÅÒÖÁÔÏÉÒÅ ÂÒÕØÅÌÌÏÉÓ ÄÅ Ìȭ%ÍÐÌÏÉȟ 
2015, p.44. 

aux évolutions nombreuses dans les 
domaines réglementaire et technologique. 
 
La pratique des divers professionnels de ce 
secteur nécessite des formations 
pluridisciplinaires pour développer des 
compétences multiples, qui se traduisent par 
une diversité de filières de formation et de 
qualifications professionnelles, dont celle 
des assistants sociaux.  Ces diverses 
formations visent à produire à la fois les 
compétences particulières liées aux activités 
et tâches propres à chaque métier et des 
compétences communes au plus grand 
nombre de ces métiers, qui participent à 
ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÄÕ ÔÒÁvail social et du secteur de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ 
notamment « au travail sur et avec autrui »).  
Cette caractéristique suggère ici les 
passerelles et les coopérations qui peuvent 
ÓȭïÔÁÂÌÉÒ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÄÅ 
formation.  Les formations aux métiers du 
secteur social se caractérisent ainsi par leur 
approche multidisciplinaire, qui croisent, 
aux plans théorique et pratique, tout à la fois 
les apports de la psychologie, de la 
sociologie, du droit et des sciences 
politiques, des sciences de la santé ou encore 
ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȢ  #ÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÄÅ 
formation comporte en même temps des 
dominantes en lien avec les finalités propres 
à chaque métier.  Le présent rapport propose 
dans ce sens une cartographie des 
programmes de formation, au niveau de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȟ ÑÕÉ ÐÒïÐÁÒÅÎÔ Û 
ces divers métiers. 
 
En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le 
ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÄÏÎÔ ÌÅ ÔÉÔÒÅ ÅÓÔ 
protégé par la loi du 12 juin 1945 et en 
ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÍïÔÉÅÒ ÏÆÆÉÃÉÅÌȟ ÅÓÔ 
principalement défini par le référentiel de 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ïÔÁÂÌÉ ÐÁÒ Ìȭ!2%311.  Diverses 
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÏÆÆÉÃÉÅÌÌÅÓ ɉÁÇÅÎÃÅ ÐÏÕÒ ÌȭÅÍÐÌÏÉȟ 
Forem/Actiris ou employeurs, centres 
ÐÕÂÌÉÃÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉ#0!3ɊɊ ÐÒïÃÉÓÅÎÔȟ 
chacune selon son approche et sa fonction, la 
ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÕ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȢ  ,Å 
ÐÏÓÉÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
social dans un cluster intitulé « Sciences 

11 Disponible en annexe. 
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sociales » souligne la fonction sociétale 
prééminente du métier comme « acteur 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÕ ÓÅÒÖÉÃÅ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÔion 
sociale »   chargé de « promouvoir la justice 
sociale, le changement social, la 
citoyenneté »12 , qui constitue un élément 
clef de définition du métier dans le 
ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄÅ Ìȭ!2%3Ȣ  
 
Chaque année, autour de 1.000 étudiants 
obtiennent leur diplôme de bachelier AS en 
FWB, pour plus de 4.000 étudiants inscrits 
sur les trois années du diplôme.  Les effectifs 
de ces étudiants, en progression de 20% 
entre 2011 et 2017, présentent selon les 
hautes écoles une grande disparité (de 180 à 
1.120).  82% de ces étudiants sont des 
étudiantes qui se destinent à une profession 
très féminisée et la part des étudiants de plus 
ÄÅ ςς ÁÎÓȟ ÄÅ ÐÒîÓ ÄȭÕÎ ÔÉÅÒÓȟ ÍÅÔ ÅÎ ïÖÉÄÅÎÃÅ 
le choix tardif de cette formation pour un 
ÎÏÍÂÒÅ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÕØȢ  #ÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔs 
sont également pour une part principale (de 
57%) issus des filières autres que celle de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÅÃÏÎÄÁÉÒÅ ÇïÎïÒÁÌ ÄÅ 
transition. Enfin près de 16% des étudiants 
AS sont étrangers13. 
 
,ÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ Äȭ!3 ÓÏÎÔ ÁÉÎÓÉ ÏÕÖÅÒÔÅÓ Û ÕÎ 
ÐÕÂÌÉÃ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ aux origines socio-
scolaires diversifiées et certaines hautes 
écoles, où la diversité de ces origines est 
forte, affichent une volonté de jouer un rôle 
ÄȭÁÓÃÅÎÓÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌȟ ÃÏÎÇÒÕÁÎÔ ÁÖÅÃ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ 
de la profession, en développant des 
dispositifs inclusifs et de soutien, adaptés.  La 
maitrise de la langue française écrite et orale 
constitue ce faisant une difficulté particulière 
et un handicap potentiel à la réussite, face 
auxquels les dispositifs de soutien et de 
remédiation apparaissent largement 
insuffisants. 
 
Les formations du cluster Sciences 
sociales (AS et autres) se caractérisent par 
leur référence à des valeurs fortes et 
affirmées, portées par le secteur 
professionnel.  Elles le sont aussi par leur 
ancrage local et celui de leurs équipes 
enseignantes, ainsi que par un intérêt parfois 
soutenu pour la recherche, en matière 

                                                             
12 ARES, Référentiel de compétences pour le bachelier 
AS, validé le 4/10/2016, disponible en annexe 3. 

ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÍÁÉÓ ÎïÁÎÍÏÉÎÓ ÌÉÍÉÔï ÐÁÒ 
une insuffisance de moyens.  La 
ÃÏÎÃÏÍÉÔÁÎÃÅ ÄȭÕÎÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ 
AS et au MIAS dans certaines hautes écoles 
offre une opportunité particulière à cet 
intérêt pour la recherche. 
 
,ÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÆÏÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎÓ 
fréquentes qui sont cependant perfectibles 
dans leurs objectifs et leurs méthodes.  
,ȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÃÈÁÎÔÉÅÒÓ ÄÅ ÒÅÆÏÎÔÅ ÄÅÓ 
programmes peut constituer dans certaines 
ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÌȭÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔï ÄȭÉÍÐÕÌÓÅÒ ÕÎÅ 
nouvelle dynamique de travail, mais celle-ci 
suppose une clarté des objectifs de cette 
ÒÅÆÏÎÔÅȟ ÑÕÁÎÔ ÁÕØ ÆÉÎÁÌÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 
clairement et collectivement définies, et une 
disponibilité des enseignants à travailler 
ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅÍÅÎÔȟ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅÎÔ ÓÏÕÖÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ 
renforcées.  La participation des employeurs 
à ces processus est en outre peu assurée, en 
ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÃÁÓ ÄȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ ÆÏÒÍÅÌȢ  ,Á ÍÉÓÅ 
ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÁÒ 
ÌȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅȟ en particulier à travers 
les modalités de stage, est assez 
généralement bien développée, malgré un 
suivi des étudiants inégal selon les hautes 
ïÃÏÌÅÓȢ  ,ȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ 
théoriques et pratiques dans les 
enseignements apparait plus problématique, 
ÄÕ ÆÁÉÔ ÄȭÕÎ ÔÒÏÐ ÆÏÒÔ ÃÌÏÉÓÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÃÅÓ 
deux types de savoirs.  La pratique de stage 
se heurte également à des limites de capacité 
du milieu professionnel à accueillir des 
stagiaires, qui amènent certains 
établissements à développer, en bloc 1, des 
initiatives alternatives très souvent 
pertinentes. 
 
,ȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ ÄÉÔ Ⱥ Paysage » visant 
Û ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄȭÁÄÁÐÔÅÒ ÌÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ 
ÄȭïÔÕÄÅÓ ÁÕ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌ ÄÅÓ 
étudiants génère différentes difficultés de 
ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȟ ÑÕÉ ÐÅÕÖÅÎÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒ 
autÁÎÔ ÄȭÏÂÓÔÁÃÌÅÓ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÄÅ ÌÁ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ  ,ÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÁÕØ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ 
ÄÅ ÃÅ ÄïÃÒÅÔ ÓȭÁÖîÒÅÎÔ ÄÉÖÅÒÓÅÓȟ ÁÕ ÒÉÓÑÕÅ 
ÄȭÉÎÔÒÏÄÕÉÒÅ ÕÎÅ ÉÎïÇÁÌÉÔï ÄÅ ÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔ 
entre les étudiants.  Cette application du 
décret est encore trop souvent perçue 

13 Les éléments statistiques en lien avec les HE sont 
issus de la base de données Saturn. 
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comme une contrainte administrative, plutôt 
ÑÕȭÕÎ ÍÏÙÅÎ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ 
pédagogique des parcours. 
 
De façon assez générale, la coordination 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ 
ÁÕÔÏÕÒ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÓÏÕÆÆÒÅ ÄȭÕÎÅ 
insuffisance de moyens, principalement en 
temps dédié à cette fonction, ce qui génère 
des difficultés de communication interne 
dans des équipes qui sont parfois dispersées. 
 
Dans les cas de codiplomation de MIAS par 
trois hautes écoles ɀ chacune en partenariat 
avec une autre haute école - les instances 
décisionnelles propres aux programmes de 
ÃÅÓ ÄÉÐÌĖÍÅÓ ÓȭÁÒÔÉÃÕÌÅÎÔ ÂÉÅÎ ÁÖÅÃ ÌÅÓ 
structures de gouvernance des 
établissements partenaires.  La gestion en 
codiplomation constitue une expérience de 
collaboration réussie entre des tandems 
ÄȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓȢ 
 
,ȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÅÔ 
ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÒïÐÁÒÁÔÏÉÒÅ Û 
ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ ÄÉÐÌĖÍÅ ÄÅ -)!3 ÓÅ ÆÏÎÔ ÅÎ 
étroite relation avec les besoins du terrain et 
ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ  
,ȭÈïÔïÒogénéité de leurs publics (étudiants 
en formation initiale et professionnels en 
ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅÓɊ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÕÎÅ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅ 
ÐÏÕÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ 
mais présente aussi un riche potentiel pour 
ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÐÁÒÆÏÉÓ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ 
expÌÏÉÔïȢ  ,ȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÁÎÓ 
les MIAS peut constituer pour les étudiants 
en formation initiale une difficulté liée à leur 
ÁÂÓÅÎÃÅ ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ  ,Á 
formation à et par la recherche est présente 
ÄÁÎÓ ÔÏÕÓ ÌÅÓ -)!3ȟ ÅÎ ÓȭÁÐÐÕÙÁÎÔ parfois sur 
des commandes réelles du terrain. 
 
Les autres formations évaluées - bachelier 
ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉÂÁÃȢ %3Ɋȟ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ 
Conseiller social (bac. CS) et BES CISP - 
répondent à des préoccupations et pratiques 
professionnelles pertinentes, mais 
spécifiques du champ social.  Certains de 
leurs contenus et des compétences visées 
constituent de fait des éléments potentiels de 
ÓÐïÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
social.  Malgré leur pertinence intrinsèque et 
le caractère innovant de certaines 
formations, leur nombre très limité 

interroge, soit leur existence même, soit leur 
reconnaissance par le milieu professionnel 
(BES CISP), soit enfin leur positionnement 
dans le cluster « Sciences sociales » et dans 
les catégories sociales des hautes écoles, 
quand leur finalité professionnelle apparait 
ÔÒÏÐ ÄÉÓÔÁÎÔÅ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ 
(bac. CS). 
 
De façon générale et transversale aux 
diverses formations, le comité des experts a 
ÒÅÌÅÖï ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÁÔÉÏÎ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÔÒîÓ 
avancée des instances de gouvernance et de 
pilotage de la qualité, aux différents niveaux 
de fonctionnement des établissements 
(section, catégorie, direction générale, dans 
les hautes écoles et les instituts 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉ%03ɊɊȢ  
Cette structuration nouvelle résulte en 
particulier des processus de fusion 
nombreux des hautes écoles opérés depuis 
plus de 10 ans en FWB.  Cette gouvernance, 
ÓȭÁÐÐÕÙÁÎÔ ÐÁÒÔÏÕÔ ÓÕÒ ÌȭÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄÅ ÐÒÏÊÅÔÓ 
pédagogiques, sociaux et culturels (PPSC), 
qui répond aux exigences législatives, voire 
de plans stratégiques, contribue à une 
démocratisation de la prise de décision.  Le 
risque de complexité guette toujours de 
telles évolutions et appelle une vigilance 
ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅȢ  ,ȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÆÁÉÒÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÅÒ 
les étudiants à cette gouvernance est 
patente, mais se heurte à un problème 
ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÕØ-mêmes, ce qui 
impacte la régularité de leur participation 
aux différentes instances.  Dans ces 
formations en sciences sociales visant 
notamment, comme pour le bac. AS, à 
« promouvoir la citoyenneté Ȼȟ ÌȭÉÎÃÉÔÁÔÉÏÎ Û 
la participation des étudiants peut être 
envisagée comme un élément pédagogique 
de la formation, voire une activité 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÄÏÎÎÁÎÔ ÌÉÅÕ Û 
reconnaissance de crédits, telle que cette 
« bonne pratique » a pu être relevée. 
 
$ÅÐÕÉÓ ÌȭÉÎÉÔÉÁÔÉÏÎ ÅÎ &7" ÄÅÓ ÄïÍÁÒÃÈÅÓ 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ Ìȭ!%1%3 ÐÁÒ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÁÕ ÓÅÉÎ 
ÄÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur et concomitamment aux processus 
de fusion des hautes écoles, le système 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÃÅÓ ÄÅÒÎÉîÒÅÓ ÓȭÅÓÔ 
progressivement structÕÒï ÅÎ ÓȭÁÐÐÕÙÁÎÔ ÅÔ 
en capitalisant sur les expériences annuelles 
ÒïÐïÔïÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÁÒ Ìȭ!%1%3 ÄÅ ÌÅÕÒÓ 
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différents programmes.  La campagne 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ cluster Sciences sociales a 
constitué une étape supplémentaire dans ce 
processus et contribue à pérenniser la 
démarche au niveau des catégories et/ou des 
ÓÅÃÔÉÏÎÓȢ  ,ȭïÔÁÐÅ ÄÅ ÌȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
constitue, en particulier, un exercice 
méthodologique et collectif mobilisateur 
dont la qualité des produits (dossiers 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ - DAE) facilite le travail du 
comité des experts.  La traduction de cet 
ÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÐÌÁÎÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÅÔ 
ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÑÕÉ ÅÎ ÒïÓÕÌÔÅÎÔ ÒÅÓÔÅ ÅÎÃÏÒÅ 
largement perfectible, voire inexistante tant 
dans la précision des actions prévues que 
dans la priorisation de celles-ci, voire dans 
les indicateurs de leur suivi.  
 
,ȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÒïÖÉÓÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ 
ÆÏÎÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ 
approfondie au sein des sections, mais 
ÌȭÏÕÔÉÌÌÁÇÅ ÍïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÑÕÅ ÅÔ ÌÁ 
formalisation institutionnelle de leur 
processus nécessÉÔÅÒÁÉÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ 
ÐÅÒÆÅÃÔÉÏÎÎïÓȢ  ,ȭÁÐÐÕÉ ÄÅ ÃÅÕØ-ci sur des 
ÐÒÏÃïÄÕÒÅÓ ÇïÎïÒÁÌÉÓïÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÐÁÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ɉ%%%Ɋȟ 
ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÕÎ ÒÅÃÕÅÉÌ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÁÖÉÓ 
des étudiants, est encore trop peu visible, 
voire inexistant.  Pour mettre en place un 
véritable pilotage du programme par les 
données, qui ne fonctionne que rarement, il 
est nécessaire de procéder à des analyses 
plus approfondies des informations 
statistiques relatives au parcours des 
étudiants.  
 
Malgré une volonté assez générale de 
développer la dimension internationale des 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓȟ ÏÎ ÎȭÏÂÓÅÒÖÅ ÐÁÓ ÅÎÃÏÒÅ 
ÄȭÁÕÇÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÔÉÖÅ ÄÕ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅÓ 
étudiants ou des enseignants engagés dans 
des échanges de ce type. 
 
,Å ÂÅÓÏÉÎ ÄȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ 
ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÏche par 
compétences au sein des équipes 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÁÐÐÅÌÌÅ Û ÆÏÒÍÁÌÉÓÅÒ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌ 
de concertation transversale sur les acquis 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ɉ!!Ɋȟ ÐÏÕÒ ÄÏÎÎÅÒ ÓÅÎÓ ÁÕØ 

regroupements des AA dans une même unité 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ɉ5%ɊȢ 
 
,ȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÇÌÏÂÁÌ des programmes est 
marqué par des discontinuités dans la charge 
de travail demandée aux étudiants. La 
correspondance entre cette charge de travail 
et le nombre des crédits ECTS attribués aux 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÁÐÐÁÒÁÉÔ ÓÏÕÖÅÎÔ 
imprécise. 
 
Les ressources humaines constituent une des 
principales forces des sections visitées.  Le 
ÒÅÃÒÕÔÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÁÕØ 
enseignants suivent des procédures établies 
au niveau des établissements et sont gérés de 
façon adéquate au sein des catégories et des 
sections.  Cependant, une politique de 
ressources humaines qui viserait le 
développement professionnel des 
enseignants est rarement établie de façon 
systématique. 
 
La plupart des locaux apparaissent 
généralement bien entretenus et bien 
équipés, mais les espaces permettant le 
travail individuel ou de groupe des étudiants 
semblent insuffisants dans certains cas.  La 
plupart des centres documentaires ou 
biblioth èques sont adéquats en termes 
ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÔ ÄȭÏÕÖÒÁÇÅÓ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓȢ  $ÁÎÓ ÌÁ 
majorit é des établissements, des efforts 
importants ont été entrepris pour digitaliser 
les ressources documentaires.  Les salles 
informatiques, généralement bien équipées, 
représentent un soutien important pour les 
activitéÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÔÁÎÄÉÓ ÑÕÅ ÌÅÓ 
plateformes numériques assurent la 
communication virtuelle ainsi que lȭaccès 
aux ressources pédagogiques, accès qui reste 
finalement insuffisamment exploité. 
 
Les systèÍÅÓ ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÅÔ ÄȭÉÎÓÃÒÉÐÔÉÏÎ 
fonctionnent de façon pertinente tandis que 
ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÁÃcueil sont également mis 
ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÐÏÕÒ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ÎÏÕÖÅÁÕØ ÅÎÔÒÁÎÔÓȢ  ,ÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÉÄÅ à la 
réussite mettent à la disposition des 
étudiants une diversité ÄȭÁÃÔÉÖÉÔés pour 
répondre à leurs besoins. 

  



 

Analyse transversale Sciences sociales ɀ 2018-2019 21 de 124 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#ÏÎÔÅÎÕ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅ 3ÃÉÅÎÃÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ 
 

ÒïÄÉÇï ÐÁÒ ÌÅ ÃÏÍÉÔï ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ
  



 

Analyse transversale Sciences sociales - 2018-2019 22 de 124 

-Ȣ 'ÉÌÄÁÓ '!54)%2ȟ ÅØÐÅÒÔ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ 
et en gestion de la qualité, président du 
comité  
Gildas Gautier est titulaire d'un DESS sur les 
Métiers de la Formation et d'un DEA en Sciences 
de l'Éducation, après un parcours universitaire 
en Économie, Communication et développement 
puis en Administration publique (DESS/Master).  
Il dispose d'une grande expérience des domaines 
de l'évaluation et de l'ingénierie dans les champs 
de l'éducation et de la formation (évaluation de 
politiques publiques et programmes, audits 
d'organismes et audit qualité, développement 
d'outils d'évaluation, formation à l'évaluation et 
à l'audit).  Il est, depuis 20 ans, consultant, conseil 
en activités évaluatives, dans le cadre de son 
Cabinet EVAL Conseil.  Il a assuré des missions 
d'expertise auprès du CIEP (Centre International 
d'Études Pédagogiques), de l'AEQES et plus 
récemment de la CTI (Commission des Titres 
d'Ingénieurs - France).  Il conduit par ailleurs des 
missions d'expert évaluateur sur des 
programmes d'aide au développement en 
matière d'éducation et de formation. 
 

Mme Livia POPESCU, experte paire, 
présidente du c omité  
Docteure en sociologie, Livia Popescu a enseigné 
à l'Université Babes-Bolyai (Cluj, Roumanie), 
Faculté de Sociologie et Travail Social, 
Département de Travail Social où elle a été 
professeure titulaire, de 1991 à septembre 2018.  
Au cours de ces années, elle a contribué à 
l'élaboration et la mise en place du programme 
de licence en travail social et de trois 
programmes de masters.  Ses recherches et ses 
publications se concentrent sur les politiques 
sociales et sur les politiques d'égalité des sexes 
en Roumanie.  Elle a effectué plusieurs stages de 
recherche en Europe et aux États-Unis et a 
participé à des projets européens de recherche.  
En matière d'évaluation, Livia Popescu a été 
membre de la commission permanente de 
spécialité « Sciences sociales, politiques et de la 
communication » de l'agence roumaine de 
l'assurance de la qualité dans l'enseignement 
supérieur (ARACIS), de 2008 à 2010. Pendant 
cette période, elle a participé en tant 
qu'évaluatrice à des jurys pour l'autorisation et 
l'accréditation des programmes d'études offerts 
par des établissements universitaires roumains. 
 

M. Alexandre ARLIN, expert étudiant  
Titulaire d'une licence d'économie et d'une 
licence de droit obtenues à l'université Toulouse 
1 Capitole (France), Alexandre Arlin est 

actuellement inscrit en deuxième année de 
master en Management public à l'IAE Gustave 
Eiffel. Auparavant, il fut président de la 
fédération nationale des Associations 
Représentatives des Étudiants en sciences 
Sociales (ARES) et Vice-Président de la 
Fédération des Associations Générales 
Étudiantes (FAGE).  Pour l'AEQES, Alexandre 
Arlin a participé, en tant qu'expert étudiant, à 
l'évaluation des cursus en droit. 
 

Mme Ginette BERTEAU, experte paire 
Ginette Berteau détient un baccalauréat et une 
maitrise de l'École de service social de 
l'Université Laval, Québec, Canada. Après avoir 
pratiqué le travail social des groupes, elle est 
devenue formatrice à l'intervention de groupe 
dans les milieux de pratique québécois, ce qui l'a 
conduit à réaliser un doctorat en Sciences de 
l'Éducation (section andragogie de l'Université 
de Montréal).  Sa thèse a porté sur les habiletés 
spécifiques à l'intervention de groupe et a été 
publiée aux Presses de l'Université du Québec en 
2006.  Depuis, les recherches réalisées de même 
que ses écrits sont orientés la plupart du temps 
vers la formation en travail social de groupe.  
Professeure à l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM) pendant presque 20 ans, elle a au cours 
de ses années, occupé les fonctions 
d'enseignante, de directrice de programme de 
maitrise (six ans) et de directrice de l'École de 
travail social (deux ans et demi).  Sa carrière se 
démarque d'abord par l'obtention de deux prix 
d'excellence en enseignement, puis par une 
implication au sein de l'Association canadienne 
en travail social (ACFTS) à titre de commissaire à 
l'agrément des écoles de travail social 
francophones. À la retraite depuis le 1er juin 
2018, la formation des étudiants et des 
intervenants reste au centre de ses 
préoccupations et de ses recherches. 
 
M. Daniel DELHAYE, expert de la 
profession  
Daniel Delhaye a commencé sa carrière 
professionnelle en août 1976 comme assistant 
social, dans le service du personnel aux Ateliers 
Louis Carton à Tournai (chaudronnerie).  En 
février 1978, il a travaillé six mois dans un centre 
pour enfants psychotiques pour rejoindre 
ensuite le centre de service social des mutualités 
socialistes d'Ath.  Il y a exercé les fonctions de 
responsable de service de 1995 à janvier 2014, 
date de son départ en prépension.  Parallèlement 
à cette fonction, il a également travaillé comme 
délégué syndical pendant quinze ans aux 



 

Analyse transversale Sciences sociales - 2018-2019 23 de 124 

tribunaux du travail de l'arrondissement du 
Hainaut occidental.  Daniel Delhaye est, depuis 
1980, conseiller au CPAS de Péruwelz, qu'il a 
présidé de 2004 à 2006. 
 

M. Pascal DETROZȟ ÅØÐÅÒÔ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ 
et en gestion de la qualité  
Docteur en Sciences de l'Éducation, Pascal Detroz 
ĞÕÖÒÅ ÄÅÐÕÉÓ ςυ ÁÎÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅ 
l'évaluation en enseignement supérieur.  
Directeur, puis Responsable Académique du 
Service Méthodologique d'Aide à la Réalisation 
de Tests (SMART), il s'intéresse de près à la 
docimologie (sciences des examens) et à 
l'évaluation des enseignements par les étudiants, 
qui a été l'objet de sa thèse.  Aujourd'hui chargé 
de cours à l'Institut de Formation et de Recherche 
en Enseignement Supérieur (IFRES), il 
s'intéresse au développement professionnel des 
enseignants universitaires.  Co-Fondateur de la 
revue « Évaluer. Journal International de 
Recherche en Éducation et Formation », il est 
également actif au sein du comité de rédaction de 
la revue « Mesure et Évaluation en Éducation ».  
Membre du Conseil d'Administration de 
l'Association pour le Développement des 
Méthodologies d'Évaluation en Éducation depuis 
de nombreuses années, il en occupe aujourd'hui 
le poste de secrétaire-trésorier.  Il est par ailleurs 
Vice-Président de l'Unité de Recherche 
« Didactifen » de l'Université de Liège.  Enfin, il 
est l'auteur de nombreuses publications 
relatives, entre autres, aux démarches 
d'évaluation dans l'enseignement supérieur, à 
l'évaluation des enseignements par les étudiants 
et au développement professionnel des 
enseignants du supérieur. 
 

Mme Isabelle ISERENTANT, experte de la 
profession  
Isabelle Iserentant est diplômée comme 
assistante sociale, médiatrice de dettes et 
thérapeute familiale systémicienne.  Elle est 
travailleuse de terrain en CPAS depuis plus de 20 
ans.  Elle a suivi un bon nombre de formations 
continuées à caractère tant juridique que 
psychosocial.  Agent de prévention en matière de 
surendettement envers un public d'adultes, 
d'enfants et d'adolescents, elle a également 
animé des groupes consommateurs.  Lectrice de 
TFE pour les futurs assistants sociaux à la HELMO 
(Liège), elle a dispensé des formations via 
l'Observatoire du Crédit de Belgique et des cours 
de psychologie et communication aux futures 
aides familiales.  Pour l'AEQES, Isabelle 
Iserentant a participé en tant qu'experte de la 

profession, en 2015-2016, à l'évaluation du 
cluster « Psychologie, Logopédie, Éducation », qui 
comprenait le bachelier Éducateur spécialisé en 
accompagnement psycho-éducatif. 
 

Mme Emeline LEGRAIN, experte de la 
profession  
Emeline Legrain est diplômée d'un master en 
ingénierie et action sociales qu'elle a suivi 
ÓÉÍÕÌÔÁÎïÍÅÎÔ ÁÖÅÃ ÓÏÎ ÅÍÐÌÏÉ ÄȭÉÎÆÉÒÍÉîÒÅ ÁÕ 
Relais Santé de Namur. Son bachelier en Soins 
infirmiers et sa spécialisation en santé 
communautaire lui permettent depuis plus de 
cinq ans d'accompagner des personnes en grande 
précarité sur le territoire du Namurois afin de 
leur permettre l'accès au système de soin 
conventionnel.  Elle a réalisé diverses 
expériences à l'étranger, telles que la 
collaboration avec des travailleurs sociaux 
danois dans le cadre du projet Housing First à 
Copenhague (2018) ou encore une immersion 
dans le système social vaudois en Suisse.  Dans ce 
cadre, elle a également collaboré avec le Centre 
d'Etudes et de Recherches en Ingénierie et Action 
Sociales en menant une étude sur l'approche des 
risques des travailleurs sociaux en contact direct 
et permanent avec des hommes en difficultés 
(2017).  Elle assure régulièrement des fonctions 
de référente des stagiaires au sein de son équipe, 
de promotrice de TFE pour des étudiantes en 
soins infirmiers ou encore dans des jurys de TFE 
en bachelier Assistant social. Ses interventions 
dans différents cursus proposent aux étudiants 
une approche professionnelle de la grande 
précarité. 
 

M. Thomas MARTIN-DIMICHELE, expert 
étudiant  
Doctorant en droit public à l'Université Toulouse 
I - Capitole, Thomas Martin-Dimichele est 
également élu au Conseil national de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
pour la FAGE (Fédération des Associations 
Générales Etudiantes). À ce titre, il est également 
nommé pour la FAGE au Comité de Suivi des 
cycles Licence-Master-Doctorat, dans le cadre de 
de la réforme de la formation des enseignants et 
a participé aux concertations autour de la 
réforme du premier cycle de l'enseignement 
supérieur en 2017 et 2018.  Son projet de 
recherche s'articule autour de la compréhension 
en droit constitutionnel des groupes sociaux. Ses 
recherches s'inscrivent dans une dimension 
comparative entre l'Allemagne, les États-Unis et 
la France. 
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Préface 
 
La présente analyse transversale des formations 
en sciences sociales est le produit collégial de la 
ÓÙÎÔÈîÓÅ ÄÅÓ ÖÉÓÉÔÅÓ ÄȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÅÔ ÄÅÓ 
ÒÁÐÐÏÒÔÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÒïÁÌÉÓïÓ par les neuf 
ÅØÐÅÒÔÓ ÍÁÎÄÁÔïÓ ÐÁÒ Ìȭ!%1%3 ÐÏÕÒ ÃÏÎÄÕÉÒÅ 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅ cluster, dans les dix hautes 
ïÃÏÌÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÄÅÕØ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
de promotion sociale ainsi visités.  
 
,ÅÓ ÒÁÐÐÏÒÔÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ 
concernés et la présente analyse transversale 
ÄÏÉÖÅÎÔ Û ÌÁ ÄÉÓÐÏÎÉÂÉÌÉÔï ÅÔ Û ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÆÏÒÔÅÓ 
de toutes les équipes des établissements visités 
ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ Ìȭ!%1%3ȟ 
la richesse et la variété des informations 
ÒÅÃÕÅÉÌÌÉÅÓȢ ,ÅÕÒ ÓÙÎÔÈîÓÅ ÅÔ ÌȭÁÎÁÌyse ici 
ÐÒÏÄÕÉÔÅÓ ÐÏÕÒÒÏÎÔȟ ÎÏÕÓ ÌȭÅÓÐïÒÏÎÓȟ ðÔÒÅ ÕÔÉÌÅÓ Û 
chacun des établissements et à leurs institutions 
de tutelle en FWB.  Le comité des experts tient 
ainsi à remercier toutes les parties prenantes 
rencontrées au cours des visites. 
 
La particularité du cluster Sciences sociales, ici 
ïÖÁÌÕïȟ ÒïÓÉÄÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÆÁÉÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÄȭÕÎÅ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÅÎÔÒÁÌÅȟ ÃÅÌÌÅ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ Û ÖÉÓïÅ 
professionnalisante explicite et légalement 
prescrite par la protection légale de son titre qui 
ÅÎ ÁÕÔÏÒÉÓÅ ÌȭÅØÅÒcice exclusif.  Cette particularité 
ÅÓÔ ÄÅ ÍÉÓÅ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ Äȭ%ÕÒÏÐÅ ɉÍÁÉÓ 
pas tous) qui disposent également pour certains, 
ÄÅ ÒÅÇÉÓÔÒÅÓ ÏÕ ÄȭÏÒÄÒÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ 
ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ Û ÃÅ ÍïÔÉÅÒȟ ÃÅ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÅ ÃÁÓ ÅÎ 
FWB.  Les autres formations du cluster sont 
ÃÏÍÐÏÓïÅÓȟ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÄÅ ÍÁÓÔÅÒÓ ÅÎ )ÎÇïÎÉÅÒÉÅ 
et Action sociales (MIAS), exclusivement 
préparés en haute école et qui peuvent être 
considérés comme un degré supérieur de 
ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎȟ ÃÏÎÄÕÉÓÁÎÔ Û ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ 
professionnel dans le champ du travail social. 
-ÁÉÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÁÓÔÅÒÓȟ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÉÒÅÓȟ ÅØÉÓÔÅÎÔ 
également en FWB, qui peuvent viser cette même 
considération et se situer ainsi en concurrence 
avec le MIAS, dans ce registre de formation de 
niveau 7 du cadre européen de certification14.  
Les quatre autres formations évaluées sont 
ÃÏÍÐÏÓïÅÓ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÄÅ ÃÕÒÓÕÓ ÐÒïÐÁÒÁÔÏÉÒÅÓ 
Û ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÄÉÐÌĖÍÅÓ ÄÅ ÎÉÖÅÁÕ ïÑÕÉÖÁÌÅÎÔ ÁÕ 
bachelier AS (voire inférieur ɀ BES CISP), 
proposés en nombre très limité voire unique 
(bac. CS et bac. ES).  Leurs objets de formation 
peuvent être considérés comme des extensions 
ou des spécialisations possibles au métier central 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÌÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅÓ 

                                                             
14 Cadre européen de certification, annexe 2. 

auxquelles ces certifications conduisent, peuvent 
être assurées aussi dans la pratique par des 
ÁÓÓÉÓÔÁÎÔÓ ÓÏÃÉÁÕØȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÐÁÒ ÂÉÅÎ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
professionnels dont les formations relèvent 
ÄȭÁÕÔÒÅÓ clusters ɉÅÎ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ 
ÃÏÎÓÅÉÌ Û ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÅÔ Û ÌȭÅÍÐÌÏÉɊȢ  
Cette situation de disparité relative dans la 
composition du cluster Sciences sociales (au 
demeurant de petite taille par le nombre de 
formations concernées) a rendu nécessaire à nos 
yeux un développement contextuel, dans le 
premier chapitre, ouvrant sur la « galaxie des 
métiers du travail social » dans laquelle le métier 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÔÉÅÎÔȟ ÐÁÒ ÓÏÎ ÈÉÓÔÏÉÒÅ ÅÔ ÓÏÎ 
statut de titre protégé, une place toute 
particulière.    
 
La présente analyse transversale est ainsi 
structurée en trois parties successives, la 
première portant sur ce cadre contextuel global 
(métiers et formations du secteur), la seconde 
sur chacune des trois catégories de formations 
évaluées sur ce cluster (bac. AS, MIAS et autres 
formations) et la troisième, portant sur les 
ïÌïÍÅÎÔÓ ÃÏÍÍÕÎÓ ÅÔ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÕØ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ 
de ces formations, miseÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ 
hautes écoles en particulier, par leur « catégorie 
sociale ». 
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Chapitre 1 : 
Contexte de lȭoffre 
de formation 
 

ρȢρ 5Î ÃÏÎÔÅØÔÅ ÄȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÄÕ 
social diversifié et en évolution  
 

ρȢρȢρ 5Î ÃÈÁÍÐ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
professionnelles ÐÏÕÒ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3 ÓÕÒ 
de multiples sous -secteurs ou secteurs 
ÖÏÉÓÉÎÓ ÄÅ ÌȭȺ !ÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ » 

 
Les formations en sciences sociales évaluées par 
Ìȭ!%1%3 ÅÎ ςπρψ-2019 concernent 
principalement la préparation au métier 
ÒîÇÌÅÍÅÎÔï ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÛ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ 
de fonctions de coordination ou de projet dans le 
domaine considéré, accessible avec un master 
(MIAS).  Elles portent aussi et marginalement sur 
trois formations particulières (BES, bac. CS et bac. 
ES).  Les métiers auxquels les formations 
coÎÄÕÉÓÅÎÔ ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÕÎ ÃÁÄÒÅ ÄȭÅØÅÒÃÉÃÅ 
professionnel plus large, dit du « travail social ».  
Assez généralement, en Europe, le travail social, 
ÐÁÒÆÏÉÓ ÃÏÎÆÏÎÄÕ ÁÖÅÃ ÌÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
social, recouvre une nébuleuse de métiers au sein 
desquelÓ ÃÅÌÕÉ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÏÃÃÕÐÅ ÕÎÅ 
position centrale.  Le travail social est parfois 
considéré comme une discipline aux contours 
ÉÎÄïÆÉÎÉÓ ÅÔ ÕÎ ÃÈÁÍÐ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ Û ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï 
incertaine.  Il est également peu reconnu 
socialement ou académiquement avec « une 
pluralité de formations qui dessinent les 
contours flous et fluctuants »15 de la fonction de 
travailleur social.  
 
Le travail social couvre un vaste champ 
ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎȟ ÃÏÍÐÒÅÎÁÎÔ ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ 
sous-ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓȟ ÑÕÉ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÔ 
principalement aux catégories de publics 
bénéficiaires visés (enfants, personnes âgées, 
personnes porteuses de handicap, personnes 
étrangères, personnes en situation de grande 
précarité, etc.).  Il développe ses pratiques et ses 

                                                             
15 GASPAR J.-F., Tenir ! Les raisons dô°tre des travailleurs 

sociaux, Paris, La découverte, 2012. 

 
 

ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÁÕ ÖÏÉÓÉÎÁÇÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓÅÃteurs 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓȟ ÁÖÅÃ ÌÅÓÑÕÅÌÓ ÌÅÓ ÒÅÌÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ 
sont nombreuses, et au sein desquels peuvent 
être amenés à travailler également les titulaires 
des diplômes ici évalués (bac. AS, MIAS, etc.).  
 
Compte tenu de ces considérations, il convient ici 
de ÔÅÎÔÅÒ ÄȭÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÌÅ ÃÈÁÍÐ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÓÅÓ ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉȟ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄÅÓ 
catégorisations établies par les institutions 
ÏÆÆÉÃÉÅÌÌÅÓ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÅÎ &7" ÅÔȟ ÐÌÕÓ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔȟ 
au niveau fédéral. 
 
En Belgique, les activités professionnelles 
relevant du travail social sont réalisées pour 
ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ 
défini par les codes NACE-BEL de définition des 
activités16, et ce secteur est lui-même inclus dans 
un secteur plus large de la santé humaine et de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏciale. 
 
#Å ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌÁ ÓÁÎÔï ÈÕÍÁÉÎÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
sociale se subdivise en effet en trois sous-
secteurs :  

1. les soins médicaux et paramédicaux 
prodigués dans les structures hospitalières 
ou institutions spécialisées,  

2. les soins et activités médicales et sociales 
avec hébergement,  

3. ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȢ  
 
Ces sous-secteurs NACE-BEL définissent les 
activités spécifiques qui sont exercées par une 
entreprise à titre principal ; néanmoins, les 
ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÓÏÎÔ 
exercées dans les trois sous-secteurs, même si 
elles le sont en plus grand nombre dans celui de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȢ  

16 Nomenclature statistique des activités économiques en 

Belgique (2008). Disponible ici : 

https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-

statbel/methodologie/classifications/nace-bel-2008 
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Figure 1 : Schéma général du secteur de la santé 
ÈÕÍÁÉÎÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ

 
À Bruxelles, le secteur de la santé humaine et de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅ ρπϷ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ 
régional (soit 69.000 postes de travail - salariés 
et indépendants confondus - et 2.300 
établissements)17.  Il figure à la seconde place du 
classement des secteurs les plus importants, en 
ÔÅÒÍÅÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓȢ  !Õ ÓÅÉÎ ÄÅ ÃÅ ÇÒÁÎÄ ÓÅÃÔÅÕÒȟ 
ÌȭÅÍÐÌÏi se répartit entre 53% des effectifs 
travaillant dans les soins de santé et 47% des 
ÅÆÆÅÃÔÉÆÓ ÔÒÁÖÁÉÌÌÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȢ  $ÁÎÓ ÌÅÓ 
deux autres régions, le poids du secteur est 
ÅÎÃÏÒÅ ÐÌÕÓ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÔ ÑÕȭÛ "ÒÕØÅÌÌÅÓȢ  )Ì 
ïÑÕÉÖÁÕÔ Û ρφϷ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ Òégional en Flandre 
et en Wallonie.  Ce secteur est ainsi un important 
ÐÏÕÒÖÏÙÅÕÒ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓ ÅÎ ÏÃÃÕÐÁÎÔ ÌÁ ÈÕÉÔÉîÍÅ 
place en Belgique et en Wallonie au classement 
ÄÅÓ ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÏÆÆÒÁÎÔ ÌÅ ÐÌÕÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓ ÓÁÌÁÒÉïÓȢ 
 
Les emplois dans ce secteur sont caractérisés 
notamment par leur exercice localisé sur un 
territoire, leur féminisation importante (3/4 de 
femmes à Bruxelles18), leur exercice à temps 
partiel (pour la moitié des emplois), la part 
importante, mais relative de leur exercice dans le 
secteur public (2/5e), ainsi que par une forte 
domination des statuts stables en contrat à durée 
indéterminée (CDI). 
 
,Å ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÒÅÃÏÕÖÒÅ ÌÅÓ 
activités à caractère à la fois personnel et social 
ÒÅÌÅÖÁÎÔ ÄÅÓ #ÏÍÍÕÎÁÕÔïÓ ɉÌȭÁÉÄÅ ÁÕØ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ 
ÐÒïÓÅÎÔÁÎÔ ÕÎ ÈÁÎÄÉÃÁÐȟ ÌÁ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄȭÁÉÄÅ 

                                                             
17 Ⱥ 3ÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ȡ !ÃÔÕÁÌÉÔï ÅÔ ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÅÓ Ȼȟ 
/ÂÓÅÒÖÁÔÏÉÒÅ ÂÒÕØÅÌÌÏÉÓ ÄÅ Ìȭ%mploi, 2015. 
18 Ibidem. 
19 

http://www.cda.cfwb.be/index.php?id=cf_mat_personnalis
alisables 

ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÌÁ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄÕ ÔÒÏÉÓÉîÍÅ ÝÇÅȟ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÔ 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅs migrants)19.  Certains services 
de soins ambulatoires (les services de santé 
ÍÅÎÔÁÌÅȟ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÉÄÅ ÁÕØ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ 
ÔÏØÉÃÏÍÁÎÅÓȟ ÅÔÃȢɊ ÆÏÎÔ ÐÁÒÔÉÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȢ  
#ȭÅÓÔ ÁÕÓÓÉ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
socioprofessionnelle (OISP - organismes 
ÄȭÉÎÓÅÒÔion socioprofessionnelle - et missions 
ÌÏÃÁÌÅÓɊȟ ÄÅ ÍðÍÅ ÑÕÅ ÄȭÕÎ ÎÏÍÂÒÅ ÌÉÍÉÔï 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅ ÔÙÐÅ ÓÏÃÉÏÃÕÌÔÕÒÅÌ ɉÌÅÓ 
organisations de coopération au développement 
ÎÏÔÁÍÍÅÎÔɊȢ  ; ÌȭÉÎÖÅÒÓÅȟ ÌÅÓ ÓÏÉÎÓ ÈÏÓÐÉÔÁÌÉÅÒÓ ÅÎ 
sont exclus.  La majorité des emplois du secteur 
de l'action sociale sont financés ou organisés par 
les divers pouvoirs publics (Régions, 
Communautés, niveau fédéral, communes et 
CPAS, etc.), ce qui rend complexe la gestion des 
établissements du secteur.  En 2017, le secteur de 
l'action sociale en Belgique compte 189.141 
postes de travail salarié20, qui représentent près 
de 5% de l'ensemble des postes de travail salarié 
du pays.  Pour 100 postes de travail dans le 
secteur, 63 sont localisés en Flandre, 26 en 
Wallonie et 11 à Bruxelles. 
 
Le secteur de l'action sociale est lui-même divisé, 
selon la nomenclature des codes NACE - BEL 
(code 33), en trois sous-secteurs : 
- Le premier sous-secteur, les activités sociales 

avec hébergement (groupe 87.9), couvre les 

services de soins résidentiels et personnels 

dispensés aux personnes, autres que les 

personnes âgées et avec un handicap. 

- Le second sous-secteur, l'action sociale sans 

hébergement pour personnes âgées et pour 

personnes avec handicap moteur (groupe 

88.1), comprend les services sociaux, de 

consultation, de protection sociale, 

d'orientation et d'autres services similaires. 

- Le troisième sous-secteur, autre action sociale 

sans hébergement (groupe 88.9), comprend 

ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ Û ÌÁ ÊÏÕÒÎïÅ 

des enfants, des personnes handicapées ou 

ÄȭÁÉÄe sociale aux personnes en grande 

précarité.   

,ÅÓ ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÓÏÃÉÁÕØ 
sont aussi distingués, dans le Guide social21, selon 
la répartition suivante : 

20 ONSS - statistiques décentralisées juin 2017 et INASTI 
2017, in Fiche plateforme horizon emploi du FOREM.  
21 Le guide social est le site du secteur psycho-médico-social 
en Belgique francophone : https://pro.guidesocial.be/ 
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Figure 2 ȡ 3ÅÃÔÅÕÒÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌ 

 
$ÁÎÓ ÃÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌe, ici 
sommairement décrit, et lui-même inscrit dans 
un secteur plus large incluant les activités de 
ÓÁÎÔïȟ ÌÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ 
ÌȭÕÎ ÄÅÓ ÎÏÍÂÒÅÕØ ÍïÔÉÅÒÓ ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌȢ -ÁÉÓ 
celui-ÃÉȟ ÐÁÒ ÓÏÎ ÁÎÃÉÅÎÎÅÔï ɉÐÌÕÓ ÄȭÕÎ ÓÉîÃÌÅɊȟ ÓÅÓ 
formations et ses méthodes, sa culture 
professionnelle portée sur la bienveillance et 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÈÕÍÁÉÎȟ Á ÁÃÑÕÉÓ ÕÎÅ 
légitimité importante et une place centrale dans 
le secteur.  Ces caractéristiques lui sont conférées 
en particulier par la réglementation de son 
exercice en vigueur dans la plupart des pays 
Äȭ%ÕÒÏÐÅȢ 

1.1.2 Des exercices professionnels 
conjoints de divers métiers du social sur 
les mêmes terrains  

 
,ȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌ ÅÎ 
"ÅÌÇÉÑÕÅȟ ÃÏÍÍÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ Äȭ%Õrope, 
est plus largement assuré par de nombreux 
autres métiers qui interviennent différemment, 
selon les besoins, dans les différents secteurs et 
sous-secteurs identifiés précédemment.  
 
La majorité des métiers relèvent du « travail sur 
et avec autrui », c'est-à-dire de l'action 
ÐÓÙÃÈÏÓÏÃÉÁÌÅ ÑÕÉ ÅÓÔ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ 
individuelle ou collective par des éducateurs, 
assistants sociaux, aides familiales, 

                                                             
22 Extrait de la Fiche Intervenant/intervenante d'action 
ÓÏÃÉÁÌÅ ɉςσρρςɊȟ ÐÕÂÌÉïÅ ÐÁÒ ÌÁ 0ÌÁÔÅÆÏÒÍÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
horizon emploi du FOREM, p.3, 15/5/2015. Disponible sur : 
www.leforem.be.  

puéricultrices, animateurs, psychologues, 
paramédicaux, médiateurs, agents d'insertion et 
autres intervenants psychosociaux. 
 
« Cependant, les publics concernés et les 
problématiques étant très divers et évolutifs, la 
manière dont le métier est exercé peut varier 
considérablement.  Travailler comme éducateur 
avec des jeunes en difficulté dans un service 
ÄȭÁÉÄÅ ÅÎ ÍÉÌÉÅÕ ÏÕÖÅÒÔ ɉ!-/Ɋ ÎͻÅÓÔ ÐÁÓ ÄÕ ÔÏÕÔ ÌÁ 
même chose qu'exercer ce même métier avec des 
personnes handicapées adultes dans un service 
résidentiel.  De même, un assistant social dans un 
abri de nuit pour sans domicile fixe (SDF) n'aura 
pas la même pratique professionnelle que son 
collègue qui exerce dans un CPAS ou un centre 
d'action sociale globale »22.   

Ainsi, « certaines évolutions contemporaines, 
notamment la spécialisation de plus en plus 
poussée des services, tendent à rapprocher les 
pratiques de professionnels différents, mais 
exerçant dans un même type de service, et à 
éloigner les pratiques de professionnels ayant 
une formation identique, mais exerçant dans des 
types de services différents »23. 
 
Parmi les principaux métiers, le Forem 
distingue :  

- Les assistants sociaux exerçant 
principalement dans des établissements de 
l'action sociale.  Ils peuvent exercer 
d'autres fonctions que celle d'assistant 
social, comme celle de coordination dans le 
secteur de l'aide à domicile ou de l'accueil 
de la petite enfance. 

- Les différentes catégories d'éducateurs, de 
formation de niveau secondaire ou 
supérieur travaillant notamment dans les 
secteurs de l'aide à la jeunesse, du 
handicap, de l'aide aux adultes en difficulté, 
de l'insertion socioprofessionnelle.  

- Les puéricultrices, nombreuses dans les 
divers services d'accueil de l'enfance et 
dans certains services d'hébergement de 
crise, voire dans l'aide aux enfants 
handicapés. 

- Les animateurs, relevant du secteur 
socioculturel, néanmoins actifs dans divers 
services tels que les centres de jour ou les 
services avec hébergement. 

23  Ibidem. 
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- ,Å ÇÒÏÕÐÅ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 
personne : aides-familiales, aides 
ménagers sociaux et assistants d'aide à la 
vie journalière, intervenant dans le secteur 
de l'action sociale à domicile, notamment 
pour les personnes âgées ou handicapées 
et les familles.  

- Les psychologues, disséminés dans la 
plupart des secteurs pour travailler auprès 
des bénéficiaires, mais parfois aussi dans 
une fonction de supervision, 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÔÒavailleurs. 

- Les professions paramédicales 
(kinésithérapeutes, infirmières sociales, 
ergothérapeutes, etc.) Celles-ci sont 
présentes dans certains secteurs, 
notamment celui du handicap. 

La galaxie des « métiers du social » peut-être ainsi globalement représentée : 

Figure 3 : Métiers du social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chacun de ces métiers nécessite l'obtention de 
qualifications spécifiques qui valident les 
compétences nécessaires à leur exercice et, à 
ÌȭÉÎÓÔÁÒ ÄÕ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3ȟ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÉÍÐÌÉÑÕÅÎÔ ÕÎÅ 
autorisation de pratiquer sous conditions de 
diplôme spécifique, voire de processus 
d'agrément par des autorités compétentes.  La 
qualification dans ces métiers et leur certification 
sont, pour presque tous, une caractéristique et un 
enjeu partagés.  
 

                                                             
24 FRANSSEN A., État social actif et métamorphoses des 
identités professionnelles : essai de typologie des logiques de 
reconstruction identitaire des travailleurs sociaux, Pensées 
plurielles, 2005/2. 

Malgré une identification légale de la plupart de 
ces métiers, à travers les qualifications et 
ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÒÅÑÕÉÓÅÓ ÐÏÕÒ ÃÈÁÃÕÎ ÄȭÅÕØȟ ÄÅÓ 
sociologues relèvent la difficulté à différencier 
clairement les activités professionnelles qui les 
distinguent. « Souvent désignés par des 
ÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓȟ ȺױÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÄÅÓ 
métÉÅÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ »24 ou encore 
ȺױÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÌÁ ÒÅÌÁÔÉÏÎױȻ25, les travailleurs 
sociaux sont ceux dont la fonction implique très 

25 DUBET F., ,Å $ïÃÌÉÎ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ, Le Seuil, 2002. 
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ÓÏÕÖÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ ÅÎ ÃÏÎÔÁÃÔ ÄÉÒÅÃÔ ÅÔ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔ 
avec des usagers26.  
 
#ÅÔÔÅ ÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎȟ ÑÕÉ ÒÅÃÏÕÖÒÅ ȺױÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ 
professions les plus diverses, des métiers aux 
savoir-faire souvent mal définis, difficiles à 
appréhender »27 questionne.  En effet, comme le 
met en évidence le sociologue Alain Vilbrod ȡ ȺױÌÁ 
définition du travail social est problématique et 
confuse [.  Elle] nécessite de répertorier, classer, 
ÄïÌÉÍÉÔÅÒ ÅÔ ÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÁ ÐÅÒÓÉÓÔÁÎÃÅ ÄÅ ÃÅ ÆÌÏÕױȻ28. 
Cette (in) définition aura dès lors des 
conséquences.  François Dubet, sociologue dans 
ÌÅ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓȟ ÌȭÅØÐÒÉÍÅ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ 
ÁÉÎÓÉ ȡ Ⱥ0ױÌÕÓ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ ÅÓÔ ÄÉfficile à établir comme 
ÃÈÅÚ ÌÅÓ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÓÏÃÉÁÕØ ÑÕÉ ÓȭÅÎÔÅÎÄÅÎÔ 
parfois dire que les bénévoles font le même 
travail, plus sa reconnaissance est aléatoire»29. 
 
La multiplicité des actes professionnels 
(administratifs, éducatifs, soins, etc.) et les 
problématiques de division du travail entre 
plusieurs métiers dans les mêmes structures et 
vis-à-vis de mêmes personnes, y compris entre 
métiers de niveaux de qualification différents 
(sur des tâches parfois considérées comme 
« domestiques » ou de « travail invisible »), 
contribuent à entretenir, dans la pratique 
professionnelle de ces différents agents, le 
caractère de « flou » souligné par ces chercheurs.  
Si les assistants sociaux qui exercent dans des 
institutions publiques comme les CPAS voient 
leurs fonctions relativement différenciées et 
ÄïÆÉÎÉÅÓȟ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÃÏÎÔÅØÔÅÓ ÄȭÅØÅÒÃÉÃÅ 
professionnel ne permettent pas tous cette 
précision avec une action quotidienne bien moins 
spécialisée.  Les frontières entre les métiers 
peuvent être ainsi plus ou moins perçues selon 
les sous-ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȢ  ,ȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ 
activités de travailleur social est ainsi marqué par 
les interactions entre les divers métiers qui en 
relèvent ainsi que par le travail pluridisciplinaire 
et en réseau développé autour du bénéficiaire.  
Ces éléments contribuent à faire dire par certains 
spécialistes que « ÌȭÁÖÅÎÉÒ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌ ÓÅ 
profile entre croissance et réorganisation des 
tâches »30.  
 

                                                             
26 Les citations reprises ici sont elles-mêmes extraites du 
mémoire de Master en Ingénierie et Action 
sociales Äȭ%ÍÅÌÉÎÅ ,ÅÇÒÁÉÎ à la Haute École Namur-Liège-
Luxembourg : « Comprendre les risques vécus par des 
travailleurs en contact direct et permanent avec des usagers 
ÄÅ ÍÁÉÓÏÎÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÐÏÕÒ ÈÏÍÍÅÓ ÅÎ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔï », juin 2017. 

 

1.1.3 Le travail social, un secteur dont les 
pratiques des professionnels évoluent en 
profondeu r  

 
Intervenant sur la réalité quotidienne de la vie 
sociale des personnes bénéficiaires de ses 
ÓÅÒÖÉÃÅÓȟ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ ÓÅÓ 
divers professionnels sont confrontés dans tous 
les pays développés aux évolutions sociétales 
rapides de notre époque.  Ces évolutions 
génèrent des effets dans la production des 
ÉÎïÇÁÌÉÔïÓȟ ÄÅÓ ÍÁÒÇÉÎÁÌÉÔïÓȟ ÅÔ ÄÁÎÓ ÌȭÁÐÐÁÒÉÔÉÏÎ 
de risques sociaux nouveaux pour les individus.  
Cette évolution amène à de nouvelles 
ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎȢ  ,Á ÍÏÕÖÁÎÃÅ ÄÅÓ 
questions sociales et des pratiques de leur 
traitement professionnel constitue ainsi une 
ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅ ÆÏÒÔÅ ÄÅ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÃÅÓ ÍïÔÉÅÒÓȢ   
 
Les évolutions tiennent en particulier à 
ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÆÉÌÓ ÅÔ ÄÅÓ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÄÅÓ 
personnes accompagnées.  Une diversité 
grandissante de problématiques qui 
ÓȭÉÍÂÒÉÑÕÅÎÔ ÅÓÔ ÁÐÐÁÒÕÅ ÁÕ ÆÉÌ ÄÕ ÔÅÍÐÓ : 
différentes formes de dépendance, 
problématiques de santé mentale, situations de 
ÖÉÏÌÅÎÃÅȟ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÁÉÄÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÌÉïÓ ÁÕ 
développement récent de phénomènes sociétaux 
(précarité, migration, isolement familial, etc.), 
autant de problématiques obligeant le travailleur 
social à adapter sans cesse sa pratique.  À la 
ÄÉÆÆïÒÅÎÃÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÓ ÒÅÌÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅÓ 
visant un public spécifique (telles que 
ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÅÕÒ Ávec de jeunes enfants), les 
travailleurs sociaux ne sont pas préalablement 
préparés aux multiples spécificités des divers 
ÐÕÂÌÉÃÓ ÁÕØÑÕÅÌÓ ÉÌÓ ÓÏÎÔ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄȭðÔÒÅ 
confrontés.  La spécialisation de leur activité se 
fait ainsi dans la prise de fonction et selon le 
secteur où ils sont amenés à travailler.  
 
Les évolutions rencontrées par les 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÓÏÎÔ ÁÕÓÓÉ 
impactées par celles, régulières, des exigences 
règlementaires et normatives, qui concernent ce 
ÓÅÃÔÅÕÒ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȢ #ÅÔÔe réalité affecte 
particulièrement le travail des assistants sociaux, 
ÄÏÎÔ ÌȭÁÓÓÉÓÔÁÎÃÅ ÁÕØ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÅÔ ÌÁ ÄïÆÅÎÓÅ ÄÅ 

27 IMBERT F., « 1ÕÉ ÓÏÎÔ ÌÅÓ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÓÏÃÉÁÕØױȩ 3ÏÃÉÏÌÏÇÉÅ 
des professions », Les cahiers dynamiques, n°45, 2010/3, 
p. 128-136. 
28 VILBROD A., Devenir éducateur, une affaire de famille, 
,ȭ(ÁÒÍÁÔÔÁÎȟ ρωωυȢ 
29 DUBET F., Op.cit., p. 329. 
30 Extrait de la synthèse « Secteur social ï actualités et 

perspectives è, Observatoire bruxellois de lôEmploi, Actiris, 

octobre 2015, p. 4.  
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leurs droits constituent une part essentielle de la 
fonction.  La diversité et la complexité des règles 
qui régissent le champ social, dans un pays 
comme la Belgique où les compétences - tant de 
réglementation que de financement - se 
répartissent entre les différents niveaux de 
pouvoir (État fédéral, provinces, communautés, 
etc.) et imposent une mise à jour constante des 
connaissances professionnelles sur ce sujet.  
Cette complexité concerne en particulier 
ÌȭÅØÉÇÅÎÃÅ ÄÅ ÆÁÉÒÅ ÅÎÔÒÅÒ ÌÅÓ ÂïÎïÆÉÃÉÁÉÒÅÓ ÄÅ 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÃÁÄÒÅÓ ÄÅ ÃÒÉÔîÒÅÓ 
spécifiques, toujours plus précis, normatifs et 
contrôlés, relatifs aux rapports entre les 
dispÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÁÉÄÅ ÅÔ ÌÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÄÅÓ 
personnes bénéficiaires.  
 
Les évolutions technologiques affectent 
également, comme tous les autres champs 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ ÓÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓȢ  #ÅÓ 
évolutions peuvent permettre le développement 
ÅÔ ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÅÓÔÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓȟ 
ÓÁÎÓ ÉÎÆÌÕÅÎÃÅÒ ÌÅ ÔÁÕØ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒȢ  #ȭÅÓÔ 
le cas des outils de diagnostic utilisés par les 
assistants sociaux pour peaufiner leurs actions.  À 
ÌȭÉÎÖÅrse, ces outils peuvent dans certains cas se 
substituer aux professionnels au fur et à mesure 
de leur développement (TIC ɀ technologies de 
ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȟ ÁÐÐÁÒÅÉÌÓ 
de surveillance et de sécurité, etc.) 
 
Comme le relève une étude commandée par 
Actiris, « l'émergence de nouvelles professions 
ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉÅȢ ÁȢ 
coordinateur, chargé de projet) pose également 
la question de leur reconnaissance officielle, 
alors même que de nouveaux programmes 
universitaires  [ou en haute école et 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ Äȭ%03ȟ ÓÅÒÉÏÎÓ-nous tentés 
ÄȭÁÊÏÕÔÅÒɎ ÆÏÒÍÁÎÔ Û ÃÅ ÔÙÐÅ ÄÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ 
tendent à se développer, ainsi que la question 
ÄȭÕÎÅ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄïÑÕÁÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÏÕÖÁÎÔ ÒïÓÕÌÔÅÒ 
ÄȭÕÎÅ ÍÏÉÎÄÒÅ ÖÁÌÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÓÔÁÔÕÔ »31. 
 
Enfin, la profÅÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ 
métiers du secteur doivent faire face, en Belgique 
ÃÏÍÍÅ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ Äȭ%ÕÒÏÐÅȟ Û ÌÁ 
ÔÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÕÔÏÒÉÔïÓ ÐÕÂÌÉÑÕÅÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÓ 
acteurs du travail social dans les politiques de 
ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÅÔ ÄȭÏÒÄÒÅ ÐÕÂÌÉÃȢ  Le débat vif (et 
ancien) sur la question du secret professionnel 
est un débat récurrent du secteur et 

                                                             
31 %ØÔÒÁÉÔ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ Ⱥ secteur social ɀ actualités et 
perspectives Ȼȟ /ÂÓÅÒÖÁÔÏÉÒÅ ÂÒÕØÅÌÌÏÉÓ ÄÅ Ìȭ%ÍÐÌÏÉȟ !ÃÔÉÒÉÓȟ 
octobre 2015. 

ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
social. 
 

1.2 Des besoins multiples et une offre 
large de formation et de qualification aux 
métiers du sect eur  
 

1.2.1 Une nécessité de formations 
pluridisciplinaires à des compétences 
multiples  

 
Les éléments de diversité et les motifs 
ÄȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÅ ÄÅ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ 
du travail social, abordés précédemment, 
suscitent des besoins de formation multiples qui 
ÓÅ ÔÒÁÄÕÉÓÅÎÔ ÅÎ "ÅÌÇÉÑÕÅȟ ÃÏÍÍÅ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
ÐÁÙÓ Äȭ%ÕÒÏÐÅȟ ÐÁÒ ÕÎÅ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÄÅ 
formation et de qualifications professionnelles.   
Le niveau de qualification des chercheurs 
ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÓÔ ÌÕÉ-
même plus ïÌÅÖï ÑÕÅ ÐÏÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
ÃÈÅÒÃÈÅÕÒÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉȢ  $ÁÎÓ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÉÌÓ 
sont plus nombreux à être diplômés de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÅÃÏÎÄÁÉÒÅ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ɉσσϷ 
contre 21%) et des hautes écoles et universités 
(17% contre 14%)32. 
 
,ȭïÔÅÎÄÕÅ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÁÔÔendues dans les 
métiers du travail social, tenant à la fois à la 
spécificité des fonctions définies pour chacun 
ÄȭÅÕØ ɉÁÓÓÉÓÔÁÎÔÓ ÓÏÃÉÁÕØȟ ïÄÕÃÁÔÅÕÒÓȟ 
médiateurs, soignants, etc.) et à la diversité des 
publics avec lesquels ils doivent travailler, est 
lisible dans les référentiels de compétences 
attachés aux diverses formations qui y préparent 
(voir en annexe).  
 
#ÅÔÔÅ ÌÅÃÔÕÒÅ ÐÅÒÍÅÔ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÄȭÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÌÅÓ 
compétences particulières liées aux activités et 
tâches propres à chaque métier (instruction de 
doÓÓÉÅÒ ÄȭÁÉÄÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÐÏÕÒ ÕÎ ÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÏÕ 
activités de soin aux personnes, pour des aides 
familiales, par exemple).  Elle permet aussi de 
relever les compétences communes au plus 
grand nombre de ces métiers, qui participent à 
ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
ÓÏÃÉÁÌÅ ɉÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ Û ÌȭïÃÏÕÔÅȟ ÌÁ 
ÒÅÌÁÔÉÏÎ ÄȭÁÉÄÅȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎÓȟ ÌÁ 
communication professionnelle,).  Chacun de ces 
registres de compétences communes est alors 
défini dans les référentiels respectifs à chaque 

32 Ibidem.  
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métier, en fonction des finalités, du niveau 
ÄȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÅÔ in fine du positionnement dans 
ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅÓ ÑÕÁÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄÕ ÃÁÄÒÅ ÅÕÒÏÐïÅÎ ÄÅ 
certification (annexe 2). 
 
Les formations aux métiers du secteur social se 
caractérisent ainsi par leurs approches 
multidisciplinaires, qui croisent, aux plans 
théorique et pratique, tout à la fois les apports de 
la psychologie, de la sociologie, du droit et des 
sciences politiques, des sciences de la santé ou 
ÅÎÃÏÒÅ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȢ #ÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÄÅ 
formation comporte en même temps des 
dominantes en lien avec les finalités propres à 
chaque métier.  

1.2.2 Le paysage des formations aux 
métiers du secteur social  

 
La diversité des métiers intervenant dans le 
secteur social (métiers propres au travail social 
ou métiers « périphériques » à celui-ci) se traduit 
par une même diversité des formations qui y 
préparent et parmi lesquelles des étudiants 
souhaitant travailler dans ce secteur doivent 
faire leur choix. 
 
#ÅÒÔÁÉÎÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÆÏÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ 
légÁÌÅ ÄȭÁÃÃîÓ ÐÒÏÔïÇï ÅÔ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÔ ÄÅ ÃÅ ÆÁÉÔ 
à des formations professionnelles uniques et 
spécifiques ȡ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
ÃÏÎÄÕÉÓÁÎÔ ÁÕ ÄÉÐÌĖÍÅ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ Ƞ ÃȭÅÓÔ 
également le cas de formations aux métiers de 
psychologue, puéricultrice, ou encore, au-delà du 
secteur social lui-ÍðÍÅȟ ÄȭÉÎÆÉÒÍÉÅÒ ÅÔ ÄÅÓ 
professions paramédicales (kinésithérapeute, 

ÌÏÇÏÐîÄÅȟ ÅÔÃȢɊȢ  $ȭÁÕÔÒÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ 
ÅØÅÒÃïÓ Û ÌȭÉÓÓÕÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÉÖÅÒÓÅÓȟ ÓÁÎÓ 
ÅØÉÇÅÎÃÅ ÄÅ ÄïÔÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÄÉÐÌĖÍÅ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ : 
ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓȟ ÅÎ "ÅÌÇÉÑÕÅȟ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ 
ÄȭïÄÕÃÁÔÅÕÒ ÏÕ ÄȭÁÎÉÍÁÔÅÕÒȢ  !ÉÎÓÉȟ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎ 
ÄȭïÄÕÃÁÔÅÕÒ ÎȭÅÓÔ ÎÉ ÕÎÉÆÉïÅ ÎÉ ÈÏÍÏÇîÎÅȟ ÁÖÅÃ 
ÄÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓȟ ÄÅÓ ÉÎÓÔÁÎÃÅÓ ÄÅ 
formation, des niveaux et des dénominations très 
ÄÉÖÅÒÓȢ  ,ȭÁÒÒðÔï ÄÕ ÇÏÕÖÅrnement wallon (A.G.W 
du 3 juin 2004, p. χτσψτɊ ÌÉÓÔÅ ÁÉÎÓÉ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ 
des fonctions éducatives dans son annexe 2 
ÐÏÒÔÁÎÔ ÓÕÒ ÌÁ ȺױÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ ÅÔ 
ÑÕÁÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄÕ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌ ÄȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ 
ïÄÕÃÁÔÉÆױȻȢ  0ÁÓ ÍÏÉÎÓ ÄÅ σς ÄÉÐÌĖÍÅÓȟ ÂÒÅÖÅÔÓ ÅÔ 
certificats sont repris au titre de cette fonction.  
!ÉÎÓÉȟ ÍðÍÅ ÓȭÉÌ ÅØÉÓÔÅ ÕÎÅ ÆÉÌÉîÒÅ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÄÅ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭïÄÕÃÁÔÅÕÒ ÐÒïÐÁÒÁÎÔ Û ÕÎ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ 
ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅȟ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓȟ ÃÏÍÍÅ ÃÅÌÌÅ 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÓÏÎÔ ÁÕÔÁÎÔ ÄÅ ÐÏÒÔÅÓ ÄͻÅÎÔÒïÅ ÐÏÕÒ 
travailler dans le champ de l'action sociale 
(travail éducatif, insertion, etc.). 
 
Les principales formations aux métiers les plus 
répandus dans le secteur social se situent au 
ÎÉÖÅÁÕ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ɉÌÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 
personne sont préparés par des formations 
professionnalisantes).  Ces formations de 
bachelier relèvent de catégories distinctes des 
hautes écoles (assistants sociaux/sciences 
ÓÏÃÉÁÌÅÓȟ ïÄÕÃÁÔÅÕÒȾÍïÔÉÅÒÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ 
ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÐÁÒÁÍïÄÉÃÁÌÅÓȣɊȢ  !ÉÎÓÉȟ ÌÅÓ 
principales formations relevant de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅnt supérieur et préparant à ces 
divers métiers sont regroupées par secteur et 
domaine (selon la classification des grades 
académiques en secteurs et domaines, présentée 
Û ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ ψσ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅɊ ÃÏÍÍÅ ÓÕÉÔ : 

 

Tableau 1 ȡ 0ÒÉÎÃÉÐÁÌÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÅÎ ÌÉÅÎ ÁÖÅÃ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌ 

 

SECTEUR A : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES SECTEUR B : SANTÉ 

Domaine 10  : Sciences psychologiques et de 
ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ33 

Domaine 6  : Sciences 
politiques et sociales  

Domaine  15 : 
Sciences de la 
santé publique  

Domaine 16  : 
Sciences de la 

motricité  

Programmes en 
psychologie 

Programmes 
en logopédie  

Programmes en 
éducation  

Programmes de sciences 
sociales 

Programmes 
soins 

Programmes 
rééducation  

Bachelier en 
Sciences 

psychologiques 
ÅÔ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ 

orientation 
générale 

Bacheliers en 
Logopédie 

Bachelier 
Éducateur 

spécialisé en 
accompagnement 
psycho-éducatif 

"ÁÃÈÅÌÉÅÒ Äȭ!ÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
 Soins infirmiers, 

sage-femme 34 
Kinésithérapie35 

 

                                                             
33http://www.aeqes. be/documents/AEQES-PSYCHO-
WEB.pdf 
34 http://www.aeqes.be/documents/ATBSIBSFMEP.pdf 

35http://www.aeq es.be/documents/Kin%C3%A9sith%C3
%A9rapie%20-%20Rapport%20final.pdf 

http://www.aeqes.be/documents/AEQES-PSYCHO-WEB.pdf
http://www.aeqes.be/documents/AEQES-PSYCHO-WEB.pdf
http://www.aeqes.be/documents/ATBSIBSFMEP.pdf
http://www.aeqes.be/documents/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie%20-%20Rapport%20final.pdf
http://www.aeqes.be/documents/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie%20-%20Rapport%20final.pdf
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Master en 
Sciences 

psychologiques 

Master en 
Logopédie 

Bachelier 
Éducateur 

spécialisé en 
activités socio-

sportives 

Master en Ingénierie et 
Action sociales 

 

 Bachelier en 

Ergothérapie36 

 

Bachelier 
Assistant en 
psychologie 

 Master en 
Sciences de 
ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ 

Bachelier de Conseiller social  
"ÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅ   

Master en 
Sciences de la 
famille et de la 

sexualité 

  "ÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur de Conseiller en 

insertion 
socioprofessionnelle  

  

NB ȡ ÌÅÓ ÒïÆïÒÅÎÃÅÓ ÁÕØ ÁÎÁÌÙÓÅÓ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅÓ ÄÅ Ìȭ!%1%3 ÓÏÎÔ ÍÅÎÔÉÏÎÎïÅÓ ÅÎ ÂÁÓ ÄÅ ÐÁÇÅ   
 

1.2.3 Former des assistants sociaux en 
2020  

En Belgique, le titre d'assistant social est défini 
par les représentants des formations (et non par 
les représentants professionnels).  Il est protégé 
par la loi du 12 juin1945 (M.B. du 21/07/1945), 
et le métier ne peut être exercé que par ceux qui 
ont obtenu le diplôme de l'une des hautes écoles 
ÑÕÉ Ù ÐÒïÐÁÒÅÎÔȢ $ÅÐÕÉÓ ÐÅÕȟ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ 
promotion sociale est habilité à proposer des 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÉÐÌĖÍÁÎÔÅÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ɉÎÏÎ 
évaluées dans ce rapport, car trop récentes).   
 
À défaut de référentiel métier pour les AS (seuls 
ÌÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
sociale publient un profil professionnel qui peut 
ÓȭÁÐÐÁÒÅÎÔÅÒ Û ÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÍïÔÉÅÒɊȟ ÅÎ 
"ÅÌÇÉÑÕÅȟ ÏÎ ÐÅÕÔ ÄÏÎÃ ÃÏÎÓÉÄïÒÅÒ ÑÕÅ ÃȭÅÓÔ ÌÅ 
référentiel de compétences établi par les 
représentants des formations qui définit la 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ ÐÒÏÔïÇïÅ Äȭ!3ȟ ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÑÕÉ ÌÅ 
distingue des autres métiers de travail social. 
 
,Á ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÎ &ÒÁÎÃÅ ÅÓÔ 
définie par le Ministère de la Santé (article L 
411-1 et suivants du code ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ 
des familles).  Elle est fondée sur la définition 
ÃÏÎÊÏÉÎÔÅ ÄȭÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎȾÁÃÔÉÖÉÔïȟ 
ÄȭÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȟ ÄȭÕÎ 
référentiel de formation et un référentiel de 
ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎɊȢ ,Å ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄïÆÉÎÉÔ 
les fonctions suivantes : accueil, évaluation, 
information, orientation/accompagnement 
social/médiation/veille sociale, expertise, 
formation/conduite de projets, travail avec les 
groupes/travail en réseau.  Le diplôme 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÄïÌÉÖÒï ÅÎ &ÒÁÎÃÅ Åst un 
ÄÉÐÌĖÍÅ ÄȭOÔÁÔ37. 

                                                             
36 http://www.aeqes.be/documents/20131011%20AT%20Ergoth%C3%A9rapie.pdf 
37 https://solidarites -sante.gouv.fr/IMG/pdf/assistant-service-social.pdf.   
38 Extrait de la fiche « Plateforme Horizon Emploi ɀ Métiers et professions » - ÍïÔÉÅÒÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ɉÐφɊȟ ÓÉÔÅ ÄÕ &ÏÒÅÍȟ 
www.leforem.be 
39 Extrait du profil professionnel  ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ!ÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÁÐÐÒÏÕÖï ÐÁÒ ÌÅ #ÏÎÓÅÉÌ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
sociale le 19/12/2013. 

,Å &ÏÒÅÍ ÄïÆÉÎÉÔȟ ÑÕÁÎÔ Û ÌÕÉȟ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3 
comme celui de professionnels qui « aident les 
personnes généralement en difficulté à faire face 
ÁÕØ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅ ÅÎ ÍÅÔÔÁÎÔ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅÓ 
dispositifs d'aide sociale afin de favoriser 
l'insertion sociale ou de prévenir l'exclusion » 
(extrait 38). Le Conseil supérieur de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄïÆÉÎÉÔ ÌÅ 
bachelier Assistant social comme un 
« professionnel du service social et de l'action 
sociale.  Il agit au bénéfice des personnes, 
familles, groupes ou collectivités rencontrant des 
difficultés sociales, juridiques, matérielles ou 
médicales » (extrait39).  Le référentiel de 
compétences du bachelier AS, organisé par les 
ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓȟ ÖÁÌÉÄï ÐÁÒ Ìȭ!2%3 ÌÅ τ ÏÃÔÏÂÒÅ 
2016, définÉÔ ÑÕÁÎÔ Û ÌÕÉ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÃÅ ÍïÔÉÅÒ 
ÃÏÍÍÅ ÃÅÌÕÉ ÄȭȺ un acteur professionnel du 
ÓÅÒÖÉÃÅ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ » qui promeut 
« la justice sociale, le changement social, la 
citoyenneté, la résolution des problèmes dans un 
contexte de relations humaÉÎÅÓȟ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÌÁ 
défense et la promotion des droits, 
ÌȭïÍÁÎÃÉÐÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÉÔïÓȟ 
les capacités et les ressources propres des 
ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÉÔïÓ ÁÆÉÎ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ 
leur bien-être ȻȢ  ,ȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅÓ ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎÓ 
peuvÅÎÔ ÐÅÕ ÏÕ ÐÒÏÕ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÅÒ Û 
ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌ ɉÃÆȢ § 
ρȢρȢςɊȟ ÍÁÉÓ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÃÏÍÍÅ ÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÒÅÓÔÅ 
ici subordonné à la détention du diplôme, dont le 
référentiel de compétences précise alors les 
spécificités.  
 
  

http://www.aeqes.be/documents/20131011%20AT%20Ergoth%C3%A9rapie.pdf
http://www.leforem.be/
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Au Québec, la formation en travail social qui est 
ÌȭïÑÕÉÖÁÌÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
ÅÎ "ÅÌÇÉÑÕÅ ÓÅ ÄÏÎÎÅ Û Ìȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔï ÅÔ ÓÅ 
nomme baccalauréat (trois ans). Les 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÁÉÎÓÉ ÄÉÐÌĖÍïÓ ÓȭÁÐÐÅÌÌÅÎÔ 
«travailleurs sociaux » partout au Canada et 
cette appellation leur est réservée. Les 
ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÓÏÃÉÁÕØ ÁÕ 1ÕïÂÅÃ ÒÅÌîÖÅÎÔ ÄȭÕÎ 
ordre professionnel, au même titre que les 
médecins, avocats, ingénieurs, psychologues, 
ÅÔÃȢ ,ȭÏÂÌÉÇÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÄÅ ÒïÐÏÎÄÒÅ ÁÕØ 
ÎÏÒÍÅÓ ÃÁÎÁÄÉÅÎÎÅÓ ÄȭÁÇÒïÍÅÎÔ des 
programmes de formation en travail social 
ÒïÇÉÅÓ ÐÁÒ Ìȭ!ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ ÃÁÎÁÄÉÅÎÎÅ ÄÅ 
formation en travail social (ACFTS ɀ 34 écoles 
dont 11 francophones), permet aux étudiants 
ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒ ÎȭÉÍÐÏÒÔÅ ÏĬ ÁÕ #ÁÎÁÄÁȟ ÍÁÉÓ ÁÕ 
Québec, ces écoles doivent être de plus 
ÒÅÃÏÎÎÕÅÓ ÐÁÒ ÌȭÏÒÄÒÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌȢ 

 
 
,Á ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÏÃÃÕÐÅ ÕÎÅ ÐÌÁÃÅ 
spécifique dans le paysage de la formation aux 
métiers du secteur social : caractérisée par la 
pluridisciplinarité incontournable de ses 
approches, elle est positionnée dans le champ des 
sciences sociales. Cette position souligne la 
ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉïÔÁÌÅ ÐÒïïÍÉÎÅÎÔÅ ÄÕ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3 
ÑÕÉ ÁÓÓÕÒÅ ÕÎ ÒĖÌÅ ÄȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÅÎÔÒÅ ÌÁ ÐÅÒÓÏÎÎÅ 
et son environnement.  Les dimensions 
sociologiques, psychologiques, et 
méthodologiques occupent ainsi une place 
essentielle, en tant que « professionnel de la 
relation humaine et du changement social »29.  La 
dimension juridique de cette formation constitue 
aussi une part substantielle et complémentaire 
des acquisitions nécessaires, pour permettre 
ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÒÅÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅÓ 
ÄÒÏÉÔÓ ÄÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓÑÕÅÌÓ ÌȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
travaille.  
 
Soumise à un code de déontologie, la qualité du 
travail et des services du secteur social est 
ÒïÐÕÔïÅ ÒÅÐÏÓÅÒ ÁÕÓÓÉ ÓÕÒ ÌȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ses 
professionnels.  Ces dimensions déontologiques 
ÅÔ ÄȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÅÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÌÁ 
formation des assistants sociaux. 
 
Au-delà des dimensions générales de la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÌÅ ÂÅÓÏÉÎ ÄÅ 
spécialisations nécessaires, au regard de 
ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÅÔ ÄÅÓ 
publics pris en charge (cf. § 1.1.3), ne fait pas 

                                                             
40 0ÏÕÒ ÐÌÕÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ : 
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_ -
_Proceduri/2017/4._Standarde_ARACIS_-

ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÃÏÍÐÌïÍentaires 
spécifiques et les spécialisations éventuellement 
acquises au cours de la formation initiale 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ɉÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÕ ÖÏÌÕÍÅ 
ÄȭÈÅÕÒÅÓ ÄÅ ÌÉÂÅÒÔï ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÌÁÉÓÓïÅÓ ÁÕØ 
hautes écoles) ne donnent pas lieu à une 
reconnaissance particulière dans les conditions 
ÄȭÅÍÐÌÏÉȢ 
 
Cette évolution du métier et de ses 
problématiques de travail génère en outre un 
besoin de formation continue constant.  
 
Les assistants sociaux sont formés dans les dix 
hautes écoles (et récemment dans des 
établissements ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
sociale).  Chaque année, ce sont autour de 1.000 
étudiants qui obtiennent leur diplôme de 
bachelier AS en FWB, en haute école (données 
SATURN).  
 
/ÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÄÅ 
licence en assistance sociale en Roumanie : 

Selon la nomenclature des domaines et des 
ÓÐïÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎÓȾÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÉÒÅÓȟ ÌÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
Assistance sociale appartient au domaine de 
licence Assistance sociale. Il est organisé par 
les universités et a une durée de trois ans/six 
semestres qui correspondent nécessairement 
Û ρψπ %#43Ȣ 0ÏÕÒ ÌȭÅØÁÍÅÎ ÄÅ ÌÉÃÅÎÃÅ ÓÏÎÔ 
octroyés 10 ECTS supplémentaires. Pour 
ÆÉÎÁÌÉÓÅÒ ÌÅ ÃÙÃÌÅ ρ ÄÅ ÌÉÃÅÎÃÅȟ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÏÉÔ 
obligatoirement élaborer le mémoire et 
ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÌȭÅØÁÍÅÎ ÄÅ ÌÉÃÅÎÃÅȢ #ÅÌÕÉ-ci 
comprend deux épreuves : épreuve écrite 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅÓ 
(fondamentales et de spécialité) ; présentation 
et soutenance du mémoire devant le jury. La 
réussite à la première épreuve conditionne la 
soutenance du mémoire40.  
 

 

Le mode de financement des hautes écoles 
repose principalement sur le nombre d'étudiants 
régulièrement inscrits, dits « finançables » par 
ÃÁÔïÇÏÒÉÅ ÅÔ ÓÕÒ ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÏÅÆÆÉÃÉÅÎÔ ÄÅ 
pondération différencié selon les catégories. Les 
catégories sociales sont financées sur ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÕÎ 
coefficient de 1,15, quand cette pondération est 
de 1,65 dans les catégories pédagogiques où sont 

_Comisia_4._Stiinte_Sociale_politice_si_comunicare_-
_20_aprilie_2017.pdf 
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notamment formés les professionnels du travail 
social à vocation éducative (éducateurs 
ÓÐïÃÉÁÌÉÓïÓȣɊȢ /Î ÐÅÕÔ ÃÏÎÓÉÄïÒÅÒ ÑÕÅ ÌÅÓ ÂÅÓÏÉÎÓ 
d'encadrement des deux catégories d'étudiants 
sont comparables, tant dans la réalisation des 
ÃÈÁÒÇÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÑÕÅ ÄÁÎÓ ÃÅÌÌÅÓ 
d'accompagnement des étudiants, de supervision 
des stages où les étudiants sont en relation 
professionnelle avec des usagers. Ces relations, 
sociales et/ou pédagogiques, supposent un 
travail du même ordre de réflexion et de 
formation dans des séminaires, ateliers et 
séances individuelles. Ces différents types de 
formation ne nécessitent pas en outre 
ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÃÏÕÔÅÕØ Û ÌȭÉÎÓÔÁÒ ÄÅÓ 
catégories technologiques.  

Ce moindre financement des études de bachelier 
Assistant social notamment affecte négativement 
ÌÅÓ ÃÁÐÁÃÉÔïÓ ÄȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÐÒÁÔÉÑÕÅ 
professionnelle ou des TFE, dont les faiblesses 
sont soulignées à la suite dans ce rapport, ou 
suppose un surinvestissement des enseignants. 
Une augmentation progressive du coefficient de 
pondération de 1,15 affectant les catégories 
sociales des hautes écoles serait de nature à 
renforcer la qualité des études de bachelier 
assistant social et des autres diplômes préparées 
dans celles-ci. 

 
1.3 Les formations évaluées  : fiches 
ÄȭÉÄÅÎÔÉÔï 
 

1.3.1 Le bachelier Assistant social (bac. 
AS) 

 
La formation débouchant sur le titre de bachelier 
« Assistant social » est organisée dans le cadre du 
décret du 31 mars 2004 de la Communauté 
française et du décret du 7 novembre 2013 
(décret Paysage).  Le référentiel de compétences 
et le programme de contenus minimaux ont été 
ÅÎÒÅÇÉÓÔÒïÓ ÐÁÒ Ìȭ!2%3 ÅÎ ÄÁÔÅ ÄÕ φ ÁÖÒÉÌ ςπρφ 
(annexes 3 et 4). 
 
Le référentiel de compétences définit huit 
compétences qui constituent le socle de la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÍÅÔÔÅÎÔ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÁÐÁÃÉÔïÓ ÄÅ 
communication professionnelle, de pratique à 
ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÃÒÉÔÉÑÕÅȟ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ 
contextes et enjeux sociétaux, de connaissance 
des situations sociales des personnes, de mise en 

                                                             
41 Extrait du référentiel de compétences, annexe 3. 

ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÄÅ 
relations professionnelles avec les personnes, les 
groupes et les communautés, et de la promotion 
ÄÕ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎȢ 
 
Le programme de formation générale, proposé 
sur trois ans (180 crédits ECTS), fixé dans la fiche 
officielle des contenus minimaux comprend 48 
ECTS de formation théorique, dont 11 en sciences 
psycho médico-sociales et 9 en droit, et 48 ECTS 
de méthodologie du service social et des sciences 
ÓÏÃÉÁÌÅÓȢ  ,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle comptent pour 48 ECTS et 
ÃÈÁÑÕÅ ÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄȭÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï 
pédagogique de programmation pour 36 ECTS.  
 
Le déroulement de la formation sur trois ans 
inclut la réalisation de stages pratiques sur 
chacune des années ; néanmoins en 1er bloc, 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÓȭÏÒÉÅÎÔÅÎÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ 
ÖÅÒÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle de substitution (voir chapitre 2 - 
analyse du bachelier AS).  Un travail de fin 
ÄȭïÔÕÄÅÓ (TFE) conclut la formation. 
 
.ÅÕÆ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÁÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
ont été évaluées dans des hautes écoles qui 
totalisaient en 2016-2017, 4.709 étudiants 
inscrits. 
 

1.3.2 Le master en Ingénierie et Action 
sociales (MIAS) 

 
Le master en Ingénierie et Action sociales (MIAS), 
ÏÒÇÁÎÉÓï ÐÁÒ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ ÔÙÐÅ 
long en haute école, correspond au niveau 7 du 
Cadre européen de certification. 
 
Le MIAS vise à former des professionnels - dans 
le secteur non-marchand et dans le domaine de 
l'action sociale - qui sont, au terme de la 
formation, aptes à exercer des responsabilités en 
tant que cadre (directeur, chef de service, 
responsable d'équipes, coordinateur de projets, 
etc.) et, en tant que concepteur de projets, de 
programmes, de dispositifs, de politiques. Ils 
peuvent aussi être amenés à assumer des 
fonctions de recherche, de diagnostic, de 
consultance41. 

 
Son référentiel de compétences en définit huit 
qui constituent le socle de la formation et mettent 
ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ȡ ÌȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅ ÓÅÓ ÓÁÖÏÉÒs et de ses 
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pratiques professionnelles en matière sociale, la 
pratique de la recherche, la conception 
participative de projets et programmes ou 
ÐÏÌÉÔÉÑÕÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÌȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÁ 
coordination de personnes dans une 
organisation, la conduite de démarches 
prospectives et des pratiques d'évaluation, le 
développement de dispositifs de gestion 
financière, juridique, administrative et logistique, 
les pratiques de partenariat(s) et de réseau(x), et 
ÅÎÆÉÎ ÌȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄÅ 
pratiques sociales. 
 
Le programme de formation générale (de 1.440 à 
1.560 heures) sur deux ans (120 ECTS) 
comprend 735 heures de formation de base, 
réparties entre quatre thématiques pour 150 
ÈÅÕÒÅÓ ÃÈÁÃÕÎÅ ɉÃÏÎÔÅØÔÅ ÍÁÃÒÏÓÏÃÉÁÌ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
sociale, évaluation des politiques et pratiques 
sociales, management et pilotage stratégique, 
outils intégrés de gestion des institutions 
sociales) et 135 heures supplémentaires, à 
répartir dans ces quatre thèmes selon les 
thématiques que les hautes écoles souhaitent 
privilïÇÉÅÒȢ  ,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle comptent pour 375 heures et 
ÃÈÁÑÕÅ ÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄȭÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï 
pédagogique de programmation pour 330 à 450 
heures42.  
 
Le déroulement de la formation sur deux ans 
ÉÎÃÌÕÔ ÄÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle diversifiées selon le projet 
pédagogique (stage pratique ou autres activités) 
et la réalisation du mémoire de master. 
 
Quatre formations au MIAS ont été évaluées dans 
des hautes écoles qui totalisaient en 2016-2017, 
358 étudiants inscrits.  
 
Au Québec, une Maitrise de travail social est 
ÉÎÓÔÉÔÕïÅȢ  )Ì Ù Á ÄÅÕØ ÆÁëÏÎÓ ÄȭÙ ðÔÒÅ ÁÄÍÉÓ ȡ 
avoir un diplôme en travail social ou avoir 
obtenu un baccalauréat dans un domaine 
connexe. Une maitrise a une valeur de 45 
crédits (dont au moins le tiers est destiné au 
projet de recherche ou de stage et essai). La 
durée théorique du cursus est de deux ans (à 
temps plein ou quatre ans à temps partiel). Le 
parcours de formation au baccalauréat de 
travail social puis à la maitrise de travail social 
garantit un meilleur accès à des postes de 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÐïÃÉÁÌÉÓïÓȟ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÄÉÐÌĖÍÅÓ 
universitaires (ex. sociologie, sexologie, 

                                                             
42 Selon la grille horaire minimale du MIAS, publiée le  

21/9/2006. 

criminologie, communication, etc.), cette 
profession étant recherchée des institutions 
gouvernementales, compte tenu de son 
affiliation à un ordre professionnel.  
 

 

1.3.3 Le bachelier Conseiller social (bac. 
CS) 

Le profil visé par le bachelier Conseiller social est 
défini comme un professionnel de la gestion des 
différents aspects du droit social.  Il est actif au 
niveau de l'entreprise, publique ou privée, et des 
organismes connexes (secrétariat social, 
syndicat, etc.)  À ce titre, il gère les différents 
aspects de la législation sociale vécus 
quotidiennement par les acteurs en jeu 
(travailleur, employeur et demandeur de 
services) ; il gère les salaires, il collabore à tous 
les niveaux de la gestion du personnel. 
 
Son référentiel de compétences définit sept 
compétences qui constituent le socle de la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÍÅÔÔÅÎÔ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÁÐÁÃÉÔïÓ ÄÅ 
ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÄȭÉÎÔÅÒÁÃtion 
avec son milieu professionnel, de réflexion 
critique et citoyenne pour guider sa pratique, de 
maitrise des aspects de la législation sociale, de 
gestion des aspects administratifs et financiers 
du personnel, de collaboration avec le 
département « relations publiques » pour 
ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÓÁ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅȟ ÅÔ ÅÎÆÉÎ ÄÅ 
développement de projet dans son organisation. 
 
Le programme de formation générale (180 ECTS) 
sur trois ans comprend 48 ECTS de formation 
théorique générale relative à la profession, dont 
22 en droit, et 48 ECTS en méthodologie des 
ressources humaines et des sciences sociales 
dont notamment 13 en sciences sociales et 12 en 
économie, et 48 ECTS pour les activités 
ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ  #ÈÁÑÕÅ ÈÁÕÔÅ 
ïÃÏÌÅ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄȭÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï ÐïÄÁÇÏÇÉque de 
programmation pour 36 ECTS. 
 
Le déroulement de la formation sur trois ans 
inclut la réalisation de stages pratiques sur 
ÃÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÁÎÎïÅÓȢ  5Î ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÆÉÎ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
(TFE) conclut la formation.   
 
Une seule formation au bachelier de Conseiller 
social est organisée en FWB et comptait, en 2016-
2017, 94 inscrits43. Les autres formations au 

43 3ÏÕÒÃÅ ȡ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔȢ 
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bachelier de conseiller social existantes dans le 
passé ont été transformées en bachelier GRH. 
 

1.3.4 Le bachelier Écologie sociale (bac. 
ES) 

Le bachelier en Écologie sociale dans son 
référentiel de compétences (cf. annexe 5) est 
défini comme « un professionnel qui promeut le 
changement social, la citoyenneté, les capacités 
et les ressources propres des personnes afin de 
ÃÏÎÔÒÉÂÕÅÒ Û ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÂÉÅÎ-être des 
communautés et des groupes dans leurs lieux de 
vie.  Il traduit, vulgarise, convainc, sensibilise les 
usagers aux mesures prises par les décideurs.  Il 
ÓÅ ÓÉÔÕÅ Û ÌȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÄÅÓ ÄïÃÉÄÅÕÒÓ ÐÕÂÌÉÃÓ ÏÕ 
privés et des collectivités.  Praticien de 
ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄȭÉÎtervention sociale, il fait émerger 
ÌÅÓ ÂÅÓÏÉÎÓ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄȭïÑÕÉÌÉÂÒÅ ÌÏÃÁÌ ÅÔ ÅÎ 
répond auprès des instances concernées »44.   
 
Son référentiel de compétences définit six 
compétences qui constituent le socle de la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÍÅÔÔÅÎÔ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÁÐacités de 
ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÄȭÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎ 
avec son milieu professionnel, de réflexion 
critique et citoyenne pour conduire sa pratique, 
les capacités à faire émerger les enjeux 
écologiques, à développer et évaluer les outils 
ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÓÏÃÉale et environnementale et à 
faire évoluer les pratiques sociales.  
 
Le programme de formation générale (de 180 
ECTS) sur trois ans comprend 48 ECTS de 
formation théorique générale relative à la 
profession, dont 20 en sciences appliquées, 23 en 
sciences humaines et 48 ECTS de formation 
technique et méthodologique.  Les activités 
ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÃÏÍÐÔÅÎÔ ÐÏÕÒ τψ 
%#43Ȣ  #ÈÁÑÕÅ ÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄȭÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï 
pédagogique de programmation pour 36 ECTS.  
 
Le déroulement de la formation sur trois ans 
inclut la réalisation de stages pratiques sur 
ÃÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÁÎÎïÅÓȢ  5Î ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÆÉÎ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
(TFE) conclut la formation.   
 
5ÎÅ ÓÅÕÌÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ 
sociale est offerte en FWB et comptait, en 2016-
2017, 47 inscrits45. 

                                                             
44 Extrait du référentiel de compétences du bachelier en 
Écologie sociale (annexe 7). 
45 3ÏÕÒÃÅ ȡ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔȢ 
46 Extrait du profil professionnel de CISP - Conseil supérieur 
ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁle (annexe 11).  

1.3.5 Le BES Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle (BES CISP) 

 
Le conseiller en insertion socioprofessionnelle a 
pour mission « ÄȭÁÃÃÒÏÉÔÒÅ ÌÅÓ ÃÈÁÎÃÅÓ ÄÅÓ 
ÄÅÍÁÎÄÅÕÒÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÅ ÔÒÏÕÖÅÒ ÏÕ ÄÅ ÒÅÔÒÏÕÖÅÒ 
du travail.  Il combine une action de formation 
professionnÅÌÌÅ ÅÔ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÕ ÐÕÂÌÉÃ 
ÖÅÒÓ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÄȭïÍÁÎÃÉÐÁÔÉÏÎ 
sociale à travers un dispositif d'écoute et de 
participation  46». 
 
,Á ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÄÕ ÍïÔÉÅÒ ÍÅÔ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅ 
travail de socialisation, de développement 
personnel et de développement de compétences 
ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÅ ÄÅ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ 
projets professionnels.  Son travail inclut des 
actions de suivi et d'accompagnement au travers 
de la formation professionnelle, dont il peut 
ÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÔ ÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎÓȢ 
 
Le programme de formation générale (de 1.410 
périodes, pour 120 ECTS) sur deux ans est 
distribué entre 15 unités de formation de 60 à 
120 périodes, dont notamment 380 portent sur 
ÄÅÓ ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÍïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÑÕÅÓ ɉÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎȟ ÄÅ 
la formation, de la communication) et 360 sur la 
connaissance du contexte professionnel de 
ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎȢ  ,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle comptent pour 120 périodes.  
 
Deux formations au brevet de CISP ont été 
évaluées, qui comptaient en 2016-2017, 33 
inscrits47.  
 
#ÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
sociale sont dispensées en cours à horaire décalé, 
ceux-ci étant logiquement destinés à des 
étudiants en activité professionnelle dans la 
journée mais aussi à des personnes sans emploi.  
  

47 Source : totalisation à partir des dossiers 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ 
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Chapitre 2 : 
Analyse des 
programmes des 
formations 
évaluées par 
diplôme 
 

2.1 Le bachelier Assistant social  
 

2.1.1 Le diplôme et ses publics  

 
La formation au bachelier Assistant social était 
dispensée, en 2016-2017, à 4.709 étudiants (soit 
6,30% des étudiants inscrits en haute école) 
répartis, comme suit, dans les hautes écoles 
évaluées. 
 

Tableau 2 : Répartition des étudiants inscrits en 
bac. AS, par haute école 
 

Haute École Effectif  
Effectif bac. AS, en 
pourcentage  

HE2B 271 6% 

HEH 612 13% 

HELB-Prigogine 442 9% 

HELHa 1120 24% 

HELMo 698 15% 

Hénallux & HERS 761 16% 

HEPL 290 6% 

HEPH-Condorcet 180 4% 

ISFSC-ICHEC 335 7% 
 
Ces formations se répartissent sur le territoire de 
la FWB de façon équilibrée48, entre cinq de ses six 
provinces.  Les hautes écoles concernées forment 
ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÄÅÓ ÅÆÆÅÃÔÉÆÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÖÁÒÉÁÂÌÅÓ ɉÄÅ 
180 à 1.120 étudiants) qui se répartissent parfois 
sur plusieurs implantations.).  
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.1.1 Les effectifs  
 

Figure 4 : Évolution des étudiants et des diplômés du bac. AS 
 

 
 

 
 

                                                             
48 Voir carte en annexe 1. 
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Le bachelier AS connait une progression de ses 
effectifs de 21,8% entre 2011 et 2017.  La 
progression du nombre de ses diplômés est de 
ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ρρϷ sur la même période.  
 
 

 
2.1.1.2 Les éléments de profil (sexe, 
âge et origines nationale et scolaire)  

 
La population des étudiants du bachelier AS est 
très fortement féminisée : 82 % des étudiants des 
promotions entrantes en 2016-2017 sont des 
femmes.  
 
Figure 5 : Âge des promotions entrantes en bac. AS 
 

 
Si 62 % des inscrits en 1re année du bac. AS ont 
ÍÏÉÎÓ ÄÅ ςπ ÁÎÓȟ ÐÌÕÓ ÄȭÕÎ ÔÉÅÒÓ ÓÏÎÔ ÐÌÕÓ ÝÇïÓȢ  
/Î ÃÏÍÐÔÅȟ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÐÌÕÓ ÄÅ ςτϷ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
ÝÇïÓ ÄÅ ÐÌÕÓ ÄÅ ςς ÁÎÓȢ  ,ȭÅÎÔÒïÅ ÄÁÎÓ ÃÅÔÔÅ 
formation ÁÐÐÁÒÁÉÔ ÄÏÎÃ ÃÏÍÍÅ ÌÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄȭÕÎ 
ÃÈÏÉØ ÔÁÒÄÉÆ ÏÕ ÄÅ ÒïÏÒÉÅÎÔÁÔÉÏÎȟ ÖÏÉÒÅ ÃÅÌÕÉ ÄȭÕÎÅ 
ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÁÐÒîÓ ÕÎ ÐÒÅÍÉÅÒ ÃÕÒÓÕÓ ÏÕ ÕÎÅ 
première expérience professionnelle.  
 
La part des étudiants étrangers est de 16%, en 
2016-2017. Cette proportion est en moyenne de 
ρχȟφ Ϸ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ ÄÅ ÈÁÕÔÅ 
école en FWB.  
 

Figure 6 : Origine scolaire ɀ bac. AS 
 

  
 
,ÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÕ ÂÁÃȢ !3 ÉÓÓÕÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
secondaire général (CESS général de transition) 
ÓÏÎÔ ÍÉÎÏÒÉÔÁÉÒÅÓ ÁÖÅÃ τσϷ ÄȭÉÎÓÃÒÉÔÓ en 2016-
ςπρχȟ ɉυχȟφ Ϸȟ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ ÄÅ 
hautes écoles) quand les filières techniques de 
qualification représentent plus du tiers des 
ÉÎÓÃÒÉÔÓ ɉσψϷɊȟ ɉςσȟτϷ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅɊ ÅÔ ÑÕÁÎÄ 
les filières techniques et artistiques de transition 
ainsi que celles professionnelles totalisent 16% 
ɉρσϷ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅɊȢ ,Å ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 ÒÅÃÒÕÔÅ 
ainsi plus largement dans les filières non 
générales.  
 

2.1.1.3 Les réussites et les abandons 
 
Le taux de diplomation des étudiants entrés en 
formation entre 2010-2011 et 2012-2013 est en 
moyenne de 51,2% et globalement stable sur les 
trois années.  Le taux moyen de déperdition sur 
les mêmes années est de 42% (passant de 44,4% 
en 2010-2011 à 41,7% en 2012-2013, marquant 
ainsi une légère progression). 
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Figure 7 ȡ $ÕÒïÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÁÖÁÎÔ ÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ 
diplôme de bac. AS 
 

 
 
80,5% des diplômés le sont en trois ans après 
leur entrée en formation.  On observe que les 
femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses à obtenir leur diplôme en trois ans 
(82,2% pour 76,7% des hommes). 
 

ςȢρȢς ,ÅÓ ÁÔÏÕÔÓ ÅÔ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ 
spécifiques au bac. AS 

 
Avertissement : la présente sous-partie vise à 
développer, au regard du référentiel AEQES, 
ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÄÕ ÂÁÃȢ 
AS, qui constituent les atouts et les faiblesses de 
ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÎ &7"Ȣ  ,ÅÓ 
ïÌïÍÅÎÔÓ ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÃÏÍÍÕÎÓ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
formations du cluster sont traités dans le chapitre 
χȟ ÓÅÌÏÎ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÔÈïÍÁÔÉÑÕÅ ÁÎÎÏÎÃïÅ ÄÁÎÓ ÌÁ 
table des matières. 
 

2.1.2.1 Des formations ouvertes à un 
ÐÕÂÌÉÃ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÕØ ÏÒÉÇÉÎÅÓ ÓÏÃÉÏ-
scolaires diversifiées  

 
,Á ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ ÓÏÃÉÏ-scolaire des publics 
ÁÃÃÕÅÉÌÌÉÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
constitue une spécificité de cette filière, ce dont 
attestent en particulier les données sur la 
répartition entre les types de CESS des étudiants 
Û ÌȭÅÎÔÒïÅ dans celle-ci (cf. point 1.1.1 ci-dessus).  
À ce propos, il convient de relever néanmoins la 
variance entre les hautes écoles, certaines 
ÁÃÃÕÅÉÌÌÁÎÔ ÍÏÉÎÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÉÓÓÕÓ ÄÅ ÓÅÃÔÉÏÎÓ 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÏÕ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓȢ  ,Á 
part des étudiants de plus de 20 ans - voire ceux 
de plus de 24 ans - Û ÌȭÅÎÔÒïÅ ÅÎ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
(respectivement 1/3 et 1/4) constitue un autre 
facteur de diversité notable.  Sans disposer de 
statistiques précises, le comité des experts a pu 
relever, dans de nombreuses hautes écoles, la 

mise en valeur par celles-ÃÉ ÄȭÕÎ ÎÏÍÂÒÅ 
ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄȭïÌîÖÅÓ ÂÏÕÒÓÉÅÒÓȟ ÂïÎïÆÉÃÉÁÎÔ ÐÁÒÆÏÉÓ 
ÅÎ ÏÕÔÒÅ ÄÅ ÒïÇÉÍÅÓ ÄȭÁÉÄÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ ÆÉÎÁÎÃÉîÒÅ 
propres aux hautes écoles.  
 
,Å ÓÏÕÃÉ ÁÆÆÉÃÈï ÐÁÒ ÌÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ 
ÕÎÅ ÍÉÓÓÉÏÎ ÄȭÁÓÃÅÎÓÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌ, en convergence 
avec la vocation et la culture de la profession à 
laquelle prépare le diplôme, est ici le plus souvent 
patent.  Cette préoccupation se retrouve 
ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄÅ 
formation en horaire décalé (HD) dans certaines 
hautes écoles, ouvertes ainsi à des étudiants en 
activité professionnelle ; la part des étudiants de 
ÐÌÕÓ ÄÅ ςπ ÁÎÓ Û ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ 
soulignée précédemment, résulte en partie de 
ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄÅ ÃÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÅÎ ($Ȣ  
,ȭÈïÔïÒÏÇïÎïÉÔï ÄÕ ÐÕÂÌÉÃ est aussi confirmée par 
ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭÅÎÔÒïÅ ÐÁÒ 
ÅØÁÍÅÎ ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÎÏÎ-titulaires de 
CESS, dans le plus grand nombre de ces hautes 
écoles, même si, selon ces hautes écoles, 
ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÍÏÄÁÌÉÔï ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÅÓÔ 
plus ou moins effective. 
 
Pour accueillir et accompagner ces publics 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÄÉÖÅÒÓÉÔïȟ ÌÅÓ 
établissements mettent en place des dispositifs 
ÉÎÃÌÕÓÉÆÓ ÅÔ ÄȭÁÉÄÅ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÄÅ ÒÉÇÕÅÕÒ 
décrétale dans ces hautes écoles, mais qui 
manifestent dans les catégories sociales une 
créativité remarquable.  Le comité des experts a 
ÒÅÌÅÖï ÌÁ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÆÒïÑÕÅÎÔÅ ÄÅ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÉÄÅ 
sociale, proposant des aides financières, mais 
parfois également des prestations de conseil ou 
de consultation (de psychologues) ainsi que de 
services pour les étudiants à besoins spécifiques.  
#ÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÎÔ ÄÅÓ 
initiatives variées, créatives et innovantes qui 
ÐÅÕÖÅÎÔ ÐÒÏÆÉÔÅÒ Û ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄÅÓ ÍðÍÅÓ 
hautes écoles. 
 
Bonne pratique 1  :  
 
Des séances de remédiation en maitrise de la 
langue pour les étudiants porteurs de dyslexie 
ont été organisées sur le site de la catégorie 
sociale.  Une enseignante, chargée des AA sur 
ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÅÔ ÌÁ ÓÙÎÔÈîÓÅ ÄÅ ÔÅØÔÅ Á ÐÒÏÐÏÓï ÁÕØ 
étudiants, antérieurement diagnostiqués pour 
leur handicap ou non, une heure trente de 
remédiation hebdomadaire assurée par une 
logopède de la fondation Dyslexie.  
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,Å ÓÏÕÃÉ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅ ÃÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ ÅÔ ÌÁ ÖÏÌÏÎÔï ÄÅ 
la réussite pour tous animent clairement ces 
structures et leurs initiatives, mais sans 
ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÍÅÎÔ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÎÅ ÆÁÓÓÅÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ 
ÄÉÆÆÕÓÉÏÎ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÃÉÂÌïÅÓ ÖÅÒÓ ÌÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ 
qui en auraient besoin ; ceci se traduit parfois par 
une faible connaissance et une utilisation limitée 
par les étudiants (rencontrés par le comité des 
experts) de ces propositions. 
 

Recommandation 1 :  
 
,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÎÅ ÐÅÕÔ ÑÕȭÅÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌÅ 
développement des services et des initiatives qui 
ÃÏÎÃÏÕÒÅÎÔ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭïÑÕÉÔï ÄÁÎÓ ÌÅ 
soutien aux étudiants, mais il recommande 
ÄȭÁÍÐÌÉÆÉÅÒ ÌÅs moyens de communication, à 
destination des étudiants, sur ces propositions.  

 
Compte tenu du faible taux de recrutement 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄÕ #%33 ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
secondaire général de transition (moins de la 
moitié des inscriptions) ainsi que du taux de 
ÒÅÃÒÕÔÅÍÅÎÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ïÔÒÁÎÇÅÒÓ 
ɉρφϷ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÒÉÍÏ-arrivants), la maitrise de 
la langue française, écrite et orale, constitue 
potentiellement, pour certains étudiants, des 
handicaps initiaux à la réussite.  Ceux-ci peuvent 
se traduire ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÔÁÕØ ÄȭïÃÈÅÃ ÅÔ ÄÅ 
déperdition en première année et produire ainsi 
ÕÎ ÅÆÆÅÔ ÄȭïÌÉÍÉÎÁÔÉÏÎȟ ÅÆÆÅÔ ÃÏÎÔÒÁÄÉÃÔÏÉÒÅ ÁÖÅÃ 
ÌȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÐÁÒÔÁÇïÅ ÐÁÒ ÌÅÓ 
hautes écoles.  
 
Face à ces difficultés linguistiques, les dispositifs 
de soutiÅÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ Û ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÕ 
français langue étrangère (FLE) et de 
ÒÅÍïÄÉÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÁ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔȟ ÐÏÕÒÔÁÎÔ 
existants dans la plupart des hautes écoles, 
apparaissent insuffisants.  La mesure même des 
besoins des étudiants sur ces difficultés nécessite 
ÄȭðÔÒÅ ÒÅÎÆÏÒÃïÅȢ  %Î ÏÕÔÒÅȟ ÌÁ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÏÍÉÎÁÎÔÅ 
ÄȭÅØÁÍÅÎÓ ïÃÒÉÔÓ ÅÎ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÁÎÎïÅ ÃÏÎÔÒÉÂÕÅ 
ÐÒÏÂÁÂÌÅÍÅÎÔ Û ÌȭïÌÉÍÉÎÁÔÉÏÎ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÕØ 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄȭïÃÒÉÔÕÒÅ ÅÎ ÆÒÁÎëÁÉÓ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅÓȟ 
ÐÁÒ ÌȭïÃÈÅÃ ÁÕØ ïÐÒÅÕÖÅÓ ÄÅ ÃÅ ÔÙÐÅȟ ÑÕÁÎÄ ÂÉÅÎ 
même ils auraient pu assimiler les autres 
compétences théoriques ou pratiques visées par 
ÌÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÃÏÎÃÅÒÎïÅÓȢ 
Certains établissements proposent néanmoins en 
première année des examens oraux. 

 

Recommandation 2 :  
 
Afin de favoriser la réussite du plus grand 
ÎÏÍÂÒÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÄÍÉÓ ÅÎ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÁÎÎïÅ 
avec des niveaux de compétence linguistique 
plus limités, le comité des experts recommande 
ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ 
soutien et de remédiation sur les difficultés 
ÌÉÎÇÕÉÓÔÉÑÕÅÓȟ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉÃ 
systématisé de celles-ci, et ce, de manière 
précoce, au début de la première année.  Il 
suggère en outre de diversifier les modes 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ !! ÅÎ ÂÌÏÃ ρȟ ÅÎ ÄïÖÅÌÏÐÐÁÎÔ 
celles basées sur des épreuves orales ou des 
questionnaires à choix multiple (QCM), en 
équilibrant ainsi les modalités orales et écrites au 
sein des différentes UE (voire en laissant à 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÌÅ ÃÈÏÉØ ÄÅ ÌÁ ÍÏÄÁÌÉÔï ÄȭÅØÁÍÅÎɊȟ ÓÉ ÌÅÓ 
compétences principales visées par ces AA et ces 
5% ÓÏÎÔ ÄȭÕÎ ÁÕÔÒÅ ÏÒÄÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÓÅÕÌÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÕ 
français écrit.    

 

Recommandation 3 :  
 
!ÆÉÎ ÄÅ ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÌȭÅÆÆÏÒÔ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌȟ ÐÁÒ ÌÅÓ ÈÁÕÔÅÓ 
ïÃÏÌÅÓ ÅÔ ÌÅÕÒ ÃÁÔïÇÏÒÉÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Äȭ!3ȟ 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÅ ÍÉÌÉÅÕØ ÓÏÃÉÁÕØ ÏÕ ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ 
nationales diverses, effort particulièrement 
pertinent pour préparer à un métier de 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÖÁÎÔ ÓȭÏÃÃÕÐÅÒ ÄÕ ÓÏÒÔ ÄÅÓ 
personnes socialement défavorisées, le comité 
ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÓÕÇÇîÒÅ ÁÕØ ÁÕÔÏÒÉÔïÓ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ 
que le financement accordé aux établissements 
pour ce bachelier AS  prenne en compte le critère 
ÄÅ ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ;  soit dans la 
dotation générale, soit par des subventions 
spécifiques aux dispositifs de soutiens 
particuliers que les écoles pourraient mettre en 
place.  À ce titre, les dotationÓ ÖÉÓÁÎÔ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 
réussite octroyées par la FWB pourraient viser 
prioritairement cet objectif spécifique.  Le test 
OÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ &ÒÁÎëÁÉÓ ÐÏÕÒ Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
Supérieur (EFES) et les remédiations qui y sont 
associées pourraient être utilisés ou à tout le 
moins inspirer une dynamique collective de 
réflexion sur ce sujet précis. 

 
,ȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÄÉÐÌĖÍÅ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÅÎ 
horaire décalé (HD), proposée dans certaines 
ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÆÁÖÏÒÉÓÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÌÕÓ 
ÝÇïÓ ÅÎ ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÏÕ ÅØÅÒëÁÎÔ ÅÎ parallèle 
une activité professionnelle.  Néanmoins, cette 
ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÏÕ ÐÅÕ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎïÅ ÄÅ 
ÍÅÓÕÒÅÓ ÆÁÖÏÒÉÓÁÎÔ ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
parcours, au-delà de celles résultant de 
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ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ 
de blocs annuels.  Par exemple, les activités 
présentielles - requérant parfois des temps de 
déplacement importants - sont fortement 
majoritaires.  On pourrait pourtant imaginer que 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÕÉÓÓÅÎÔ ðÔÒÅ 
réalisées dans des environnements numériques 
et à distance selon un horaire choisi par 
ÌȭÁÐÐÒÅÎÁÎÔȢ  0ÁÓÓÅÒ Û ÕÎÅ ïÃÏÌÏÇÉÅ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÅ ÔÙÐÅ blended learning (ou 
formation mixte ɀ présentiel et à distance) 
apporterait sans doute un surcroit 
ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÂÏÎ ÁÌÏÉ ÐÏÕÒ ÃÅÕØ ÑÕÉ 
exercent une activité professionnelle de plein 
exercice.  On relève également que les bureaux 
administratifs ou encore les bibliothèques ne 
proposent pas toujours des horaires pouvant 
ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ Û ÃÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄȭÙ ÁÃÃïÄÅÒȟ ÏÕ ÅÎÃÏÒÅȟ 
ÑÕÅ ÌȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÈÏÒÁÉÒÅÓ ÄȭÅØÁÍÅÎÓ ÎÅ 
respecte pas toujours ceux annoncés dans le 
« contrat Ȼ ÒÅÌÁÔÉÆ Û ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÅÎ 
horaire décalé. 
 

Recommandation 4 :  
 
Le comité des experts recommande aux hautes 
écoles qui proposent des cursus en HD de porter 
une attention particulière aux besoins et 
difficultés individuels des étudiants, résultant de 
ÌÅÕÒÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÃÕÍÕÌïÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓȟ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÖÏÉÒÅ 
de responsabilité familiale, pour mettre en place 
des dispositions individualisées facilitant le suivi 
de leur formation et leur réussite. 

 
,ȭÏÒÉÇÉÎÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÔ ÌÁ ÐÁÒÔ ÎÏÔÁÂÌÅ 
de ceux-ci issus de milieux modestes, suscitent 
ÌȭÁÐÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÄÅ 
risques possibles de « fracture numérique ».  Ces 
risques sont constitués par la difficulté, pour 
ÃÅÒÔÁÉÎÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ 
ÐÏÒÔÁÂÌÅÓ ÌÅÕÒ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÆÁÃÉÌÅÍÅÎÔ 
les outils de communication et de formation 
numériques déployés dans les établissements.  
Le développement de ces outils dans les hautes 
ïÃÏÌÅÓ ÅÓÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ engagé et permet - en 
théorie du moins - à la fois une administration 
numérique des formations, une communication 
plus efficace avec les étudiants et constitue un 
support pédagogique innovant pour les 
enseignements.  Si une grande partie des 
étudiants dispÏÓÅÎÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÄÅ ÓÍÁÒÔÐÈÏÎÅÓȟ 
le comité des experts relève que, globalement, 
ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ ÅÓÔ ÐÅÕ ÄïÖÅÌÏÐÐï ÄÁÎÓ ÌÅÓ 
établissements.  Lorsque les hautes écoles y 
ÒÅÃÏÕÒÅÎÔȟ ÃȭÅÓÔ ÁÖÁÎÔ ÔÏÕÔ ÐÏÕÒ ÄÅÓ ÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ 
ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÅÔ de 

ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ɉÄÅÓ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ ÄȭÈÏÒÁÉÒÅÓ ÐÁÒ 
ÅØÅÍÐÌÅɊȟ ÁÄÁÐÔïÅÓ Û ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅ ÃÅÓ ÁÐÐÁÒÅÉÌÓȢ  ,Å 
comité des experts a, en revanche, relevé le faible 
usage du numérique à des fins pédagogiques.  Il 
ÅÓÔ ÖÒÁÉ ÑÕÅ ÃÅÔ ÕÓÁÇÅ ÓÅ ÐÒðÔÅ ÐÅÕ Û ÌȭÅÒÇÏÎÏÍÉÅ 
des téléphones portables et que le 
développement de tels outils dans les formations 
suppose que les étudiants disposent 
ÄȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ ÐÏÒÔÁÂÌÅÓȢ  ,ȭÉÎïÇÁÌÉÔï ÄÅ ÄÏÔÁÔÉÏÎ 
de tels matériels entre les étudiants peut 
ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒ ÕÎÅ ÓÏÕÒÃÅ ÄȭÉÎÉÑÕÉÔï ÄÏÍÍÁÇÅÁÂÌÅȟ 
ÄȭÁutant plus que les parcs informatiques à leur 
disposition dans les établissements sont 
vétustes, voire inexistants. 
 

Recommandation 5 :  
 
Pour favoriser le développement des usages 
ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ Äȭ!3ȟ ÌÅ ÃÏÍÉÔï 
des experts recommande de continuer la mise en 
ÐÌÁÃÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎ ÎÕÍïÒÉÑÕÅȢ  
Il recommande également que soient objectivées, 
au sein des hautes écoles, les difficultés pour les 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌÓ 
ÅÔ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÁÌÏÒÓ ÄÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÄȭÁÉÄÅ 
spécifique sur ce plan (prêt de matériel, bourse 
spécifique, etc.). Enfin, il recommande 
ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ Û ÄÅÓ ÆÉÎÓ 
pédagogiques. 

 
De façon assez générale, les hautes écoles 
encouragent les étudiants en bachelier AS à 
participer à leur gouvernance et on relève 
fréquemment une représentation des étudiants 
dans les organes de gestion et de consultation, de 
ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÕ ÄÅ ÌÁ ÃÁÔïÇÏÒÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÓÉ ÃÅ ÎȭÅÓÔ 
plus généralement au niveau de la haute école.  
Dans les faits, cette participation reste cependant 
limitée et irrégulière, et nécessite une 
stimulation permanente de la part des 
établissements pour en maintenir la régularité.  
Dans une formation professionnelle valorisant 
des valeurs sociétales fortes (cf. § 1.1.2.2), cette 
participation étudiante peut être traitée (et est 
parfois considérée) comme une activité 
pédagogique qui contribue aux apprentissages.  
Le comité des experts a pu ainsi relever des 
pratiques originales en ce sens.  
 
Bonne pratique 2:  
 
Pour préparer le dossier ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÄÅÓ 
assemblées étudiantes ou des forums étudiants 
ont été organisés au sein de certaines hautes 
écoles, pour recueillir leurs avis. 
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Recommandation 6 :  
 
Mettre en place des dispositifs de soutien et 
ÄȭÅÎÃÏÕÒÁÇÅÍÅÎÔ Û ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÄÅÓ étudiants 
aux différentes instances de concertation 
auxquelles ils sont associés.  Une telle démarche 
peut être traitée comme une activité 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÃÉÔÏÙÅÎÎÅ ÄÅ ÆÕÔÕÒÓ 
professionnels du lien social, notamment en 
incitant et en donnant les moyens aux étudiants 
représentants de faire retour à leurs camarades 
ÓÕÒ ÌÅÕÒ ÍÁÎÄÁÔȢ  ,ȭÕÓÁÇÅ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓ 
et de leurs diverses applications de 
communication peut être ici particulièrement 
adapté. 

 
2.1.2.2 Des formations fondées sur 
des valeurs portées par le secteur 
professionnel  

 
De façon générale, la formation des assistants 
sociaux repose sur des partis pris de formation 
fondés eux-mêmes sur des valeurs attachées au 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ Û ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȢ  ,ÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄÕ 
métier sont présentes explicitement dans la 
définition même de la profession et dans le 
référentiel de compétences du bac. AS.  Par 
exemple, la définition du bac. AS par le Conseil 
ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
sociale fait référence au nécessaire respect « des 
principes énoncés dans la déclaration des droits 
ÄÅ ÌȭÈÏÍÍÅ ÅÔ ÄÅÓ ÄÒÏÉÔÓ ÄÅ ÌȭÅÎÆÁÎÔ ».  De même, 
le référentiel de compétences du bac. AS des 
ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓȟ ÄïÆÉÎÉÔ ÑÕÁÎÔ Û ÌÕÉ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÃÅ 
métier qui promeut « la justice sociale, le 
changement social, la citoyenÎÅÔïȟ ɉȣɊ 
ÌȭïÍÁÎÃÉÐÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÉÔïÓ 
ɉȣɊ ÁÆÉÎ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅÕÒ ÂÉÅÎ-être » (cf. annexe 
3).  Cette affirmation de valeurs sociétales dans la 
définition de la profession se traduit 
explicitement dans la place accordée à la 
déontologie ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÕ ÂÁÃȢ !3ȟ ÑÕÉ 
ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ Äȭ5% ÅÔ ÄȭÁÃÑÕÉÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ   
 
,ȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÉÓÐÅÎÓï ÒÅÐÏÓÅȟ ÄÁÎÓ ÄÅ 
nombreuses hautes écoles, sur un objectif affiché 
ÅÔ ÅØÐÌÉÃÉÔÅ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÓÐÒÉÔ ÃÒÉÔÉÑÕÅȟ 
objectif qui reste à être confronté à la réalité des 
pratiques pédagogiques.  Cet objectif traduit en 
ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÌÁ ÖÏÌÏÎÔï ÄÅ ÃÏÎÓÔÒÕÉÒÅ ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÄȭÕÎ ÆÕÔÕÒ ÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÑÕÉ 
ÓÏÉÔ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄȭÁÄÏÐÔÅÒ ÕÎÅ ÐÏÓÔÕÒÅ ÒïÆÌÅØÉÖÅ ÐÁÒ 
rapport à ses propreÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÁÕ 
contexte des actions dans lesquelles elles 
ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔȢ  

 
,ȭÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÅÔ ÐÒÉÎÃÉÐÅÓ ÅÓÔ 
réitérée dans les divers documents servant de 
supports au diplôme.  Elles percolent parfois, 
ÐÏÕÒ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓȟ ÊÕÓÑÕȭÁÕ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎement général 
de la haute école qui, à travers les chartes ou les 
plans stratégiques, se réfère à ce socle de valeurs 
ÅØÐÌÉÃÉÔÅÓȢ  ,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÅÔ ÄÅÓ 
ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÄÅ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÁÖÅÃ ÃÅÌÌÅÓȟ 
spécifiques au bachelier AS qui y est dispensé, 
peut être alors positivement identifiée.  Le 
ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 Á ÁÉÎÓÉ 
pu relever que « la prise en compte des attentes 
et besoins du terrain est arbitrée par les valeurs 
significatives du programme ». 
 
,Å ÐÁÒÔÉ ÐÒÉÓ ÄȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÓÏÃioculturelle la plus 
ÌÁÒÇÅ Û ÄÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÉÖÅÒÓÉÆÉïÓȟ 
dûment observé dans le recrutement de 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓȟ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ Û ÌȭïÖÉÄÅÎÃÅ 
une traduction opérationnelle des valeurs 
auxquelles ces établissements se réfèrent.  
Cependant, les limites des moyens ou de 
ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐÒÏÐÒÅÓ Û ÌÁ ÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅ ÏÕ Û ÌÁ 
catégorie sociale qui accueille ces étudiants 
peuvent avoir pour conséquences pour celles-ci 
de ne pouvoir assurer le soutien nécessaire à la 
réussite de la formation, voire de ne pouvoir 
empêcher des abandons nombreux en première 
année. Les motifs de ces abandons ne sont pas 
toujours clairement identifiés et mesurés, dans 
ÌÅÓ ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÓ ÒÅÓÐÅÃÔÉÖÅÓ ÄÅ ÃÈÁÃÕÎ ÄȭÅÕØȢ  ,ÅÓ 
ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÃÅÓ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄȭÁÐÐÕÉ Û ÌÁ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ 
la langue françaiÓÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔȟ ÄïÊÛ ïÖÏÑÕïÅÓȟ 
constituent une illustration emblématique de ces 
situations paradoxales.   
 
Bonne pratique 3  :  
On relève des engagements conscients et 
explicites quant au recrutement des étudiants : 
dans une haute école une volonté affirmée 
ÄȭÁÃÃÕÅÉÌÌÉÒ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÉÍÍÉÇÒïÓ ÏÕ ÉÓÓÕÓ ÄÅ 
ÌȭÉÍÍÉÇÒÁÔÉÏÎȟ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÁÕÔÒÅȟ ÁÉÎÓÉ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÉÃÉ 
ÑÕȭÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÄÅÓÔÉÎïÅ Û ÄÅÓ 
étudiants non finançables (qui peuvent le 
ÒÅÄÅÖÅÎÉÒ ÓÕÒ ÌÁ ÓÅÃÏÎÄÅ ÁÎÎïÅ ÄȭÉÎÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÅÔ 
pour laquelle la haute école assume la charge 
temporaire sur son budget.) 
 

Recommandation 7 :  
 
Le comité des experts ne peut que féliciter et 
ÅÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌȭÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÖÁÌÅÕÒÓ ÆÏÒÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȢ  
Considérant que de telles valeurs constituent des 
éléments de référence incontournables pour 
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ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÑÕÁÌÉté des formations 
ÄÉÓÐÅÎÓïÅÓȟ ÉÌ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÑÕÅ ÌȭÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ 
valeurs et leur traduction concrète dans le 
ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÆÁÓÓÅÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ 
attention spécifique aux moyens de les mettre en 
ĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÒÅÃÈÅÒÃÈïÓȢ  
Les causes des abandons ou échecs doivent être 
ÓÏÉÇÎÅÕÓÅÍÅÎÔ ïÔÕÄÉïÅÓ ÓÉ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ ÏÐÔÉÍÉÓÅÒ 
ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅ ÃÅ ÐÕÂÌÉÃ ÆÒÁÇÉÌÉÓïȢ  $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÏÐÔÉÑÕÅȟ 
ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅ ÄÅÓ ÔÒÁÃÅÓ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÓÏÉÇÎÅÕÓÅÍÅÎÔ 
effectuée et mise en lien avec la réussite.  Cette 
logique, qui porte le nom de learning analytics, 
ÅÓÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÕÎ ÔÅÒÒÁÉÎ ïÍÅÒÇÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÁ 
ÐïÄÁÇÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȢ 

 
Pouvant apparaitre comme un corollaire à 
ÌȭÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÖÁÌÅÕÒÓ ÆÏÒÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
des !3ȟ ÌȭÁÎÃÒÁÇÅ ÌÏÃÁÌ ÄÅ ÃÅÌÌÅÓ-ci et de leurs 
équipes enseignantes, constitue une 
caractéristique largement partagée par le plus 
grand nombre des hautes écoles.  En valorisant 
leur localisation, dans certains quartiers 
populaires de Bruxelles, dans la périphérie de 
Liège ou dans des villes au contexte 
socioéconomique difficile, comme Charleroi, les 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÁÕ ÄÉÐÌĖÍÅ Äȭ!3 ɉÅÔ ÐÌÕÓ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ 
les catégories sociales dans lesquelles elles sont 
dispensées) cherchent à la fois à y développer 
leur mission de « service à la collectivité » 
ɉÔÒÏÉÓÉîÍÅ ÍÉÓÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȟ 
ÁÕØ ÃĖÔïÓ ÄÅ ÃÅÌÌÅÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄÅ ÌÁ 
recherche), par des actions ou initiatives 
diverses, et à exploiter cette implantation pour 
ÎÏÕÒÒÉÒ ÌÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ÐÒoposées 
aux étudiants.  La possibilité pour ceux-ci de faire 
ÌÅÕÒ ÓÔÁÇÅ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ 
proximité, dans lequel le lieu de formation est 
implanté, y concourt bien naturellement, mais 
ÅÌÌÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÁ ÓÅÕÌÅ ÉÌÌÕÓÔÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÒïÁÌÉÔé.  
,ȭÏÆÆÒÅ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÁÕØ ÓÔÁÇÅÓ ÄÅ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÁÎÎïÅ 
(cf. §1.1.2.3), de réaliser des visites sur des lieux 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÅÔ ÄÁÎÓ ÄÅÓ 
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÌÏÃÁÌÅÓȟ ÄÅ ÍðÍÅ ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ 
dans les enseignements de professionnels de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌe travaillant dans cet 
ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ɉÏÕ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÁÎÔÓ ÅÎ ÓÅÒÖÉÃÅ 
social) y participent également.  Cette 
intervention de professionnels peut se faire à 
ÔÉÔÒÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌ ÏÕ ÃÏÍÍÅ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÎÔ ÄȭÕÎÅ 
institution locale de travail social avec laquelle 
ÌȭïÔÁÂlissement entretient des partenariats 
spécifiques.  Cet environnement est par ailleurs 
ÐÏÕÒÖÏÙÅÕÒ ÐÒÉÖÉÌïÇÉï ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÐÏÕÒ ÌÅÓ 
étudiants sortant de ces hautes écoles. 
 

Bonne pratique 4  :  
 
Plusieurs partenariats sont développés par une 
haute école avec une asbl active en matière de 
droits des jeunes.  Ainsi, dans le cadre de leur 
stage, six étudiants de 3e bloc ont participé à une 
campagne auprès des jeunes et de leurs parents, 
campagne relative à la mixité sociale dans les 
écoles primaires et secondaires, subsidiée par la 
Commission communautaire française (Cocof, 
Région de Bruxelles-Capitale) et la Fondation Roi 
Baudouin. Les étudiants ont élaboré une enquête 
et réalisé des outils divers qui ont servi par la 
suite dans des écoles bruxelloises. 
 
De même, le développement de la dimension 
internationale des formations AS et de la mobilité 
des étudiants, en émergence dans bon nombre de 
hautes écoles constitue, au-delà des incitations 
des tutelles politiques et administratives de la 
&7" ÅÔ ÄÅ Ìȭ5ÎÉÏÎ ÅÕÒÏÐïÅÎÎÅȟ une traduction 
ÏÐïÒÁÔÏÉÒÅ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÅÔ ÄÅ 
solidarité portées par les filières de formation 
Äȭ!3Ȣ  #ÅÔÔÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÒÅÖðÔ ÕÎÅ 
ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅ ÆÏÒÍÅÓȟ ÄÅÐÕÉÓ ÄÅÓ ÖÏÙÁÇÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
dans des écoles étrangères partenaires pour 
découvrir ÄÅÓ ÒïÁÌÉÔïÓ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
sociale propres aux pays où ces établissements  
ÓÏÎÔ ÉÍÐÌÁÎÔïÓȟ ÄÅÓ ÍÏÂÉÌÉÔïÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ Û 
ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȟ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅÍÅÎÔ ÅÎ ÓÔÁÇÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÁÎÓ 
ÌÅ ÃÁÄÒÅ Äȭ%ÒÁÓÍÕÓ ÏÕ ÅÎÃÏÒÅ ÃÅÌÌÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅ 
ÄÅ ÓÔÁÇÅÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÅs pays en 
développement dans le cadre de partenariats des 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ Äȭ!3 ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÏÕ 
organisations non gouvernementales (ONG) 
présentes dans les pays concernés.  
 
,Å ÒÅÃÒÕÔÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ïÔÒÁÎÇÅÒÓ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ AS 
(16% en moyenne ɀ ÃÆȢ ɘςȢρȢρɊ ÏÕ ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ 
étrangère, ces étudiants se destinant à travailler 
eux-mêmes dans des milieux sociogéographiques 
ÏĬ ÌȭÉÍÍÉÇÒÁÔÉÏÎ ÐÅÕÔ ÓȭÁÖïÒÅÒ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅȟ ÒÅÌîÖÅ 
de cette dimension internationale et participe à 
une préoccupation de formation généralement 
présente dans les sections, sur les questions et 
problématiques interculturelles.  Au demeurant, 
la mobilité internationale des étudiants AS est 
jugée, dans différentes hautes écoles qui 
développent cette dimension, comme moins 
ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÑÕÅ ÄÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÅÔ ÍïÒÉÔÅ 
ÁÉÎÓÉ ÄȭðÔÒÅ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÐÌÕÓ ÓÏÕÔÅÎÕÅȢ  ,ȭÏÒÉÇÉÎÅ 
ÓÏÃÉÁÌÅ ÍÏÉÎÓ ÆÁÖÏÒÉÓïÅ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÄÅ 
ces étudiants peut en constituer un élément 
ÄȭÅØÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÁÕ ÒÅÇÁÒÄ ÄÕ ÃÏĮÔ ÇïÎïÒïȟ ÐÁÒ 
exemple, par un stagÅ Û ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȟ ÍÁÌÇÒï ÌÅÓ 
aides financières existantes.  Une certaine rigidité 
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des programmes (voir des dispositions de stages 
« en alternance » - stage /quatre jours et retour 
en école, le cinquième) peut aussi constituer un 
frein sérieux à la réalisation de stages éloignés de 
la haute école.   
 
Bonne pratique 5  :  
 
Le bachelier en Écologie sociale organise, chaque 
ÁÎÎïÅȟ ÄÅÓ ÖÏÙÁÇÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÑÕÉ ÁÍîÎÅÎÔ ÌÅÓ 
étudiants à être conscients de différentes 
stratégies ou façons de traiter la dimension 
écologique. 
 

Recommandation 8 :  
 
Le comité des experts recommande aux hautes 
écoles et aux pouvoirs organisateurs de chercher 
à mieux identifier les freins à la mobilité 
internationale des étudiants AS, pour renforcer 
en réponse autant que nécessaire les moyens de 
soutenir cette mobilité et de permettre aux 
hautes écoles de définir une stratégie claire à ce 
soutien. 

 
,ȭÉÎÔïÒðÔ ÐÏÕÒ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȟ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄȭÁÃÔÉÏÎ 
sociale, constitue une autre illustration des 
valeurs portées par ces formations et leurs 
établissements, mais les moyens de développer 
cette préoccupation demeurent très insuffisants, 
et ne peuvent permettre à toutes les formations 
ÄȭÁÐÐÕÙÅÒ ÌÅÕÒÓ ÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÐÐÏÒÔÓ 
de travaux de recherche développés au sein des 
hautes écoles et de leur catégorie sociale.  Ces 
recherches appliquées concourent là où elles 
ÓÏÎÔ ÃÏÎÄÕÉÔÅÓ Û ÎÏÕÒÒÉÒ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÄÅÓ 
professionnels et des institutions de travail 
social, tout en contribuant à la formation par la 
recherche des étudiants de bachelier AS.  La 
ÃÏÎÃÏÍÉÔÁÎÃÅ Äȭune formation au bachelier AS et 
au MIAS dans certaines hautes écoles offre une 
opportunité particulière de faire profiter aux 
étudiants AS des travaux conduits dans le cadre 
ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÅÓ -)!3 ÏÕ Û ÃĖÔï 
de celles-ci, par les services de recherche mis en 
place au sein des établissements. Ces synergies 
ÍïÒÉÔÅÎÔ ÐÁÒÔÏÕÔ ÄȭðÔÒÅ ÄïÖÅÌÏÐÐïÅÓ ÅÔ 
valorisées.   
 
Bonne pratique 6  :  
 
Une HE a formulé une politique de recherche 
avec des objectifs bien précisés qui est soutenue 
par un fonds destiné à cette fin.  Une personne-
relais apporte le soutien pour le démarrage des 
projets de recherche au sein de la catégorie.  

Plusieurs projets de recherche appliquée sur des 
thématiques pertinentes pour le travail social ou 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÏÎÔ ïÔï ÒïÁÌÉÓïÓ ÏÕ ÓÏÎÔ ÅÎ ÃÏÕÒÓ 
ÄÅ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎȢ  .ÏÔÏÎÓȟ Û ÔÉÔÒÅ ÄȭÅØÅÍÐÌÅȟ ÌÁ 
recherche portant sur les « parcours et réussite 
des étudiants assistants sociaux dans la HE ». 
 
Bonne pratique 7  :  
 
Les responsables du domaine social de la HE ont 
regroupé leurs activités de formation continue et 
ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄȭÕÎÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÓȭÁÐÐÅÌÁÎÔ 
« centre de ressource pour le social ».  Ce centre 
offre une gamme de service allant de la 
consultance à la recherche en passant par des 
actions de formation continue.  Les enseignants 
du MIAS organisé également par cette HE ont 
ÃÒïï ÐÏÕÒ ÌÅÕÒ ÐÁÒÔ ÌÅ ÃÅÎÔÒÅ ÄȭïÔÕÄÅ ÅÔ ÄÅ 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÓ ÓÕÒ Ìȭ)ÎÇïÎÉÅÒÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ɉ#%2)!3Ɋ 
destiné à ÍÅÎÅÒ ÄÅÓ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÓ ÓÕÒ ÌȭïÔÁÔ ÅÔ ÌÅÓ 
ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓȟ ÓÏÕÓ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅÓ 
publiques, du non-marchand et de ses agents.   
-ðÍÅ ÓÉ ÌȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÃÅÎÔÒÅÓ ÄÅ 
recherches avec les enseignements reste 
ÁÃÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔ Û ÈÁÒÍÏÎÉÓÅÒȟ ÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÓÁÎÓ Áucun 
ÄÏÕÔÅ ÄÅ ÔÅÎÔÁÔÉÖÅÓ ÁÍÂÉÔÉÅÕÓÅÓ ÄȭÁÎÃÒÅÒ ÌÅÓ 
enseignements dans la recherche. 
 
Bonne pratique 8  :  
 
Dans cette HE, plusieurs projets de recherche 
appliquée sont menés avec des institutions de 
service social.  Un des projets de recherche 
(éthique) est ÒïÁÌÉÓï ÃÏÎÊÏÉÎÔÅÍÅÎÔ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
pays. 
 

Recommandation 9 :  
 
Le comité des experts encourage fortement 
toutes les initiatives visant à créer des synergies 
ÅÎÔÒÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ !3 ÅÔ -)!3 ÅÔ Û ĞÕÖÒÅÒ ÐÏÕÒ ÄÅÓ 
rapprochements entre les deux cursus afin de 
stimuler la recherche.  De tels rapprochements 
peuvent prendre des formes diverses depuis 
ÃÅÌÌÅ ÐÈÙÓÉÑÕÅ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÅÓ ÃÏÕÒÓ ÄÅÓ ÄÅÕØ 
diplômes dans les mêmes locaux ou des locaux 
ÖÏÉÓÉÎÓ ÊÕÓÑÕȭÛ ÃÅÌÌÅÓ ÐÌÕÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÄÅ 
communication sur les travaux de recherche 
auprès des groupes de bachelier AS ou 
ÄȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÄÅ ÃÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ 
les travaux eux-mêmes. 

 

Recommandation 10 :  
 
Le comité des experts recommande fortement 
que le temps de service des enseignants de haute 
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école puisse inclure formellement la possibilité 
pour ceux-ci de se consacrer à des recherches. 

 

Selon les standards spécifiques établis par 
Ìȭ!ÇÅÎÃÅ 2ÏÕÍÁÉÎÅ ÄÅ ÌÁ 1ÕÁÌÉÔï ÄÅ 
Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 3ÕÐïÒÉÅÕÒȟ ÌÁ ÍïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÅ ÄÅ 
la recherche en sciences sociales fait partie de 
la catégorie des disciplines fondamentales ou 
générales ayant un caractère obligatoire. 
,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÓÔÁÔÉÓÔÉÑÕÅ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÅÓÔ ÐÒïÓÅÎÔÅ 
aussi dans la plupart des plans des formations 
étant considérée une discipline propre à la 
spécialité. Les mémoires sont des travaux 
ayant un caractère scientifique et doivent 
respecter les standards académiques (thème 
pertinent, encadrement théorique, 
formulation des hypothèses de recherche, 
utilisation des techniques de recherche, 
bibliographie actualisée, respect des règles de 
citation). La coordination est assurée par un 
membre du corps académique qui, dans la 
majorité des universités, possède un titre de 
docteur en sociologie.    

La recherche scientifique (notamment la 
publication des résultats de recherche) est une 
dimension ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅÓ 
ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅÓ ÄïÐÁÒÔÅÍÅÎÔÓ Äȭ!ÓÓÉÓÔÁÎÃÅ 
sociale et représente un des critères 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ ,ȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄÅÓ 
centres de recherche et des projets de 
recherche est  exigée par les standards de 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅØÔÅÒÎÅ ÄÅ la qualité49.  
 

 
 

2.1.2.3 Des programmes, objets 
ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎÓ ÆÒïÑÕÅÎÔÅÓ ÑÕÉ ÓÏÎÔ 
perfectibles dans leurs objectifs et 
leurs méthodes  

 
La pertinence générale des programmes et leur 
ÃÏÈïÒÅÎÃÅ ÄȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÁÐÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔȟ ÐÏÕÒ ÌÅ 
comité des experts, comme une qualité partagée 
par le plus grand nombre des hautes écoles 
visitées, sans pour autant que cette qualité ne 
ÒïÓÕÌÔÅ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄȭÕÎÅ ÆÏÒÍÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÃÏÎÆÏÒÍÅ Û ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒ 
compétences prescrite dans le décret Paysage.  La 
correspondance entre les contenus de la 
formation et les compétences nécessaires à 
ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÕ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3 ÅÓÔ ÐÏÕÒ ÁÕÔÁÎÔ 

                                                             
49 0ÌÕÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÌÉÅÎ : 
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_ -

généralement constatée.  Les valeurs explicites 
ÑÕÉ ÆÏÎÄÅÎÔ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ Äȭ!3 ÅÔ ÓÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÁÉÎÓÉ 
que les normes internes (aux établissements) et 
externes (définition du métier et référentiels de 
compétences en FWB) encadrent et structurent 
de façon homogène les programmes de 
formation des différentes hautes écoles et 
ÃÏÎÔÒÉÂÕÅÎÔ Û ÃÅÔÔÅ ÐÅÒÔÉÎÅÎÃÅȢ  ,ȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ 
important des enseignants dans le monde 
professionnel (formateurs à titre principal ou 
professionnels intervenant dans les formations) 
y concourt également, de même que le souci 
répandu de prendre en compte les besoins et 
attentes des parties prenantes (étudiants, 
enseignants, professionnels, etc.). 
 
Le comité des experts a relevé aussi la 
préoccupation dans la plupart des hautes écoles, 
ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÅÎ ÅÎÇÁÇÅÁÎÔ ÄÅÓ 
chantiers de leur révision, chantiers initiés dans 
ÌÁ ÐÈÁÓÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅ ÅÔ 
renouvelés pour adapter les modalités alors 
introduites qui sont jugées insatisfaisantes au 
sein de la section et de la catégorie. 
 
Ce phénomène a aussi pour contrepartie le risque 
ÄȭïÐÕÉÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÓȟ ÄȭÉÎÓÔÁÂÉÌÉÔï ÄÁÎÓ ÌÁ 
conduite des dispositifs pour les étudiants entre 
plusieurs années successives.  Si bon nombre de 
programmes sont en cours de redéfinition, les 
ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÄÅ ÃÅÓ ÒÅÄïÆÉÎÉÔÉÏÎÓ ÎȭÁÐÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔ ÐÁÓ 
toujours très clairement.  Le sentiment de devoir 
améliorer sans savoir dans quel sens aller, avec 
parfois des motivations différentes entre 
enseignants, ou entre ces derniers et les 
responsables de catégorie, interroge la clarté et 
le partage des objectifs visés.  Certains objectifs 
ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÁÐÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔ 
justifiés comme ceux visant un découpage plus 
ïÑÕÉÌÉÂÒï ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÔ ÄÅÓ 5%ȟ 
pour faciliter leur évaluation ou favoriser la 
mobilité internationale en rééquilibrant le 
ÖÏÌÕÍÅ ÄÅÓ ÂÌÏÃÓȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅȢ  ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆȟ ÐÌÕÓ 
didactique, de travailler sur la cohérence interne 
aux UE et sur leur traduction dans des 
ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ ÉÎÔïÇÒïÅÓȟ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ 
ÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÅÆÆÅÃÔÉÖÅ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ 
compétences, apparait plus rarement.  La très 
faible pratique des épreuves intégrées dans la 
plupart des programmes atteste de cette 
difficulté pour les équipes enseignantes à 
ÓȭÁÐÐÒÏÐÒÉÅÒ ÃÅÔÔÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅȟ ÑÕÉ ÄÅÍÁÎÄÅ Û ÌÁ 
fois une formation suffisante, un 
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accompagnement externe éventuel des groupes 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ 5% ÅÔȟ ÅÎ ÔÏÕÔ ïÔÁÔ ÄÅ 
cause, un temps disponible pour travailler 
ensemble qui manque le plus souvent.  Il 
ÎȭÅÍÐðÃÈÅ ÑÕÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅÒ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÄÅÓ 
ÆÉÎÁÌÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÅÔ 
collectivement définies est tout à fait impératif.   
 
$Å ÍðÍÅȟ ÌÅÓ ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÎÅ ÓÏÎÔ ÅÕØ-
mêmes pas toujours clairement définis, la 
formalisation cohérente du rapport entre les AA 
au sein des UE et de leur rapport au référentiel de 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȟ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÃÏÎÓÔÁÍÍÅÎÔ ÐÒïÓÅÎÔÅ 
dans la documentation des programmes à travers 
les divers documents pédagogiques et les fiches 
ECTS communiquées aux étudiants.  
 
Bonne pratique 9  :  
 
3ÏÕÓ ÌȭÉÍÐÕÌÓÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅȟ ÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ 
ÓÕÒ ÌÁ ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÉÔï Á ÐÅÒÍÉÓ ÄȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÅÒ ÄÅÓ 
épreuves intégrées en début de cycle.  Par 
exemple, du côté des AS : épreuve intégrée - droit 
public et droit civil - et du côté des conseillers 
sociaux, techniques de communication écrite et 
ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅȢ ,ȭïÑÕÉÐÅ ÁÐÐÒïÃÉÅ ÌÁ 
ÔÒÁÎÓÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÔï ÄÅ ÃÅ ÍÏÄÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ 
 

Recommandation 11 :  
 
Veiller à définir précisément les objectifs des 
ÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÕÈÁÉÔÅÎÔ 
ÅÎÇÁÇÅÒ ÅÔ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÕ ÐÁÒÔÁÇÅ ÄÅ ÃÅÕØ-ci avec 
les équipes enseignantes, en accordant un temps 
suffisant à cette phase initiale avant de travailler 
sur les aménagements envisagés.  

 

Recommandation 12 :  
 
Encourager la multiplication des pratiques 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÉÎÔïÇÒïÅ ÐÏÕÒ ÆÁÖÏÒÉÓÅÒ ÌÅ 
ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȟ 
ÄÁÎÓ ÌÁ ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄȭÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 
communs par les équipes enseignantes, de 
manière concertée.  Une telle incitation doit être 
soutenue par des initiatives de formation des 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓȟ ÖÏÉÒÅ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ 
ÄÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ 
ÄȭÁÐÐÕÉ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓȢ 

 
Si la prise en compte des besoins et des attentes 
des parties prenantes (étudiants, enseignants, 
professionnels, etc.), pour engager des 
adaptations des programmes est notable dans la 
plupart des hautes écoles, celle-ci apparait le plus 
souvent réalisée de façon informelle, en 

particul ier avec les professionnels partenaires, 
ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÄȭÅÍÐÌÏÙÅÕÒÓ ÄÅ ÃÅÓ 
derniers.  La place accordée à ceux-ci dans les 
processus de révision des programmes et plus 
largement dans la gouvernance des formations, 
voire des catégories socialeÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ 
ÒÅÐïÒÁÂÌÅ ÆÁÕÔÅ ÄȭðÔÒÅ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÆÏÒÍÁÌÉÓïÅȢ  
 

Recommandation 13 :  
 
Mettre en place des instances formelles de 
consultation des employeurs au sein des 
catégories sociales, en particulier pour associer 
ceux-ci aux processus de révision des 
programmes engagés périodiquement.  Plus 
largement, pour conduire ces processus, le 
comité des experts recommande de systématiser 
et de formaliser les initiatives de rencontre avec 
les milieux professionnels (organisation de 
tables rondes avec les référents de stage, 
enquêtes ponctuelles ou réunions thématiques, 
etc.).   

 
,ȭÁÃÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÐÁÒÆÏÉÓ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅ ÄÅÓ ÃÏÎÔÅÎÕÓ 
de formation (par exemple au regard des 
évolutions légales et réglementaires qui 
ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÅÎÔ ÁÕ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅɊ ÅÔ la 
diversité parfois limitée des thématiques traitées 
ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÓÕÇÇîÒÅÎÔ ÌÅ 
ÂÅÓÏÉÎ ÄȭÕÎÅ ÖÉÇÉÌÁÎÃÅ ÉÎÔÅÒÎÅ ÁÕØ 
établissements, qui touche ici aux contenus 
mêmes des enseignements.  Les pratiques 
insuffisantes des EEE, qui pourraient en 
particulier être orientées sur ces exigences, ne 
ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÐÁÓ ÁÕØ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄȭÅÎ ÐÒÅÎÄÒÅ 
la mesure ou de mettre en place des dispositions 
pour corriger ces insuffisances. À cette fin, la 
contribution des représentants des 
professionnels pourrait être ici également mieux 
mobilisée. 
 
$Å ÍðÍÅȟ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅ ÐÒÏÐÏÓÅÒ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ Û ÏÐÔÉÏÎ 
en lien avec des problématiques actuelles, en fin 
ÄÕ ÃÕÒÓÕÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ɉÂÌÏÃ σɊ ÎȭÅÓÔ ÑÕÅ 
rarement favorisé.  Les programmes du bachelier 
!3 ÏÆÆÒÅÎÔ ÐÅÕ ÄȭÅÎÓÅÉgnements de spécialisation 
(voire aucun) dans la phase finale des études.  
Des attentes de formation orientées sur des 
thèmes comme la réduction des risques, la santé 
mentale ou encore la grande précarité ont pu être 
exprimées par des étudiants qui se disaient 
démunis face à des situations particulières 
rencontrées en stages.  
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Recommandation 14 :  
 
Développer les offres de cours à option comme 
possibilités de spécialisation et 
ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓȢ  $Å ÔÅÌÌÅÓ 
mesures pourraient être prises, en mettant à 
profit par exemple la proximité géographique 
ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÏÕ ÓÅÃÔÉÏÎÓȟ ÐÏÕÒ 
proposer des enseignements de spécialité 
communs.  

 
,ȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÔÈïÏÒÉÑÕÅÓ ÅÔ 
pratiques dans les enseignements et les activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÓÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÐÁÒÆÏÉÓ 
problématique.  Dans certains cas, on observe un 
ÃÌÏÉÓÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÃÅÓ ÄÅÕØ ÔÙÐÅÓ ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅȟ 
ÑÕÉ ÒÅÌîÖÅÎÔ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐrentissage 
distinctes : apports de contenus théoriques dans 
certains enseignements puis « mise en pratique » 
dans les stages.  De tels constats soulèvent le 
ÐÒÏÂÌîÍÅ ÄȭÕÎ ÔÒÏÐ ÆÁÉÂÌÅ ÄÉÁÌÏÇÕÅ ÅÎÔÒÅ ÍÁÉÔÒÅÓ 
assistants et maitres de formation pratique 
(MFP).  ,ȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÌÉÅÎÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ 
formellement établis entre apports théoriques et 
ÅØÐïÒÉÅÎÃÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ɉÑÕÅÌ ÑÕÅ ÓÏÉÔ ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ 
réalisation de ces deux éléments) génère chez les 
étudiants un double sentiment : soit ils 
considèrent que le stage ne leur a pas réellement 
servi car ils manquaient du bagage théorique 
nécessaire, soit que les cours théoriques 
ÍÁÎÑÕÅÎÔ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÂÉÌÉÔï ÓÕÒ ÌÅ ÔÅÒÒÁÉÎ ÅÔ ÓȭÅÎ 
désintéressent. Certains établissements 
nourrissent néanmoins un dialogue collaboratif 
soutenu avec les lieux de stages et formalisent, 
ÓÏÕÖÅÎÔ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÄÅÓ ÇÒÉÌÌÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÌÅÓ 
apprentissages qui doivent y être mobilisés.  
$ȭÁÕÔÒÅÓȟ ÅÎ ÒÅÖÁÎÃÈÅȟ ÓȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÎÔ ÍÏÉÎÓ ÄÁÎÓ 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÓÔÁÇÅȢ  $ÁÎÓ 
ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÃÁÓȟ ÌÅÓ ÏÃÃÁÓÉÏÎÓ ÄȭÁÐÐrentissage sont 
ÐÌÕÓ ÁÌïÁÔÏÉÒÅÓ ÅÔ ÄïÐÅÎÄÅÎÔ ÐÌÕÓ ÄȭÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔïÓ 
ÃÏÎÊÏÎÃÔÕÒÅÌÌÅÓ ÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÓÔÒÕÃÔÕÒïÅȢ  
,ȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÐÅÕÔ ÁÕÓÓÉ Ù 
contribuer avec une première année souvent 
théorique, éventuellement complétée par un 
stage dans certaines formations, puis en seconde 
ÅÔ ÔÒÏÉÓÉîÍÅ ÁÎÎïÅÓȟ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ 
professionnelle (AIP).  
 

Recommandation 15 :  
 
Accorder une vigilance particulière à 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎȟ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ 
AS, entre enseignements théoriques et activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅȢ  5Î ÔÅÌ ÏÂÊÅÃÔÉÆ 
nécessite en particulier de mettre en place des 

ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄȭïÃÈÁÎÇÅ ÅÎÔÒÅ 
les enseignants, particulièrement avec les MFP. 

 
,ȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅ ÐÏÕÒ ÁÄÁÐÔÅÒ ÌÅ 
parcours individuel des étudiants génère 
ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȟ ÑÕÉ 
ÐÅÕÖÅÎÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒ ÁÕÔÁÎÔ ÄȭÏÂÓÔÁÃÌÅÓ Û ÌÁ 
ÒïÕÓÓÉÔÅ ÁÕ ÄÉÐÌĖÍÅȢ  ,Å ÆÁÉÔ ÑÕȭÕÎÅ ÎÏÔÅ ÎïÇÁÔÉÖÅ 
Û ÕÎÅ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄȭÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ 
ÅÎÔÒÁÉÎÅ ÌȭïÃÈÅÃ ÐÏÕÒ ÔÏÕÔÅ ÕÎÅ 5% ɉÓÕÉÖÁÎÔ ÌÅ 
principe dit de « note absorbante ») est en 
particulier pénalisant ; certains établissements 
contournent alors cette contrainte en réduisant 
chaque UE à un seul AA (ce qui a pour effet de 
multiplier inutilement les UE et de porter atteinte 
à la cohérence des programmes) à défaut de 
ÐÒÏÐÏÓÅÒ ÄÅÓ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ ÉÎÔïÇÒïÅÓ Äȭ5% 
comportant plusieurs AA.  Dans le souci de ne pas 
pénaliser les étudiants en échec dans certaines 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ 
palliatives consistent à permettre aux étudiants 
ÄȭðÔÒÅ ïÖÁÌÕïÓ ÕÎÅ ÓÅÃÏÎÄÅ ÆÏÉÓ ÓÕÒ ÕÎÅ ÔÅÌÌÅ 
activité, sans assistance au cours, ni exigence 
ÄȭÕÎÅ ÍÏÄÁÌÉÔï ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ  ,ȭïÐÒÅÕÖÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÅÕÔ 
être elle-même allégée (fiche de lecture, par 
exemple) par rapport à celle normalement 
ÐÒÏÐÏÓïÅ ÅÎ ÐÒÅÍÉÅÒ ÂÌÏÃȟ ÁÕ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÉÎÔÒÏÄÕÉÒÅ 
une inégalité de traitement entre les étudiants.  
,Å ÓÙÓÔîÍÅ ÄÅÓ ÐÒïÒÅÑÕÉÓ ÅÔ ÃÏÒÅÑÕÉÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ 
toujours exploité, ce qui peut affecter ici la 
ÃÏÈïÒÅÎÃÅ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ 
compétences.  Le système de prérequis oblige 
parfois à reprendre une inscription pour 
terminer le TFE ou pour effectuer un stage.  Enfin, 
la nécessité de récupérer des crédits non acquis 
qui ne sont pas organisés chaque année 
complique également la poursuite du parcours 
individuel prévue dans le programme annuel de 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ɉ0!%ɊȢ  ,Á ÒîÇÌÅ ÄÅ Ⱥ passage » en 
seconde année (ou bloc 2) avec une possible 
ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÄÅ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ τυ ÃÒïÄÉÔÓ Û ÌȭÉÓÓÕÅ ÄÅ ÌÁ 
ÐÒÅÍÉîÒÅȟ ÏÕÔÒÅ ÌÅ ÆÁÉÔ ÑÕȭÅÌÌÅ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÔ 
implicitement uÎÅ ÌÏÇÉÑÕÅ ÄȭÁÎÎïÅȟ ÁÐÐÁÒÁÉÔ 
essentiellement comme une source de 
complication pour les hautes écoles comme pour 
les étudiants.  
 
$Õ ÆÁÉÔȟ ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÄȭÕÎÅ ÏÆÆÒÅ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔÓ 
de spécialisation  à option en fin de cursus, très 
limitée (pointée précédemment) et de 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÒÅÓÔÁÎÔ ÓÏÕÖÅÎÔ 
ÃÏÎÓÔÒÕÉÔÓ ÓÕÒ ÕÎÅ ÌÏÇÉÑÕÅ ÄȭÁÎÎïÅȟ 
ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÒÅÃÈÅÒÃÈïÅ ÐÁÒ 
ÌÅ ÄïÃÒÅÔ ÓȭÁÐÐÁÒÅÎÔÅ ÐÏÕÒ ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ Û ÌÁ 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔÓ ÄÅ ÃÅÕØ-ci pour les 
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étudiants en échecs partiels (sur certaines AA), 
par rapport à un programme standard, en 
permettant son allongement au-delà des trois ans 
du cursus normal du bachelier.      
 

Recommandation 16 :  
 
Le comité des experts recommande aux 
établissements engageant des chantiers de 
révision des programmes de bachelier AS, de 
ÐÏÒÔÅÒ ÁÔÔÅÎÔÉÏÎ Û ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ 
ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÅÆÆÅÃÔÉÖÅ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÑÕÉ 
permettent aux étudiants de faire non seulement 
ÄÅÓ ÃÈÏÉØ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ 
ÄÅ ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ afin de soutenir un 
éventuel projet de développement professionnel 
ÖÉÓï ÐÁÒ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

 

Recommandation 17 :  
 
,Á ÒïÐïÔÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÁÃÔÉÖÉÔï ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÏÂÊÅÔ 
ÄȭÕÎ ïÃÈÅÃ ÅÎ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÓÅÓÓÉÏÎȟ ÓÉ ÅÌÌÅ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ 
effectivement et équitablement évaluée, pourrait 
ÐÒÏÃïÄÅÒ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÄÅ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ 
ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓȟ ÄÉÓÐÅÎÓÁÎÔ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄȭÁÓÓÉÓÔÅÒ 
une seconde fois aux mêmes cours (obligation 
pénalisante dans la gestion des emplois du 
temps) tout en donnant lieu à un réel travail 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ  ,Å comité des experts 
recommande aux établissements et aux autorités 
ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÌÅÓ ÖÏÉÅÓ ÅÔ ÍÏÙÅÎÓ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ 
des enseignements de « rattrapage Ȼ ɉÄȭ!! ÎÏÎ 
validés) pour favoriser une réelle 
individualisation des parcours sans pénaliser les 
étudiants. 

 
CoÎÔÅÎÕ ÄÕ ÐÌÁÎ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ :  
 
,ȭÁÕÔÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÐÒÏÖÉÓÏÉÒÅ ÅÔ ÌȭÁÃÃÒïÄÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÓÏÎÔ ÁÃÃÏÒÄïÅÓ ÐÁÒ 
Ìȭ!ÇÅÎÃÅ 2ÏÕÍÁÉÎÅ ÄÅ ÌÁ 1ÕÁÌÉÔï ÄÁÎÓ 
Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 3ÕÐïÒÉÅÕÒ ɉ!2!#)3Ɋ Û ÌÁ ÓÕÉÔÅ 
des évaluations externes qui sont réalisées sur 
la base des standards spécifiques à chaque 
spécialisation. Le standard portant sur le 
ÃÏÎÔÅÎÕ ÄÕ ÐÌÁÎ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÐÒïÖÏÉÔ ÌÅÓ 
catégories de disciplines ainsi que leurs poids 
respectifs. Du point de vue formatif, il y a 
quatre catégories de disciplines à inclure 
obligatoirement : fondamentales/générales, 
du domaine ; de spécialité et complémentaires. 
Pour le programme de licence Assistance 
sociale, le poids alloué aux disciplines du 
ÄÏÍÁÉÎÅ ÅÔ ÄÅ ÓÐïÃÉÁÌÉÔï ÄÏÉÔ ÓȭÉÎÓÃÒÉÒÅ ÅÎÔÒÅ 
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60% et 75% du total des heures 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȢ ,Å ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÐÒïÖÏÉÔ 
également que la proportion des disciplines 
obligatoires ne dépasse pas 70% du nombre 
total des heures pour offrir aux étudiants un 
minimum de 30% des cours à option50. 
 

 
La réalisation des stages successifs au cours de la 
formation au bachelier AS revêt une importance 
particulière, comme pour tout bachelier 
professionnalisant, mais aussi pour celui 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ ÏĬ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ÓÅ 
trouver confrontés à des situations difficiles avec 
des personnes en grande difficulté, sans y avoir 
été préalablement préparés. 
 
Les capacités limitées du milieu professionnel du 
travail social à accueillir des stagiaires, pour 
chacun des blocs du bachelier AS (les effectifs 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÉÎÓÃÒÉÔÓ ÄÁÎÓ ÃÅ ÄÉÐÌĖÍÅ ÁÙÁÎÔ 
augmenté de 20% entre 2011 et 2017), se 
traduisent par une offre insuffisante de stages et 
soulèvent la question de leur maintien en 
ÉÎÔïÇÒÁÌÉÔïȢ  #ÅÒÔÁÉÎÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÏÎÔ ÄȭÏÒÅÓ ÅÔ 
déjà anticipé cette difficulté, en substituant au 
stage de premier bloc des initiatives de 
découverte des activités professionnelles, sous la 
forme de visites collectives dans des institutions 
ÏÕ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎÓ ÄÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÌÏÒÓ ÄÅ 
ÃÏÎÆïÒÅÎÃÅÓ ÏÕ ÄȭÁÔÅÌÉÅÒÓ ÄÅ ÒÅÎÃÏÎÔÒÅÓȢ   
 
Bonne pratique 10  :  
 
Dans cette HE, on favorise les contacts et la 
création de liens avec le terrain dès la première 
ÁÎÎïÅ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄÅ ÖÉÓÉÔÅÓ ÅÔ ÒÅÎÃÏÎÔÒÅÓ 
avec des travailleurs sociaux sur leur lieu 
ÄȭÁÎÃÒÁÇÅȢ  #ÅÔÔÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅÒȟ ÄÅ 
manière encadrée et préparée, la réalité des 
métiers du social, mais aussi de créer des liens 
avec des professionnels de terrain.  
 
Bonne pratique 11  :  
 
)ÃÉȟ ÌÅ ÓÔÁÇÅ ÂÌÏÃ ρ Á ïÔï ÒÅÍÐÌÁÃï ÐÁÒ ÌȭÏÐïÒÁÔÉÏÎ 
« les coulisses du métier » qui permet aux 
étudiants d'avoir une première approche de la 
diversité ÄÕ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȟ Û ÔÒÁÖÅÒÓ 
des rencontres de professionnels, organisées 
ÄÁÎÓ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔȟ ÁÕ ÃÏÕÒÓ ÄÕ ÐÒÅÍÉÅÒ 
quadrimestre. 
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Bonne pratique 12  :  
 
Au bloc 1 a été créé ici depuis quelques années le 
« module découverte » en pratique 
professionnelle : celui-ci a pour objectif de faire 
découvrir aux étudiants la diversité du champ 
social en allant rencontrer une série 
ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓȢ  #ÅÔÔÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ Á ïÔï ÄïÃÒÉÔÅ 
comme stimulante par les étudiants eux-mêmes. 
 

Recommandation 18 :  
 
%ÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅÓ 
au stage pratique en bloc 1 ȡ ÏÕÔÒÅ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÏÎÔ 
pour effet de réduire la pression sur la recherche 
de stage pour toutes les parties prenantes 
ɉïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÔ ÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌɊȟ 
celles-ci sont également de nature à favoriser, 
pour les étudiants, une découverte de la diversité 
ÄÅÓ ÃÈÁÍÐÓ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÐÏÓÓÉÂÌÅÓ ÄȭÕÎ 
assistant social et de pouvoir orienter leurs choix 
de recherche de lieu de stage sur les blocs 
suivants.  

 
Au Canada, les stages constituent le tiers de la 
formation du cursus universitaire de trois ans. 
4ÏÕÔÅÓ ÌÅÓ ïÃÏÌÅÓ ÓÏÎÔ ÔÅÎÕÅÓ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÕÎ 
minimum de 700 heures de stage (Norme 
3.2.2). Les modèles entre les écoles diffèrent : 
quelques-unes vont opter pour étaler sur les 
troi s ans le parcours de formation pratique. 
,ÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÒÁÔÉÏÎȾÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÅÎ 
première année sont moins populaires.  Les 
heures de ce premier stage peuvent varier 
entre 30 heures et 135 heures. Pour plusieurs 
Écoles canadiennes, les stages sont au nombre 
de deux dans le cursus. Deux scénarios se 
présentent :  
1) un stage en deuxième et un en troisième 
dans deux milieux différents.  
2) les deux stages en troisième année, à 
ÌȭÁÕÔÏÍÎÅ ɉÓÔÁÇÅ ρɊ ÅÔ Û ÌȭÈÉÖÅÒ ɉÓÔÁÇÅ ςɊ ÄÁÎÓ 
le même milieu, à raison de 3 jours/semaine. 
#ÈÁÑÕÅ ïÃÏÌÅ ÅÓÔ ÔÅÎÕÅ ÄȭÁÖÏÉÒ ÕÎ ÓÅÒÖÉÃÅ 
ÏÒÇÁÎÉÓï ÁÕÔÏÕÒ ÄȭÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
ÐÒÁÔÉÑÕÅ ɉ.ÏÒÍÅ σȢςȢρρɊ ÅÔ ÄȭÙ ÁÌÌÏÕÅÒ ÁÕ 
moins un poste de responsable, poste de 
préférence tenu par un professeur. 
 

 
$ÁÎÓ ÌÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÅÎ ÁÓÓÉÓÔÁnce 
sociale de Roumanie, les activités pratiques 
annuelles peuvent être effectuées chaque 
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semaine (4-6 heures/semaine) ou pendant un 
ÓÔÁÇÅ ÄȭÕÎÅ ÄÕÒïÅ ÄÅ ÔÒÏÉÓ ÓÅÍÁÉÎÅÓȢ  ,Á 
plupart des formations suit le premier type 
ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎȢ  ,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÒÁÔÉÑÕes 
représentent un minimum de 10% des heures 
dans la catégorie des disciplines de spécialité.  
%ÌÌÅÓ ÓÏÎÔ ÒïÁÌÉÓïÅÓ ÓÕÒ ÌÁ ÂÁÓÅ ÄȭÕÎÅ 
convention de pratique entre les facultés et les 
lieux de stages et sont coordonnées sur place 
par un assistant social praticien. Les 
facultés/départements désignent également 
un membre du corps enseignant pour la 
supervision des stages51.   
 

 
#ÅÔÔÅ ÌÉÍÉÔÅ ÄÅ ÃÁÐÁÃÉÔï ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅÓ ÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓ 
occasionne de nombreuses difficultés 
rencontrées par les étudiants dans la recherche 
ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓȢ  ,ÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ 
de stage mis en place dans les hautes écoles sont 
ÄȭÕÎ ÁÐÐÕÉ ÉÎïÇÁÌ ÅÔ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ Û ÃÅ 
niveau est plus souvent méthodologique 
ɉÆÏÕÒÎÉÔÕÒÅ ÄȭÏÕÔÉÌÓɊ ÑÕÅ ÌÏÇÉÓÔÉÑÕÅ ɉÃÏÍÍÅ ÌÁ 
fourniture de liÓÔÅÓ ÄÅ ÌÉÅÕØ ÄÅ ÓÔÁÇÅȟ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 
mise en relation par des contacts privilégiés, etc.)  
,ȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÅ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ 
établissements génère aussi des calendriers de 
procédures administratives pour la mise en stage 
parfois communiqués tardivement aux étudiants. 
 
,ȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅ ÓÕÉÖÉ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÓÔÁÇÅ 
est lui-même très inégal selon les hautes écoles.  
$ÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÌÌÅÓȟ ÌÅ ÓÕÉÖÉ ÐÁÒ ÌÅÓ -&0 
est structuré et favorise un accompagnement 
méthodique des expériences pratiques des 
étudiants.  Le besoin, pour des étudiants 
confrontés à des situations difficiles sur leur lieu 
de stage, de trouver une écoute disponible et 
adaptée pour prendre le recul nécessaire, trouve 
des réponses dans un tel accompagnement ; il 
permet en particulier de porter une attention 
particulière aux étudiants sans expérience 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÁÎÔïÒÉÅÕÒÅȢ  )Ì ÓȭÁÐÐÕÉÅ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ 
sur un dialogue fécond entre maitres de stage et 
tuteurs sur le terrain.  Des dispositifs originaux 
« ÄȭÁÌÔÅÒÎÁÎÃÅ » entre jours de stage et jours de 
ÃÏÕÒÓ Û ÌȭïÃÏÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÍðÍÅÓ ÓÅÍÁÉÎÅÓ ÍïÒÉÔÅÎÔ 
ÄȭðÔÒÅ ÒÅÌÅÖïÓȟ ÍðÍÅ ÓÉ ÃÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÇïÎîÒÅÎÔ 
ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅÓ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅÓ 
(pour la mobilité internationale des étudiants, 
notamment). 
 
$ÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÈÁÕÔÅÓ ïÃÏÌÅÓȟ ÏÎ ÒÅÌîÖÅ Ìȭabsence 
ÄÅ ÆÏÒÍÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÁÈÉÅÒ ÄÅÓ ÃÈÁÒÇÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅ 
suivi du stage ou de procédure permettant de 
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réguler la relation entre MFP et maitre de stage 
ÄÁÎÓ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÍÅ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ɉïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÁÐÐÅÌï 
« référent de stage ») dans le traitement des 
difficultés rencontrées par les étudiants 
ɉÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÅÎ ÃÁÓ ÄȭÁÖÉÓ ÄÉÖÅÒÇÅÎÔÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ 
deux parties sur le travail du stagiaire).  
,ȭÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÃÅ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ -&0 ÁÖÅÃ 
les référents de stage se traduit parfois 
également par une connaissance et une 
appropriation  insuffisantes des outils et 
ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ÆÏÕÒÎÉÓ ÐÁÒ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÑÕÉ 
peuvent néanmoins exister pour assurer 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓȢ 
 
Bonne pratique 13  :  
 
Tous les 18 mois, une rencontre est organisée 
avec les maitres de stage pour faire le point sur la 
formation pratique.  En outre, chaque MFP 
ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄȭÕÎ ÓÔÁÇÅ ÒÅÎÓÅÉÇÎÅ ÌÅÓ ÐÒÏÇÒîÓ ÄÅ 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÄÁÎÓ ÕÎ ÊÏÕÒÎÁÌ ÄÅ ÂÏÒÄȟ ÁÕ ÆÕÒ ÅÔ Û 
mesure des visites de stage et des évaluations 
avec le milieu de stage.  Ce journal de bord est 
transmis au MFP qui sera maitre du stage suivant.  
 
Bonne pratique 14  :  
 
Les étudiants sont tenus de faire une analyse du 
milieu où ils feront leur stage de second et 
ÔÒÏÉÓÉîÍÅ ÂÌÏÃÓ ÁÖÁÎÔ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÅÎ ÓÔÁÇÅȢ 
 

Recommandation 19 :  
 
Accorder une vigilance particulière dans le suivi 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 
stages de formation pratique.  Ces processus 
ÄÏÉÖÅÎÔ ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ 
de stage, la préparation pédagogique aux stages 
(par exemple, la connaissance du cadre 
institutionnel des lieux), le suivi méthodologique 
des étudiants, le dialogue avec les maitres de 
ÓÔÁÇÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÔ 
ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÐÏÓÔ ÓÔÁÇÅ ÄÅÓ 
expériences réalisées par les étudiants.  Le 
développement des outils de type « carnet de 
bord » ÏÕ ÐÏÒÔÆÏÌÉÏ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÕ 
suivi du stage, pour servir de support aux 
entretiens avec le responsable du stage, devrait 
être systématisé. 

 
 

2.1.2.4 La gouvernance des bacheliers 
et la coordination de leurs équipes 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ 

 
À la suite des différentes fusions opérées au cours 
des dernières années, les hautes écoles préparant 
au diplôme du bachelier AS déploient leurs 
activités de formation sur de multiples sites et 
ont ainsi à gérer des problématiques de 
dispersion de leurs locaux et de leurs ressources, 
notamment humaines.  Ces fusions récentes ont 
conduit ces hautes écoles à structurer leur 
organisation et à adopter des plans stratégiques 
qui fédèrent leurs différentes composantes 
autour de ces derniers. Parallèlement, ces hautes 
écoles se dotent progressivement de systèmes 
qualité centraux qui déploient leur organisation 
dans les catégories elles-mêmes, de façon 
diversifiée.  
 
La gouvernance de ces hautes écoles tend 
ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ Û ÆÁÖÏÒÉÓÅÒ ÌȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÅ 
fonctionnement de leurs nombreuses 
implantations et des catégories qui y conduisent 
les formations.  Ces dernières fonctionnent ainsi, 
le plus souvent en forte responsabilité et 
autonomie propres, et parfois avec une réelle 
dimension participative, observée pour certaines 
catégories sociales en charge du bachelier AS.  
,ȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÇÏÕÖÅÒÎÁÎÃÅ ÄÅ ÌÁ ÈÁÕÔÅ 
école apparait ainsi le plus souvent comme une 
base de soutien à celle de la catégorie sociale, qui 
reste néanmoins localement fragile et 
dépendante des personnes qui sont investies des 
responsabilités.  Au sein de ces catégories 
sociales, la coordination propre de la section du 
ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 ÓÏÕÆÆÒÅ ÎïÁÎÍÏÉÎÓ ÐÁÒÆÏÉÓ ÄȭÕÎÅ 
insuffisance de moyens attribués à la 
coordination pédagogique. 
 
,ȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ de la 
formation, par la direction de la catégorie elle-
même, largement mobilisée par ailleurs sur ses 
ÐÒÏÐÒÅÓ ÁÔÔÒÉÂÕÔÉÏÎÓȟ ÆÒÁÇÉÌÉÓÅ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÌÁ 
nécessaire coordination du programme.  Ailleurs, 
ÌȭÁÔÔÒÉÂÕÔÉÏÎ ÄÅ ÑÕÏÔÉÔï ÄÅ ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ 
trop limité e à des enseignants du bachelier limite 
également la capacité de coordination 
pédagogique.  Malgré le professionnalisme et 
ÌȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃÏÒÐÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÌÅÓ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ 
ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÅ ÌÉïÅÓ Û ÌȭïÃÌÁÔÅÍÅÎÔ 
des équipes sont observables en particulier 
quand de nombreux professionnels externes 
interviennent dans le programme, comme effet 
ÄȭÕÎ ÃÌÉÖÁÇÅ Ⱥ historique » entre les MFP et les 
autres enseignants, ou encore du fait du 
déploiement de la formation du bachelier sur 
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plusieurs sites de la haute école.  Ces situations 
compliquent le fonctionnement global des cursus 
ÅÎ ÓÏÕÌÅÖÁÎÔ ÄÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ 
ÉÎÔÅÒÎÅ ÅÔ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÑÕÏÔÉÄÉÅÎ ÅÎ 
direction des étudiants.  Elles affectent 
simultanément la recherche de cohérence 
interne au diplôme, qui nécessite des rencontres 
régulières et productives entre les enseignants 
du cursus dans son ensemble ou de ses 
différentes UE en particulier. 
 
Les processus en cours de révision ou de refonte 
des programmes du bachelier, observés dans de 
nombreuses hautes écoles, constituent pourtant 
une opportunité de renforcer cette cohérence, 
ÄîÓ ÌÏÒÓ ÑÕȭÉÌÓ ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÃÏÎÄÕÉÔÓ ÐÁÒ ÄÅÓ 
coordinateurs de ce travail, eux-mêmes appelés à 
la suite à coordonner au quotidien la mise en 
ĞÕÖÒÅ ÄÕ ÄÉÐÌĖÍÅȟ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÍÏÙÅÎÓȟ notamment 
en temps, suffisants pour le faire.  De ce point de 
vue, ces démarches de révision des programmes 
ÅÎ ÃÏÕÒÓ ÄÅÖÒÁÉÅÎÔ ðÔÒÅ ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÄÅ ÍÉÓÅÓ ÅÎ 
place de coordinations pédagogiques effectives 
et pérennes.  
 

Recommandation 20 :  
 
Le comité des experts relève la forte nécessité 
ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÍÏÙÅÎÓ ÅÔ ÌÅÓ 
processus de communication interne entre les 
diverses parties prenantes des catégories 
sociales, de consolider les nouvelles 
organisations de ces catégories et de renforcer la 
coordination des sections du bachelier AS, en 
précisant les responsabilités managériales 
attribuées à leur titulaire.  Il recommande de 
ÓÁÉÓÉÒ ÌȭÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔï ÄÅÓ ÃÈÁÎÔÉÅÒÓ ÄÅ ÒÅÆÏÎÔÅ ÄÅÓ 
programmes pour impulser de nouvelles 
dynamiques, par le renforcement de la 
coordination pédagogique et en installant une 
instance formalisée de concertation 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅȟ ÌÛ ÏĬ ÅÌÌÅÓ ÎȭÅØÉÓÔÅÎÔ ÐÁÓȢ  ,Á 
mission spécifique de ces coordinations doit être 
ÄÅ ÍÏÂÉÌÉÓÅÒ ÌȭïÎÅÒÇÉÅ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÁÃÔÅÕÒÓ ÐÏÕÒ 
consolider la cohésion du programme.  Dans les 
hautes écoles où le bachelier AS et le MIAS sont 
offerts, les modes de coordination méritent 
ÄȭðÔÒÅ ÒÁÐÐÒÏÃÈïÓ ÐÏÕÒ ÆÁÖÏÒÉÓÅÒ ÕÎÅ 
mutualisation des moyens. 
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2.2 Le master en Ingénierie et Action 
sociales (MIAS) 

2.2.1 Le diplôme et ses publics  

Les quatre formations de MIAS étaient 
dispensées, en 2016-2017, à 358 étudiants, (soit 
7,23% des étudiants inscrits en cycle long des 
HE) répartis dans les hautes écoles évaluées 
comme suit : 
 
Tableau 3 : Répartition des étudiants inscrits en 
MIAS, par haute(s) école(s) 
 

Haute École 
Effectif 
MIAS 

Effectif 
MIAS, en 
pourcentage  

HE2B 99 28% 

HELHa et Hénallux,  
en codiplomation 

131 37% 

HELMo et HEPL,  
en codiplomation 

85 24% 

HEH et HEPH-
Condorcet, 
en codiplomation 

43 12% 

 
Une haute école (HE2B) prépare seule à ce 
diplôme.  Trois hautes écoles le font en 
codiplomation.  Ces formations se répartissent 
sur le territoire de la FWB de façon équilibrée52, 
entre quatre de ses six provinces. 
 

2.2.1.1 Les effectifs 
 
Figure 8 : Évolution des étudiants et des diplômés 
du MIAS 
 

 
 
Le MIAS touche, en 2016-2017, un effectif plus 
ÆÁÉÂÌÅ ÑÕȭÅÎ ςπρρ ÁÐÒîÓ ÄÅÓ ïÖÏÌÕÔÉÏÎÓ ÖÁÒÉÁÂÌÅÓ 
selon les années.  La progression de ses diplômés 
est de plus de 26% sur la période 2011-201653. 
 

53 Le ÔÁÕØ ÄÅ ÄÉÐÌĖÍïÓ ÅÎ ςπρχ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÃÏÎÎÕȢ 

393 381 460 455 437 358

79 94
83 117 100

MIAS - ÉVOLUTIONDES EFFECTIFS 
D'INSCRITS ET DE DIPLOMÉS 
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2.2.1.2 Les éléments de profil (sexe, 
âge et origines nationales)  

 
La population des étudiants du MIAS est 
fortement féminisée mais dans une moindre 
mesure que le bachelier AS : 75,6 % des étudiants 
des promotions entrantes, en 2016-2017, sont 
des femmes (pour 82,4% pour le bachelier AS).  
 
Figure 9 : Âge des promotions entrantes en MIAS 
 

 
 
,ȭÝÇÅ ÄÅÓ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎÓ ÅÎÔÒÁÎÔÅÓ ÅÎ -)!3 ɉÓÅÃÏÎÄ 
ÃÙÃÌÅɊ ÅÓÔ ÌÏÇÉÑÕÅÍÅÎÔ ÐÌÕÓ ïÌÅÖï ÑÕȭÅÎ ÂÁÃȢ !3Ȣ  
La part des plus de 23 ans représentant 35% de 
ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ɉÅÔ ÊÕÓÑÕȭÛ ρχȟτϷ ÄÅ ÐÌÕÓ ÄÅ ςυ ÁÎÓɊ 
indique ici un public important de professionnels 
ÅÎ ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅÓȢ  ,Á ÐÁÒÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
étrangers est de 16,3%, similaire à celle 
ÃÏÎÓÔÁÔïÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÂÁÃȢ !3ȟ ÄÏÎÔ ρρȟφϷ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
hors Union européenne (part double ici à celle du 
bac. AS).  Cette dernière proportion est en 
ÍÏÙÅÎÎÅ ÄÅ υȟυϷ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÓÅÃÏÎÄÓ 
cycles des hautes écoles en FWB.  
 

2.2.1.3 Les réussites et les abandons 
 
Le taux de diplomation des étudiants entrés en 
formation, entre 2010 et 2013, est en moyenne 
de 61% avec une progression notable à 71%, 
ÐÏÕÒ ÃÅÕØ ÅÎÔÒïÓ ÁÕ ÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅ ςπρς-2013.  
Le taux moyen de déperdition sur les mêmes 
années est de 27% (et ramené à 17% en 2012-
2013 pour 33,6%, en 2011-2012). 
 

Figure 10 ȡ $ÕÒïÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÁÖÁÎÔ ÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ 
diplôme ɀ MIAS 
 

 
 
77,7 % des diplômés du MIAS le sont en deux ans 
après leur entrée en formation.  Contrairement 
au bac. AS, les femmes sont proportionnellement 
moins nombreuses à obtenir leur diplôme en 
deux ans (74,7% pour 86% des hommes), alors 
même que celles-ci représentent 71% des 
diplômés sur la période considérée.  Les freins à 
la réussite des femmes en MIAS apparaissent ici 
plus prégnants et affectent 31 femmes pour 6 
hommes qui obtiennent leur diplôme en trois 
ans. 
 
Les étudiants de maitrise du Canada 
ressemblent aux étudiants dÕ -)!3 ȡ ÄȭÁÂÏÒÄ 
femmes, jeune trentaine, la carrière dans les 
voiles, mères de famille, ambitieuses, voulant 
tout faire à la fois, la maitrise étant un projet 
ÐÁÒÍÉ ÄȭÁÕÔÒÅÓȢ "ÒÅÆȟ ÌÅÓ ÆÁÉÒÅ ÔÅÒÍÉÎÅÒ ÄÁÎÓ ÌÅ 
ÔÅÍÐÓ ÄïÖÏÌÕ ÒÅÌîÖÅ ÐÒÅÓÑÕÅ ÄÅ ÌȭÉÍÐÏÓÓÉÂÌÅ ÅÔ 
tout comme en Belgique, ils prendront plus de 
temps que prévu pour faire leur parcours. 
 

 

ςȢςȢς ,ÅÓ ÁÔÏÕÔÓ ÅÔ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ 
spécifiques des MIAS  

 
Avertissement : la présente sous-partie vise à 
développer, au regard du référentiel AEQES, 
ÌȭÁÎÁÌÙse des caractéristiques spécifiques des MIAS, 
ÑÕÉ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔ ÌÅÓ ÁÔÏÕÔÓ ÅÔ ÌÅÓ ÆÁÉÂÌÅÓÓÅÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 
de formation de niveau de ce master en FWB, dans 
ÃÈÁÍÐ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌȢ  ,ÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ 

65%

35%

21-23 23 et+

MIAS - Âge 
des 
promotions 
entrantes

77,7

22,3

74,8

25,2

86,0

14,0

diplômes en 2 ans
(durée "standard")

diplômes en 3 ans

MIAS : DURÉE OBTENTION DU DIPLÔME 
(diplômés 2015 et 2016)  

Total

Femmes
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ÃÏÍÍÕÎÓ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÕ ÃÌÕÓÔÅÒ 
sont traiÔïÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÈÁÐÉÔÒÅ χ ÓÅÌÏÎ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ 
thématique annoncée dans la table des matières. 
 

2.2.2.1 Coorganisation et identité 
propre du diplôme  

 
Les masters en Ingénierie et Action sociales 
(MIAS) ont été créés entre 2008 et 2011, et trois 
parmi les quatre sont organisés en codiplomation 
par deux hautes écoles.  Dans ces cas, les 
instances décisionnelles propres aux 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÄÅ -)!3 ÓȭÁÒÔÉÃÕÌÅÎÔ bien avec les 
structures de gouvernance des établissements 
ÐÁÒÔÅÎÁÉÒÅÓȢ  ,ȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ 
concertation, généralement bien précisée, varie 
ÄȭÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ Û ÌȭÁÕÔÒÅȢ  ,ȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÕ 
processus décisionnel par rapport aux hautes 
écoles coorganisatrices présente aussi des 
différences.  Dans une des formations, 
ÌȭÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÆÏÒÔÅ ÄÅÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÁÒÉÔïÓ ÐÏÒÔïÅÓ ÐÁÒ 
la coorganisation est exprimée de façon 
symbolique dans la page de garde du dossier 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ɉ$!%Ɋ ÑÕÉ ÎÅ ÍÅÎÔÉÏÎÎÅ ÑÕÅ ÌÅ 
titre du  master, sans évoquer les hautes écoles 
ÑÕÉ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÅÎÔ ÃÏÎÊÏÉÎÔÅÍÅÎÔȢ  ,ȭÉÄÅÎÔÉÔï 
codiplomante de la formation est même par 
ailleurs traduite dans un plan stratégique 2016-
2019.  De façon générale, les MIAS possèdent des 
structures identitaires et des cultures 
organisationnelles propres.  Toutefois, le soutien 
des directions des hautes écoles partenaires 
permet une réactivité forte face aux difficultés 
qui porteraient sur les masters. 
 
La gestion en codiplomation constitue une 
expérience de collaboration réussie entre des 
ÃÏÕÐÌÅÓ ÄȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓȟ ÐÁÒÆÏÉÓ ÁÐÐÁÒÔÅÎÁÎÔ Û 
ÄÅÓ ÔÒÁÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÂÉÅÎ ÄÉÓÔÉÎÃÔÅÓȢ  ,Á 
coorganisation est réelle et elle est vécue comme 
une opportunité, plutôt que comme une 
contrainte, malgré quelques difficultés ressenties 
dans des circonstances particulières. 
,ȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÄÅÕØ -)!3 ÅÓÔ ÁÓÓÕÍïÅ ÄÅ 
façon paritaire par les hautes écoles partenaires, 
mais les solutions concrètes de mise en oeuvre 
diffèrent, selon les partenariats ainsi instaurés.  
 
Les MIAS témoignent de la volonté des hautes 
ïÃÏÌÅÓ ÄÅ ÓȭÅÎÇÁÇÅÒ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ 
commune et spécifique de programme afin de 
proposer une formation généraliste, mais avec 
des ouvertures plus pointues, qui répond aux 
besoins du monde professionnel et aux enjeux du 
secteur non marchand.  Ils ambitionnent de 
dépasser la tension entre les logiques sociales et 
managériales qui pourrait constituer un défi à la 

professionnalisation des fonctions 
ÄȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÖÉÓÅÎÔ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÄÅ ÆÁëÏÎ 
explicite.  Le profil de sortie du MIAS ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ 
suffisamment clarifié, ce qui entretient les 
réflexions et les démarches de formalisation 
actuelles. 
 
,ÅÓ ÄïÂÏÕÃÈïÓ ÐÏÕÒ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ 
cadre dans le non-marchand sont considérés 
comme appartenant à plusieurs facettes, métiers 
ou axes :  

- ÄÉÒÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ; 
- conception, coordination des 

programmes-projets ;  
- chargé de mission, de conseil, de 

consultance, recherche.  
Les réflexions sur le profil de sortie et sur les 
ÄïÂÏÕÃÈïÓȟ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓïÅÓ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÐÁÒ ÕÎÅ 
certaine ambiguïté conceptuelle, sont 
fondamentales pour mieux faire connaitre les 
ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÄȭÕÎ ÄÉÐÌĖÍÅ ÑÕÉ ÒÅÓÔÅ ÊÅÕÎÅ ÅÔ 
relativement peu connu. 
 

Recommandation 21 :  
 
Finaliser la démarche de clarification du profil de 
sortie et réfléchir à la diversification des moyens 
ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅØÔÅÒÎÅȟ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭïÔÅÎÄÒÅ ÌÁ 
ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÔ ÌȭÁÔÔÒÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ -)!3Ȣ 

 
2.2.2.2 Élaboration du programme et 
organisation de la formation en 
étroite relation avec les besoins du 
ÔÅÒÒÁÉÎ ÅÔ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ 
étudiants   

 
,ȭÁÒÔÉculation avec les besoins économiques et 
sociaux sur les territoires est spécifique aux 
MIAS.  De plus, dans la plupart des formations, 
une proportion non négligeable du corps 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÏÃÃÕÐÅ ÕÎ ÐÏÓÔÅ ÄȭÁÃÔÅÕÒ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎȢ  
Certains professionnels occupent ou ont occupé 
des responsabilités dans les structures de 
ÃÏÎÃÅÒÔÁÔÉÏÎȢ  ,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÍÉÌÉÅÕØ 
professionnels est également renforcée par le fait 
que certains étudiants ont déjà une activité 
professionnelle dans le secteur.   
 
Le MIAS est une formation hybride dont le public 
ÅÓÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕï ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅØÅÒëÁÎÔ ÕÎÅ ÁÃÔÉÖÉÔï 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÅÎ ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅ ÅÔ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
ÓÏÒÔÁÎÔ ÄȭÕÎ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒȢ #ÅÔÔÅ ÈïÔïÒÏÇïÎïÉÔï ÄÅÓ 
publics représente une contrainte pour 
ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐÒÁÔÉÑÕe de la formation, mais 
présente aussi un potentiel riche pour 
ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ #ÅÒÔÁÉÎÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
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ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ÁÎÃÒÅÎÔ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ 
des étudiants. Cette approche, certes pertinente, 
ÐÅÕÔ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔ ÓȭÁÖïÒÅÒ moins porteuse de sens 
pour les jeunes étudiants sans expérience 
professionnelle, en particulier si la formation ne 
ÌÅÕÒ ÏÆÆÒÅ ÐÁÓ ÄÅÓ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔïÓ ÄȭÁÃÑÕïÒÉÒ ÃÅÔÔÅ 
expérience, au moyen de stages pratiques, par 
exemple.  
 

Recommandation 22 :  
 
Réfléchir à une meilleure fertilisation croisée des 
compétences des professionnels en reprise 
ÄȭïÔÕÄÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÊÅÕÎÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÐÏÕÒÓÕÉÔÅ ÄÅ 
ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȢ  /ÒÇÁÎÉÓÅÒ 
des activités où les compétences spécifiques des 
uns et des autres doivent être intégrées dans la 
ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÔÝÃÈÅ ÃÏÍÐÌÅØÅȢ 

 

Recommandation 23 :  
 
!ÓÓÕÒÅÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÄÅÓ ÊÅÕÎÅÓ 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÐÏÕÒÓÕÉÔÅ ÄȭïÔÕÄÅ ÅÎ ÌÅÕÒ 
ÄÅÍÁÎÄÁÎÔ ÄÅ ÓȭÉÎÓïÒÅÒ ÄÁÎÓ ÕÎ ÍÉÌÉÅÕ 
professionnel, sous forme de bénévolat si la mise 
sous contrat semble impossible. Renforcer 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÅÓ 
stages, de façon plus accrue pour les étudiants 
sans expérience professionnelle préalable. 

 
2.2.2.3 Formation à et par la 
recherche   

 
La formation à et par la recherche est présente 
ÄÁÎÓ ÔÏÕÓ ÌÅÓ -)!3 ÅÔ ÓÅÍÂÌÅ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÅÎ 
constituer un axe stratégique, mais le poids et 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÐÅÕÖÅÎÔ ÖÁÒÉÅÒ ÄȭÕÎ 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ Û ÌȭÁÕÔÒÅȢ  $ÁÎÓ ÄÅÕØ -)!3ȟ ÅÌÌÅ 
ÓȭÁÐÐÕÉÅ ÓÕÒ ÄÅÓ ÃÏÍÍÁÎÄÅÓ ÒïÅÌÌÅÓ ÄÕ ÔÅÒÒÁÉÎ 
tout en favorisant une authenticité pertinente du 
point de vue pédagogique.  De façon générale, les 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÃÏÎÓÁÃÒïÅÓ ÁÕØ 
ÍïÔÈÏÄÅÓ ÅÔ Û ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄÅ 
recherches sont assez visibles et semblent bien 
structurées.  Même si de façon inégale, toutes les 
hautes écoles coorganisatrices des MIAS ont 
développé des structures spécifiques (centres de 
recherche) ainsi que des ressources pour mener 
des activités de recherches. 

Recommandation 24 :  
 
Consolider la formation à et par la recherche 
ainsi qÕÅ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÌÕÓ ÐÏÉÎÔÕÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
des centres de recherche dans le processus 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ  

 
 
Au Canada, deux profils de sortie sont visés 
dans la maitrise de travail social : profil 
recherche avec mémoire et profil intervention 
avec stage et essai. Le profil « recherche » vise 
Û ÆÏÒÍÅÒ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÃÁÐÁÂÌÅÓ ÄȭÁÌÌÉÅÒ 
intervention sociale et recherche afin de faire 
face aux nouveaux enjeux sociaux. Les 
étudiants au profil recherche ont au minimum 
deux cours de recherche obligatoire (90 
heures sur une moyenne de 550-650 heures de 
cours formels à la maitrise). Le profil « stage et 
ÅÓÓÁÉ Ȼ ÖÉÓÅ Û ÃÅ ÑÕÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄïÖÅÌÏÐÐÅ ÕÎÅ 
pratique spécialisée ou un projet novateur. 
,ȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÅÖÒÁ ðÔÒÅ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄȭÉÎÓÃÒÉÒÅ ÃÅÔÔÅ 
pratique ou ce projet dans un processus 
rigoureux [Problématisation - Identification 
des besoins - Justification des modèles 
ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÐÒïÖÕÓ ÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ÂÅÓÏÉÎÓ 
du public-cible ou justification du besoin et de 
son orientation théorique - Réalisation du 
ÐÒÏÊÅÔ ÏÕ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎtion - Analyse critique 
ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÅÔ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔɎȢ ,ȭïÔÕÄÉÁÎÔ 
doit suivre un cours obligatoire de recherche et 
un second cours obligatoire, consacré soit à 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓȟ ÓÏÉÔ Û ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄÅ 
conception de projet. 

 

 
2.3 Les autres for mations  : le brevet 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ #ÏÎÓÅÉÌÌÅÒ ÅÎ 
insertion socioprofessionnelle, le 
bachelier Conseiller social et le bachelier 
Écologie sociale 
 

2.3.1 Les diplômes et leurs publics  

 
Les quatre autres formations évaluées dans ce 
cluster étaient dispensées, en 2016-2017, à 174 
étudiants répartis dans les établissements 
évalués comme suit : 
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Tableau 4 : Répartition des étudiants inscrits 
en BES CISP, bac. CS et ES par établissement 
 

OÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ 
promotion sociale  

Effectif BES CISP 

IRG 13 

IPEPS Huy-Waremme  10 
Haute école Effectif bac. CS 

HEH 94 

Haute école Effectif bac. ES 

HELB-Prigogine 47 
 
,Å ÂÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ #ÏÎÓÅÉÌÌÅÒ 
en insertion socio-professionnelle (BES CISP) est 
un diplôme de niveau 5 sur ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅÓ 
qualifications du Cadre Européen des 
Certifications (CEC) et du Cadre Francophone des 
Certifications (CFC). Les deux formations 
évaluées sont dispensées par des établissements 
de promotion sociale (EPS). 
 
Les bacheliers de Conseiller social eÔ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ 
sociale sont dispensés par les deux hautes écoles 
mentionnées dans le tableau aux cotés de 
formations au bachelier AS dispensés dans la 
même catégorie sociale.  Ces deux formations 
sont uniques en FWB.  
 

2.3.1.1 Les effectifs 
 
Les effectifs de ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÓÏÎÔ 
très limités, avec moins de 50 étudiants pour les 
bac. ES et CS, et moins de 20 pour chaque 
formation de BES CISP.  
 
Les effectifs du bachelier Conseiller social se 
situent, en 2016-ςπρχȟ ÁÕ ÍðÍÅ ÎÉÖÅÁÕ ÑÕȭÅÎ 
2011-2012. 
 
Les effectifs du bachelier en Écologie sociale sont 
quant à eux en baisse constante depuis 2012-
2013, de 67 inscrits à 47 en 2016-2017 (-30%). 
 

2.3.1.2 Les éléments de profil (âge, 
sexe et origines nationales)  

 
Le bachelier de Conseiller social forme 
majoritairement des femmes, dans une 
ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎ ÄÅ ςȾσ ÐÏÕÒ ÍÏÉÎÓ ÄȭρȾσ ÄȭÈÏÍÍÅÓ 
(29%54ɊȢ  ,ÅÓ ÅÆÆÅÃÔÉÆÓ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ 
sociale pésentent une proportion équilibrée de 
ÆÅÍÍÅÓ ÅÔ ÄȭÈÏÍÍÅÓ ɉτψȟωϷ ÐÏÕÒ υρȟρϷɊȢ  3É 

                                                             
54 $ÏÎÎïÅ ÄÕ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅ 
concernée. 

80% des étudiants du bachelier CS ont entre 18 
et 20 ans, ils ne sont que 35% dans le bachelier 
en ES, dont les 2/3 ont ainsi 21 ans ou plus. 
 
La totalité des étudiants des deux bacheliers est 
résidente légale en Belgique.  La proportion 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ïÔÒÁÎÇÅÒÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÄÅÕØ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÓÅ 
situe entre 12 et 13%.  
 

2.3.1.3 La réussite et les abandons 
 
Le bachelier de Conseiller social a pu diplômer 21 
étudiants en 2011-2012 et 28 en 2012-2013.  En 
2015-2016, seuls 16 étudiants ont obtenu leur 
ÄÉÐÌĖÍÅȢ  3ÕÒ ÌȭÁÎÎïÅ ςπρτ-2015, la totalité des 
étudiants ont obtenu leur diplôme en trois ans 
(durée standard).  Le taux de diplomation moyen 
sur les quatre années allant de 2012 à 2016 est 
de 62,3% et le taux de déperdition est inférieur à 
1/3 des effectifs de départ (30,1%). 
 
Le bachelier en Écologie sociale a pu diplômer 14 
étudiants en 2013-2014 et 21 en 2012-2013, 
mais, en 2015-2016, seuls 10 étudiants ont 
ÏÂÔÅÎÕ ÌÅÕÒ ÄÉÐÌĖÍÅȢ  3ÕÒ ÌȭÁÎÎïÅ ςπρτ-2015, 14 
des 15 étudiants ont obtenu leur diplôme en trois 
ans (durée standard).  Le taux de diplomation 
moyen sur les quatre années, de 2012 à 2016, est 
de 62,3% et le taux de déperdition, limité à 1/3 
des effectifs de départ (33,7%). 
 

ςȢσȢς ,ÅÓ ÁÔÏÕÔÓ ÅÔ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ 
spécifiques des BES CISP et bac. CS et ES 

 
Avertissement : La présente sous-partie vise à 
développer, au regard du référentiel AEQES, 
ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÄÕ "%3 
Conseiller en insertion socioprofessionnelle et du 
bachelier Conseiller social qui constituent les 
ÁÔÏÕÔÓ ÅÔ ÌÅÓ ÆÁÉÂÌÅÓÓÅÓ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅ 
segment particulier de formation en FWB, pour le 
ÃÏÎÓÅÉÌ ÅÔ Û ÌȭÁÐÐÕÉ Û ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ 
relevant de ce cluster.  Elle intègre des éléments 
ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅȢ  ,ÅÓ 
ïÌïÍÅÎÔÓ ÄȭÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÃÏÍÍÕÎÓ Û ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
formations du cluster sont traités dans le chapitre 
χȟ ÓÅÌÏÎ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÔÈïÍÁÔÉÑÕÅ ÁÎÎÏÎÃïÅ ÄÁÎÓ ÌÁ 
table des matières. 
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2.3.2.1 Des formations à des 
préoccupations et pratiques 
professionnelles spécifiques à des 
nouveaux besoins sociaux  

 
Les BES CISP et le bachelier CS sont des diplômes 
du cluster qui répondent à des besoins de 
formation spécifiques réels, mais dans des 
champs spécifiques au travail social pour les BES 
et, pour le bachelier de Conseiller social, plus 
éloignés même de ce secteur. 
 
La pertinence intrinsèque indéniable de la 
formation BES, qui compte seulement deux 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÅÎ &7"ȟ ÒïÓÉÄÅ ÅÎ ÃÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÒïÐÁÒÅ 
Û ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄȭÕÎ ÍïÔÉÅÒ ÓÐïÃÉÁÌÉÓï ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ 
social, en émergence, dont la mission est de 
ÃÏÎÓÅÉÌÌÅÒ ÅÔ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇner des personnes dans 
ÌÅÕÒ ÐÒÏÊÅÔ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÓÏÃÉÏÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ  
.ïÁÎÍÏÉÎÓȟ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÌÅ ÐÌÕÓ ÒïÐÁÎÄÕ ÄÅ ÔÅÌÌÅÓ 
fonctions, dans les divers organismes chargés de 
telles missions (Forem, Actiris, missions locales), 
ÓÅÍÂÌÅ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÌÅ ÆÁÉÔ ÓÏÉÔ ÄȭÁÓÓistants 
sociaux, non spécialisés dans ce domaine, soit de 
professionnels formés à la gestion des ressources 
humaines (GRH) et à la connaissance des 
ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ɉÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÅÎ '2(ȟ 
notamment55ɊȢ  ; ÌȭïÖÉÄÅÎÃÅȟ ÌÅ ÂÅÓÏÉÎ ÄÅ 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ professionnelle en 
&7" ÎÅ ÐÅÕÔ ÑÕÅ ÄïÐÁÓÓÅÒ ÌȭÅÆÆÅÃÔÉÆ ÄÅ ÌÁ 
ÖÉÎÇÔÁÉÎÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÆÏÒÍïÓ ÁÕ "%3 ÄÁÎÓ ÌÅÓ 
deux instituts de promotion sociale visités.  
 
Ces deux formations permettent en outre 
ÄȭÉÎÔïÇÒÅÒ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ 
scolaires variés, eÔ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
socioprofessionnelle parfois « chaotique », dans 
une logique de promotion sociale pour des 
ÐÕÂÌÉÃÓ ÄÉÖÅÒÓÉÆÉïÓȟ ÅÎ ÐÈÁÓÅ ÁÖÅÃ ÌȭÏÂÊÅÔ ÍðÍÅ ÄÅ 
ces formations et la mission des instituts qui les 
dispensent.  Conduits à travailler avec des 
persoÎÎÅÓ ÅÎ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ 
titulaires du BES - ÁÙÁÎÔ ÐÏÕÒ ÐÁÒÔÉÅ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÕØȟ 
vécu des expériences antérieures similaires ou 
voisines - peut constituer un atout 
complémentaire à une bonne formation de ces 
derniers. 
 
Elles correspondent en outre à un besoin 
géographiquement déterminé, du bassin 
ÓÏÃÉÏïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÄÅ Ìȭ)0%03 (ÕÙ-
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ÍïÔÉÅÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÓÏÃiale et professionnelle. 

7ÁÒÅÍÍÅȟ ÏĬ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔ ÓÏÎÔ ÂÉÅÎ 
ÁÎÃÒïÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÄȭÉÍÐÌÁÎÔÁÔÉÏÎȟ ÅÔ ÄÅ 
façon plus large sur des quartiers de Bruxelles, 
ÐÏÕÒ Ìȭ)2'Ȣ  

Au demeurant, la place du BES CISP dans ce 
cluster est discutable.  
 
$Å ÍðÍÅȟ ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÅÔ ÌÁ ÐÌÁÃÅ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ 
Conseiller social dans le cluster des formations en 
sciences sociales sont problématiques.  Le terme 
de « social » utilisé pour les deux formations 
recouvre deux sens a priori très différents : 
ÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÓÏÃÉÁÕØ ɉ!3Ɋȟ ÄȭÕÎÅ 
part, relation sociale entre employeur et salarié, 
ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ɉ#3ɊȢ  3É ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 ÅÓÔ 
clairement destiné à préparer des professionnels 
ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ #3 ÖÉÓÅ ÑÕÁÎÔ Û ÌÕÉ 
à préparer des professionnels en charge 
ÄȭÁÓÓÉÓÔÅÒ ÌÅÓ ÅÍÐÌÏÙÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ 
responsabilité de gestion du personnel et de 
relation à leurs salariés, ou en charge de défendre 
les droits des salariés (dans les organisations 
syndicales, par exemple).  Il développe 
notamment une compétence spécifique de calcul 
des salaires (au regard de la complexité des 
réglementations) qui constitue une plus-value 
reconnue de cette formation, mais qui repose sur 
ÌÁ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÆÏÒÔ 
différents du plus grand nombre de ceux visés 
ÐÁÒ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Äȭ!3Ȣ 
 
%ÎÆÉÎȟ ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ 
ÕÎÅ ÔÅÎÔÁÔÉÖÅ ÉÎÎÏÖÁÎÔÅ ÄȭÏÒÉÅÎÔÅÒ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
de travailleurs sociaux vers les préoccupations et 
les enjeux environnementaux, pour 
ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÁÕÐÒîÓ ÄÅÓ ÐÌÕÓ 
défavorisés.  Il constitue un programme original 
et innovant en phase avec des préoccupations 
sociétales visant à faire le lien entre action sociale 
eÔ ÄïÆÅÎÓÅ ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔȢ 3Á ÃÏÎÆÉÒÍÁÔÉÏÎȟ 
comme diplôme spécifique, dans le champ du 
travail social devrait logiquement dépendre de la 
connaissance effective des insertions 
professionnelles de ses titulaires, qui parait 
ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅȢ 
 
Ces quatre diplômes du cluster, aux objectifs et 
caractéristiques différents, ont néanmoins en 
ÃÏÍÍÕÎ ÕÎ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÄȭÉÄÅÎÔÉÔï ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÕ 
champ de formation au travail social et de 
reconnaissance sur le marché du travail, tenant 
en particulier à leur offre en nombre très limité 
(voire unique) et à leurs effectifs eux-mêmes 
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réduits.  Le BES connait en outre des problèmes 
de positionnement salarial dans les grilles 
ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÄÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÑÕÉ ÐÅÕÖÅÎÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÅÒȟ 
ÔÅÌÌÅÓ ÑÕȭ!ÃÔÉÒÉÓ ÅÎ ÒïÇÉÏÎ ÂÒÕØÅÌÌÏÉÓÅȟ ÏĬ ÃÅ 
diplôme est situé au même niveau de 
rémunération que le CESS.  Le BES CISP, enfin, 
ÎȭÏÆÆÒÅ ÐÁÓ ÄÅ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔïÓ ÄÅ ÐÏÕÒÓÕÉÔÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ 
ÏÕ ÅÎÃÏÒÅ ÄÅ ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅÓ ÖÅÒÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
formations. 
 
La situation particulière de ces diplômes plaide 
pour que soit conduite une réflexion sur leur 
identité et leur place dans le champ de formation 
au travail social, au regard des finalités 
professionnelles et des débouchés spécifiques 
auxquels ils préparent, en objectivant la 
connaissance des parcours professionnels des 
diplômés.  Ces différentes formations ont aussi en 
ÃÏÍÍÕÎ ÄÅ ÎÅ ÐÁÓ ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ 
précises sur le devenir professionnel de leurs 
ÄÉÐÌĖÍïÓ ÅÔ ÄÅ ÐÒïÓÕÍÅÒ ÄȭÕÎÅ ÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
professionnelle de ceux-ci correspondant aux 
objectifs du diplôme, relativement faible.  La 
connaissance du développement des métiers de 
ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÁÐÐÁÒÁÉÔ 
elle-même limitée, au-delà des grandes 
institutions publiques, pour les organismes de 
formation à ce BES CISP.  
 

Recommandation 25 :  
 
Le comité des experts recommande aux 
établissements qui organisent les diplômes de 
BES CISP, bac. CS et ES de fonder leur effort de 
renforcement de leur visibilité sur une 
connaissance plus précise des secteurs 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÅÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ 
en émergence potentielle dans ces secteurs, hors 
du cadre institué des grands services 
institutionnels. 

 

Recommandation 26 :  
 
Le comité des experts recommande aux autorités 
de revoir le principe du maintien de la formation 
au BES CISP en deux ans et au niveau 5 du CEC, et 
ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÒ ÌÅÓ ÖÏÉÅÓ ÄȭÕÎ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÓÏÎ 
positionnement (bachelier) ou de son domaine 
de formation (GRH).  Une option intermédiaire 
pourrait être constituée par la reconnaissance 
des crédits de formation acquis, qui permettrait 
ÄȭÏÕÖÒÉÒ ÄÅÓ ÐÁÓÓÅÒÅÌles vers des bacheliers 
professionnalisants (AS ou GRH). 

 

Recommandation 27 :  
 
#ÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭOÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÄÁÎÓ 
le contexte de la montée des préoccupations 
environnementales dans la société et dans le 
ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÌÅ ÃÏÍÉÔé des experts 
recommande aux autorités en charge de la 
définition des référentiels de compétences, 
ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÅ ÃÁÒÁÃÔîÒÅ ÉÎÎÏÖÁÎÔ ÄÅ ÃÅ ÄÉÐÌĖÍÅ 
pour instiller peut -être des éléments pertinents 
de celui-ci dans la formation au bachelier AS. 

 
2.3.2.2 Des programmes et des 
dispositifs de formation de qualité 
différenciée selon les établissements  

 
Par leur spécificité respective et leur taille 
modeste, les formations aux diplômes ici 
examinés (BES CISP, bac. CS et bac. ES), font 
ÌȭÏÂÊÅÔȟ ÐÏÕÒ ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ ÄȭÅÎtre elles, de modalités 
de coordination pédagogique effectives, qui 
favorisent un pilotage efficace et concerté des 
ïÑÕÉÐÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔÓ ÅÔ ÄÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓȢ  
Dans un cas (le bac. ES), la coordination 
pédagogique et la coordination qualité sont 
fusionnées et partagées par deux enseignants, 
ÑÕÉ ÐÉÌÏÔÅÎÔ ÁÉÎÓÉ ÃÏÎÊÏÉÎÔÅÍÅÎÔ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ 
du programme sur ses contenus et celles des 
modalités organisationnelles au quotidien. 
 
Dans une des formations au BES, des réunions 
ÐÌïÎÉîÒÅÓȟ Û ÖÉÓïÅ ÄȭïÃÈÁÎÇÅÓ ÄȭÏÒÄÒÅ 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅȟ ÓÅ ÔÉÅÎÎÅÎÔ ÅÎ ÃÏÕÒÓ ÄȭÁÎÎïÅ ÅÔ ÏÎÔ 
pu être multipliées à la suite du constat 
ÄȭÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÃÅ ÄÅ ÃÏÎÃÅÒÔÁÔÉÏÎ ÄÒÅÓÓï ÐÁÒ 
ÌȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  #ÅÓ ÒïÕÎÉÏÎÓ ÄÏÎÎÅÎÔ ÌÉÅÕ Û 
compte rendu.  Cette pratique est en voie 
ÄȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÆÏÒÍÅÌÌÅ (via une instance 
de type « conseil pédagogique » qui pourrait 
avoir un fonctionnement plénier ou par sous-
groupe), et donne lieu à un calendrier annuel.  Le 
besoin de coordination pédagogique et celui de 
consolider le rôle du conseil des études par un 
pilotage pédagogique se font plus expressément 
ÓÅÎÔÉÒ ÄÁÎÓ ÌȭÁÕÔÒÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÆÏÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ 
recommandation explicite du comité des experts. 
 
La qualité de la formalisation des acquis 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ɉ!!Ɋ ÅÔ ÄÅÓ ÕÎÉÔïÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
dans les programmes du BES ainsi que des 
ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄÅ ÌÅÕÒ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅ 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÅÎ ÔÁÎÔ ÑÕȭÅØÐÅÒÔÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ 
charges de cours ou encore le dispositif 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 4&%ȟ ÓÏÎÔ ÄÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓ 
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de qualité notable de ces formations et 
différenciés selon les deux instituts. 
 
Les conditions de formations au BES dans les 
ÄÅÕØ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ Äȭ%03ȟ ÓÏÎÔ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔ 
moins favorables : locaux parfois précaires et aux 
espaces limités, centres de documentation 
faiblement dotés et matériels informatiques qui 
ont besoiÎ ÄȭðÔÒÅ ÒÅÎÏÕÖÅÌïÓȢ  $Å ÍðÍÅȟ 
ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÇÏÕÖÅÒÎÁÎÃÅ 
des instituts et du diplôme est une difficulté 
partagée dans les deux formations.   
 

Recommandation 28 :  
 
0ÏÕÒ ÍÉÅÕØ ÐÒÅÎÄÒÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌÅ ÓÏÕÃÉ ÄȭïÑÕÉÔïȟ 
le comité des experts recommande aux pouvoirs 
organisateurs (PO) de renforcer la dotation en 
moyens matériels et de locaux pour la formation 
ÁÕ "%3ȟ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
promotion sociale. 

  



 

Analyse transversale Sciences sociales - 2018-2019 59 de 124 

Chapitre 3 : 
Analyse des 
thématiques des 
formations en 
sciences sociales 
 

3.1 Gouvernance et qualité  

3.1.1 Instances de gouvernance  

Toutes les hautes écoles visitées, quel que soit 
leur statut, disposent des structures de 
gouvernance aux différents niveaux de 
ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ɉÈÁÕÔÅ ïÃÏÌÅȟ ÃÁÔïÇÏÒÉÅȟ ÓÅÃÔÉÏÎɊȢ  
Elles ont également mis en place des organes 
fixés par la législation ȡ ÃÏÎÓÅÉÌ ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎȟ 
collège de direction, conseil pédagogique, conseil 
social, conseils de catégorie, conseil de section, 
ÅÔÃȢ  ,ȭÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅ ÄïÍÏÃÒÁÔÉÑÕÅ ÅÔ 
participative dans la gestion a conduit la plupart 
des établissements à se doter de structures de 
consultation et concertation -formelles ou 
informelles- qui facilitent, soit la préparation des 
décisions à partir des différents acteurs, soit 
ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄïÃÉÓÉÏÎÓ ÁÄÏÐÔïÅÓ ÁÕ niveau 
ÄÅÓ ÐÏÕÖÏÉÒÓ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÅÕÒÓȢ  ,ȭÏÒÇÁÎÉÇÒÁÍÍÅ ÅÔ 
le processus de la gouvernance apparaissent 
clairement, mais les profils de fonction ne sont 
pas définis de façon systématique et dans tous les 
établissements.  
 
,ÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏn 
sociale font exception à ce modèle, car leur 
gouvernance est exercée essentiellement par la 
direction tandis que les autres structures de 
décision et consultation ont des compétences 
plutôt limitées. 
 
La plupart des établissements possèdent une 
charte et un projet pédagogique social et culturel 
(PPSC) qui expriment leurs visions et valeurs et 
ÑÕÉ ÐÅÒÃÏÌÅÎÔ ÊÕÓÑÕȭÁÕØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ïÖÁÌÕïÓȢ 
 
Les hautes écoles sont issues des fusions 
ÄȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓȢ  ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ Á 
constaté que les spécificités des unités 
fusionnées perdurent à certains paliers et la 
ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÈÁÒÍÏÎÉÓÁÔÉÏÎ ÅÓÔ 

toujours actuelle.  De manière générale, 
ÌȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÓÅ ÃÏÍÐÌÅØÉÆÉÅ ÑÕÁÎÄ ÌÅÓ 
programmes de bacheliers en AS sont dispensés 
sur plusieurs implantations qui, antérieurement 
à la fusion, appartenaient à des entités 
indépendantes.  Le but des structures 
supplémentaires (départements, conseils de 
départements, etc.) est de réconcilier le 
fonctionnement des formations historiquement 
autonomes selon le principe de subsidiarité avec 
ÌȭÁÖÁÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÅÕÒ ÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅÓ (% 
issues des fusions. 
 
Les personnes en charge de la coordination des 
formations/programmes sont les plus proches 
ÄÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÅÔ Û ÌȭïÃÏÕÔÅ ÄÅ ÌÅÕÒÓ 
besoins.  Le plus souvent, cette fonction de 
coordination de section est formalisée, mais il 
existe également des programmes dans lesquels 
la coordination est exclusivement pédagogique et 
ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÏĬ ÓÁ ÆÏÒÍÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÁÂÓÅÎÔÅȢ  $ÁÎÓ 
ces cas, la direction de catégorie ou, comme en 
%03ȟ ÌÁ ÄÉÒÅÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÇîÒÅ ÌÅÓ 
formations de façon directe et constitue 
ÌȭÉÎÓÔÁÎÃÅ ÉÎÔÅÒÌÏÃÕÔÒÉÃÅ ÄïÃÉÓÉÖÅ ÐÏÕÒ ÌÅ 
personnel et les étudiants. 
 
La codiplomation, qui caractérise notamment 
trois des MIAS evalués ɉÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÄȭÕÎ ÂÁÃÈelier 
AS), constitue une expérience de collaboration 
réussie.  De manière générale, ces formations 
possèdent des structures de gestion et des 
cultures organisationnelles propres, mais il 
existe des variations quant au degré de leur 
autonomie décisionnelle par rapport aux hautes 
écoles coorganisatrices.  
 
Le comité des experts a constaté que 
ÌȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄÅÓ ÏÒÇÁÎÅÓ ÄÅ ÇÏÕÖÅÒÎÁÎÃÅȟ ÄÅ 
gestion et de concertation répond aux exigences 
législatives et à une démocratisation de la prise 
de décision.  Toutefois, sa complexité, parfois 
excessive, risque de prolonger les temps de 
ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÄȭÅÎÔÒÁÉÎÅÒ ÌȭÁÃÃÒÏÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÃÈÁÒÇÅÓ 
ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÔ ÄȭÅÎÔÒÁÖÅÒ ÌÁ 
connaissance du fonctionnement de 
ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÐÁÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ  
 

Recommandation 29 :  
 
Simplifier les structures et les procédures de 
décision et préciser les profils de fonction par 
niveau de responsabilité.  Ce processus pourrait 
ÁÕÇÍÅÎÔÅÒ ÌȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÓÉ 
la coordination à ce niveau était, selon le cas, 
davantage formalisée ou renforcée. 
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3.1.2 La participation des parties 
prenantes dans la gouvernance  

Toutes les HE témoignent de leur volonté 
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÄȭÉÍÐÌÉÑÕÅÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌÁ 
gouvernance et la représentation estudiantine 
dans les organes de gestion et de consultation est 
relevée à plusieurs niveaux (établissement, 
catégorie, section).  Même si, dans plusieurs HE, 
les étudiants (et, notamment, ceux du bachelier 
Assistant social) sont formellement bien 
ÒÅÐÒïÓÅÎÔïÓ ÖÉÁ ÌÅÕÒ ÃÏÎÓÅÉÌ ÄÁÎÓ ÌȭÏÒÇÁÎÅ ÄÅ 
gestion, le conseil social et les autres organes de 
consultation, leur présence et leur implication 
sont, dans le meilleur des cas, irrégulières.  Le 
ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÔÅÍÐÓ ÅÔ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÓÏÎÔ ÌÅÓ ÒÁÉÓÏÎÓ 
mises en évidence le plus fréquemment.  Parfois, 
les représentants des étudiants et leurs activités 
sont méconnus de leurs collègues, ce qui a pour 
conséquence un recours plutôt limité aux 
instances formelles pour la résolution des 
problèmes.  Dans le cas du MIAS, les étudiants 
siègent dans les conseils de sections.  La 
ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÅÓÔÕÄÉÁÎÔÉÎÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÆÏÒÍÁÌÉÓïÅ 
dans les établissements EPS visités.  
 
%Î ÁÃÃÏÒÄ ÁÖÅÃ ÌÁ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ Û ÌÁ 
ÃÉÔÏÙÅÎÎÅÔïȟ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ (% ÏÎÔ ÍÉÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅÓ 
systèmes de valorisation de la participation dans 
les organes de gouvernance et consultation pour 
stimuler et assurer la présence régulière des 
étudiants.  Le coÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ Á ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÐÕ 
constater dans ce domaine des pratiques 
ÉÎÎÏÖÁÎÔÅÓ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ ÇïÎïÒÁÌÉÓïÅÓȢ  
 
Bonne pratique 15  : 
 
$ÁÎÓ ÕÎÅ (%ȟ ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ïÔÕÄÉÁÎÔ 
siégeant dans un conseil de ÌÁ (% ÅÔȾÏÕ Û ÌȭÏÒÇÁÎÅ 
de gestion est valorisée par une dispense de deux 
crédits ECTS dans son programme pour inciter 
ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ Û ÓȭÉÍÐÌÉÑÕÅÒȢ $ÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ 
implantations, la valorisation a été étendue à 
ÌȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅÓ 
locales. 
 

Recommandation 30 :  
 
Stimuler la présence régulière des étudiants dans 
les organes de gestion et de consultation et 
ÒÅÎÆÏÒÃÅÒ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅÓ ÉÎÓÔÁÎÃÅÓ ÄÅ 
représentation estudiantine par une série de 
mesures : favoriser une meilleure information 
ÁÕÐÒîÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÓÕÒ ÌȭÉÎÔïÒêt de leur 
implication dans ces structures pour la 

construction de leur identité professionnelle et 
pour leur responsabilisation en tant que citoyens 
ainsi que sur le rôle des différentes instances 
dans la résolution des problèmes auxquels ils se 
confrontent. 

 
De façon générale, le personnel enseignant 
participe à la prise des décisions administratives 
et pédagogiques par ses représentants dans les 
organes de gestion, conseils pédagogiques, 
conseils sociaux, conseils de catégorie et conseils 
de section.  Siéger dans une telle structure est le 
ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄȭÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÖÏÌÏÎÔï ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌÌÅ ÑÕÉ 
ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÍÅÎÔ ÒÅÃÏÎÎÕÅ ÅÔ 
récompensée de façon uniformisée.  Toutefois, 
des démarches de valorisation précise et/ou de 
réévaluation des profils de fonction pour 
certaines missions ont été remarquées dans 
plusieurs HE visitées. 
 
Bonne pratique 16  : 
 
Les mandats de représentants du personnel 
siégeant dans les différents organes de gestion et 
de consultation sont pris en compte dans le calcul 
des attributions selon une formule différenciée 
en fonction de la structure participative.  Un 
octroi annuel minimal de 12 heures est prévu 
dans le cas des enseignants et des MFP qui 
participent au conseil de catégorie et au conseil 
de département.  
 

Recommandation 31 :  
 
Mieux évaluer la charge de temps des 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÐÏÕÒ ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ 
responsabilités formelles et informelles dans les 
instances de gestion/ consultation/ coordination 
et harmoniser la valorisation de ces mandats au 
sein de chaque HE. 

 

Recommandation 32 :  
 
Réfléchir à la formalisation de la participation 
des représentants du monde professionnel dans 
certaines structures de gestion et de 
consultation. 

 

3.1.3 Démarche qualité et autoévaluation  

Dans la plupart des établissements visités, la 
démarche qualité était en place depuis plusieurs 
années, mais elle a été dynamisée pendant la 
ÐÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄÏÓÓÉÅÒ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ɉ$!%Ɋ ÅÔ 
ÄÅ ÌÁ ÖÉÓÉÔÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ !%1%3Ȣ  ,ÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓȟ 
outils et procédures qui définissent la gestion de 
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la qualité sont, dans certaines HE, intégrés dans 
une politique ou une charte de qualité. Chaque 
HE a mis en place une entité responsable de la 
qualité et des dispositifs qui assurent 
ÌȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÁÕ ÎÉÖÅÁu des 
catégories et/ou des sections.  La pérennisation 
de la gestion de la qualité est envisagée non 
seulement par la formalisation de la fonction 
« coordonnateur qualité/relais qualité », mais 
également par le développement encadré des 
compétences méthodologiques de leurs 
titulaires.  
 
Certaines HE ont adopté des outils spécifiques 
tels que les systèmes de management de la 
qualité qui offrent une base opérationnelle à la 
gestion de la qualité.  Le comité des experts note 
toutefois que ceux-ci semblent peu utilisés à 
ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓȢ  -ðÍÅ ÓÉ ÄÅÓ 
incertitudes ont été parfois évoquées quant aux 
ressources pour la pérennisation des processus 
qualité, la volonté de les poursuivre dans une 
ÁÐÐÒÏÃÈÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÃÏÎÔÉÎÕÅ Á ïÔï ÃÏÎÓÔÁÔïÅ 
dans la plupart des établissements. 
 
La culture qualité ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ 
promotion sociale est présentée comme reposant 
sur des principes généraux, mais ils ne sont pas 
ÍÁÔïÒÉÁÌÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄȭÁÓÓÕÒÁÎÃÅ ÄÅ ÌÁ 
qualité qui soit attestée à travers des documents 
officiels présentés par les établissements.  La 
structure de la gestion de la qualité est peu 
formalisée et les établissements EPS semblent en 
avoir initié la démarche afin de mieux répondre 
ÁÕØ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ !%1%3Ȣ  
 

Recommandation 33 :  
 
Mettre en place les dispositifs de gestion de la 
qualité dans les établissements où ils manquent. 
-ÕÔÕÁÌÉÓÅÒ ÅÔ ÇïÎïÒÁÌÉÓÅÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ 
standardisés tout en renforçant les compétences 
des responsables et le processus de la démarche 
qualité. 

 
LÁ ÍïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÓÔ 
généralement présentée avec soin et est 
convaincante.  La quasi-totalité des dossiers 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ïÔÁÉÅÎÔ ÔÏÕÔ Û ÆÁÉÔ ÃÏÍÐÌÅÔÓ ÅÔ 
congruents par rapport aux dimensions du 
référentiel AEQES.  Une bonne part des 
déÍÁÒÃÈÅÓ ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅ 
participative, mais à des degrés variables.  Dans 
une HE, la participation des parties prenantes est 
systématique à chaque étape du processus, ce qui 
assure la représentativité des points de vue 

recueillis tout en respectant la parole des 
ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅÓ 
ïÑÕÉÌÉÂÒÅÓ ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄȭÉÍÐÌÁÎÔÁÔÉÏÎÓȢ  $ÁÎÓ ÕÎÅ 
autre HE, la consultation préalable de 
représentants de certains acteurs de la formation 
a servi de base à un travail mené essentiellement 
par trois personnes, travail qui a finalement été 
soumis, amendé puis avalisé dans des réunions 
élargies.  
 
De manière générale, les étudiants ont été 
ÉÍÐÌÉÑÕïÓȟ ÍÁÉÓ ÌÅÕÒ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÎȭÁ ÐÁÓ 
toujours été constante ou satisfaisante quant à 
leur représentativité.  Il en résulte que, parfois, 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÅÆÆÅÃÔÉÖÅ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄÅ ÖÕÅ 
ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÌÁÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÅÓÔ Û 
questionner.  En dehors des maitres de stages ou 
ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÁÓÓÕÍÁÎÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
pédagogiques au sein de la formation, la 
consultation du monde professionnel/des 
employeurs a été plutôt limitée, voire absente, 
hormis quelques exceptions.  Les anciens 
étudiants, quant à eux, ont également été peu 
présents ou présents de manière sporadique 
ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉon.  
 
Bonne pratique 17  :  
 
En dehors des groupes de travail, les étudiants 
ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÅ 
(CEI) ont également été associés à la démarche 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ Û 
quatre focus groups.  Pour chacun de ceux-ci, 
ÄȭÁÕÔÒÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÏÎÔ ïÔï ÉÎÖÉÔïÓȟ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ Û 
mieux assurer une représentation de tous les 
ÄïÐÁÒÔÅÍÅÎÔÓȟ ÂÌÏÃÓ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ 
ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄȭÅÔÕÄÅÓȢ  5Î ÁÕÔÒÅ focus group a été 
réalisé avec des maitres de stage représentant 
des secteurs divers de travail social tout en 
assurant une bonne couverture géographique 
inhérente aux implantations de la formation. 
 
,ÅÓ ÐÌÁÎÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÒïÓÕÌÔÁÎÔ ÄÅÓ ÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ 
sont généralement bien reliés aux constats.  Dans 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ (%ȟ ÌÅÓ ÐÉÓÔÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎȟ bien que 
détaillées et pertinentes, sont insuffisamment 
pondérées et priorisées, en fonction des 
ressources humaines et matérielles mobilisables 
dans les délais annoncés.  Le comité des experts a 
également constaté que certaines actions 
prévues dans les plans expriment plutôt un 
engagement à résoudre les problèmes, une 
intention vague, plutôt que des mesures 
concrètes pouvant être réalisées selon des 
échéances précises et détaillées.   
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Recommandation 34 :  
 

0ÒÉÏÒÉÓÅÒ ÌÅÓ ÐÉÓÔÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÅÔȾÏÕȟ ÓÅÌÏÎ ÌÅ ÃÁÓ, 
ïÌÁÂÏÒÅÒ ÌÅÓ ÐÌÁÎÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÕÎ ÃÁÌÅÎÄÒÉÅÒ ÅÔ 
des mesures concrètes et visibles à mettre en 
ĞÕÖÒÅȢ ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ 
ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÓÅ ÄÏÔÅÒ ÄȭÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒÓ ÐÏÕÒ ïÖÁÌÕÅÒ 
la bonne réalisation des actions. 

 

3.2 Élaboration et révision des 
pr ogrammes  

3.2.1 Instances et processus 
ÄȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎȟ ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÅÔ ÒïÖÉÓÉÏÎ ÄÅÓ 
programmes  

 
À ÐÅÕ ÄȭÅØÃÅÐÔÉÏÎÓ ÐÒîÓȟ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ 
ïÖÁÌÕïÓ ÆÏÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉÅ 
au sein des sections respectives.  Néanmoins, les 
approches conceptuelles et méthodologiques 
ÄÁÎÓ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÒïÖÉÓÉÏÎ ÐïÒÉÏÄÉÑÕÅ ÎÅ 
sont pas toujours précisées.  Des différences sont 
notables en ce qui concerne les contextes et la 
périodicité des révisions ainsi que le niveau sur 
lequel porteront les éventuelles régulations.  Le 
plus souvent, le conseil de catégorie et, surtout, le 
conseil de section ont les prérogatives en matière 
ÄȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÅÔ ÄÅ ÒïÖÉÓÉÏÎ ÄÕ 
programme.  Par ailleurs, une grande marge de 
liberté est accordée aux instances faisant 
fonctÉÏÎ ÄÅ ÃÏÎÓÅÉÌ ÄȭÏÒÉÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ  
Dans le cas des programmes dispensés sur 
plusieurs sites ou de codiplomation, les décisions 
communes se prennent dans des structures de 
gestion spécifiques (ex. conseil de département).  
 
,Å ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭïÌÁÂÏÒation de pilotage et de 
révision du programme semble être concerté 
principalement entre enseignants sous une 
coordination pédagogique qui peut agir de façon 
plus ou moins directive.  Parfois, il est aussi 
ÁÌÉÍÅÎÔï ÐÁÒ ÌȭÁÖÉÓ ÄȭÁÎÃÉÅÎÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÄÅ 
praticiÅÎÓ ÅÔ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÐÒÏÐÏÒÔÉÏÎÓ 
ÖÁÒÉÁÎÔ ÄȭÕÎ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎt Û ÌȭÁÕÔÒÅȢ  
 

Recommandation 35 :  
 
Institutionnaliser la révision du programme et  
ÓÔÁÎÄÁÒÄÉÓÅÒ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅ ÃÈÁÑÕÅ (% ÌÅÓ 
mécanismes et les outils à déployer à cette fin.   

3.2.2 Évaluation des enseignements par 
les étudiants (EEE) 

 
,Å ÒÅÃÕÅÉÌ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÁÖÉÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
ÓÕÒ ÌÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÕÎÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ 
généralisée dans tous les établissements.  Le plus 
ÓÏÕÖÅÎÔȟ ÉÌ ÐÏÒÔÅ ÅØÃÌÕÓÉÖÅÍÅÎÔ ÓÕÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ 
du programme ÅÔ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÃÕÒÓÕÓ ÔÁÎÄÉÓ 
ÑÕÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐïÒÉÏÄÉÑÕÅ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅÓ 
ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ɉ!!Ɋ ÏÕ ÌÅÓ ÕÎÉÔïÓ 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ɉ5%Ɋ ÅÓÔ ÐÅÕ ÕÔÉÌÉÓïÅȢ  ,Å ÃÏÍÉÔï 
des experts a constaté toutefois que des 
initiatives en ce sens existent.  
 
Dans certaines HE, le recueil de données auprès 
des étudiants émane des décisions personnelles 
des enseignants quant à la régulation des 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÏÎÔ ÉÌÓ ÏÎÔ ÌÁ 
responsabilité.  À cette fin, les enseignants 
ÍÅÔÔÅÎÔ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅÓ ÐÒÏÃïÄÕÒÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ Ån 
utilisant soit leurs propres outils, soit des 
questionnaires-types existant dans 
ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔȢ  
 
,Á ÐÒÏÃïÄÕÒÅ ÄÕ ÓÕÉÖÉ ÄÏÎÎï ÐÁÒ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÁÕØ 
EEE remplies par les étudiants est rarement 
établie.  De plus, étant donnée la faible 
participation des étudiants, le caractère 
représentatif de ces évaluations reste 
ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅȟ ÅÎ ÔÏÕÔ ÃÁÓ ÓÉ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ ÌÅÓ ÕÔÉÌÉÓÅÒ 
à des fins administratives.  Un effort de 
communication auprès des étudiants, et plus 
généralement auprès des parties prenantes, est 
essentiel.  Le plus souvent, les étudiants ne 
connaissent ni les résultats ni les démarches de 
régulation qui ont été générées ou amplifiées 
ÓÕÉÔÅ Û ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÁÖÉÓȢ  
 
Bonne pratique 18  :  
 
5ÎÅ (% Á ÒïÃÅÍÍÅÎÔ ÍÏÄÉÆÉï ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÏÕÒ 
que les EEE portent sur des aspects transversaux 
concrets comme, par exemple, les supports de 
cours, les programmes annuels des étudiants 
ɉ0!%Ɋȟ ÌÅÓ ÆÉÃÈÅÓ ÄȭÕÎÉÔï ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȟ ÅÔÃȢ  
 

Recommandation 36 : 
 
Définir une politique,  développer des procédures 
et des outils et systématiser le recours aux EEE, 
au bénéfice du pilotage et de la révision du 
programme.  
 
,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭïÇÁÌÅÍÅÎÔ 
étendre les démarches actuelles en évaluant 
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systématiquement chacune des UE, voire 
ÃÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ   
 
Le comité des experts recommande enfin de 
communiquer aux répondants les résultats 
(peut-être anonymisés) et le suivi des 
évaluations.   

 

Recommandation 37 :  
 
Réfléchir à une harmonisation des évaluations 
des cours qui sont pratiquées individuellement 
par les enseignants, avec une attention portée 
aux aspects éthiques. 

 
Des enquêtes auprès des diplômés et des 
professionnels sont plutôt rares, à part celles qui 
ont été réalisées dans le cadre du processus 
ÄȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  %ÌÌÅÓ ÓÏÎÔ ÐÏÕÒÔÁÎÔȟ ÅÌÌÅÓ ÁÕÓÓi, 
essentielles, car leurs résultats nourrissent les 
processus réflexifs au sein des UE et des 
programmes. 
 

3.2.3 Spécificités des programmes  

,ÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÌïÇÁÌ 
et indiquent le respect des référentiels de 
compétences spécifiques aux bacheliers, masters 
et brevets respectifs appartenant au cluster 
3ÃÉÅÎÃÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓȢ  ,Á ÐÒïÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÁ 
pertinence des programmes constitue le 
dénominateur commun des formations évaluées.  
Il existe notamment et depuis longtemps, pour 
ÌÅÓ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ Äȭ!ÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÌÅÓ -)!3ȟ ÄÅÓ 
réflexions sur la spécificité des formations qui 
ÓÏÎÔ ÅÎ ÖÏÉÅ ÄȭÁÂÏÕÔÉÒ ÅÔ ÑÕÉ ÏÎÔ ÃÏÎÄÕÉÔ Û ÕÎe 
appropriation circonstanciée des référentiels.  Le 
comité des experts a constaté dans la plupart des 
sections une volonté à ce que les logiques 
décrétales ne soient pas vécues exclusivement 
ÃÏÍÍÅ ÄÅÓ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅÓȟ ÍÁÉÓ ÑÕȭÁÕ ÃÏÎÔÒÁÉÒÅȟ 
elles soient perçues également comme des 
opportunités à saisir pour mener à bien une 
réflexion en termes pédagogiques. 
 

σȢςȢτ &ÌÅØÉÂÉÌÉÔï ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 

Le décret Paysage offre des options intéressantes 
en termes de personnalisation de 
ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÅÔ ÐÁÓ ÓÅÕÌÅment en ce qui 
concerne les crédits en échec à récupérer.  
Toutefois, il est souvent perçu comme une 
ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅ ÆÏÒÔÅȟ ÃÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ 
ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓȢ  #ÅÔÔÅ ÐÅÒÃÅÐÔÉÏÎ ÅÍÐðÃÈÅ ÐÁÒÆÏÉÓ ÄȭÅÎ 
voir le potentiel relatif à une forme 

ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ de profils de sortie en 
ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ïÖÅÎÔÕÅÌ ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  %Î ÍðÍÅ ÔÅÍÐÓȟ ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄÅ 
certaines difficultés pour réaliser les PAE 
ɉÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÁÎÎÕÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔɊ ÅÓÔ 
généralement ressentie.  Plus précisément, des 
contradictions entre la logique administrative, 
ÌȭÅÆÆÏÒÔ ÄÅ ÃÏÈïÒÅÎÃÅ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÅÔ ÌÅÓ 
scénarios pour alléger (ou assouplir) les 
parcours nécessaires au développement des 
projets personnels des étudiants, sont relevées 
ÄÁÎÓ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ $!%Ȣ  ,Å ÎÏÍÂÒÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ Ⱥ à 
cheval » sur deux ou trois blocs représente une 
proportion relativement importante, ce qui pose 
des problèmes en matière de PAE et de gestion 
des cours - prérequis ɀ corequis, mais aussi des 
horaires. 
 
,Á ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔï ÅÔȟ ÐÌÕÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔȟ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅÓ 
formations en horaire décalé ou adapté 
représentent une force qui est caractéristique à 
plusieurs formations.  La présence de cours à 
options est une plus-value au programme qui 
ÐÅÒÍÅÔ ÕÎÅ ÆÏÒÍÅ ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ 
ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÐÕÉÓÑÕÅ ÃÅ ÄÅÒÎÉer peut 
choisir des UE soutenant son projet personnel. 
Cependant, la plupart des formations offrent un 
nombre réduit de cours à options, généralement 
en troisième bloc et pour un équivalent ECTS très 
faible.  
 
Bonne pratique 19  :  
 
,ȭÏÆÆÒÅ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ Û ÏÐÔÉon à hauteur de 10 crédits 
ECTS, déjà promu dans une HE, est une pratique 
à suivre pour soutenir un éventuel projet 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÖÉÓï ÐÁÒ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 
 

Recommandation 38 :  
 
Accroitre le nombre des cours à options et des 
crédits qui leur sont alloués pour renforcer les 
ÐÒïÍÉÃÅÓ ÄÅ ÌÁ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔï ÄÕ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ 

 
Dans certaines HE, un étudiant souhaitant 
ÓȭÏÒÉÅÎÔÅÒ ÖÅÒÓ ÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÃÕÒÓÕÓ ÐÅÕÔ ÂïÎïÆÉÃÉÅÒ 
de la valorisation de son parcours académique 
antérieur grâce au système de « passerelles » 
internes.  Le dispositif est guidé par la personne 
responsable des PAE.   
 
Bonne pratique 20  :  
 
$ÁÎÓ ÌÅÓ ÃÁÓ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 
exemptes de la compensation par le dispositif des 
passerelles (par exemple, méthodologie du 



 

Analyse transversale Sciences sociales - 2018-2019 64 de 124 

travail social), le déficit dȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ 
ÃÏÍÐÅÎÓï ÐÁÒ ÌȭÁÉÄÅ ÄÕ ÃÏÕÒÓ ÄÅ Ⱥ méthodologie 
complémentaire Ȼ ÏÕ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÏÙÅÎÓ 
pédagogiques, selon la décision du département 
respectif. 
 

Recommandation 39 :  
 
Encourager des solutions innovantes pour mieux 
exploiter le potentiel des passerelles internes et 
ÅØÔÅÒÎÅÓ Û ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 
ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÕ 
ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

 

σȢςȢυ ,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÁÖÅÃ 
la recherche et les milieux professionnels  

 

De manière générale, il existe une ouverture, y 
compris des étudiants des formations de 
bachelier au monde de la recherche, même si elle 
ÎÅ ÄïÃÏÕÌÅ ÐÁÓ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄȭÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄÅ 
recherche assumée formellement par les 
catégories sociales.  Le comité des experts a 
parfois aussi perçu un début de formation par la 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÑÕÉ ÓȭïÔÁÌÅ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÖÅÍÅÎÔ Û ÔÒÁÖÅÒÓ 
les trois blocs, mais cela impacte de manière 
insuffisante la réalisation des TFE.  
 
Une politique de recherche déclinée en objectifs 
bien précisés et soutenue par un fonds dédié 
ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅ ÄȭðÔÒÅ 
mise en évidence (voir ci-ÄÅÓÓÏÕÓɊȢ %ÌÌÅ ÓȭÅÓÔ ÄïÊÛ 
concrétisée au niveau de certaines sections dans 
lesquelles des projets de recherche appliquée sur 
des thématiques pertinentes pour le travail social 
ont été menés par les enseignants.  Une telle 
politique favorise les développements 
professionnels des enseignants et permet de 
ramener les résultats de recherche dans la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ  $ÁÎÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ (%ȟ ÌÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ 
des centres de recherche offre de bonnes 
prémices pour une formation par la recherche.  
 
La formation à et par la recherche est 
ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅ Û ÔÏÕÓ ÌÅÓ -)!3Ȣ  %ÌÌÅ ÓȭÁÐÐÕÉÅ ÓÕÒ 
ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÒïÁÌÉÓïÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ 
ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÃÏÍÍÁÎÄÅÓ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎ ÏÕ ÓÕÒ ÌȭÁÃtivité 
de centres de recherche mis en place par les 
hautes écoles.  Elle favorise également les 
synergies MIAS/bac. AS quand les deux 
formations coexistent dans une même haute 
ïÃÏÌÅȟ ÓÙÎÅÒÇÉÅÓ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ ÄïÖÅÌÏÐÐïÅÓȢ    

 
Bonne pratique 21  :  
 
Une HE a formulé une politique de recherche 
avec des objectifs bien précis dont la réalisation 
ÂïÎïÆÉÃÉÅ ÄȭÕÎ ÆÏÎÄÓ ÄÅÓÔÉÎï Û ÃÅÔÔÅ ÆÉÎȢ  $ÁÎÓ ÌÅ 
cadre du dispositif mis en place, une personne-
relais apporte le soutien pour le démarrage des 
projets de recherche au sein de la catégorie.  
Plusieurs projets de recherche appliquée sur des 
thématiques pertinentes pour le travail social ont 
été ou sont en cours de réalisation. 
 
 
Au Canada, les étudiants sont fortement invités 
à devenir auxiliaires de recherche et 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȢ  )ÌÓ ÓÏÎÔ ÁÌÏÒÓ ÉÎÔïÇÒïÓ ÄÁÎÓ 
les projets des professeurs et sont appelés à 
faire des entrevues, compiler, etc. Plusieurs 
ÓÏÎÔ ÁÕÓÓÉ ÁÕØÉÌÉÁÉÒÅÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȢ %Î 
revanche, bon nombre cumulent emploi et 
ïÔÕÄÅÓ ÅÔ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ ÌÅ ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÓȭÉÎvestir dans 
ces petits contrats. 

 

Recommandation 40 :  
 
Mettre en place des dispositifs permettant aux 
enseignants de se former ou de développer leurs 
compétences de recherche.  Dans le même but, les 
HE dotées de centres de recherche sont invitées 
à poursuivre leur intégration dans les formations 
de bac. AS.  La collaboration des HE avec des 
centres de recherche des universités pour 
ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÁÕØ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎÅ 
équipe de recherche, voire la réalisation du stage 
en 3e ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎ ÍÁÉÔÒÅ Äe formation ayant un 
ÁÎÃÒÁÇÅ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄȭÕÎÅ ïÑÕÉÐÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ 
peuvent encourager davantage le 
développement des compétences de recherche 
des étudiants en bac. AS. 

 
Les possibilités de confrontation des étudiants 
avec les acteurs de terrain sont riches et 
nombreuses.  Dans tous les programmes, des 
acteurs du monde professionnel interviennent 
directement dans la formation.  Dans un 
programme de bachelier AS, il est même envisagé 
ÄȭÁÓÓÏÕÐÌÉÒ ÌÅÓ ÈÏÒÁÉÒÅÓ ÐÏÕÒ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ 
ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓȢ  
 
De ÆÁëÏÎ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÄÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÔ 
de la formation dans le milieu professionnel 
donnent lieu à une prévalence de la pratique du 
terrain dans la mise à jour des contenus de 
formation.  Même si le monde professionnel est 
mobilisé dans certaines activités de formation, 
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ÌȭÁÖÉÓ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÓÕÒ ÌÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÎȭÅÓÔ 
ni systématique, ni formellement recueilli.  La 
prise en compte des attentes et des besoins du 
terrain est arbitrée par les valeurs qui font sens 
au niveau des sections, notamment dans le cas 
des bacheliers AS. 
 
%Î ÄÅÈÏÒÓ ÄÅ ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÈÁÂÉÔÕÅÌÌÅ ÄÁÎÓ ÌÁ 
formation, des démarches particulières sont 
ÐÏÕÒÓÕÉÖÉÅÓ ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ (%Ȣ  #ȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓ ÄÕ 
positionnement des professionnels de terrain 
comme experts de la pratique méthodologique.  
Ils interviennent alors lors des différents cours 
ou lors de journées de formation organisées 
autour d'un thème choisi.  
 
,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÍÉÌÉÅÕØ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÅÓÔ 
ÒÅÎÆÏÒÃïÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ -)!3 ÐÁÒ ÌÅ ÆÁÉÔ ÑÕȭÕÎ ÂÏÎ 
ÎÏÍÂÒÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÓÏÎÔ ÄïÊÛ ÉÎÓïÒïÓ dans le 
secteur social.  Par conséquent, certaines 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÍÏÂÉÌÉÓÅÎÔ ÌÅÕÒ 
expertise professionnelle. 
 
De façon générale, les contacts avec les milieux 
professionnels ne sont pas institutionnalisés et 
restent pour la plupart informels.  ,ȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄȭÕÎ 
cadre formel empiète également sur la régularité 
et le formalisme du dialogue entre enseignants et 
experts professionnels (ou maitres de stages).  Il 
en résulte une faible intervention de ces derniers 
ÌÏÒÓÑÕȭÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒ Û ÌȭÈÁÒÍÏnisation des 
ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÔȾÏÕ ÄÅÓ ÇÒÉÌÌÅÓ 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ 
 

Recommandation 41 :  
 
Formaliser des structures et des procédures pour 
permettre la participation régulière des 
professionnels aux activités de concertation de la 
section, et plus particulièrement lors de la 
révision de programme, ou dans la gouvernance. 

 

3.2.6 La dimension internationale  

 
Toutes les HE témoignent de leur volonté de 
renforcer la dimension internationale en se 
dotant de dispositifs spécifiques et en déployant 
des moyens pour gérer les diverses formes 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÑÕÉ ÓȭÙ ÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔȢ  ; ÌȭÅØÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ %03ȟ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÄÉÓÐÏÓÅÎÔ ÄȭÕÎ ÂÕÒÅÁÕ ÄÅÓ 
relations internationales - service institutionnel 
au niveau de la haute école, qui travaille parfois 
en collaboration avec des enseignants-relais à 
ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÍðÍÅ ÄÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓȢ  $ÅÓ ÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ 

intéressantes contribuent dans certains 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ Û ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÔ Û ÌȭÅÆÆÉÃÁÃÉÔï ÄÅÓ 
mobilités internationales.  Le plus souvent, les 
destinations potentielles des mobilités sont 
nombreuses et des partenariats effectifs avec 
institutions étrangères sont établis dans 
quelques HE.  Cependant, cela ne semble pas se 
traduire par une augmentation du nombre des 
étudiants ou des enseignants engagés dans des 
échanges. 
 
0ÅÕ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÆÆÅÃÔÕÅÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ Û ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȟ 
leur nombre indiquant plutôt une stagnation au 
cours des dernières années.  Les destinations 
choisies montrent la préférence des étudiants 
pour les pays de langue française, ce qui est 
justi fié par leur insuffisante maitrise des langues 
étrangères.  Dans certaines HE, quelques 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÏÎÔ ÂïÎïÆÉÃÉï ÄȭÕÎÅ ÍÏÂÉÌÉÔï 
internationale, notamment pour des actions de 
recherche.  Leur nombre est faible, mais cela 
constitue déjà une avancée précieuse.  
 
La dimension internationale semble plus 
valorisée dans les MIAS.  Dans une des 
formations, elle revêt une diversité de formes : 
ÖÏÙÁÇÅÓ ÄȭïÔÕÄÅÓȟ ÓïÍÉÎÁÉÒÅÓ ÄȭïÔÕÄÅ ÃÏÍÐÁÒïÅ 
de politiques sociales ; participation des 
enseignants aux projets de recherche et 
colloques internationaux ; mobilités des 
enseignants et des étudiants.  En dépit des 
moyens déployés pour faire connaitre les 
opportunités de mobilités individuelles, le 
ÎÏÍÂÒÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ -)!3 Û ÓȭÙ ÅÎÇÁÇÅÒ ÒÅÓÔÅ 
réduit, car les difficultés inhérentes à la mobilité 
ÓÏÎÔ ÐÅÕ ÃÏÎÔÏÕÒÎÁÂÌÅÓ ÐÏÕÒ ÃÅÕØ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÕØ ÑÕÉ 
exercent une activité professionnelle stable.  
 
!ÐÐÁÒÅÍÍÅÎÔȟ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÓÅ 
confrontent à quelques faiblesses communes qui 
sont liées à la stratégie internationale et à la 
ÐÒÏÍÏÔÉÏÎȾÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÌÉïÅ Û ÃÅÔÔÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅȢ  
 
Bonne pratique 22  :  
 
Une réflexion sur les possibilités de rendre les 
mobilités plus accessibles au public spécifique 
des MIAS et sur le renforcement de la 
ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÅØÐïÒÉÅÎÃÅÓ Û ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ 
a été initiée dans une des formations évaluées.  
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Recommandation 42 :  
 
Mettre en place des actions pour stimuler les 
mobilités des enseignants et des étudiants ; 
ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ ÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ 
expériences internationales et leur plus-value 
ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÅÔ ÍÉÅÕØ ÁÄÁÐÔÅÒ 
ÌȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅÓ 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÆÆÅÃÔÕÁÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ Û ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȢ 
 
À ÄïÆÁÕÔ ÄȭÕÎÅ ÍÏÂÉÌÉÔï ÐÈÙÓÉÑÕÅȟ ÑÕÉ ÒÅÓÔÅ 
ïÖÉÄÅÍÍÅÎÔ ÌȭÁÒÃÈïÔÙÐÅ ÖÅÒÔÕÅÕØ ÄÅ ÌÁ ÍÏÂÉÌÉÔïȟ 
il est tout à fait possible de travailler 
ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÄÅÓ ÍÏÙÅÎÓ 
numériques.  Des enseignants étrangers invités à 
donner des séminaires de formation par 
visioconférence, des travaux de groupe entre 
étudiants situés dans différents pays sont des 
activités pédagogiques qui deviennent courantes 
et pertinentes. 

 

3.3 Agencement des programmes, 
ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÔ 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
 

3.3.1 Acquis, dispositifs, activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 

 
,ȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÅÓÔ ÖÉÖÅÍÅÎÔ 
encouragée au sein des HE et elle est soutenue 
dans certains établissements par des formations 
dispensées aux enseignants.  Dans la grande 
majorité des sections, le référentiel de 
compétences constitue la pierre angulaire du 
projet pédagogique.  La déclinaison compétences 
ɉÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒentissage) ɀ UE ɀ activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÓÔȟ ÌÅ ÐÌÕÓ ÓÏÕÖÅÎÔȟ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÅȢ  
0ÌÕÓ ÒÁÒÅÍÅÎÔȟ ÓÅÕÌÓ ÌÅÓ ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 
terminaux semblent concertés avec les UE et les 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ $Å ÍÁÎÉîÒÅ ÁÓÓÅÚ 
ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌȭÁÊÕÓÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 5% ÁÉÎÓÉ Ñue 
ÌȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 5% ÅÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ Á ïÔï ÌÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ 
collaboratif entre direction/coordination 
pédagogique et enseignants.  Toutefois, des 
contenus, des méthodes, des évaluations et des 
ressources peuvent dépendre plutôt de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÅÎ ÖÅÒÔÕ ÄÅ ÌÁ ÌÉÂÅÒÔï ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅȢ  
,Á ÄïÍÁÒÃÈÅ ÒïÆÌÅØÉÖÅȟ ÑÕÉ ÅÓÔ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÂÁÓïÅ ÓÕÒ 
les PAE, implique parfois les étudiants, mais leur 
ÁÖÉÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÍÅÎÔ ÉÎÔïÇÒïȢ  ,Å ÄïÂÁÔ 
ÄïÃÌÅÎÃÈï ÐÁÒ ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅ Á 
perÄÕÒï ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÃÁÒ ÉÌ ÓȭÅÓÔ ÁÖïÒï 
laborieux de donner du sens aux activités 

ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÕÎ ÐÒÏÆÉÌ ÄÅ ÓÏÒÔÉÅȟ ÔÏÕÔ 
en se conformant aux exigences légales.  Dans ces 
ÓÉÔÕÁÔÉÏÎÓȟ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭïÐÕÉÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 
enseignants est apparu.  Une certaine résistance 
au langage et à la logique décrétale peut 
également persister, ce qui produit un hiatus 
ÅÎÔÒÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÓÏÕÈÁÉÔïÅ ÐÁÒ 
le législateur et la décomposition de ces 
compétences en objectifs observables et 
mesurables.  
 

Recommandation 43 :  
 
Formaliser le travail de concertation 
ÔÒÁÎÓÖÅÒÓÁÌÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ 
ÃÏÎÔÉÎÕÅÒ Û ĞÕÖÒÅÒ Û ÕÎ ÐÒÏÆÉÌ ÄÅ ÓÏÒÔÉÅ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔ 
et aligner les UE sur celui-ci tout en se donnant 
ÕÎÅ ïÃÈïÁÎÃÅ ÐÏÕÒ ïÖÉÔÅÒ ÌȭïÐÕÉÓÅÍÅÎÔȢ   
 
Au sein de chaque UE, le comité recommande de 
ÒÅÇÒÏÕÐÅÒ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÆÁÉÓÁÎÔ 
ÓÅÎÓ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ ÁÕØ ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ 
visés ; de présenter clairement cette architecture 
aux étudiants en insistant sur le projet de 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÇÌÏÂÁÌÅ ÅÎ ÄïÂÕÔ ÄȭÁÎÎée, mais aussi 
lors de la présentation de chaque UE ou activité 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ 

 
La présence et la révision de fiches ECTS mises à 
jour est une plus-value dans certaines HE, mais 
elles constituent assez souvent davantage un 
mode de communication entre enseignants et 
ÕÎÅ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅ ÑÕȭÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔ 
ÅØÐÌÉÃÉÔÅ ÅÔ ÕÎ ÏÕÔÉÌ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ Û ÌȭÕÓÁÇÅ ÅÆÆÅÃÔÉÆ 
des étudiants.  Dans certaines sections, des 
dispositifs ont été créés pour faciliter la 
compréhension de la logique pédagogique des 
%#43 ÅÔ ÌȭïÌÁboration des fiches par les nouveaux 
enseignants.  
 

Recommandation 44 :  
 
Le comité des experts recommande de réaliser 
un travail de fond autour des fiches ECTS.  Elles 
devraient établir précisément les rôles et devoirs 
de chacun.  Les attentes des enseignants 
devraient y être soigneusement précisées.  Les 
fiches ECTS doivent être standardisées, 
formulées avec une logique de communication 
pédagogique (pas seulement administrative), 
ÁÆÉÎ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÄÅÖÉÅÎÎÅÎÔ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ 
informatives.  

 
Un accompagnement par la coordination 
pédagogique est offert parfois aux étudiants 
primo-arrivants pour soutenir leur 
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compréhension du programme et du référentiel 
de compétences.  Des informations ayant le 
même but sont transmises dans certaines HE dès 
ÌÁ ÊÏÕÒÎïÅ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÐÁÒ ÌÅ ÂÉÁÉÓ ÄȭÕÎ ÒÅÐÏÒÔÁÇÅ ÅÔ 
de travail en groupe ou lors du premier contact 
avec le groupe-classe.  Néanmoins, des étudiants 
expriment des avis mitigés quant aux 
regroupements au sein des UE et aux liens entre 
ÌÅÓ !! ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ 5%Ȣ   
 
La grande majorité des programmes témoignent 
ÄÅ ÌÅÕÒ ÖÏÌÏÎÔï ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅÓ 
des diverses disciplines.  Ces principes sont, 
quelquefois, traduits en stratégies bien réfléchies 
ÅÔ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔÅÓȢ  #ÅÐÅÎÄÁÎÔȟ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
ÄÉÖÅÒÓÅÓ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÅÓ ÅÔ ÌȭÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎarité des 
apprentissages semblent être plutôt de la 
ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ 
experts a rarement relevé des dispositifs 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÔ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ 
ÐÏÕÒ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÅÔ 
ÌȭÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÔïȢ ,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ Ôhéorie-
pratique semble être une préoccupation 
importante.  On ne discerne toutefois pas 
toujours la manière dont les savoirs théoriques 
sont mobilisés dans les activités de stage et il 
ÓÅÍÂÌÅ ÑÕȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÆÏÒÔÅ ÑÕÉ 
viserait à structurer cette mobilisation est peu 
ÆÒïÑÕÅÎÔÅȢ /Òȟ ÃȭÅÓÔ ÂÉÅÎ ÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÁÔÉÏÎ 
ÑÕÉ ÅÓÔ ÖÉÓïÅ ÐÁÒ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÅÔ ÑÕÉ ÅÓÔ 
sous-ÊÁÃÅÎÔÅ Û ÌÁ ÌÏÇÉÑÕÅ ÄÕ ÒÅÇÒÏÕÐÅÍÅÎÔ Äȭ!! 
en UE. 
 
Bonne pratique 23  :  
 
,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ Û ÏÐÔÉÏÎ Ⱥ travail 
social avec les personnes âgées » et « suivi 
ambulatoire en santé mentale : séminaire 
interdisciplinaire » sont organisées en 
partenariat avec des catégories paramédicales et 
une plateforme de concertation en santé mentale.  
Le « séminaire interprofessionnel » est dispensé 
en collaboration avec la section Éducateur 
spécialisé.  Les deux exemples sont éloquents 
pour la mise en place des apprentissages 
interdisciplinaires. 
 
Bonne pratique 24  :  
 
La mise en place des groupes de travail 
transversaux au sein de la formation est une 
manière innovative de stimuler 
ÌȭÉÎÔÅÒÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÔï ÅÔ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ 5% 
ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÅ ÃÈÁÑÕÅ ÂÌÏÃ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÅÎÔÒÅ ÃÅÌÌÅÓ ÄÅÓ 
trois blocs. 

 
Bonne pratique 25  :  
 
$ÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÕÎÅ 5% 
dédiée à la sociologie, le professeur recourt, en 
ÐÌÕÓ ÄÕ ÓÕÐÐÏÒÔ ÐÁÐÉÅÒȟ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÓÕÐÐÏÒÔ 
cinématographique qui contient les concepts à 
ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒȢ  )Ì ÕÔÉÌÉÓÅ ÕÎÅ ÇÒÉÌÌÅ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÕ ÆÉÌÍ 
ÐÏÕÒ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÃÏÎÃÅÐÔ 
ÓÏÃÉÏÌÏÇÉÑÕÅ ÐÁÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÓÏÎ ÁÐÐÌÉÃÁÔÉon 
dans un film. 
 
Globalement, le comité des experts constate que 
les formations usent de différentes formes 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ɉÃÏÕÒÓ ÅØ ÃÁÔÈÅÄÒÁȟ ÓïÍÉÎÁÉÒÅÓȟ 
stages) de manière concertée, afin de confronter 
les étudiants à des activités pédagogiques 
diverses et variées (pédagogie active, 
heuristique, travaux de groupes, activité en 
milieu professionnel).  Les étudiants semblent 
ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÌÅÓ ÁÐÐÒïÃÉÅÒȢ  ,ȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ 
pédagogique et la pédagogie active sont 
présentes, mais cela semble être une volonté 
propre des enseignants plutôt que le résultat 
ÄȭÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÂÉÅÎ ÑÕÅ ÄÅÓ 
formations soient parfois offertes afin de 
ÓÔÉÍÕÌÅÒ ÌȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÏÕÔÉÌÓ 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓȢ  ,ȭÏÐÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÄÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ 
pédagogiques actives dépend de la taille du 
groupe et des initiatives personnelles de 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȢ  $Å ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÅ ÒÅÃÏÕÒÓ ÁÕØ 
ÐïÄÁÇÏÇÉÅÓ ÉÎÎÏÖÁÎÔÅÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÍÁÎÉÆÅÓÔÅÍÅÎÔ 
stimulé par des contenus ou des acquis 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÏÎÔ ÌȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÓȭÁÖîÒÅ 
difficile pour les étudiants.  
 

Recommandation 45 :  
 
#ÅÒÔÁÉÎÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÉÎÎÏÖÁÎÔÅÓ ÍïÒÉÔÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ 
mises plus en lumière. Les coordinateurs et le 
ÄÉÒÅÃÔÅÕÒ ÐÅÕÖÅÎÔ ÓÔÉÍÕÌÅÒ ÌȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ 
pédagogique en soumettant des projets aux 
enseignants.  Un soutien à des dynamiques de 
type SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) 
permettrait aussi de favoriser à la fois les 
innovations et le développement professionnel 
des enseignants. 

 
Les travaux de groupe sont tout à fait 
ÉÎÔïÒÅÓÓÁÎÔÓ ÅÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ ÅÎ ÃÅ ÓÅÎÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÅ 
structurent autour de pédagogies actives.  Tout 
en les soutenant, le comité des experts tient à 
ÓÏÕÌÉÇÎÅÒ ÑÕÅ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ 
ÇÒÏÕÐÅ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ðÔÒÅ ÒÅÐÅÎÓïÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÐÔÉÑÕÅ 
ÄȭÕÎÅ ÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÖÅ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ 
visées. 
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Recommandation 46 :  
 
Travailler spécifiquement la compétence 
transversale du travail de groupe et repenser 
ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÒÁÖÁÕØ ÄÅ ÇÒÏÕÐÅ ÄÁÎÓ 
ÌȭÏÐÔÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔÁÌÅ 
des compétences visées. 

 
Le positionnement de la plupart des formations 
par rapport à la motivation est pertinent : mettre 
en place des activités motivantes, tout en 
considérant que la responsabilité finale reste 
ÃÅÌÌÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  ,ȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÅÓÔ 
importante et elle est bien soutenue par les 
dispositifs de formation.  Toutefois, il ne semble 
ÐÁÓ Ù ÁÖÏÉÒ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÑÕÉ ÅÎÔÒÁÉÎÅÎÔ ÌȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ 
dans un plan de développement de cette 
compétence.  Assez souvent, elle est déléguée 
principalement à la recherche du stage, parfois 
sous la contrainte du nombre réduit des lieux, et 
au travail pour le TFE.  Les possibilités laissées à 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ɉÃÏÕÒÓ Û ÏÐÔÉÏÎ ÅÔ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
personnelles de formation) sont essentielles, car 
elles permettent de soutenir le projet personnel 
ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  ,Å ÆÁÉÔ ÑÕÅ ÃÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÓÏÉÅÎÔ ÐÅÕ 
utilisées est indicatiÆ ÄȭÕÎ ÎÏÍÂÒÅ ÒïÄÕÉÔ 
ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÙÁÎÔ ÕÎ ÐÒÏÊÅÔ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌ ÄïÆÉÎÉȟ 
ÍÁÉÓ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÄïÆÉÃÉÔÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ 
formation.  En même temps, les cours à option ne 
sont pas nombreux et arrivent assez tard dans la 
plupart des formations.  Des cours à option 
comptant pour 10 ECTS représentent une 
exception notable parmi les programmes visités.  
En dépit du besoin ressenti par plusieurs 
étudiants, des langues étrangères sont rarement 
ÃÏÍÐÒÉÓÅÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅÓ ÏÐÔÉÏÎÓȢ  5Î ÐÏÒÔÆÏÌÉÏ 
étudiant dans lequel celui-ci illustrerait ses 
apprentissages pourrait fonctionner comme outil 
réflexif en lien avec un projet personnel en 
maturation. 
 
Bonne pratique 26  :  
 
Dans une HE, certaines AA (sociologie, approche 
méthodologique des sciences humaines, etc.) 
intègrent des tâches non présentielles pour 
lesquelles les étudiants doivent travailler en 
toute autonomie sur la plateforme Moodle. 
 
 

Recommandation 47 :  
 
4ÒÁÖÁÉÌÌÅÒ Û ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÏÕ Û ÌÁ ÍÁÔÕÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ 
projet personnel ou professionnel par une 
meilleure structuration de lȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅȟ ÐÁÒ 

une aide à la décision quant aux cours à option et 
par des activités personnelles de formation. Dans 
ce cadre, un tableau de bord (ou carnet de 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔɊ ÑÕÉ ÒÅÐÁÒÔÉÒÁÉÔ ÄÕ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÅ 
compétences décliné en niveau de performance 
(à atteindre en première, deuxième, troisième) 
serait susceptible de donner plus de sens à 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÅÎ ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ 5% ÏÕ !! 
et une prise de responsabilités dans les activités 
laissées à sa discrétion. 

 
Une organisation des activités d'apprentissage 
pour permettre aux étudiants de découvrir la 
profession par les professionnels du terrain est 
manifeste. La structuration des stages est 
généralement cohérente. Les lieux de stages 
restent difficiles à trouver, notamment dans le 
ÐÒÅÍÉÅÒ ÂÌÏÃȢ ,ȭÅÎcadrement formel de la 
recherche de stages - avec un répertoire riche de 
ÌÉÅÕØ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌÓ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÏÆÆÅÒÔ ÐÁÒ ÌȭïÑÕÉÐÅ 
coordinatrice ɀ constitue une aide précieuse pour 
les étudiants, mais il est mis en place dans un 
nombre réduit de formations. 
,ȭÁÃÃÏÍÐÁÇnement sur les lieux de stages est 
structuré et les étudiants semblent assez bien 
guidés dans leurs activités.  Dans la grande 
majorité des programmes et notamment dans les 
bacheliers, des documents de référence ont été 
élaborés pour accompagner le stage, le stagiaire 
ÅÔ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÁÃÃÕÅÉÌÌÁÎÔÅȢ #ÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ÓÏÎÔ 
ÌÅ ÇÁÒÁÎÔ ÄÅ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄÅ 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÍÁÉÓ ÐÁÒÆÏÉÓ ÉÌÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ 
suffisamment connus par les maitres de stage. 
 

Recommandation 48 : 
 
!ÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÄȭÁÉÄÅ Û la recherche des 
stages apporterait une plus-value.  Une aide 
ÌÏÇÉÓÔÉÑÕÅ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÒ ÌȭÁÃÔÕÅÌ 
accompagnement methodologique.  Des listes 
actualisées des lieux de stage pourraient être 
plus systématiquement réalisées. Ce cadastre des 
lieux de stagÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ 
ÌȭÁÄïÑÕÁÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÅÕØ ÅÔ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ ÄÅ 
ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  

 

Recommandation 49 : 
 
Formaliser et améliorer la communication avec 
ÌÅÓ ÍÁÉÔÒÅÓ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÐÏÕÒ ÑÕȭÉÌÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ 
mieux les documents de référence pour 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÅÔ ÓÅ ÌÅÓ 
ÁÐÐÒÏÐÒÉÅÎÔȢ  ,ȭÅÒÇÏÎÏÍÉÅ ÄÅ ÃÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ 
pourrait être repensée à cette fin.  Un dialogue en 
ÁÍÏÎÔ ÄÕ ÓÔÁÇÅ ÁÔÔÉÒÁÎÔ ÌȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ ÍÁÉÔÒÅ ÄÅ 
ÓÔÁÇÅ ÓÕÒ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅ ÃÅÓ ïÃÒÉÔÓ ÐÅÕÔ 
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également être envisagé.  Réfléchir à 
ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÕÐÅÒÖÉÓÉÏÎ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÅÎ 
ÐÒÅÍÉîÒÅ ÁÎÎïÅ ÄÕ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒȟ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ 
leur fréquence et, si possible, systématiser les 
visites sur les lieux de stage. 

 
Des visites de supervision ont lieu sur les terrains 
ÄȭÁÃÃÕÅÉÌȢ  %ÌÌÅÓ ÎÅ ÓÅÍÂÌÅÎÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ 
systématiques, en tous cas pas pour les stages en 
bloc 1. Les supervisions individuelles par des 
MFP (maitre de formation pratique) sont 
réalisées dans la plupart des formations, mais pas 
toujours de manière régulière. Elles peuvent être 
ÏÒÇÁÎÉÓïÅÓ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ Û ÌÁ ÄÅÍÁÎÄÅ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 
Dans certains programmes de bachelier, la 
supervision individuelle est suivie par une 
supervision collective. Dans le cadre de ce 
ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆȟ ÌÁ ÐÒÉÓÅ ÅÎ ÃÈÁÒÇÅ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÅÎÁÎÔ ÅÓÔ 
holistique, axée non seulement sur le 
développement de ses apprentissages, mais aussi 
sur son développement humain.  La participation 
au développement identitaire et professionnel de 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÐÁÓÓÅ ÐÁÒ ÕÎ ÖïÒÉÔÁÂÌÅ 
accompagnement du savoir-être lors des AIP 
ɉÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅɊȢ  
 
Bonne pratique 27  :  
 
Le « dispositif de vendredi », initiative innovante 
mise en place dans une HE, permet de travailler 
ÌÅÓ ÐÒÏÂÌîÍÅÓ ÒÅÎÃÏÎÔÒïÓ ÅÎ ÓÔÁÇÅ ÅÔ ÄȭÙ ÇÒÅÆÆÅÒ 
un recul théorique qui sera réinvesti lors du TFE. 
Tout ce soutien facilite une bonne intégration de 
la théorie dans la pratique, ce qui semble 
ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌȟ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÁÕ ÖÕ ÄÕ ÐÒÏÆÉÌ ÄȭÅÎÔÒée 
de certains étudiants. Le dispositif de vendredi 
ÅÓÔ ÏÒÇÁÎÉÓï ÐÏÕÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÃÏÌÌÅÃÔÉÆ ÄÕ 
stage et du TFE. Pendant la période de stage, les 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÒÅÖÉÅÎÎÅÎÔ Û ÌȭïÃÏÌÅ ÐÏÕÒ ÄÅÕØ ÔÙÐÅÓ 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÄÉÓÐÅÎÓïÅÓ ÅÎ ÁÌÔÅÒÎÁÎÃÅ ȡ ÌÅ 
premier vendredi, les cours sont organisés selon 
les groupes classes (« Méthodologie appliquée au 
travail social », « Éthique et philosophie du travail 
social », « Méthodologie de la recherche sociale 
»), le deuxième vendredi, les étudiants sont 
regroupés en huit sous-groupes selon les 
questions traitées sur leur lieu de stage. 
 
Des réunions (généralement) annuelles avec les 
maitres de stage sont appréciées par tous et sont 
considérées comme des espaces de co-formation.  
#ȭÅÓÔ ÕÎ ÌÉÅÕ ÄȭïÃÈÁÎÇÅÓ ÅÎÔÒÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌs de 
la formation et professionnels de terrain tout à 
ÆÁÉÔ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔȢ  $ȭÁÕÔÒÅÓ ÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔïÓȟ ÃÏÍÍÅ ÌÁ 
journée de réflexion entre maitres de stage et 
MFP, ont été parfois créées pour améliorer la 

communication entre les professionnels du 
terrain et les responsables des activités pratiques 
de la formation. 
 
,ȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÄÅ 4&% ÓÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÁÕÔÏÕÒ ÄÕ 
triptyque référent de stage-étudiant-enseignant 
ɉÐÒÏÍÏÔÅÕÒɊ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ Û ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÅ 
bénéficier de regards croisés. Différentes 
perspectives sont offertes à lȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÐÏÕÒ ÓÏÎ 
4&% ÄÏÎÔ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÓÏÎÔ ÌÉïÅÓ ÁÕ ÓÔÁÇÅ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
ÎÏÎȢ #Å ÃÈÏÉØ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÎÅ ÐÁÓ ÓȭÅÎÆÅÒÍÅÒ ÄÁÎÓ 
un stage moins prolifique qui menacerait le TFE. 
Dans certaines formations, des documents de 
référence détaillés sont fournis et 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÌÉssement des différentes phases de 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÐÁÒ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÅÓÔ ÓÕÐÅÒÖÉÓï ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ 
individuelle et, plus rarement, collective.  
 

Recommandation 50 : 
 
(ÏÍÏÇïÎïÉÓÅÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 4&%ȟ 
former les promoteurs, voire en évaluer le 
travail. 

 

3.3.2. Agencement du programme et 
ÔÅÍÐÓ ÐÒïÖÕ ÐÏÕÒ ÌȭÁÔÔÅÉÎÔÅ ÄÅÓ ÁÃÑÕÉÓ  

 
$ȭÕÎÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÅ ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ 
ÃÏÎÓÔÁÔÅ ÑÕÅ ÌȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÇÌÏÂÁÌ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ 
est marqué par certaines irrégularités dans la 
ÃÈÁÒÇÅ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÑÕȭÉÌ ÄÅÍÁÎÄÅ ÁÕØ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ 
Une proportion importante des étudiants estime 
que la charge de travail est problématique par 
rapport aux crédits ECTS, certains cours ayant 
peu de crédits nécessitant une charge de travail 
ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅȢ 5ÎÅ ÐÒÉÓÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
systématique, auprès des étudiants, sur la 
correspondance entre la charge de travail et le 
nombre des crédits ECTS, comme celle réalisée 
dans une HE, permet des régulations au sein des 
cours.  Il semble également que des périodes plus 
calmes sont suivies par des périodes plus 
chargées où plusieurs travaux doivent être 
rentrés en même temps.  Le plus fréquemment 
ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÆÉÎ ÄÕ ÂÌÏÃ σ ÑÕÉ ÁÌÌÉÅ ÌÅ σe stage 
et le TFE.  Certains étudiants aimeraient pouvoir 
réfléchir de façon encadrée à leur TFE plus tôt 
dans leur formation. La programmation 
successive de cours de même type sur la même 
journée, difficile à éviter dans certaines HE, est 
ressentie par les étudiants comme lourde et 
fatigante.   
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Recommandation 51 :  
 
Faire un cadastre des tâches à réaliser par les 
étudiants pour répartir la charge de travail 
ïÑÕÉÔÁÂÌÅÍÅÎÔ ɉÔÏÕÔ ÁÕ ÌÏÎÇ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅɊȢ 

 
$ÁÎÓ ÌȭïÔÁÔ ÁÃÔÕÅÌ ÄÅÓ ÃÈÏÓÅÓȟ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÕ 
décret Paysage et des PAE afférents semble 
entrainer des problèmes de structuration des 
programmes. Ils affectent plus particulièrement 
les étudiÁÎÔÓ ÅÎ ÈÏÒÁÉÒÅÓ ÄïÃÁÌïÓȢ ,ȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ 
problématique de certains cours interroge la 
ÎÏÔÉÏÎ ÄÅ ÐÒïÒÅÑÕÉÓ ÅÔ ÄÅ ÃÏÒÅÑÕÉÓȢ  3ȭÉÌ ÅÓÔ 
souhaitable de ne pas figer la formation en la 
balisant par une masse trop importante de 
contraintes en termes de prérequis, en fixer 
ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÐÅÕÔ ÓȭÁÖïÒÅÒ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÓÉ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ 
favoriser des apprentissages en profondeur.  Le 
choix de réduire le nombre de prérequis ou 
corequis pour ne pas bloquer les PAE des 
étudiants a généré en réalité un problème 
ÄȭÈïÔïÒÏÇïÎïÉÔï ÄÕ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ 
ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȢ ,ȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÅÎ ÁÎÎïÅÓ 
ÄȭïÔÕÄÅÓ ÏÕ ÅÎ ÂÌÏÃÓ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅÓ Ⱥ ÐÁÒÃÏÕÒÓ 
types recommandés » restent la norme dans la 
plupart des formations évaluées. 
 

Recommandation 52 :  
 
Revérifier la logique de prérequis et corequis des 
ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÅ ÌÁ 
cohérence programmatique de la formation. 
Trouver des solutions pour réconcilier la 
nécessité de réaliser des authentiques PAE, les 
contraintes horaires et le respect des 
prérequis/corequis en vue de soutenir un 
ïÖÅÎÔÕÅÌ ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

 
La mobilité des étudiants dans le programme a 
été prévue par le législateur non seulement pour 
récupérer des crédits non réussis, mais aussi 
pour mieux ajuster la formation des étudiants à 
un éventuel projet professionnel personnel. 
Entre contraintes administratives (les PAE), 
organisationnelles (les horaires) et 
pédagogiques (les prérequis et corequis), il 
semble que pour beaucoup des formations 
ÌȭÁÓÐÅÃÔ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎÎÅÌ ÓÏÉÔ ÐÒÉÏÒÉÔÁÉÒÅȢ 5ÎÅ 
réflexion sur ÌÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÏÉÔ 
encore être menée.  Il existe une tension entre 
ÕÎÅ ÌÉÂÅÒÔï ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄÅ 0!% ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ ÅÔ ÌÁ 
ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔÁÌ 
ÈÁÒÍÏÎÉÅÕØ ÁØï ÓÕÒ ÌȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÐÒïÒÅÑÕÉÓ 
ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȢ  #ÅÔÔÅ ÔÅÎÓÉÏÎ ÎÅ ÐÁÒÁÉÔ Ðas encore 
tout à fait apaisée. Des solutions sont à trouver 

pour réconcilier les contraintes et permettre la 
réalisation de PAE au bénéfice des 
apprentissages des étudiants. Parfois, des conflits 
d'horaire entrainent des difficultés pour 
l'étudiant qui se voit obligé de faire lui-même le 
ÃÈÏÉØ ÅÎÔÒÅ ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ Û ÌȭÕÎ ÏÕ ÌȭÁÕÔÒÅ ÃÏÕÒÓ 
prévu dans son PAE.  
 
De manière assez générale, la structuration des 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÌÅÓ ÕÎÅÓ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ 
aux autres pourrait être mieux construite. Il 
manque sans doute une vue matricielle pour 
augmenter la compréhension de la progression, 
ce qui explique les difficultés éprouvées par les 
étudiants à lier les différents apprentissages 
entre eux. Des décalages dans la succession des 
ÃÏÕÒÓȾÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁge prérequis et les 
stages apparaissent parfois. La progression est 
ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÄÕ 
bloc 1 et 2 et ceux du bloc 3.  La supervision 
individuelle, puis collective, lors des stages aide 
ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ Û ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÌÁ 
progression des AA pratiques. Les stages en bloc 
1 sont perçus comme trop courts par les maitres 
de formation pratique (MFP) et aussi par les 
étudiants. Leur lourdeur administrative semble 
disproportionnée par rapport aux acquis des 
étudiants.  
  
La présence des étudiants aux activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÁÃÑÕÉÓÅȢ  ,ȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅÓ 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÌÅ ÓÙÍÐÔĖÍÅ ÄȭÕÎ ÍÁÎÑÕÅ 
ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÐÏÕÒ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÕ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÁÃÔÉÖÉÔï 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ  ɉÏÕ ÕÎÅ 5%Ɋ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅȢ  %ÌÌÅ 
peut également révéler des contraintes externes 
à la formation (vie personnelle, travail de 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÅÔÃȢɊȢ  )Ì ÆÁÕÔ ÁÕÇÍÅÎÔÅÒ ÌÁ 
compréhension des causes de ce manque de 
ÐÒïÓÅÎÃÅȟ ÖÏÉÒÅ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔȟ ÃÁÒ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ 
ÅÓÔ ÍÁÎÉÆÅÓÔÅÍÅÎÔ ÃÏÒÒïÌï Û ÌȭïÃÈÅÃ ÅÔ ÌȭÁÂÁÎÄÏÎȢ 
 
Bonne pratique 28  :  
 
5Î ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÉÎÔïÒÅÓÓÁÎÔ ÖÅÒÓ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
professionnelle est réalisé lors du job dayȟ ÌȭÉÎÆÏ 
ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅÓ ÅÔ Ⱥ ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÅÍÐÌÏÉ Ȼ ÅÎ ÂÌÏÃ σȢ 
,ȭÁÃÔÉÖÉÔï ÇÁÇÎÅÒÁÉÔ ÅÎ ÅÆÆÉÃÁÃÉÔï Û ÃÅ ÑÕȭÅÌÌÅ 
apparaisse un peu plus tôt dans le cursus.  
 

3.3.3. Évaluation des apprentissages 
(cours, stages, TFE) 

,ÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÓÏÎÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ 
expliqués, clairs et identifiables pour les 
étudiants et ils semblent porteurs 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ ,Á ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÓÕÒ 
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ÌȭÁÒÔÉÃÕÌÁÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ !! ÅÔ ÌÅÕÒÓ ïÖÁluations 
ÓȭÁÖîÒÅ ÐÌÕÓ ÆÅÒÔÉÌÅ ÑÕÁÎÄ ÅÌÌÅ ÅÓÔ ÅÎÃÁÄÒïÅȟ 
comme dans le cas de la formation où 
ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÅÓÔ ÒïÁÌÉÓï ÐÁÒ ÌÅ ÒïÆïÒÅÎÔ 
ÄȭÁÎÎïÅȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÎÅ ÖÏÉÅÎÔ ÐÁÓ 
systématiquement le lien entre le référentiel de 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÅÔ ÌȭïÖÁÌÕation des cours.  
 
La plupart des évaluations sont réalisées par des 
examens finaux dont la dimension certificative 
semble prédominante. Les évaluations intégrées 
sont peu fréquentes. Des évaluations formatives 
et diagnostiques, précédées par la préparation 
ÁÕØ ÐÒÏÃïÄÕÒÅÓ ÄȭÅØÁÍÅÎÓ ÅÔȾÏÕ ÉÍÐÌÉÑÕÁÎÔ ÌÅÓ 
étudiants dans le processus (formation par les 
pairs), sont présentes sans pour autant en 
constituer la règle dans toutes les sections.  
 
,ÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÅÔ ÌÅÓ ÃÒÉÔîÒÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ !! 
sont établis par chaque enseignant ou par 
ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÔÉÔÕÌÁÉÒÅÓ ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ ÁÃÔÉÖÉÔï 
pédagogique. Les décisions concernant les 
ÆÏÒÍÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÒÅÌîÖÅÎÔ ÐÌÕÔĖÔ ÄÅÓ 
enseignants que de stratégies institutionnelles, 
ÂÉÅÎ ÑÕÅ ÌÅÓ ÍÏÍÅÎÔÓ ÅÔ ÍïÔÈÏÄÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
puissent être concertés avec la 
coordination/direction. Les informations 
données aux étudiants quant au dispositif 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÓÏÎÔ ÐÁÒÆÏÉÓ ÉÎÃÏÍÐÌîÔÅÓ ÅÔȾÏÕ 
ÌÁÉÓÓïÅÓ Û ÌÁ ÄÉÓÃÒïÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȢ  
 
Les représentants des étudiants estiment 
généralement que les méÔÈÏÄÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
sont pertinentes, claires et précises et que les 
notes reflètent correctement la qualité du travail 
effectué. Les retours des étudiants sur la qualité 
ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÎȭïÔÁÎÔ ÐÁÓ ÒÅÃÕÅÉÌÌÉÓ 
de façon systématique il est toutefois difficile de 
formuler des conclusions robustes. Parfois, les 
enseignants disent évaluer eux-mêmes, dans une 
perspective réflexive ou auprès des étudiants, la 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÌÅÕÒ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ 
 

Recommandation 53 :  
 
Une réflexion plus systématique sur le niveau de 
ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÖÉÓï ÐÁÒ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ɉÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȟ 
compréhension, application, analyse, synthèse, 
évaluation) pourrait être menée, tout en tenant 
compte des divers biais de notation. Orienter la 
ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÖÅÒÓ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉon de 
type formatif semble être nécessaire. 
Systématiser et améliorer la qualité des grilles 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÅÔ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÆÁÖÏÒÉÓÅÒ ÌȭÕÓÁÇÅ 
ÄȭïÃÈÅÌÌÅÓ ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÖÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÎ ÒÅÌÁÔÉÏÎ 

avec le référentiel des compétences, apporterait 
une plus-value évidente aux dispositifs. 

 
,ȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ ÓÔÁÇÅ ÅÓÔ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÅÔ ÆÏÒÍÁÔÉÖÅ 
dans la grande majorité des sections. Les 
ÄÏÍÁÉÎÅÓ ÄȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ !! ÐÒïÖÕÓ ÐÁÒ ÌÁ 
ÇÒÉÌÌÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÓÅÒÖÅÎÔ ÄÅ ÒÅÐîÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ 
démarche qui aboutit à la note finale. Le plus 
souvenÔȟ ÃÅÔÔÅ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÒÅÎÄ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌȭÁÖÉÓ 
ÄÕ ÍÁÉÔÒÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÅÔ ÌȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÔÁÎÄÉÓ ÑÕÅ ÌÁ ÎÏÔÅ ÅÓÔ ÆÉÎÁÌÅÍÅÎÔ 
attribuée par le MFP. Ce dialogue collaboratif 
ÉÍÐÌÉÑÕÁÎÔ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÐÅÒÍÅÔ ÃÅÒÔÁÉÎÅÍÅÎÔ ÕÎ 
retour réflexif très formateur poÕÒ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ  
$ÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÏĬ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ 
stages pose des problèmes, un travail de 
concertation pour construire une nouvelle grille 
est en cours.   
 
Bonne pratique 29  :  
 
,ȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÇÒÉÌÌÅ ÃÏÍÍÕÎÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ 
stages des trois blocs, avec des niveaux différents 
à atteindre progressivement est une initiative 
ÉÎÔïÒÅÓÓÁÎÔÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  
 
Des grilles de notation pour les TFE sont utilisées 
ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ (%ȟ ÍÁÉÓ ÌȭÁpproche par 
compétences et les niveaux à atteindre ne sont 
pas toujours explicites. Dans la plupart des 
programmes, il y a un évaluateur interne (issu du 
corps enseignant) et un évaluateur externe (issu 
du terrain) qui nourrissent un dialogue 
collaboratif au sujet de la note. Il est parfois 
difficile de concilier des approches et des attentes 
différentes et de pallier en même temps une 
ÐÏÔÅÎÔÉÅÌÌÅ ÉÎÉÑÕÉÔï ÄÁÎÓ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  ,Å ÐÌÕÓ 
ÓÏÕÖÅÎÔȟ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÐÒïÓÉÄÅÎÔ ÄÕ ÊÕÒÙ ÑÕÉ ÅÓÔ ÌÅ 
garant du respect du cadre et des critères 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÔ ÑÕÉ ÁÓÓÕÒÅ ÕÎÅ ÃÏÈïÒÅÎÃÅ 
transversale entre les évaluations. Parfois, le 
poids laissé aux lecteurs externes pour 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ 4&% ÓÅÍÂÌÅ ÕÎ ÐÅÕ 
disproportionné même si les milieux 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÓȭÅÓÔÉÍÅÎÔ ÐÌÅÉÎÅÍÅÎÔ ÌïÇÉtimes 
pour porter ce regard évaluatif. Une démarche 
formative, incluant la communication de la note 
ÐÁÒ ÌÅ ÊÕÒÙ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎ ÆÅÅÄ-back qualitatif, 
adoptée dans une formation de bac. AS, est un 
ÅØÅÍÐÌÅ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅ ÄȭðÔÒÅ ÓÕÉÖÉȢ 
 
Bonne pratique 30  :  
 
,Á ÇÒÉÌÌÅ ÄÅ ÎÏÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍïÍÏÉÒÅÓ ÄȭÕÎ -)!3 ÅÓÔ 
basée sur le référentiel de compétences et 
détaille finement les acquis devant être atteints.  
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Le document contenant les critères et les 
ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÕ ÍïÍÏÉÒÅ ÅÓÔ 
transmis aux étudiants très tôt dans le processus 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔȢ $ÁÎÓ ÌÁ ÌÏÇÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ 
démarche formative, le jury communique à 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÌÁ ÎÏÔÅ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎ ÆÅÅÄ-back 
diagnostique sur sa performance.  
 

Recommandation 54 :  
 
Mettre à la disposition des étudiants des 
informations complètes sur les critères 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÅÔ ÄÅÓ 4&%Ȣ 2ÅÃÕÅÉÌÌÉÒ 
ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ ÌȭÁÖÉÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ 
et des TFE auxquelles ils sont confrontés - et pas 
ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÌȭÁÖÉÓ ÄÅÓ ÄïÌïÇÕïÓ - aiderait le 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ Û ÓȭÁÊÕÓÔÅÒ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅ ÃÅÓ 
derniers. 

 

Recommandation 55 :  
 
Opérer une sélection plus rigoureuse des lecteurs 
des TFE en fonction de leur expertise 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ 
expérience en matière de recherche (lorsque le 
TFE est un TFE de recherche). Assurer un 
équilibre entre les enseignants et les 
professionnels/lecteurs externes dans la 
ÃÏÍÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÊÕÒÙÓ ÔÏÕÔ ÅÎ ĞÕÖÒÁÎÔ ÐÏÕÒ ÑÕÅ 
ÌÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅÓ ÊÕÒÙÓ ÓÏÉÅÎÔ ÆÏÒÍïÓ ÁÆÉÎ ÄȭðÔÒÅ 
ÃÁÐÁÂÌÅÓ ÄȭÈÁÒÍÏÎÉÓÅÒ ÌÅÕÒ ÊÕÇÅÍÅÎÔȢ   

 

Recommandation 56 :  
 
!ÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÎ ÖÉÓÁÎÔ ÌÁ 
ÄÉÖÅÒÓÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÌÅÓ ÍÏÄÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  %ÎÔÒÅ 
autres, partager des pratiques évaluatives et 
ÅØÐïÒÉÍÅÎÔÅÒ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ 
collaborative semblent constituer autant de 
démarches concordantes avec les 
recommandations de la littérature sur le sujet. 

 

Recommandation 57 :  
 
Le comité ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ 
compétence langagière (de manière formative) 
pour tous les cours qui exigent une production 
écrite afin de rendre systématiquement un feed-
ÂÁÃË Û ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÓÕÒ ÓÁ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌÁ ÌÁÎÇÕÅȢ  5Î 
portfolio étudiant lui permettrait de rendre 
compte de ses apprentissages en ce domaine.  Un 
ÔÅÓÔ ÆÏÒÍÁÔÉÆ Û ÌȭÅÎÔÒïÅ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÄÅ ÐÒÅÎÄÒÅ 
conscience de ses éventuelles lacunes de manière 
précoce. 

 

3.4. Ressources et moyens des 
formations  

3.4.1. Les ressources humaines 

Les ressources humaines représentent une des 
principales forces des sections visitées. Dans ce 
ÓÅÎÓȟ ÉÌ ÅÓÔ Û ÓÏÕÌÉÇÎÅÒ ÑÕȭÕÎÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÄïÄÉïÅ 
ÁÕØ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÈÕÍÁÉÎÅÓ ÓȭÉÎÔÉÔÕÌÅ ÄÁÎÓ ÕÎÅ (% 
« cellule de gestion des richesses humaines ». Le 
comité des experts a constaté la qualité ainsi que 
la grande force de travail et de motivation des 
personnels enseignant, administratif et 
technique. Leur compétences et énergies sont 
orientés vers les apprentissages et le bien-être 
des étudiants, notamment de ceux présentant le 
plus de difficultés.  
 
Les enseignants exerçant leurs activités dans des 
ÄïÐÁÒÔÅÍÅÎÔÓȾÓÉÔÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÄïÍÏÎÔÒÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ 
peuvent nourrir un dialogue collaboratif et 
ÅÎÖÉÓÁÇÅÎÔ ÄïÊÛ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄÅ 
collaboration, à la suite de cette évaluation, pour 
renforcer la cohérence du programme et 
développer leurs compétences. Lors des 
entretiens avec le comité des experts, les 
étudiants et les diplômés ont témoigné de leur 
satisfaction par rapport au professionnalisme et 
à la dimension humaine des relations avec toutes 
les catégories de personnel.    
 
De manière générale, le processus de 
ÒÅÃÒÕÔÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÁ ÐÒÏÃïÄÕÒÅ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅÓ 
nouveaux enseignants suivent des procédures 
établies au niveau des établissements et sont 
formellement gérés de façon adéquate au sein 
des catégories et des sections. Toutefois, une fois 
engagés, les nouveaux enseignants ne bénéficient 
ÐÁÓ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ ÄȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 
ou de développement. La disponibilité des 
directions est parfois un point fort qui tempère 
ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÃÅ type de dispositif formel.  
Certaines différences dans la gestion des RH, 
constatées entre les HE, sont attribuables à la 
spécificité des PO respectifs.  
 
En ce qui concerne les programmes de bacheliers 
ou des MIAS en codiplomation, les politiques et 
les pratiques de ressources humaines ne sont pas 
nécessairement similaires entre les hautes écoles 
ÐÁÒÔÅÎÁÉÒÅÓȢ #Å ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ïÔÏÎÎÁÎÔȟ ÄÁÎÓ ÌÁ 
mesure où les enseignants proviennent des 
contextes  qui ont leurs caractéristiques propres, 
mais ces différences de traitement pour des 
individus exerçant des missions similaires 
posent question. Un programme de MIAS, dont la 
coorganisation est très poussée, présente 
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toutefois une gestion des RH qui lui est propre, 
distincte de celles mises en place par les 
établissements partenaires. 
 
Le plus souvent, la politique de gestion des RH se 
décline au travers de profils de fonction définis 
pour les enseignants. Cependant, une politique 
de ressources humaines qui viserait le 
développement professionnel des enseignants 
comprenanÔ ÄÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÅÔ 
menant à des objectifs de performance est 
rarement établie de façon systématique. Dans le 
ÍÅÉÌÌÅÕÒ ÃÁÓȟ ÕÎÅ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÔ 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÅÓÔ ÅÎÖÉÓÁÇïÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÐïÒÉÏÄÅ 
immédiate. 
 

Recommandation 58 : 
 
Développer davantage une politique de gestion 
des RH qui viserait le développement 
professionnel des membres du personnel (par 
ÅØÅÍÐÌÅȟ ÖÉÁ ÌȭÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÌÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ 
ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÕ ÂÏÎ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ 
des critères de performances, la formation 
continue). 

 
Un bon équilibre entre des pédagogues insérés 
dans le milieu professionnel et des 
professionnels engagés dans la formation définit 
des corps enseignants qui assurent la mise à jour 
des programmes en lien avec les réalités du 
terrain.  
 
ApparemmeÎÔȟ ÌÅ ÎÏÍÂÒÅ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ Û ÔÅÍÐÓ 
ÃÏÍÐÌÅÔ ÅÓÔ ÁÓÓÅÚ ÒïÄÕÉÔȟ ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÄȭÅÎÔÒÅ ÅÕØ 
ayant des charges de cours partielles et parfois 
assez réduites. Ce phénomène, plutôt 
caractéristique aux MIAS, est aussi présent dans 
certains bacheliers. Dans tous ces cas, certaines 
difficultés à maintenir les enseignants connectés 
à la section sont inévitables car le sentiment 
ÄȭÁÐÐÁÒÔÅÎÁÎÃÅ ÁÕ ÃÏÌÌÅÃÔÉÆ ÅÓÔ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ 
favorisé par une grande charge de cours. Il est 
aussi favorisé par une présence accrue dans les 
lieux de formation. De plus, un certain turn-over 
parmi les enseignants/formateurs produit des 
ÒÅÎÏÕÖÅÌÌÅÍÅÎÔÓ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔÉÅ ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÓ 
pédagogiques, ce qui entraine des besoins 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔȾÏÕ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
supplémentaires. 
 
La formation continue des enseignants est 
facilitée dans la plupart des établissements par la 
diffusion auprès des enseignants et du personnel 
ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÆ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ 
programmes de formation disponibles. Dans 

certaines HE, la structuration dȭÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄÅ 
la formation continue est en cours et des outils 
tels que des catalogues de formation sont mis à la 
disposition des personnels. Toutefois, la 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÐÒïÃïÄïÅ ÐÁÒ ÌȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ 
des besoins et elle dépend de la bonne volonté 
des individus. Le nombre des bénéficiaires est 
généralement modeste. Dans plusieurs HE, 
ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ 
constitue une opportunité pour le 
développement professionnel et la formation 
ÃÏÎÔÉÎÕÅȟ ÍÁÉÓ ÐÅÕ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÎ ÆÏÎÔ ÕÓage.  
 
La politique de formation continue dans le 
domaine pédagogique est peu affirmée. Si 
certains enseignants possèdent le titre 
ÐÅÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄÕ #!0!%3ȟ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ 
totalité.  Le CAPAES est par ailleurs décrit comme 
étant une formation à la qualité inégale en 
fonction des opérateurs qui la prennent en 
ÃÈÁÒÇÅȢ  1ÕÏÉ ÑÕȭÉÌ ÅÎ ÓÏÉÔȟ ÍðÍÅ ÌÏÒÓÑÕÅ ÌÅÓ 
enseignants possèdent une formation 
pédagogique initiale, une politique de formation 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÓÅÍÂÌÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÓÉ ÌȭÏÎ 
ÖÅÕÔ ÑÕȭÉÌÓ ÐÏÕÒsuivent leur développement 
professionnel. 
 
Bonne pratique 31  :  
Des formations pédagogiques (« 5 à 7 
ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓȭ ») organisées par une HE 
constituent des occasions pour les enseignants 
ÄÅ ÂïÎïÆÉÃÉÅÒ ÄȭÅØÐÏÓïÓ ÒïÁÌÉÓïÓ ÐÁÒ ÄÅÓ 
spécialistes sur différentes thématiques et 
ÄȭïÃÈÁÎÇÅÒ ÌÅÕÒÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ 
innovantes. Pour motiver la participation 
précoce à la formation CAPAES, les enseignants 
sont personnellement informés à ce sujet. Un 
encadrement et un accompagnement spécifique à 
ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ #!0!%S leur sont parfois offerts.     
 

Recommandation 59 :  
 
Renforcer la structuration de la formation 
continue et stimuler la participation des 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ Û ÃÅ ÔÙÐÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓȢ 

 
Dans le cas des enseignants, les activités 
académiques cumulées aux nécessaires activités 
transversales entrainent une surcharge de travail 
ÑÕȭÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÆÁÃÉÌÅ ÄÅ ÇïÒÅÒȟ ÅÔ ÑÕÉ ÅÓÔ ÐÁÒÆÏÉÓ 
ressentie comme étant à la limite du supportable. 
0ÁÒÆÏÉÓȟ ÌȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅȟ 
déjà consistant, doit être encore accru pour 
répondre aux demandes informelles des 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ ,Å ÆÁÉÔ ÑÕÅ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 4&% 
ne soit pas valorisé en termes de temps dans 
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certaines HE - ou que cette valorisation ne soit 
pas suffisante - représente un vrai problème.  
 
À la demande du personnel et plus 
particulièrement des enseignants, certaines 
réponses ponctuelles sont parfois apportées, ce 
qui donne lieu à des agencements intéressants. 
Toutefois, une politique proactive et ajustée en 
fonction des problèmes identifiés est rarement 
ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕvre. Le comité des experts considère 
que des efforts doivent être poursuivis en ce sens. 
 

Recommandation 60 :  
 

Analyser les difficultés psychosociales et celles 
liées à la charge de travail du personnel et créer 
des mécanismes institutionnels pour les prévenir 
ou, le cas échéant, pour les traiter de manière 
adéquate. 

 

Recommandation 61 :  
 
,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ 
encore la répartition des charges de travail, 
notamment en ce qui concerne les missions 
transversales et le suivi des TFE. 

 
Au Québec, les professionnels de terrain sont 
très actifs durant les stages, mais aussi dans les 
ÃÏÕÒÓȢ $ÁÎÓ ÂÏÎ ÎÏÍÂÒÅ ÄȭïÃÏÌÅÓȟ ÌÅÓ 
intervenants avec expérience donnent la 
moitié des cours, voire plus. Ces chargés de 
cours (appelés vacataires en Europe) 
proviennent pour la plupart des milieux de 
travail social, mais il y a aussi des intervenants 
ÄÅ ÓÏÃÉÏÌÏÇÉÅȟ ÄȭÁÎÔÈÒÏÐÏÌÏÇÉÅȟ ÄÅ ÐÓÙÃÈÏÌÏÇÉÅȟ 
etc. Le nombre élevé de cours donnés par des 
chargés de cours est dû à la structure 
universitaire qui exige que ses professeurs 
réguliers consacrent 40% de leur temps à la 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÃÅÔÔÅ 
situation est due au sous-financement des 
ÕÎÉÖÅÒÓÉÔïÓȢ ,Å ÍÏÉÎÄÒÅ ÃÏÕÔ ÄȭÕÎ ÖÁÃÁÔÁÉÒÅ ÑÕÉ 
motive le nombre élevé de ceux-ci contrevient 
pourtant aux normes (Norme 2.3.8). Les 
vacataires étant syndiqués, ils peuvent 
participer dans plusieurs écoles, à la 
gouvernance de celles-ci.  Ils peuvent ainsi 
ÁÖÏÉÒ ÕÎ ÄïÌïÇÕï Û Ìȭ!ÓÓÅÍÂÌïÅ ÄÅÓ 
ÐÒÏÆÅÓÓÅÕÒÓȟ ÓȭÉÍÐÌÉÑÕÅÒ ÁÖÅÃ ÒïÍÕÎïÒÁÔÉÏÎ 
dans des comités (ex. pédagogie, révision de 
programme), aux formations offertes en 
pédagogie et bénéficier de fonds syndicaux 
pour participer à des colloques. 
 

 

3.4.2. Les ressources matérielles  

Les supports pédagogiques (support de cours, 
notes de cours) sont généralement disponibles 
en    ligne et en version papier. Certains 
enseignants renvoient uniquement à des 
ÏÕÖÒÁÇÅÓ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȢ ,ȭÏÐÔÉÏÎ ÅØÃÌÕÓÉÖÅ ÐÏÕÒ ÌÅ 
format digital des cours est rare. Dans ce cas, il 
semble que la dématérialisation ne conduit pas 
nécessairement au résultat visé, à savoir la 
réduction des frais pour les étudiants. En effet, 
ces derniers, peu enclins à travailler sur support 
numérique, préfèrent pour la plupart imprimer 
les documents. Par ailleurs, les étudiants 
signalent que certains syllabi et notes de cours 
sont indisponibles, incomplets ou fournis trop 
ÔÁÒÄÉÖÅÍÅÎÔȢ $ÅÓ ÃÏÎÓÉÇÎÅÓ ÓÕÒ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
notes des cours sont communiquées aux 
enseignants dans certaines HE. De manière 
générale, la mise à jour des supports de cours 
ÄïÐÅÎÄ ÄÅ ÌȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅ ÉÎÄÉÖÉÄuelle ou collective 
des enseignants. 
 

Recommandation 62 :  
 

Il semble important de conscientiser chacun des 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÑÕÁÎÔ Û ÌȭÉÎÓÁÔÉÓÆÁÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
liée aux supports des cours. Plus généralement, il 
serait pertinent de mener des EEE au niveau des 
UE pour mesurer le phénomène, le comprendre 
et y remédier. 

 
La plupart des locaux apparaissent bien 
entretenus, bien équipés et parfois agréables. Il 
arrive cependant que les parties prenantes 
considèrent des endroits particuliers comme 
vétustes. Les espaces confinés permettant le 
travail individuel ou de groupe des étudiants sont 
insuffisants dans certains établissements. Les 
étudiants le regrettent, ils jugent fondamental de 
pouvoir bénéficier de tels espaces pour faire 
avancer leurs travaux, avant ou après les cours. 
,Á ÐÒïÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ 
ÌȭÁÄïÑÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÅÔ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ 
pour répondre aux besoins des étudiants et des 
enseignants semble réelle, mais se heurte à des 
contraintes techniques ou budgétaires.      
 
Les centres documentaires/bibliothèques 
fonctionnent généralement bien en termes 
ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÔ ÓÏÎÔ ÐÏÕÒÖÕÓ ÄȭÕÎ ÎÏÍÂÒÅ 
ÄȭÏÕÖÒÁÇÅÓ ÁÐÐÒïÃÉÁÂÌÅȢ $ÁÎÓ ÌÁ ÐÌÕÐÁÒÔ ÄÅÓ (%ȟ 
ÌȭÁÉÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÔÅ ÄÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÌÉÓÔÅÓ ÅÓÔ 
appréciée par les étudiants. Le comité des 
experts a remarqué quelques centres 
performants, se distinguant par la qualité de 
ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÏÕ ÌÅÓ ÐÕÂÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄÉÓÐÏÎÉÂÌÅÓȟ ÅÔ Á ÁÕÓÓÉ 
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ÒÅÌÅÖï ÄÅ ÂÏÎÎÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
menées en lien étroit avec les apprentissages 
(par exemple : présentations et participation des 
ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÌÉÓÔÅÓ ÁÕØ ÃÏÕÒÓɊȢ ,ȭÁÃÃîÓ ÁÕ ÒïÓÅÁÕ 
des bibliothèques des universités permet un 
élargissement des ressources de documentation 
et cette opportunité est généralement utile aux 
enseignants et aux étudiants.  
 
Des efforts importants ont été entrepris dans la 
plupart des établissements au niveau de la mise 
en ligne des ressources documentaires. Des 
projets intéressants visant à transformer des 
centres de documentation en de véritable 
learning centers sont, selon les HE, plus ou moins 
avancés. 
 
3ÁÕÆ ÅØÃÅÐÔÉÏÎȟ ÌȭÈÏÒÁÉÒÅ ÄȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÄÅÓ ÃÅÎÔÒÅÓ 
de documentation pose souvent des difficultés 
aux étudiants qui le considèrent soit restreint, 
soit insuffisamment adapté à leurs besoins. 
 
Bonne pratique 32  :  
 
Les centres de documentation travaillent en 
étroite collaboration avec le corps enseignant. En 
ÐÌÕÓ ÄÅÓ ÔÒÁÄÉÔÉÏÎÎÅÌÓ ïÃÈÁÎÇÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
concernant le fond documentaire, les 
documentalistes participent à la construction 
ÄȭÏÕÔÉÌÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅȟ ÄÉÓÔÒÉÂÕÅÎt de 
ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÖÉÁ ÌÅ 
web et font des exposés dans certains cours. De 
plus les bibliothécaires organisent une journée 
des éditeurs annuellement. À cette occasion, ils 
présentent les plus récentes publications aux 
enseignants et étudiants. 
 
Bonne pratique 33  :  
 
Un groupe de travail transversal « Bibliothèques» 
Á ÁÂÏÕÔÉ Û ÌÁ ÃÒïÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÁÔÁÌÏÇÕÅ ÃÏÍÍÕÎ ÅÎ 
ligne. Les « Midis de la Bib » favorisent un 
échange fertile entre enseignants.  
 

Recommandation 63 :  
 
Le comité des experts recommande de donner la 
priorité à ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÏÕ ÁÕ ÒÅÎÆÏÒÃÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 
learning centers qui offrent des espaces de travail 
collaboratifs ou individuels aux étudiants.  

 
De manière générale, les salles informatiques 
sont bien équipées et des plateformes virtuelles 
fonctionnelles sont mises en place. Le wifi est 
également disponible dans la plupart des espaces 
de formation, même si sa couverture pose parfois 

des difficultés sur certains sites. Dans quelques 
ÓÅÃÔÉÏÎÓȟ ÌÅ ÎÏÍÂÒÅ ÄȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ ÅÓÔ ÃÏÎÓÉÄïÒï 
comme insuffisant par rapport aux besoins des 
utilisateurs. Des outils performants numériques, 
comme les plateformes Moodle ou Office 365 
semblent actuellement sous-utilisés. 
,ȭinstallation ou, dans certaines sections, la 
modification récente de la plateforme virtuelle a 
créé certaines difficultés que les institutions 
ÓȭÅÆÆÏÒÃÅÎÔ ÄÅ ÄïÐÁÓÓÅÒ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÅÓ ÓïÁÎÃÅÓ 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û ÄÅÓÔÉÎÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÔ ÄÅÓ 
enseignants/formateÕÒÓȢ ,ȭÕÓÁÇÅ ÄÅ ÃÅÓ ÏÕÔÉÌÓ Û 
des fins pédagogiques semble émerger 
difficilement et certaines sections semblent ne 
pas saisir les enjeux du virage numérique. Des 
efforts en ce sens sont indispensables. 
 
Les ressources matérielles des hautes écoles co-
organisatrices du MIAS sont apparues de niveau 
ïÑÕÉÖÁÌÅÎÔȢ  ,ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÅÓ ÃÏÎÓÔÁÔïÅÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ 
ÄȭÅÆÆÅÔ ÓÕÒ ÌȭïÑÕÉÔï ÄÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÁÕ 
ÓÅÉÎ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅȢ ,Å ÆÁÉÔ ÄȭÁÖÏÉÒ ÄÅÕØ 
environnements virtuels à disposition (un par 
haute école co-organisatrice) pourrait être perçu 
comme un avantage, car les étudiants peuvent 
ainsi bénéficier de la plus-value des deux.  
Cependant, cela fait peser de nombreuses 
contraintes pour les utilisateurs. Par exemple, les 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÓÅ ÒïÆïÒÅÒ Û ÌȭÕÎÅ ÏÕ ÌȭÁÕÔÒÅ 
platÅÆÏÒÍÅ ÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÄÅ 
ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÑÕȭÉÌÓ ÎÅ ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ 
par ailleurs pas toujours. Ce manque 
ÄȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÐÁÒÆÏÉÓ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅÍÅÎÔ ÇïÒÁÂÌÅ 
pour les parties prenantes des deux 
établissements partenaires.      
 

Recommandation 64 :  
 
Effectuer une harmonisation de certains outils 
entre les établissements codiplômants car 
ÌȭÁÌÔÅÒÎÁÎÃÅ ÐÅÕÔ ÅÎÔÒÁÉÎÅÒ ÄÅÓ ÌÏÕÒÄÅÕÒÓ 
ÃÏÎÔÒÅÐÒÏÄÕÃÔÉÖÅÓ ÄȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ 
pédagogique.   

 
Le déficit quant aux infrastructures est parfois 
viÓÉÂÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ Äȭ%03Ȣ  $ÁÎÓ ÌÅÓ 
ÆÁÉÔÓȟ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÅÓÔ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÔ ÅÔ ÌÅÓ ÌÉÅÕØ ÐÁÒÔÁÇïÓ 
- permettant un dialogue informel entre 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÅÎÔÒÅ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÔ 
ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ - sont réduits à leur plus 
simple expression.  Pour la documentation 
nécessaire aux apprentissages, les 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÓȭÁÐÐÕÉÅÎÔ ÐÌÕÔĖÔ ÓÕÒ ÌÅÓ 
ressources disponibles dans les institutions 
partenaires. Bien que la qualité de 
ÌȭÉÎÆÒÁÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÂÕÒÅÁÕÔÉÑÕÅ ÁÉÔ 
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été améliorée, le parc informatique est jugé 
insatisfaisant par les parties prenantes, 
particulièrement en termes de nombre de postes 
qui sont fonctionnels. 
 

Recommandation 65 :  
 
Le comité des experts recommande de réfléchir à 
ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÌÏÃÁÕØ ÐÏÕÒ ÒïÐÏÎÄÒÅ ÁÕØ 
ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÅÓÐÁÃes pour le travail individuel et en 
groupe exprimés par les étudiants. Réfléchir au 
ÒïÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÕÎÅ 
meilleure organisation des activités 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÎ ÇÒÏÕÐÅ ÅÔ ÁÓÓÕÒÅÒ ÕÎÅ 
couverture plus large du wifi. 

 

3.4.3. Informat ion et communication 
interne et externe  

 
Les mécanismes institutionnels liés à 
ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÎÅÓ ÓÏÎÔ 
bien décrits.  De façon générale, diverses formes 
de communication interne conventionnelles et 
virtuelles sont utilisées au sein des sections 
visitées. La communication de la direction envers 
les membres du personnel est réalisée au cours 
ÄÅ ÒïÕÎÉÏÎÓ ÒïÇÕÌÉîÒÅÓȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÅ 
ÎÅ×ÓÌÅÔÔÅÒÓ ÅÔ ÖÉÁ ÌȭÉÎÔÒÁÎÅÔȢ ,ÅÓ ÁÎÎÏÎÃÅÓ 
officielles ainsi que les informations utiles pour 
les étudiants sont le plus souvent publiées sur ce 
portail, mais des outils comme les valves papier 
situés dans les endroits de passage et des 
télévisions placées aux endroits stratégiques 
sont aussi en usage.  
 
Dans certaines HE, des activités sont organisées 
pour communiquer directement les principales 
informations aux primo-arrivants ainsi que pour 
ÌÅÕÒ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍÏÙÅÎÓ ÖÉÒÔÕÅÌÓȢ $Å 
ÆÁëÏÎ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÓÔÉÍÅÎÔ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ 
ÆÁÃÉÌÅ ÄȭÁÖÏÉÒ ÄÅÓ ÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎÓ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌÌÅÓ ÁÖÅÃ 
les enseignants car ils sont bienveillants et 
disponibles. Ils sont parfois moins satisfaits du 
dialogue institutionnel avec les autorités. 
 
Bonne pratique 34  :  
 
La rubrique « Vous êtes enseignant » du site web 
ÐÒÏÐÏÓÁÎÔ ÕÎÅ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÕÔÉÌÅÓ 
(plateforme virtuelle, formation en e-learning, 
etc.) est un exemple de pratique innovante dans 
le domaine de la communication interne.  
 
,ÅÓ ÐÌÁÔÅÆÏÒÍÅÓ ÖÉÒÔÕÅÌÌÅÓ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔ ÌȭÏÕÔÉÌ 
ÐÒÉÖÉÌïÇÉï ÐÏÕÒ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ 

ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓȢ ,ȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÍÍÕÎÉcations 
quotidiennes sur les plateformes est envisagée 
dans certaines HE, mais pas encore réalisée 
systématiquement.  Les réseaux sociaux 
constituent un canal parallèle fonctionnant sous 
ÌÅ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÅØÃÌÕÓÉÆ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ -ðÍÅ ÓȭÉÌÓ ÓÏÎÔ 
parfois utilisés pour la communication entre 
étudiants et enseignants, les réseaux sociaux ne 
sont pas considérés comme participant à la 
diffusion des informations en interne. Cet aspect 
ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÆÁÉÒÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÃÁÒ ÉÌ ÓȭÁÇÉÔȟ 
ÐÏÕÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÄȭÕÎ ÏÕÔÉÌ Æaisant pleinement 
partie de leur écologie numérique.  
 
Certains aspects problématiques, comme le 
nombre excessif de courriers électroniques, sont 
assez souvent rapportés par les enseignants et 
les étudiants. Il peut également arriver que les 
étudiants ÐÁÓÓÅÎÔ Û ÃĖÔï ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ 
souvent très abondante et multiple, en raison du 
nombre élevé de canaux de communication. Dans 
certaines HE, des services de communication 
sont mis en place, veillant à prévenir tout 
ÉÎÃÉÄÅÎÔ ÌÉï Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÉÎÁÄïÑÕÁÔÅ des moyens 
ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÖÉÒÔÕÅÌÌÅȢ ,ȭÁÔÅÌÉÅÒ ÄÅ 
sensibilisation aux bonnes pratiques sur les 
réseaux sociaux, dispensé dans le cadre de 
certains cours de communication, est une 
initiative notable et appréciable. 
 

Recommandation 66 :  
 
Mettre en place une charte garantissant la bonne 
communication entre enseignants et étudiants 
incluant les droits et les devoirs de chacun. 

 

Recommandation 67 :  
 
Le comité des experts recommande de réfléchir à 
la possibilité de rationaliser le volume des 
messages dans la communication virtuelle. 

 
Une caractéristique indésirable de la 
coorganisation des bacheliers AS et surtout des 
MIAS est la duplication des systèmes de 
communication. Elle est ressentie de façon 
négative particulièrement par les étudiants.  
Certains projets tentant de résoudre cette 
difficulté institutionnelle sont en cours de 
réalisation. Dans certains cas, cet obstacle à la 
ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÒïÓÕÌÔÁÎÔ ÄÅ ÌȭÉÎÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔï ÄÅÓ 
plateformes des HE coorganisatrices a été 
contourné par les étudiants qui ont eu recours 
aux réseaux sociaux (groupes Facebook). 
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Recommandation 68 :  
 
Le comité des experts recommande aux HE 
codiplomantes de travailler la compatibilité de 
leurs plateformes virtuelles pour faciliter la 
communication entre les étudiants et les 
enseignants. 

 
La stratégie de communication externe mobilise   
le site internet, la publicité, les divers supports 
ainsi que  les contacts  directs, en présentiel.  La 
communication qui semble la plus efficace pour 
toucher les potentiels futurs étudiants prend la 
foÒÍÅ ÄÅ ÓïÁÎÃÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓïÅÓ ÄÁÎÓ 
les salons dédiés ou les écoles secondaires, ainsi 
que les journées portes ouvertes. La 
communication par brochures/dépliants ainsi 
que la communication électronique (capsules 
vidéo, page Facebook, etc.) sont utilisées de façon 
systématique. Des services spécialisés, qui sont 
cependant très rarement mis en place, effectuent 
ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÍÏÎÉÔÏÒÉÎÇ ÅÔ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
activités communicationnelles.   
 
Les contacts avec les diplômés sont plutôt 
irréguliers et informels. Le comité des experts a 
ÎÏÔï ÔÏÕÔÅÆÏÉÓ ÑÕȭÕÎ ÇÒÏÕÐÅ &ÁÃÅÂÏÏË ÌÅÕÒ ÅÓÔ 
réservé dans une des HE, ce qui donne lieu à des 
communications utiles et performantes. Assez 
rarement, la stratégie de communication cible 
explicitement des publics autres que les 
étudiants potentiels, tels que les milieux 
professionnels et les milieux académiques. 

 
Bonne pratique 35  :  
 
Les « modules découverte » proposés aux écoles 
du secondaire par les départements permettent 
ÁÕØ ïÌîÖÅÓ ÄÅ ÄïÃÏÕÖÒÉÒ ÌÅ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ 
ÓÏÃÉÁÌ ÐÁÒ ÌÅ ÂÉÁÉÓ ÄȭÁÔÅÌÉÅÒÓ ÁÎÉÍïÓ ÐÁÒ ÌÅÓ -&0 
(maitres de formation pratique) et la 
bibliothécaire documentaliste.  
 

Recommandation 69 :  
 
Diversifier la communication vers un public plus 
ÌÁÒÇÅ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭïÔÅÎÄÒÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÔ ÌȭÁÔÔÒÁÃÔÉÖÉÔï 
du programme. Un effort de communication, déjà 
bien entrepris, devrait être amplifié pour 
améliorer la compréhension des spécificités de 
certaines formations (bachelier Écologie sociale, 
MIAS, brevet CISP) par les milieux professionnels 
et les employeurs.   

 

σȢτȢτȢ OÑÕÉÔï ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌȟ ÄÅ ÓÕÉÖÉ 
et de soutien des étudiants   

,ÅÓ ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÅÔ ÄȭÉÎÓÃÒÉÐÔÉÏÎȟ ÂÉÅÎ 
rodés, fonctionnent sans difficulté apparente. Un 
ÅØÁÍÅÎ ÄȭÅÎÔÒïÅ ÐÅÒÍÅÔ Û ÃÅÒÔÁÉÎÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
ÓÁÎÓ #%33 ÄȭÁÃÃïÄÅÒ Û ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÌÛ 
ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÁÒÉÔï ÑÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÌÁ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ 
ÓÏÃÉÁÌÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ Áyant un parcours scolaire 
non linéaire, parfois teinté de difficultés.   
 
'ïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔȟ ÌÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÓÔ ÂÉÅÎ 
ÓÔÒÕÃÔÕÒï ÅÔ ÃÏÍÐÒÅÎÄ ÕÎÅ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄȭÁÃÔÉÏÎÓȢ 
#ÉÔÏÎÓȟ ÓÁÎÓ ðÔÒÅ ÅØÈÁÕÓÔÉÆȟ ÌÁ ÓÅÍÁÉÎÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
préparatoires avant la rentrée, les ateliers au 
ÄïÂÕÔ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅ ÏÕ ÅÎÃÏÒÅ ÌÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÁÐÒîÓ 
ÒïÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄÅ ÌȭÅØÁÍÅÎ ÄȭÅÎÔÒïÅȢ $ÁÎÓ 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ (%ȟ ÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÃÈÁÒÇïÅ ÄÅ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ 
des étudiants soutient davantage les nouveaux 
entrants. 
 
De manière générale, le dispositif institutionnel 
dit « ÓÅÒÖÉÃÅ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅ ɉ3!2Ɋ » répond 
aux besoins des étudiants. Certains SAR mettent 
à la disposition des étudiants une gamme élargie 
ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÏÕÒ ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÌÅÕÒÓ ÍïÔÈÏÄÅÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÃÅ ÑÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÕÎ 
accompagnement concret des étudiants les plus 
faibles.  Dans la même veine, le comité des 
experts a apprécié des projets intéressants et 
innovants de tutorat par les pairs qui sont mis en 
place dans certaines hautes écoles et semblent 
bénéfiques à la fois pour les tutorés et les tuteurs.  
Ces derniers sont, dans certaines HE, valorisés 
ÓÏÕÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÆÏÒÍÅÓȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÐÁÒ ÌȭÏÃÔÒÏÉ 
de crédits. Le tutorat est réputé favoriser 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÁÃÁÄïÍÉÑÕÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÅ ÆÁëÏÎ 
effective, ce qui est un des facteurs bien connu de 
la réussite selon la littérature scientifique. 
&ÏÎÄÅÒ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ 3!2 ÓÕÒ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ 
recherches est une pratique vertueuse, mais 
rarement usitée.  
 
Bonne pratique 36  :  
 
,ȭÁÃÔÉÖÉÔï Ⱥ les midis papote » a pour but de 
ÒÏÍÐÒÅ ÌȭÉÓÏÌÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÔ ÃÒïer des 
groupes de parole. Ce dispositif permet 
actuellement aux étudiants qui le souhaitent, de 
rencontrer une personne de référence pour 
ÌȭÏÒÉÅÎÔÁÔÉÏÎ ÌÏÒÓ ÄÅ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÐÁÒÃÏÕÒÓ 
scolaire. Il aura également pour vertu de libérer 
ÌÁ ÐÁÒÏÌÅ ÅÔ Äȭaugmenter la qualité du lien social 
ÄÁÎÓ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ Ȣ 
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Recommandation 70 :  
 
Le comité ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÑÕȭÕÎ 
accompagnement sous forme de mentorat - un 
enseignant ou encadrant accompagne 
ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÍÅÎÔ ÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ɀ soit 
envisagé.  Dans un premier temps, et pour ne pas 
alourdir inutilement la charge de travail des 
enseignants, cette activité pourrait se centrer sur 
les étudiants les plus faibles.   

 

Recommandation 71 :  
 

Créer un dispositif de monitoring, de soutien et 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÑÕÉ ÏÎÔ 
ïÃÈÏÕï ÐÏÕÒ ÌÅ 4&% ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ ,ȭÁÂÁÎÄÏÎ ÄÅÓ 
ïÔÕÄÅÓ ÊÕÓÔÅ ÁÖÁÎÔ ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ 4&% ÅÓÔ ÕÎ 
phénomène préoccupant car le coût humain et 
social de cette déperdition est important. 

 
,Å ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÅØÐression écrite est 
un problème crucial présent dans toutes les 
formations évaluées.  Les expériences innovantes 
tâchant de le pallier sont intéressantes et 
salutaires, mais leur efficience reste à être 
démontrée. 
 
Bonne pratique 37  :  
 

Un projet vise à une remise à niveau dans le 
ÄÏÍÁÉÎÅ ÄÅ ÌȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅȢ 
 

Recommandation 72 :  
 

)ÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÆÉÌÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÌÅÓ ÐÌÕÓ ÆÒÁÇÉÌÅÓ Û 
ÌȭÅÎÔÒïÅ ÅÎ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÏÒÉÅÎÔÅÒ ÖÅÒÓ ÅÕØ ÌÅÓ 
ÍÏÙÅÎÓ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅȟ Ù ÃÏÍÐÒÉÓ ÅÎ 
introduisant des pratiques visant à pallier leurs 
ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓȢ -ÅÓÕÒÅÒ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅÓ 3!2 
et étendre les pratiques déjà mises en place si 
elles ont démontré leur efficacité. 

 
Les dispositifs prévus pour les étudiants ayant 
des besoins particuliers répondent aux exigences 
légales daÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ (%Ȣ ,ÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÑÕÉ 
présentent des déficiences semblent bien 
ÁÃÃÏÍÐÁÇÎïÓ ÐÁÒ ÌÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌ ÅÔȾÏÕ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
étudiants, parfois rémunérés pour leur 
accompagnement. Le comité des experts a noté 
en certaines circonstances des premiers pas vers 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌ ÅÔ ÉÎÃÌÕÓÉÆȟ ÓÅÌÏÎ ÌÅÑÕÅÌ 
ce qui bénéficie aux étudiants déficients peut 
bénéficier à tous.  
 
,ȭïÑÕÉÔï ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄÅ ÓÏÕÔÉÅÎ ÁÕØ ÐÌÕÓ ÄïÍÕÎÉÓ 
est renforcée par un système de bourses amplifié 

ÐÁÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÁÖÁÎÔÁÇÅÓ ÃÏÍÍÅ ÌÁ ÇÒÁÔÕÉÔé des 
supports de cours dans certaines HE. 
 
Bonne pratique 38  :  
 
Une initiative pertinente qui va dans le sens de la 
pédagogie universelle pour une école inclusive 
ÅÓÔ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÃÈÁÒÔÅ ÇÒÁÐÈÉÑÕÅ Û 
destination des étudiants ayant des besoins 
particuliers (ex. dyslexie) et qui est appliquée 
pour les syllabus et les questionnaires. 
 
Bonne pratique 39  :  
 
,ȭÏÆÆÒÅ ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄÅ ÓÏÕÔÉÅÎ ÁÕ-ÄÅÌÛ ÄÅ ÌȭÁÉÄÅ Û 
ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ȡ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ 
recherche du logement, la crèche pour les enfants 
des étudiants, un accompagnement vers 
ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȢ 

3.4.5. Recueil et analyse des données 
nécessaires au pilotage du programme  

De façon générale, le pilotage par les données, 
formel et systématique, semble perfectible. Le 
recueil de données auprès des étudiants et des 
parties prenantes apparait ponctuel et est 
souvent décrit de manière non-structurée. Les 
analyses de données nécessaires au pilotage du 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÓÏÎÔ ÒÅÌÁÔÉÖÅÍÅÎÔ ÐÅÕ ÁÆÆÉÎïÅÓȢ #ȭÅÓÔ 
notamment le cas des caractéristiques des 
parcours des étudiants, des chiffres de réussite 
en fonction du type de diplôme secondaire 
ÏÂÔÅÎÕȟ ÄÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÄÅ ÌȭÁÂÁÎÄÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓȟ ÄÅ 
ÌȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅÓ ÅÎ 
ÍÁÔÉîÒÅ ÄÅ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÏÕ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÕ ÔÅÍÐÓ 
moyen nécessaire à la ÄÉÐÌÏÍÁÔÉÏÎȢ .ÏÕÓ ÎȭÁÖÏÎÓ 
ÐÁÓ ÎÏÎ ÐÌÕÓ ÒïÐÅÒÔÏÒÉï ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅ 
ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÎÃÉÅÎÓȟ ÓÁÕÆ ÃÅÌÌÅ ÃÏÎÓÉÓÔÁÎÔ Û 
présenter un questionnaire aux alumnis lors de la 
remise de diplôme. 
 
)Ì ÅÓÔ ÒÁÒÅ ÑÕÅ ÌÅ ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÓȭÁÐÐÕÉÅ 
sur des données probantes relatives au parcours 
des étudiants, recueillies de façon systématique. 
,ÏÒÓÑÕÅ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓȟ ÌÅÕÒÓ ÁÎÁÌÙÓÅÓ ÅÔ 
exploitations pertinentes nourrissent la réflexion 
et les actions à mener dans le cadre de la révision 
du programme. A contrario, des collectes 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÓÔÁÔÉÓÔÉÑÕÅÓ ïÌïÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÓÏÎÔ 
parfois manquantes dans certains 
établissements où leur recueil est seulement 
envisagé. 
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Recommandation 73 : 
 

Compléter et approfondir le recueil et le 
traitement de données pour mieux comprendre 
ÌÅÓ ÆÁÃÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÏÕ ÄȭïÃÈÅÃȟ ÌÅÓ 
ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÌÉïÅÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ 
préalable des nouveaux entrants, les UE/AA 
problématiques en termes de réussite.  De 
manière plus générale, mettre en place un 
dispositif de pilotage et de révision du 
programme éclairé par diverses statistiques 
stratégiques. Une approche en termes de learning 
analytics pourrait être pertinente. Cette analyse 
ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÁÕÓÓÉ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
continue et ainsi soigner la post-formation des 
étudiants.   
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Conclusions 
 
Le cluster Sciences sociales est caractérisé par 
une hétérogénéité qui se manifeste à plusieurs 
paliers. Les formations évaluées sont organisées 
par divers PO appartenant à plusieurs réseaux et 
recouvrent trois niveaux du cadre européen de 
certiÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ 
(brevet, bachelier et master). Elles sont 
également différentes en ce qui concerne leur 
taille et le poids de leur profil dans le cluster. 
Tandis que tous les programmes sont 
professionnalisants et préparent à des métiers 
ÑÕÉ ÓȭÉÎÓÃÒÉÖÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÈÁÍÐ ÐÌÕÓ ÌÁÒÇÅ ÄÕ 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÓÏÃÉÁÌȟ ÓÅÕÌ ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ Äȭ!ÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌ 
ÃÏÎÄÕÉÔ Û ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÔÉÔÒÅ ÐÒÏÔïÇïȢ 0ÏÕÒ ÌÅÓ 
autres types de formations, des difficultés de 
positionnement peuvent se poser, à des degrés 
différents. 
 
La plupart des établissements possèdent une 
charte et un projet pédagogique social et culturel 
qui expriment les visions et les valeurs partagées 
également par les catégories et sections 
ÒÅÓÐÅÃÔÉÖÅÓȢ ,ȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄÅÓ ÏÒÇÁÎÅÓ ÄÅ 
gouvernance, de gestion et de concertation 
répond aux exigences législatives et à une 
démocratisation de la prise de décision. Sa 
complexité, parfois excessive, risque néanmoins 
ÄÅ ÐÒÏÌÏÎÇÅÒ ÌÅ ÔÅÍÐÓ ÄÅ ÄïÃÉÓÉÏÎȟ ÄȭÁÃÃÒÏÉÔÒÅ ÌÅÓ 
charges de travail des enseignants et de limiter la 
compréhension du fonctionnement de 
ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÐÁÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ  
 
La culture qualité est présentée dans tous les 
établissements et elle débouche, sauf exceptions 
rares, sur des dispositifs, actions, outils et 
procédures qui définissent la gestion de la qualité 
ÅÔ ÑÕÉ ÃÏÎÔÒÉÂÕÅÎÔ Û ÌȭÅÎÔÒÅÔÅÎÉÒȢ 
 
Le décret Paysage offre des options intéressantes 
en termes de personnalisation de 
ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÍÁÉÓ ÄÅÓ ÃÏÎÔÒÁÄÉÃÔÉÏÎÓ 
apparaissent souvent entre la logique 
ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅȟ ÌȭÅÆÆÏÒÔ ÄÅ ÃÏÈïÒÅÎÃÅ 
pédagogique et les scénarios pour flexibiliser les 
parcours des étudiants. Des divergences 
ÄÅÍÅÕÒÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÐÏÕÒÓÕÉÖÉ ÐÁÒ ÌÅ 
législateur et sa mise en place concrète par les 
acteurs de terrain.  
 
,ȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 
permet aux étudiants de découvrir la profession 
auprès des professionnels de terrain dans le 
cadre des stages qui sont généralement 

ÓÔÒÕÃÔÕÒïÓ ÄÅ ÆÁëÏÎ ÃÏÈïÒÅÎÔÅȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ 
des stagiaires par les partenaires socio-
économiques, notamment dans le premier bloc 
des bacheliers et brevets, se confronte parfois à 
des difficultés.   
 
,ȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÅÓÔ ÖÉÖÅÍÅÎÔ 
encouragée au sein des HE et, dans la grande 
majorité des sections, le référentiel de 
compétences constitue la pierre angulaire du 
projet pédagogique. Le débat déclenché par 
ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃret Paysage a perduré dans 
ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÃÁÒ ÉÌ ÓȭÅÓÔ ÁÖïÒï ÌÁÂÏÒÉÅÕØ ÄÅ 
ÄÏÎÎÅÒ ÄÕ ÓÅÎÓ ÁÕØ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ Û 
travers un profil de sortie tout en se conformant 
ÁÕØ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÌïÇÁÌÅÓȢ ,ȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ 
et la pédagogie active sont présentes, sans être 
ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÌÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄȭÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ 
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÌÅȢ ,ȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÇïÎïÒÁÌÅÍÅÎÔ ÂÉÅÎ ÒïÆÌïÃÈÉȟ 
soulève un certain nombre de difficultés aux 
étudiants dans leur compréhension de la 
progression des apprentissages.  
 
Il existe une ouverture au monde de la recherche, 
ÍðÍÅ ÓÉ ÅÌÌÅ ÎÅ ÄïÃÏÕÌÅ ÐÁÓ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄȭÕÎÅ 
politique assumée formellement par les sections 
et gagnerait à être clarifiée. Des éléments de 
formation par la recherche, présents dans un 
nombre important de programmes de bacheliers 
influencent insuffisamment le contenu des TFE.  
Cependant, le poids de la formation à et par la 
recherche est plus important dans les MIAS. 
 
Les formations et notamment les brevets et les 
ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ ÓÏÎÔ ÏÕÖÅÒÔÓ Û ÄÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ Äȭïtudiants 
aux origines socio-ÓÃÏÌÁÉÒÅÓ ÄÉÖÅÒÓÉÆÉïÅÓȢ ,ȭÁÃÃîÓ 
aux formations de bachelier aux étudiants non 
ÐÏÒÔÅÕÒÓ ÄȭÕÎ #%33 ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÕÎÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÁÒÉÔï 
ÑÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÌÁ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
ayant un parcours scolaire non linéaire. Des 
actions salutaires tâchant de pallier le manque de 
ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ ÏÒÁÌÅ ÅÔ ïÃÒÉÔÅ ÏÎÔ ïÔï 
mises en place, mais leur efficience reste 
largement perfectible. 
 
Le comité des experts tient à souligner la qualité 
ainsi que la grande force de travail et de 
motivation des personnels enseignants, 
administratifs et techniques. Leur investissement 
et leurs compétences sont manifestes au regard 
des apprentissages et du bien-être des étudiants, 
mais également de leurs établissements. 
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En synthèse : Analyse SWOT des programmes évalués 
 

  Forces Faiblesses 
1/ Bachelier Assistant social et bachelier Écologie sociale  
 
Ĕ Diversité des publics accueillis (origine socio-scolaire, situations 

financières, HD/HJ, modalités ÄȭÅÎÔÒïÅÓ ÅØÁÍÅÎ ÄȭÁÄÍÉÓÓÉÏÎ ÈÏÒÓ 
CESS) 
 

Ĕ $ÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÉÎÃÌÕÓÉÆÓ ÅÔ ÄÅ ÓÏÕÔÉÅÎ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌÌÉÒ ÌÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ ÄÅ 
diverses origines 
 

Ĕ Des partis-pris de formation fondés sur des valeurs du métier et de 
ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ɉÌÁ ÐÌÁÃÅ ÄÅ ÌÁ ÄïÏÎÔÏÌÏÇÉÅ ÅÔ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û ÌȭÅÓÐÒÉÔ 
critique)  
 

Ĕ ,Á ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÅÔ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÖÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÅÔ ÌÁ 
révision du programme 
 

Ĕ ,ȭÉÎÔïÒðÔ ÐÏÕÒ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÃÈÅÚ ÌÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓȟ ÍÁÉÓ ÓÁÎÓ ÍÏÙÅÎÓ 
pour développer cette préoccupation 
 

Ĕ Le professionnalisme et ÌȭÅÎÇÁÇÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃÏÒÐÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅÓ 
ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÔ ÌÅÕÒ ÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÃÏÎÔÉÎÕÅȢ 
 

Ĕ  Les visions propres à chaque établissement qui marquent leur 
ÓÐïÃÉÆÉÃÉÔï ÅÔ ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÕÎÅ ÏÒÉÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÃÈÏÉÓÉÅ ÅÎ 
fonction de celles-ci  
 

Ĕ ,ȭÁccompagnement pertinent des TFE qui est (bien) apprécié par les 
étudiants 
 

 

Ĕ Les difficultés à maintenir la régularité de la participation des étudiants 
dans la gouvernance 

Ĕ Les insuffisances locales de coordination pédagogique 

Ĕ Les pratiques insuffisantes des EEE 

Ĕ La faiblesse des dispositifs de soutien pédagogique en réponse aux 
ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÌÉÎÇÕÉÓÔÉÑÕÅÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ɉÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÕ ÆÒÁÎëÁÉÓ ÅÔ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔɊ 

Ĕ Les approches par compétences limitées et la faible pratique des 
épreuves intégrées 

Ĕ La faible ÆÏÒÍÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÅÍÐÌÏÙÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÌÁ 
gouvernance et la révision des programmes 

Ĕ ,ȭÉÎÓÔÁÂÉÌÉÔïȟ ÌȭÉÒÒïÇÕÌÁÒÉÔï ÅÔ ÌÅ ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÍÏÙÅÎÓ ÄÅ ÌÁ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ 
des équipes de formation 

Ĕ ,Å ÍÁÎÑÕÅ ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ (D 

Ĕ ,ȭÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÃÅ ÄÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÄÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ 

Ĕ ,Á ÆÁÉÂÌÅÓÓÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ 
diversité des thématiques 

Ĕ ,ȭÏÆÆÒÅ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÎÔÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅÓ ÅÔ ÌÁ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÍÁÉÎÔÉÅÎ ÅÎ ÂÌÏÃ ρ 

Ĕ Le suivi inégal des étudiants sur les lieux de stage selon les 
établissements 

Ĕ ,ÅÓ ÒïÐÏÎÓÅÓ ÁÐÐÏÒÔïÅÓ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ ÃÈÅÚ ÌÅÓ 
étudiants 
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2/ MIAS  
Ĕ La co organisation affirmée dans la gouvernance/pilotage/gestion de 
ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÅÔ ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï propre du diplôme 
 

Ĕ ,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÒïÆÌÅØÉÖÅ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÄÅ ÐÉÌÏÔÁÇÅ 
 

Ĕ ,ȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÅÔ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÎ ïÔÒÏÉÔÅ 
ÒÅÌÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ 
 

Ĕ ,ȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ Äe 
la formation 
 

Ĕ ,Á ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȟ ÁÖÅÃ ÕÎÅ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅÓ 
pédagogiques 
 

Ĕ La volonté de création de nouvelles pratiques et de collaboration avec 
le monde professionnel  
 

Ĕ Un master qui vise à former un professionnel à des fonctions 
complémÅÎÔÁÉÒÅÓ ÄȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌ  
 

Ĕ Une formation qui permet une meilleure reconnaissance du travailleur 
social en lui donnant accès à un diplôme plus élevé 
 

Ĕ ,ȭÈïÔïÒÏÇïÎïÉÔï ÄÕ ÐÕÂÌÉÃ ïÔÕÄÉÁÎÔ ȡ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÓÅÃÔÅÕÒÓ 
divers, étudiant à temps plein, mère/père de famille et de tout âge 

 

Ĕ La sous-exploitation des missions transversales des établissements 

Ĕ ,ÅÓ ÄÉÆÆÉÃÕÌÔïÓ ÉÎÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ ÇïÒïÅÓ ÌÉïÅÓ Û ÌȭÈïÔïÒÏÇïÎïÉÔï ÄÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓ 
des étudiants (dualité entre étudiants ayant une activité professionnelle 
et les étudiants en formation initiale) 

Ĕ ,ȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÆÁÉÂÌÅÍÅÎÔ ÁÄÁÐÔï ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ 
spécifiques des deux publics, particulièrement pour ceux en horaire 
décalé/allègement 

Ĕ ,Å ÍÁÎÑÕÅ ÄȭÈÁÒÍÏÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ '2( ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÄÅÕØ ïÔÁÂÌÉÓsements 
partenaires dans les cas de codiplomation 

Ĕ La faible charge des enseignants au sein du MIAS, avec des 
ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅÓ ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 
formation 

Ĕ ,Å ÍÁÎÑÕÅ ÄȭÅÎÃÁÄÒÅÍÅÎÔ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ 
formation initiale  

Ĕ ,Å ÍÁÎÑÕÅ ÄÅ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔïÓ ɉÄÁÎÓ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎɊ ÄȭÁÃÑÕïÒÉÒ ÄÅ ÌȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ 
professionnelle pour les étudiants en formation initiale 

Ĕ Le manque de visibilité/de connaissance/de communication externe de 
la formation 

Ĕ Le fait que la formation ne puisse pas constituer à elle seule un 
prérequis pour poursuivre en doctorat 

 
3/ BES CISP et bachelier Conseiller social 
Ĕ #ÅÓ ÔÒÏÉÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÄȭÉÎÔïÇÒÅÒ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ 

parcours scolaires variés 
 

Ĕ Formations permettant des acquis théoriques et pratiques bien 
spécifiques liés à des besoins particuliers et précis 
 
 

Ĕ ,Å ÆÁÉÂÌÅ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ Û Ìȭ)30 ÓÏÕÓ ÃÅÔÔÅ ÁÐÐÅÌÌÁÔÉÏÎ 
 

Ĕ La faible reconnaissance sur le marché du travail 
 

Ĕ Le problème de positionnement du BES CISP dans  les grilles 
barémiques ÓÕÒ ÌÅ ÍÁÒÃÈï ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ  
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4/ Ensemble des programmes  

Forces Faiblesses 
Ĕ La présence de professionnels intervenant dans les formations 

(professionnels ou ex-professionnels en activité) 
 

Ĕ ,ȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÌÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ ÌÁ 
motivation des enseignants 
 

Ĕ ,ȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅÕÒ 
ancrage social et territorial  
 

Ĕ ,ÅÓ ÅÆÆÏÒÔÓ ÄÅÓ ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÐÏÕÒ ÁÓÓÕÒÅÒ ÌȭÁÂÏÕÔÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ 
ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁge 
 

Ĕ La disparité des moyens et des infrastructures (physiques et virtuelles 
ɀ administration numérique) 

Ĕ Les difficultés à réaliser le parcours de formation dans le temps prévu 
par les programmes 

Ĕ 5ÎÅ ÓÔÒÕÃÔÕÒÁÔÉÏÎ ÅÎÃÏÒÅ ÂÁÌÂÕÔÉÁÎÔÅ ÄÅ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÑÕÁÌÉÔé au sein 
des catégories sociales, par injonction externe ou hiérarchique, par 
manque de moyens, suscitant une appropriation lente  
 

Opportunités Menaces 

Ĕ 5Î ÓÅÃÔÅÕÒ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÓ 
 

Ĕ La présence conjointe du bac. AS et du MIAS dans certaines HE 

Ĕ La concurrence potentielle des autres formations du secteur social  
 

Ĕ ,ÅÓ ÍÏÄÅÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ 0ÁÙÓÁÇÅ ÄÁÎÓ ÃÅÓ ÆÉÌÉîÒÅÓ ÄÅ 
formation 
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Récapitulatif des recommandations  
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1 40 ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÎÅ ÐÅÕÔ ÑÕȭÅÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌÅ 

développement des services et des initiatives qui 

ÃÏÎÃÏÕÒÅÎÔ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭïÑÕÉÔï ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÏÕÔÉÅÎ ÁÕØ 

ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÍÁÉÓ ÉÌ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭÁÍÐÌÉÆÉÅÒ ÌÅÓ ÍÏÙÅÎÓ 

de communication, à destination des étudiants, sur ces 

propositions.  

    

2 40 Afin de favoriser la réussite du plus grand nombre 

ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÁÄÍÉÓ ÅÎ ÐÒÅÍÉîÒÅ ÁÎÎïÅ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÎÉÖÅÁÕØ 

de compétence linguistique plus limités, le comité des 

experts recommande de développer les propositions 

ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ ÓÏÕÔÉÅÎ ÅÔ ÄÅ ÒÅÍïÄÉÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ difficultés 

ÌÉÎÇÕÉÓÔÉÑÕÅÓȟ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉÃ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÓï ÄÅ 

celles-ci, et ce de manière précoce, au début de la 

première année. Il suggère en outre de diversifier les 

ÍÏÄÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ !! ÅÎ ρîÒÅ ÁÎÎïÅȟ ÅÎ 

développant celles basées sur des épreuves orales ou 

des QCM, en équilibrant ainsi les modalités orales et 

écrites au sein des différentes UE (voire en laissant à 

ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÌÅ ÃÈÏÉØ ÄÅ ÌÁ ÍÏÄÁÌÉÔï ÄȭÅØÁÍÅÎɊȟ ÓÉ ÌÅÓ 

compétences principales visées par ces AA et ces UE 

ÓÏÎÔ ÄȭÕÎ ÁÕÔÒÅ ÏÒÄÒÅ ÑÕe la seule maitrise du français 

écrit.    

  
 
 
 
 

  

3 40 !ÆÉÎ ÄÅ ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÌȭÅÆÆÏÒÔ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÐÁÒ ÌÅÓ (% ÄÅ 

ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Äȭ!3 ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÄÅ ÍÉÌÉÅÕØ ÓÏÃÉÁÕØ ÏÕ 

ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅÓ ÄÉÖÅÒÓÅÓȟ ÅÆÆÏÒÔ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ 

pertinent pour préparer à un métier de professionnels 

ÄÅÖÁÎÔ ÓȭÏÃÃÕÐÅÒ ÄÕ ÓÏÒÔ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÍÅÎÔ 

défavorisées, le comité des experts  suggère aux 

ÁÕÔÏÒÉÔïÓ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÑÕÅ ÌÅ ÆÉÎÁÎÃÅÍÅÎÔ ÁÃÃÏÒÄï ÁÕØ 

établissements pour cette formation au bachelier AS  

ÐÒÅÎÎÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌÅ ÃÒÉÔîÒÅ ÄÅ ÌȭÏÒigine sociale des 

étudiants, soit dans la dotation générale, soit par des 

subventions spécifiques aux dispositifs de soutiens 

particuliers que les écoles pourraient mettre en place. À 

ÃÅ ÔÉÔÒÅ ÌÅÓ ÄÏÔÁÔÉÏÎÓ ÖÉÓÁÎÔ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÏÃÔÒÏÙïÅÓ 

par la FWB pourraient viser prioritairement cet objectif 

spécifique. Le test Évaluation du Français pour 

Ìȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 3ÕÐïÒÉÅÕÒ - EFES) et les remédiations 

qui y sont associées pourraient être utilisées ou à tout le 

moins inspirer une dynamique collective de réflexion 

sur ce sujet précis. 
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4 41 Le comité des experts recommande aux hautes écoles 

qui proposent des cursus en HD de porter une attention 

particulière aux besoins et difficultés individuels des 

étudiants, résultant de leurs activités cumulées 

ÄȭïÔÕÄÅÓȟ de travail voire de responsabilité familiale, 

pour mettre en place des dispositions individualisées 

facilitantes pour le suivi de leur formation et leur 

réussite au diplôme.   

    

5 41 Pour favoriser le développement des usages 

numériques dans les ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ Äȭ!3ȟ ÃÏÎÔÉÎÕÅÒ ÌÁ ÍÉÓÅ 

ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎ ÎÕÍïÒÉÑÕÅȢ )Ì 

recommande également que soient objectivées, au sein 

des hautes écoles, les difficultés pour les étudiants de 

ÄÉÓÐÏÓÅÒ ÄȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌÓ ÅÔ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÁÌÏÒÓ 

dÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÄȭÁÉÄÅ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÓÕÒ ÃÅ ÐÌÁÎ ɉÐÒðÔ ÄÅ 

ÍÁÔïÒÉÅÌȟ ÂÏÕÒÓÅ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅȣɊȢ %ÎÆÉÎȟ ÉÌ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ 

ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ Û ÄÅÓ ÆÉÎÓ 

pédagogiques. 

    

6 42 Le comité des experts recommande de mettre en place 

des dispositifs de soutien et ÄȭÅÎÃÏÕÒÁÇÅÍÅÎÔ Û ÌÁ 

participation des étudiants aux différentes instances de 

concertation auxquelles ils sont associés.  Une telle 

démarche peut être traitée comme une activité 

ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÃÉÔÏÙÅÎÎÅ ÄÅ ÆÕÔÕÒÓ 

professionnels du lien social, notamment en incitant et 

en donnant les moyens aux étudiants représentants de 

ÆÁÉÒÅ ÒÅÔÏÕÒ Û ÌÅÕÒÓ ÃÁÍÁÒÁÄÅÓ ÓÕÒ ÌÅÕÒ ÍÁÎÄÁÔȢ  ,ȭÕÓÁÇÅ 

des outils numériques et de leurs diverses applications 

de communication peut être ici particulièrement 

adapté. 

    

7 42 Le comité des experts ne peut que féliciter et 

ÅÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌȭÁÆÆÉÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÖÁÌÅÕÒÓ ÆÏÒÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ 

ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÕ ÍïÔÉÅÒ ÄȭÁÓÓÉÓÔÁÎÔ ÓÏÃÉÁÌȢ #ÏÎÓÉÄïÒÁÎÔ ÑÕÅ 

telles valeurs constituent des éléments de référence 

ÉÎÃÏÎÔÏÕÒÎÁÂÌÅÓ ÐÏÕÒ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï Äes 

ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÉÓÐÅÎÓïÅÓȟ ÉÌ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÑÕÅ ÌȭÁÄÏÐÔÉÏÎ 

de ces valeurs et leur traduction concrète dans le 

ÐÉÌÏÔÁÇÅ ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÆÁÓÓÅÎÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÁÔÔÅÎÔÉÏÎ 

ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÁÕØ ÍÏÙÅÎÓ ÄÅ ÌÅÓ ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ 

atteindre les résultats recherchés. Les causes des 

abandons ou échecs doivent être soigneusement 

ïÔÕÄÉïÅÓ ÓÉ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ ÏÐÔÉÍÁÌÉÓÅÒ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÅ ÃÅ ÐÕÂÌÉÃ 

ÆÒÁÇÉÌÉÓïȢ $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÏÐÔÉÑÕÅȟ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅ ÄÅÓ 
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ÔÒÁÃÅÓ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ 

soigneusement effectuée et mise en lien avec la réussite. 

Cette logique qui porte le nom de learning analytics est 

ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÕÎ ÔÅÒÒÁÉÎ ïÍÅÒÇÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÁ ÐïÄÁÇÏÇÉÅ ÄÅ 

ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȢ   

8 44 Le comité des experts recommande aux établissements 

et aux pouvoirs organisateurs de chercher à mieux 

identifier les freins à la mobilité internationale des 

étudiants AS, pour renforcer en réponse autant que de 

besoins les moyens de soutenir cette mobilité et 

permettre aux établissements de définir une stratégie 

claire à ce soutien.    

    

9 44 Le comité des experts encourage fortement toutes les 

initiatives visant à créer des synergies entre bacheliers 

ÅÔ -)!3 ÅÔ Û ĞÕÖÒÅÒ ÐÏÕÒ ÄÅÓ ÒÁÐÐÒÏÃÈÅÍÅÎÔÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ 

deux cursus afin de stimuler la recherche. De tels 

rapprochements peuvent prendre des formes diverses 

ÄÅÐÕÉÓ ÃÅÌÌÅ ÐÈÙÓÉÑÕÅ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÅÓ ÃÏÕÒÓ ÄÅÓ ÄÅÕØ 

formations dans les mêmes locaux ou des locaux voisins 

ÊÕÓÑÕȭÛ ÃÅÌÌÅÓ ÐÌÕÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÓÕÒ 

les travaux de recherche auprès des groupes de 

ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 ÏÕ ÄȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÒÔÁins de ces 

étudiants dans les travaux eux-mêmes.      

    

10 44 Le comité des experts recommande fortement que le 

temps de service des enseignants de haute école puisse 

inclure formellement la possibilité pour ceux-ci de se 

consacrer à des recherches.  

    

11 46 Veiller à définir précisément les objectifs des 

ÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÕÈÁÉÔÅÎÔ ÅÎÇÁÇÅÒ 

ÅÔ Û ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÕ ÐÁÒÔÁÇÅ ÄÅ ÃÅÕØ-ci avec les équipes 

enseignantes, en accordant un temps suffisant à cette 

phase initiale avant de travailler sur les aménagements 

envisagés. 

    

12 46 %ÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌÁ ÍÕÌÔÉÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 

ÉÎÔïÇÒïÅ ÐÏÕÒ ÆÁÖÏÒÉÓÅÒ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ 

compétences par les équipes enseignantes de manière 

concertée. Une telle incitation doit être soutenue par 

des initiatives de formation des enseignants voire 

ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ 

ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÐÐÕÉ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÄÅÓ 

établissements. 
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13 46 Mettre en place des instances formelles de consultation 
des employeurs au sein des catégories sociales, en 
particulier pour associer ceux-ci aux processus de 
révision des programmes engagés périodiquement. Plus 
largement pour conduire ces processus, le comité des 
experts recommande de systématiser et de formaliser 
les initiatives de rencontre avec les milieux 
professionnels (organisation de tables rondes avec les 
référents de stage, enquêtes ponctuelles ou réunions 
ÔÈïÍÁÔÉÑÕÅÓȣɊȢ   

    

14 47 Développer les offres de cours à option comme 
ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔïÓ ÄÅ ÓÐïÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
apprentissages.  De telles mesures pourraient être 
prises, en mettant à profit par exemple la proximité 
ÇïÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÏÕ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 
sections, pour proposer des enseignements de 
spécialité communs 

    

15 47 !ÃÃÏÒÄÅÒ ÕÎÅ ÖÉÇÉÌÁÎÃÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅ Û ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ 
les programmes du bachelier AS entre enseignements 
ÔÈïÏÒÉÑÕÅÓ ÅÔ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅȢ 5Î ÔÅÌ 
objectif nécessite en particulier de mettre en place des 
ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄȭïÃÈÁÎÇÅ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ 
enseignants, particulièrement avec les MFP.  

    

16 48 Le comité des experts recommande aux établissements 
engageant des chantiers de révision des programmes de 
ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ !3 ÄÅ ÐÏÒÔÅÒ ÁÔÔÅÎÔÉÏÎ Û ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÅ 
ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÅÆÆÅÃÔÉÖÅ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÑÕÉ 
permettent aux étudiants de faire non seulement des 
ÃÈÏÉØ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÁÒÃÏÕÒÓȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄÅ ÃÏÎÔÅÎÕÓ 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÁÆÉÎ ÄÅ ÓÏÕÔÅÎÉÒ ÕÎ éventuel projet de 
ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÖÉÓï ÐÁÒ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

    

17 48 ,Á ÒïÐïÔÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÁÃÔÉÖÉÔï ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÏÂÊÅÔ ÄȭÕÎ 
échec en première session, si elle doit être effectivement 
et équitablement évaluée, pourrait procéder 
ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÄÅ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓȟ 
dispensant les étudiants de réassister une seconde fois 
aux même cours (obligation pénalisante dans la gestion 
des emplois du temps) tout en donnant lieu à un réel 
ÔÒÁÖÁÉÌ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ 
recommande aux établissements et aux autorités 
ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÌÅÓ ÖÏÉÅÓ ÅÔ ÍÏÙÅÎÓ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ des 
enseignements de « rattrapage Ȼ ɉÄȭ!! ÎÏÎ ÖÁÌÉÄïÓɊ 
pour favoriser une réelle individualisation des parcours 
sans pénaliser les étudiants.    

    

18 49 %ÎÃÏÕÒÁÇÅÒ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅÓ ÁÕ 
ÓÔÁÇÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÅÎ ÂÌÏÃ ρ ȡ ÏÕÔÒÅ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÏÎÔ ÐÏÕÒ ÅÆÆÅÔ ÄÅ 
réduire la pression sur la recherche de stage pour toutes 
les parties prenantes (étudiants, enseignants et 
ÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌɊȟ ÃÅÌÌÅÓ-ci sont également de 
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nature à favoriser, pour les étudiants, une découverte de 
ÌÁ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅÓ ÃÈÁÍÐÓ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÐÏÓÓÉÂÌÅÓ ÄȭÕÎ 
assistant social et de pouvoir orienter leurs choix de 
recherche de lieu de stage sur les blocs suivants. 

19 50 Accorder une vigilance particulière dans leur suivi 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÄÅ 
formation pratique. Ces processus doivent comprendre 
Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÌȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅȟ ÌÁ ÐÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ 
pédagogique aux stages (ex : connaissance du cadre 
institutionnel des lieux), le suivi méthodologique des 
étudiants, le dialogue avec les référents dans les 
ÏÒÇÁÎÉÓÍÅÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌ ÅÔ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÐÏÓÔ 
stage des expériences réalisées par les étudiants. Le 
développement des outils de « carnet de bord » ou 
ÐÏÒÔÆÏÌÉÏ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÕ ÓÕÉÖÉ ÄÕ ÓÔÁÇÅȟ 
pour servir de support aux entretiens avec le 
responsable du stage, devrait être systématisé.      

    

20 51 Améliorer largement les moyens et les processus de 
communication interne entre les diverses parties 
prenantes des catégories sociales, de consolider les 
nouvelles organisations de ces catégories et  renforcer 
la coordination des sections du bachelier AS, en 
précisant les responsabilités managériales attribuées à 
leur tiÔÕÌÁÉÒÅȢ )Ì ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄÅ ÓÁÉÓÉÒ ÌȭÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔï ÄÅÓ 
chantiers de refonte des programmes pour impulser de 
nouvelles dynamiques, par le renforcement de la 
coordination pédagogique et en installant une instance 
formalisée de concertation pédagogique, là où elles 
ÎȭÅØÉÓÔÅÎÔ ÐÁÓȢ  ,Á ÍÉÓÓÉÏÎ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅ ÄÅ ÃÅÓ 
ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎÓ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÄÅ ÍÏÂÉÌÉÓÅÒ ÌȭïÎÅÒÇÉÅ ÄÅÓ 
différents acteurs pour consolider la cohésion du 
programme. Dans les HE où le bachelier AS et le MIAS 
sont préparés, les modes de coordination méritent 
Äȭðtre rapprochés pour favoriser une mutualisation des 
moyens. 

    

21 53 Finaliser la démarche de clarification du profil de sortie 
et réfléchir à la diversification des moyens de 
ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅØÔÅÒÎÅȟ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭïÔÅÎÄÒÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÔ 
ÌȭÁÔÔÒÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ MIAS. 

    

22 54 Réfléchir à une meilleure fertilisation croisée des 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÅÎ ÒÅÐÒÉÓÅ ÄȭïÔÕÄÅÓ ÅÔ 
des jeunes étudiants en poursuite de parcours 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒȢ /ÒÇÁÎÉÓÅÒ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÏĬ 
les compétences spécifiques des uns et des autres 
ÄÏÉÖÅÎÔ ðÔÒÅ ÉÎÔïÇÒïÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÔÝÃÈÅ 
complexe. 

    

23 54 !ÓÓÕÒÅÒ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ ÄÅÓ ÊÅÕÎÅÓ 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÎ ÐÏÕÒÓÕÉÔÅ ÄȭïÔÕÄÅ ÅÎ ÌÅÕÒ ÄÅÍÁÎÄÁÎÔ ÄÅ 
ÓȭÉÎÓïÒÅÒ ÄÁÎÓ ÕÎ ÍÉÌÉÅÕ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌȟ ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ ÄÅ 
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bénévolat si la mise sous contrat semble impossible. 
2ÅÎÆÏÒÃÅÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÅÎÄÁÎÔ ÌÅÓ 
stages, de façon plus accrue pour les étudiants sans 
expérience professionnelle préalable 

24 54 Consolider la formation à et par la recherche ainsi que 
ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÐÌÕÓ ÐÏÉÎÔÕÅ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅÓ ÃÅÎÔÒÅÓ ÄÅ 
ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ   

    

25 57 Le comité des experts recommande aux établissements 
qui organisent les diplômes de BES CISP, bac. CS et ES de 
fonder les efforts de renforcement de la visibilité des 
diplômes sur une connaissance plus précise des 
ÓÅÃÔÅÕÒÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄȭÅÍÐÌÏÉ ÅÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ 
nouvelles en émergence potentielle dans ces secteurs, 
hors du cadre institué des grands services 
institutionnels.  

    

26 57 Revoir le principe du maintien de la formation au BES 
ÅÎ ÄÅÕØ ÁÎÓ ÅÔ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ υȟ ÅÔ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÒ ÌÅÓ ÖÏÉÅÓ ÄȭÕÎ 
changement de son positionnement (bachelier) ou de 
son domaine de formation (GRH). Une option 
intermédiaire pourrait être constituée par la 
reconnaissance des crédits de formation acquis, qui 
ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÄȭÏÕÖÒÉÒ ÄÅÓ ÐÁÓÓÅÒÅÌÌÅÓ ÖÅÒÓ ÄÅÓ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒÓ 
professionnalisants. 

    

27 57 #ÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ ÂÁÃÈÅÌÉÅÒ ÄȭïÃÏÌÏÇÉÅ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÄÁÎÓ ÌÅ 
contexte de la montée des préoccupations 
environnementales dans la société et dans le secteur de 
ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÌÅ ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÁÕØ 
autorités en charge de la définition des référentiels de 
ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȟ ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÅ ÃÁÒÁÃÔîÒÅ ÉÎÎÏÖÁÎÔ ÄÅ ÃÅ 
diplôme pour instiller peut -être des éléments 
pertinents de celui-ci dans la formation au bachelier AS. 

    

28 58 0ÏÕÒ ÍÉÅÕØ ÐÒÅÎÄÒÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌÅ ÓÏÕÃÉ ÄȭïÑÕÉÔïȟ ÌÅ 
comité des experts  recommande aux PO de renforcer la 
dotation en moyens matériels et de locaux pour la 
formation au BES, dans les instituts de promotion 
sociale.  

    

29 59 Simplifier les structures et les procédures de décision, 
et préciser les profils de fonction par niveau de 
responsabilité. Ce processus pourrait augmenter 
ÌȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÓÅÃÔÉÏÎÓ ÓÉ ÌÁ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÉÏÎ Û 
ce niveau était, selon le cas, davantage formalisée ou 
renforcée.  

    

30 60 Stimuler la présence régulière des étudiants dans les 
organes de gestion et de consultation et renforcer 
ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅÓ ÉÎÓÔÁÎÃÅÓ ÄÅ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ 
estudiantine par une série de mesures : favoriser une 
meilleure information auprès des étudiants sur lȭÉÎÔïÒðÔ 
de leur implication dans ces structures pour la 
construction de leur identité professionnelle et pour 
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leur responsabilisation en tant que citoyens ainsi que 
sur le rôle des différentes instances dans la résolution 
des problèmes auxquelles ils se confrontent. 

31 60 Mieux évaluer la charge de temps des enseignants pour 
ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅÓ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔïÓ 
formelles et informelles dans les instances de gestion/ 
consultation/ coordination et harmoniser la 
valorisation de ces mandats au sein de chaque HE.    

    

32 60 Réfléchir à la formalisation de la participation des 
représentants du monde professionnel dans certaines 
structures de gestion et de consultation.  

    

33 61 Mettre en place les dispositifs de la gestion de la qualité 
dans les établissements ou ils manquent. Mutualiser et 
ÇïÎïÒÁÌÉÓÅÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄÉÓïÓ ÔÏÕÔ ÅÎ 
renforçant les compétences des responsables et le 
processus de la gestion qualité.  

    

34 62 0ÒÉÏÒÉÓÅÒ ÌÅÓ ÐÉÓÔÅÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÅÔȾÏÕȟ ÓÅÌÏÎ ÌÅ ÃÁÓȟ ÐÈÁÓÅÒ 
ÌÅÓ ÐÌÁÎÓ ÄȭÁÃÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÕÎ ÃÁÌÅÎÄÒÉÅÒ ÅÔ ÄÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ 
ÃÏÎÃÒîÔÅÓ ÅÔ ÖÉÓÉÂÌÅÓ Û ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȢ 3Å ÄÏÔÅÒ 
ÄȭÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒÓ ÐÏÕÒ ïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ ÂÏÎÎÅ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
actions. 

    

35 62 Institutionaliser la révision du programme et 
standardiser les mécanismes et les outils à déployer à 
cette fin.  

    

36 62 Définir une politique, développer des procédures et des 
outils et systématiser le recours aux EEE, au bénéfice du 
pilotage et la révision du programme. Étendre les 
démarches actuelles en évaluant systématiquement 
chacun des UE, voire des AA.  Communiquer aux 
répondants les résultats et le suivi des évaluations.   

    

37 63 Réfléchir à une harmonisation des évaluations des cours 
qui sont pratiquées individuellement par les 
enseignants, avec une attention portée aux aspects 
éthiques 

    

38 63 Accroitre le nombre des cours à options et des crédits 
qui leur sont alloués pour renforcer les prémices de la 
ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔï ÄÕ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ 

    

39 64 Encourager des solutions innovantes pour mieux 
exploiter le potentiel des passerelles internes et 
externes à ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ 
ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

    

40 64 Mettre en place des dispositifs permettant aux 
enseignants de se former ou de développer leurs 
compétences de recherche. Dans le même but, les HE 
dotées de centres de recherche sont invitées à 
poursuivre leur intégration dans les formations de bac. 
AS.  La collaboration des HE avec des centres de 
recherche des universités pour faciliter aux étudiants 
ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎÅ ïÑÕÉÐÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȟ ÖÏÉÒÅ ÌÁ 
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ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÓÔÁÇÅ ÅÎ σÅ ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎ ÍÁÉÔÒÅ ÄÅ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÙÁÎÔ ÕÎ ÁÎÃÒÁÇÅ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄȭÕÎÅ ïÑÕÉÐÅ ÄÅ 
recherche peuvent encourager davantage le 
développement des compétences de recherche des 
étudiants en bac. AS. 

41 65 Formaliser des structures et des procédures pour 
permettre la participation régulière des professionnels 
aux activités de concertation de la section et plus 
particulièrement lors de la révision de programme ou 
dans la gouvernance. 

    

42 66 Mettre en place des actions pour stimuler les mobilités 
des enseignants et des étudiants ; développer une 
ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ ÅØÐïÒÉÅÎÃÅÓ 
internationales et leur plus-ÖÁÌÕÅ ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ 
ÅÔ ÍÉÅÕØ ÁÄÁÐÔÅÒ ÌȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÁÕØ 
ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÅÆÆÅÃÔÕÁÎÔ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ Û ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȢ 
À ÄïÆÁÕÔ ÄȭÕÎÅ ÍÏÂÉÌÉÔï ÐÈÙÓÉÑÕÅȟ ÑÕÉ ÒÅÓÔÅ ïÖÉÄÅÍÍÅÎÔ 
ÌȭÁÒÃÈïÔÙÐÅ ÖÅÒÔÕÅÕØ ÄÅ ÌÁ ÍÏÂÉÌÉÔé, il est tout à fait 
ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÄÅÓ 
moyens numériques.  Des enseignants étrangers invités 
à donner des séminaires de formation par 
visioconférence, des travaux de groupe entre étudiants 
situés dans différents pays sont des activités 
pédagogiques qui deviennent courantes et pertinentes. 

    

43 66 Formaliser le travail de concertation transversale sur 
ÌÅÓ ÁÃÑÕÉÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ Ƞ ÄÅ ÃÏÎÔÉÎÕÅÒ Û ĞÕÖÒÅÒ Û ÕÎ 
ÐÒÏÆÉÌ ÄÅ ÓÏÒÔÉÅ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔ ÅÔ ÄȭÁÌÉÇÎÅÒ ÌÅÓ 5% ÓÕÒ ÃÅÌÕÉ-ci 
tout en se donnant une échéance pour éviter 
ÌȭïÐÕÉÓÅÍÅÎÔȢ   
Au sein de chaque UE, le comité recommande de 
regrouper des AA faisant sens par rapport aux acquis 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ÖÉÓïÓ Ƞ ÄÅ ÐÒïÓÅÎÔÅÒ ÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÃÅÔÔÅ 
architecture aux étudiants en insistant sur le projet de 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÇÌÏÂÁÌÅ ÅÎ ÄïÂÕÔ ÄȭÁÎÎïÅȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÌÏÒÓ ÄÅ 
la présentation de chaque UE ou activité 
ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ 

    

44 66 Réaliser un travail de fond autour des fiches ECTS. Elles 
devraient établir précisément les rôles et devoirs de 
chacun.  Les attentes des enseignants devraient y être 
soigneusement précisées. Les fiches ECTS doivent être 
standardisées, formulées avec une logique de 
communication pédagogique (pas seulement 
ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅɊȟ ÁÆÉÎ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÄÅÖÉÅÎÎÅÎÔ ÓÕÆÆÉÓÁÍÍÅÎÔ 
informatives. 

    

45 67 #ÅÒÔÁÉÎÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÉÎÎÏÖÁÎÔÅÓ ÍïÒÉÔÅÎÔ ÄȭðÔÒÅ ÍÉÓÅÓ 
plus en lumière. Les coordinateurs et le directeur 
ÐÅÕÖÅÎÔ ÓÔÉÍÕÌÅÒ ÌȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÅÎ 
soumettant des projets aux enseignants.  Un soutien à 
des dynamiques de type SoTL (Scholarship of Teaching 
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and Learning) permettrait aussi de favoriser à la fois les 
innovations et le développement professionnel des 
enseignants.   

46 68 Travailler spécifiquement la compétence transversale 
ÄÕ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÇÒÏÕÐÅ ÅÔ ÒÅÐÅÎÓÅÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 
travaux de groupÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÐÔÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ 
développementale des compétences visées. 

    

47 68 4ÒÁÖÁÉÌÌÅÒ Û ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÏÕ Û ÌÁ ÍÁÔÕÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÒÏÊÅÔ 
personnel ou professionnel (par une meilleure 
ÓÔÒÕÃÔÕÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅȟ ÐÁÒ ÕÎÅ ÁÉÄÅ Û ÌÁ 
décision quant aux cours à option, par des activités 
personnelles de formation). Dans ce cadre, un tableau 
ÄÅ ÂÏÒÄ ɉÏÕ ÃÁÒÎÅÔ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔɊ ÑÕÉ ÒÅÐÁÒÔÉÒÁÉÔ ÄÕ 
référentiel de compétences décliné en niveau de 
performance (à atteindre en première, deuxième, 
troisième) serait susceptible de donner plus de sens à 
ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÅÎ ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ 5% ÏÕ !! ÅÔ ÕÎÅ 
prise de responsabilités dans les activités laissées à sa 
discrétion.  

    

48 68 !ÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅÓ ÓÔÁÇÅÓ 
apporterait une plus-value.  Une aide logistique pourrait 
ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÒ ÌȭÁÃÔÕÅÌ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ 
methodologique.  Des listes actualisées des lieux de 
stage pourraient être plus systématiquement réalisées. 
#Å ÃÁÄÁÓÔÒÅ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ 
ÌȭÁÄïÑÕÁÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÅÕØ ÅÔ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ    

    

49 68 Formaliser et améliorer la communication avec les 
ÍÁÉÔÒÅÓ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÐÏÕÒ ÑÕȭÉÌÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ ÍÉÅÕØ ÌÅÓ 
dÏÃÕÍÅÎÔÓ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÐÏÕÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 
ÓÔÁÇÅÓ ÅÔ ÓÅ ÌÅÓ ÁÐÐÒÏÐÒÉÅÎÔȢ  ,ȭÅÒÇÏÎÏÍÉÅ ÄÅ ÃÅÓ 
documents pourrait être repensée à cette fin.  Un 
ÄÉÁÌÏÇÕÅ ÅÎ ÁÍÏÎÔ ÄÕ ÓÔÁÇÅ ÁÔÔÉÒÁÎÔ ÌȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ 
ÍÁÉÔÒÅ ÄÅ ÓÔÁÇÅ ÓÕÒ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅ ÃÅÓ ïÃÒÉÔÓ ÐÅÕÔ 
égaleÍÅÎÔ ðÔÒÅ ÅÎÖÉÓÁÇïȢ  2ïÆÌïÃÈÉÒ Û ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 
supervision des stages en première année du bachelier, 
ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅÕÒ ÆÒïÑÕÅÎÃÅ ÅÔȟ ÓÉ ÐÏÓÓÉÂÌÅȟ 
systématiser les visites sur les lieux de stage 

    

50 69  (ÏÍÏÇïÎïÉÓÅÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 4&%ȟ ÆÏÒÍÅÒ ÌÅÓ 
promoteurs, voire en évaluer le travail.   

    

51 70 Faire un cadastre des tâches à réaliser par les étudiants 
pour répartir la charge de travail équitablement (tout au 
ÌÏÎÇ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅɊȢ  

    

52 70 Revérifier la logique de prérequis et corequis des 
ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÄÅ ÌÁ ÃÏÈïÒÅÎÃÅ 
programmatique de la formation. Trouver des solutions 
pour réconcilier la nécessité de réaliser des 
authentiques PAE, les contraintes horaires et le respect 
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des prérequis/corequis en vue de soutenir un éventuel 
ÐÒÏÊÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȢ 

53 71 Une réflexion plus systématique sur le niveau de 
ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ÖÉÓï ÐÁÒ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ɉÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȟ 
compréhension, application, analyse, synthèse, 
évaluation) pourrait être menée, tout en tenant compte 
des divers biais de notation. Orienter la stratégie 
ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÖÅÒÓ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÔÙÐÅ ÆÏÒÍÁÔÉÆ 
semble être nécessaire. Systématiser et améliorer la 
ÑÕÁÌÉÔï ÄÅÓ ÇÒÉÌÌÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÅÔ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÆÁvoriser 
ÌȭÕÓÁÇÅ ÄȭïÃÈÅÌÌÅÓ ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÖÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÎ ÒÅÌÁÔÉÏÎ 
avec le référentiel des compétences, apporterait une 
plus-value évidente aux dispositifs.  

    

54 72 Mettre à la disposition des étudiants des informations 
ÃÏÍÐÌîÔÅÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÒÉÔîÒÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÅÔ ÄÅÓ 
4&%Ȣ 2ÅÃÕÅÉÌÌÉÒ ÓÙÓÔïÍÁÔÉÑÕÅÍÅÎÔ ÌȭÁÖÉÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ 
ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÅÔ 
des TFE auxquelles ils sont confrontés - et pas 
ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÌȭÁÖÉÓ ÄÅÓ ÄïÌïÇÕïÓ - aiderait le programme à 
ÓȭÁÊÕÓÔÅÒ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅ ÃÅÓ ÄÅÒÎÉÅÒÓȢ   

    

55 72 Opérer une sélection plus rigoureuse des lecteurs des 
TFE en fonction de leur expertise professionnelle ainsi 
ÑÕȭÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄÅ 
recherche (lorsque le TFE est un TFE de recherche). 
Assurer un équilibre entre les enseignants et les 
professionnels/lecteurs externes dans la composition 
ÄÅÓ ÊÕÒÙÓ ÔÏÕÔ ÅÎ ĞÕÖÒÁÎÔ ÐÏÕÒ ÑÕÅ ÌÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅÓ 
ÊÕÒÙÓ ÓÏÉÅÎÔ ÆÏÒÍïÓ ÁÆÉÎ ÄȭðÔÒÅ ÃÁÐÁÂÌÅÓ ÄȭÈÁÒÍÏÎÉÓÅÒ 
leur jugement.   

    

56 72 !ÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÅÎ ÖÉÓÁÎÔ ÌÁ 
diversification ÌÅÓ ÍÏÄÅÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȢ  %ÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓȟ 
partager des pratiques évaluatives et expérimenter 
ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅ ÓÅÍÂÌÅÎÔ 
constituer autant de démarches concordantes avec les 
recommandations de la littérature sur le sujet. 

    

57 72 Le ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ 
compétence langagière (de manière formative) pour 
tous les cours qui exigent une production écrite afin de 
rendre systématiquement un feed-ÂÁÃË Û ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔ ÓÕÒ 
sa maitrise de la langue.  Un portfolio étudiant lui 
permettrait de rendre compte de ses apprentissages en 
ÃÅ ÄÏÍÁÉÎÅȢ  5Î ÔÅÓÔ ÆÏÒÍÁÔÉÆ Û ÌȭÅÎÔÒïÅ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ 
de prendre conscience de ses éventuelles lacunes de 
manière précoce. 

    

58 72 Développer davantage la politique GRH qui viserait le 
développement professionnel des membres du 
personnel ɉÅØȢ ÁÕÔÏïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎȟ 
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référentiel du bon enseignant/critères de 
performances ; besoins de formation continue). 

59 73 Renforcer la structuration de la formation continue et 
stimuler la participation des enseignants aux activités 
de ce type. 

    

60 74 Analyser les difficultés psychosociales et celles liées à la 
charge de travail des personnels et créer des 
mécanismes institutionnels pour les prévenir ou, le cas 
échéant, pour les traiter de manière adéquate. 

    

61 74  ,Å ÃÏÍÉÔï ÄÅÓ ÅØÐÅÒÔÓ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÅ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÅÎÃÏÒÅ 
la répartition des charges de travail, notamment en ce 
qui concerne les missions transversales et le suivi des 
TFE. 

    

62 74 Il semble important de conscientiser chacun des 
enseignants quant à ÌȭÉÎÓÁÔÉÓÆÁÃÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÌÉïÅ 
aux supports des cours. Plus généralement, il serait 
pertinent de mener des EEE au niveau des UE pour 
mesurer le phénomène, le comprendre et y remédier 

    

63 75 Le comité des experts recommande de donner la 
priorité à ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÏÕ ÁÕ ÒÅÎÆÏÒÃÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÌÅÁÒÎÉÎÇ 
centers qui offrent des espaces de travail collaboratifs 
ou individuels aux étudiants.  

    

64 75 Effectuer une harmonisation de certains outils entre les 
ïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔÓ ÃÏÄÉÐÌĖÍÁÎÔÓ ÃÁÒ ÌȭÁÌÔÅÒÎÁÎÃÅ ÐÅÕÔ 
ÅÎÔÒÁÉÎÅÒ ÄÅÓ ÌÏÕÒÄÅÕÒÓ ÃÏÎÔÒÅÐÒÏÄÕÃÔÉÖÅÓ ÄȭÕÎ ÐÏÉÎÔ 
de vue pédagogique. 

    

65 76 2ïÆÌïÃÈÉÒ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÌÏÃÁÕØ ÐÏÕÒ ÒïÐÏÎÄÒÅ ÁÕØ 
ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭÅÓÐÁÃÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌ ÅÔ ÅÎ ÇÒÏÕÐÅ 
exprimés par les étudiants. Réfléchir au 
réaménagement de ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÕÎÅ 
ÍÅÉÌÌÅÕÒÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÅÎ 
groupe et assurer une couverture plus large du wifi. 

    

66 76 Mettre en place une charte garantissant la bonne 
communication entre enseignants et étudiants incluant 
les droits et les devoirs de chacun. 

    

67 76 Réfléchir à la possibilité de rationaliser le volume des 
messages dans la communication virtuelle.  

    

68 77 Le comité des experts recommande aux HE 
codiplomantes de travailler la compatibilité de leurs 
plateformes virtuelles pour faciliter la communication 
entre les étudiants et les enseignants. 

    

69 77 Diversifier la communication vers un public plus large 
ÅÎ ÖÕÅ ÄȭïÔÅÎÄÒÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÔ ÌȭÁÔÔÒÁÃÔÉÖÉÔï ÄÕ 
programme. Un effort de communication, déjà bien 
entrepris, devrait être amplifié pour améliorer la 
compréhension des spécificités de certaines formations 
(bachelier Ecologie sociale, MIAS, brevet CISP) par les 
milieux professionnels et les employeurs. 
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70 78 Le comité des experts recommande quȭÕÎ 
accompagnement sous forme de mentorat - un 
enseignant ou encadrant accompagne spécifiquement 
ÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ɀ soit envisagé.  Dans un premier 
temps, et pour ne pas alourdir inutilement la charge de 
travail des enseignants, cette activité pourrait se centrer 
sur les étudiants les plus faibles.  

    

71 78 Créer un dispositif de monitoring, de soutien et 
ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÑÕÉ ÏÎÔ ïÃÈÏÕï 
ÐÏÕÒ ÌÅ 4&% ÅÓÔ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ ,ȭÁÂÁÎÄÏÎ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ ÊÕÓÔÅ 
ÁÖÁÎÔ ÌȭÏÂÔÅÎÔÉÏÎ ÄÕ 4&% ÅÓÔ ÕÎ phénomène 
préoccupant car le coût humain et social de cette 
déperdition est important.  

    

72 78 )ÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÆÉÌÓ ÄȭïÔÕÄÉÁÎÔÓ ÌÅÓ ÐÌÕÓ ÆÒÁÇÉÌÅÓ Û 
ÌȭÅÎÔÒïÅ ÅÎ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÏÒÉÅÎÔÅÒ ÖÅÒÓ ÅÕØ ÌÅÓ ÍÏÙÅÎÓ 
ÄȭÁÉÄÅ Û ÌÁ ÒïÕÓÓÉÔÅȟ Ù ÃÏÍÐÒÉÓ ÅÎ introduisant des 
pratiques visant à pallier les difficultés langagières des 
ïÔÕÄÉÁÎÔÓȢ -ÅÓÕÒÅÒ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅÓ 3!2 ÅÔ 
étendre les pratiques déjà mises en place si elles ont 
démontré leur efficacité. 

    

73 79 Compléter et approfondir le recueil et le traitement de 
données pour mieux comprendre les facteurs de la 
ÒïÕÓÓÉÔÅȾÄȭïÃÈÅÃȟ ÌÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÌÉïÅÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ 
ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÐÒïÁÌÁÂÌÅ ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÅÎÔÒÁÎÔÓȟ ÓÕÒ ÌÅÓ 
UE/AA problématiques en termes de réussite.  De 
manière plus générale, mettre en place un dispositif de 
pilotage et de révision du programme éclairé par 
diverses statistiques stratégiques. Une approche en 
termes de learning analytics pourrait être pertinente. 
#ÅÔÔÅ ÁÎÁÌÙÓÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÁÉÔ ÁÕÓÓÉ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÄÅ ÌÁ 
formation continue et ainsi soigner la post-formation 
des étudiants   
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Annexe 1 : Carte des formations et établissements évalués  
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Annexe 2 : Cadre européen des certifications en FWB  
 
 

ANNEXE  I re  AU  DECRET  DEFINISSANT  LE  PAYSAGE  DE 

L'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  ET  L'ORGANISATION 

ACADEMIQUE  DES  ETUDES  
 

CADRE  DES  CERTIFICATIONS  DE  L'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR EN  

COM MUNAU TE FRANÇAISE  (NIVEAUX  5, 6, 7 ET  8 DU CADRE DES  

CE RTIFICATIONS  

 
POUR  L'EDUCATION  ET  LA  FOR M ATION  TOUT AU  LONG DE  LA VIE)  

 

 
 

 
 
 

qui  : 

5. Brevet  de l'enseignement  supérieur  
 

Le brevet  de l'enseignement  supérieur  (BES) est décerné aux étudiants  
 

Å ont  acquis des connaissances théoriques  et des compétences pratiques  

diversifiées  dans un champ professionnel  donné qui  fait  suite  à et se fonde sur 
une formation  de niveau d'enseignement  secondaire  supérieur.  Ce champ 
professionnel est basé, entre  autres,  sur  des publications  scientifiques  ou des 
productio ns artistiques  ainsi  que sur  des savoirs issus de l 'expérience; 
Å   sont   capables   d'indépendance   dans   la   gestion  de   projets   qui demandent  
la résolution  de problèmes incluant  de nombreux  facteurs  dont certains  
interagissent et  sont sources de changements i mprévisibles  et de développer un 
savoir -faire tel  qu'ils  peuvent  produire  des réponses stratégiques  et créatives  dans 
la recherche de solutions  à des probl èmes concrets et abstraits bien  définis;  
Å sont capables de collecter, d'analyser  et d'in terpréter,  de façon pertinente,  des 
données - exclusivement  dans leur  domaine d'études - en vue de formu ler des 
opinions,  des jugements criti ques ou des proposi tions artistiques qui  intègrent  une 
réflexion  sur  des questions  techniques, artistiques  ou éthiques;  
Å  sont  capables  de  transmettre  des  idées  de  façon  structurée  et cohérente  
en utilisant  des informations  qualitatives  et quantitatives;  
Å sont capables d'identifier  leurs besoins d'apprentissage  nécessaire à la poursuite  
de leur  parcours  de formation.  
 

6. Bachelier  
 

Le grade de bachelier  est décerné aux étudiants qui  : 
Å ont acquis des connaissances approfond ies et des compétences dans un domaine  
de travail  ou d'études qui  fait  suite  à et se fonde sur  une formation de  niveau  
d'enseignement  secondaire supérieur.  Ce domaine se situe  à un haut   niv eau   
de   formation   basé,   entre   autres,   sur   des   publications scientifiq ues ou des 
productions  artistiques  ainsi  que sur  des savoirs  issus de la recherche et de 
l'expérience;  
Å sont capables d'appliquer,  de mobiliser,  d'articuler et  de valoriser  ces 
connaissances et ces compétences dans le cadre d'une activité  socio- professionnelle 
ou de la poursuite  d'études et ont  prouvé leur  aptitude  à élaborer  et à développer 
dans leur  domaine d'étud es des rais onnements, des argumentations et d es 
solutio ns à des problématiques;  
Å sont capables de collecter, d'analyser  et d'in terpréter,  de façon pertinente, des  
données - généralement,  dans leur  domaine  d'études - en vue 
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de formu ler des opinions,  des jugements criti ques ou des proposi tions artistiques 
qui  intègrent  une réflexion  sur  des questions  sociétales, scientifiques,  techniques,  
artistiques  ou éthiques;  
Å sont capables de communiquer,  de façon claire  et structur ée, à des publics 
avertis  ou non, des informations, des  idées, des problèmes et des solutions,  selon 
les standards de communication  spécifiques au contexte; 
Å ont  développé les stratégies  d'apprentissage  qui  sont nécessaires pour poursuivre  
leur  formation avec un  fort degré  d'auto nomie. 
 

7. Master  
 

Le grade de master est  décerné aux étudiants qui  : 
Å ont  acquis  des connaissances hautement  spécialisées et des compétences qui font  
suite  à celles qui  relèvent  du niveau  de bachelier.  Ces connaissances et ces 
compétences fournissent  une base pour  développer ou mettre  en oeuvre des idées 
ou des propositions artistiques  de manière originale,  le plus  souvent  dans le cadre 
d'une recherche ou dans le cadre d'un développement d'u ne applicat ion ou d'une 
création;  
Å sont capables d'appliquer,  de mobiliser,  d'articuler et  de valoriser  ces 
connaissances et ces compétences en vue de résoudre selon une approche 
analytique  et systémique des problèmes l iés à des situations nouvelles  ou 
présentant  un certain  degré d'incertit ude dans des contextes élargis  ou 
pluridisciplinaires  en rapport avec leur  domaine d'études;  
Å sont capables de mobiliser  ces connaissances et  ces compétences, de maîtriser 
la complexité  ainsi  que de formuler  des opinions, des jugements critiques  ou des 
propositions artistiques  à partir  d'informati ons incomplètes ou  limitées  en y 
intégrant  une réflexion  sur  les responsabilités  sociétales, scientifiques,  
techniques,  artistiques  ou éthiques;  
Å sont capables de communiquer  de façon claire,  str ucturée et argumentée, tant  à 
l'oral  qu'à l'écrit,  à des publics  avertis  ou non, leurs conclusions, leurs  propositi ons 
singulières  ainsi  que les connaissances, principes  et discours sous-jacents; 
Å ont  développé et intégré un  fort  degré d'autonomie  qui  leur  permet  de poursuivre  
leur  formation,  d'acquérir  de nouveaux  savoirs  et de développer de nouvelles  
compétences pour  pouvoir  évoluer  dans de nouveaux  contextes. 
 

8. Doctorat  
 

Le grade de docteur  est  décerné aux étudiants qui  : 
Å  ont  développé  de  nouvelles  connaissances  à  la  frontière  la  plus avancée 
d'un  domaine d'études et de recherche, ou à l'interface de  plusieurs domaines,  et 
ont  démontré  la maîtrise  des compétences et des méthodes de recherche; 
Å ont  démontré  la  capacité  de  concevoir,  de  planifier,  de mettre  en oeuvre et 
d'adapter  un processus complet  de recherche scientifique ou artistique dans le  
respect de l'i ntégrité  requise; 
Å ont  contribué, par  une recherche originale,  à repousser les l imites  du savoir  ou 
du champ de l'art,  en développant  des travaux  significatifs,  dont certains  
méritent  une  publication  ou  une  diffusion  nationale  ou internationale  selon les 
stand ards usuels; 
Å sont capables d'intégrer  des connaissances pour analyser,  évaluer  et synthétiser  
de manière critiq ue des propositions  scientifiques ou  artistiques nouvelles,  
complexes et très  hautement  spécialisées dans leur  domaine,  ou à l'interface  de 
plusie urs domaines; 
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Å sont capables de communiquer,  en engageant un dialogue  critique,  sur leur  
domaine d'expertise  avec leurs  pairs,  la communauté  scientifiq ue ou artistique au  
sens large,  ou avec des publics avertis ou non; 
Å sont capables, dans le cadre de leur  environnement  académique ou socio-
professionnel, de contr ibuer activement  aux progrès sociétaux, scientifiq ues, 
techniques,  artist iques ou éthiques dans une société du savoir et  du sensible. 
 
Vu pour  être  annexé au décret définissa nt le  paysage de l'enseignement supérieur  
et l'organisation  académique des études, 
 
 

Bruxelles,  le 7 novembre 2013. 
 

 
Le Vice-Président  et Ministre  de l'Enseignement  supérieur, J. -Cl. 
MARCOURT  
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Annexe 3 : Référentiel de compétences  bachelier AS 
 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 

CODE ARES 067 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER : ASSISTANT SOCIAL 

FINALITÉ N.A.  NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6 

SECTEUR 1°Sciences humaines et 
sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6° Sciences politiques et sociales 

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS  CRÉDITS  180  

 

A. SP£CIFICIT£ DE LA FORME DôENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations propos®es sôeffectuent au niveau du bachelier et du master (D®cret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de lôenseignement sup®rieur. Dans la lign®e du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
lôopportunit® aux ®tudiants dôapprofondir leur formation et de se sp®cialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les 
Hautes Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par 
lôexercice du m®tier, tout en autorisant une r®flexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail de 
fin dô®tudes (TFE) ou du m®moire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue lôaboutissement 
dôun parcours de formation valorisant pratique professionnelle et recherche sôy appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
dôinnovation et de cr®ation de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communaut®s de 
référence, professionnelles et scientifiques, ¨ partir dôun ancrage r®gional et dans une vis®e internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliqu®es qui constituent, avec lôaccompagnement des apprentissages, 
le cîur de leur m®tier. Ces recherches nourrissent les formations dispens®es et permettent lô®mergence de 
nouveaux espaces de r®flexion, de mutualisation de savoirs et dôaction.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables 
dôagir dans des contextes en constante mutation et dôapporter ¨ des probl¯mes complexes des r®ponses 
appropriées, créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un 
accompagnement de proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce 
faire, elles recourent ¨ une p®dagogie centr®e sur lô®tudiant, qui prend pleinement la mesure des changements 
de paradigmes éducatifs, épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant 
lôinduction, le dialogue des savoirs de divers types (scientifiques, exp®rientiels, techniques), la discussion 
critique, la contextualisation des objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de 
son bien-°tre. Côest pourquoi les Hautes £coles valorisent, outre le d®veloppement de comp®tences 
professionnelles, lôacquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, 
communicationnelle et réflexive. 
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B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 

Le bachelier « Assistant social è organis® par lôenseignement sup®rieur de type court correspond au 
niveau 6 du Cadre européen de certification.  

Lôassistant social est un acteur professionnel du service social et de lôaction sociale.  

A ce titre, il doit promouvoir la justice sociale, le changement social, la citoyenneté, la résolution des 
probl¯mes dans un contexte de relations humaines, lôinformation, la d®fense et la promotion des droits, 
lô®mancipation des personnes et des collectivités, les capacités et les ressources propres des personnes 
et des collectivit®s afin dôam®liorer leur bien-être.  

Il travaille dans des organismes publics ou privés. Il investit aussi ses compétences professionnelles dans 
des mouvements dôaction sociale et dôinitiatives citoyennes. 

Il fonde son action sur un syst¯me de valeurs qui garantit les principes tels quô®nonc®s dans la d®claration 
universelle des droits de lôHomme et interagit dans des contextes en mutations constantes. 

Professionnel de lôaction collective et de lôaide individuelle, il fait de la relation humaine et de lôanalyse 
stratégique ses outils privilégiés et participe à des actions de prévention, de lutte contre les exclusions et 
à des projets de développement. 

Il met en évidence les problèmes que pose le fonctionnement de la soci®t® en plaant lôHomme au centre 
de ses préoccupations. Il fait émerger les enjeux sociétaux et oriente les politiques sociales. Il interpelle 
les diff®rents acteurs des politiques sociales et participe ¨ lô®laboration de propositions, de pratiques 
innovantes et de changement.  

Il se réfère aux principes déontologiques propres à sa profession dont le secret professionnel. 
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Annexe 4 : Contenus minimaux  bachelier AS 
 

CONTENUS MINIMAUX 

CODE ARES 067 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER : ASSISTANT SOCIAL 

SECTEUR 1. Les sciences humaines et sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6. Sciences politiques et sociales 
NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6 (BAC)  

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS CRÉDITS  180 

   

AXE DôENSEIGNEMENT CONTENU / MATIÈRE  
(pouvant être exprimé par un ou 

plusieurs mots-clés) 

CONTENUS MINIMAUX 
en CRÉDITS (ECTS) 

Formation théorique relative à la 
profession 

Droit  (9) 

48 

Économie (7) 

Philosophie, déontologie et histoire  (7) 

Sciences psycho médico-sociales (11) 

Sociologie (6) 

Crédits à répartir  (8) 

Méthodologie du service social et 
des sciences sociales 

 48 

Activités d'intégration 
professionnelle 

Dont 30 ECTS minimum de stages et 
dôactivit®s li®es au stages 

48 

TOTAL  144 

Liberté P.O.  36 
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Annexe 5 : Référentiel de compétences bachelier CS 
 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 

CODE ARES 068 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER EN CONSEILLER SOCIAL 

FINALITÉ N.A.  NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6 

SECTEUR 1° Sciences humaines et 
sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6° Sciences politiques et sociales 

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS  CRÉDITS  180  

 

A. SP£CIFICIT£ DE LA FORME DôENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations propos®es sôeffectuent au niveau du bachelier et du master (D®cret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de lôenseignement sup®rieur. Dans la lign®e du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
lôopportunit® aux ®tudiants dôapprofondir leur formation et de se sp®cialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les 
Hautes Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par 
lôexercice du m®tier, tout en autorisant une r®flexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail de 
fin dô®tudes (TFE) ou du m®moire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue lôaboutissement 
dôun parcours de formation valorisant pratique professionnelle et recherche sôy appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
dôinnovation et de cr®ation de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communaut®s de 
référence, professionnelles et scientifiques, ¨ partir dôun ancrage r®gional et dans une vis®e internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliqu®es qui constituent, avec lôaccompagnement des apprentissages, 
le cîur de leur m®tier. Ces recherches nourrissent les formations dispens®es et permettent lô®mergence de 
nouveaux espaces de r®flexion, de mutualisation de savoirs et dôaction.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables 
dôagir dans des contextes en constante mutation et dôapporter ¨ des probl¯mes complexes des r®ponses 
appropriées, créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un 
accompagnement de proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce 
faire, elles recourent ¨ une p®dagogie centr®e sur lô®tudiant, qui prend pleinement la mesure des changements 
de paradigmes éducatifs, épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant 
lôinduction, le dialogue des savoirs de divers types (scientifiques, exp®rientiels, techniques), la discussion 
critique, la contextualisation des objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de 
son bien-°tre. Côest pourquoi les Hautes £coles valorisent, outre le d®veloppement de comp®tences 
professionnelles, lôacquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, 
communicationnelle et réflexive. 

B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 
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Le bachelier « Conseiller social è organis® par lôenseignement sup®rieur de type court correspond au 
niveau 6 du Cadre européen de certification.  

Le Bachelier Conseiller Social est un professionnel de la gestion des différents aspects du droit social. 
Il est actif au niveau de l'entreprise, publique ou privée, et des organismes connexes (secrétariat social, 
syndicat,...).   

A ce titre : 

- il gère les différents aspects de la législation sociale vécus quotidiennement par les acteurs en jeu 
(travailleur, employeur et demandeur de services) 

- il gère les salaires  

- il collabore à tous les niveaux de la gestion du personnel. Travaillant seul, en équipe multidisciplinaire 
ou en collaboration avec le département des ressources humaines, ses compétences techniques et 
m®thodologiques sôinscrivent dans une d®marche de valorisation et de d®veloppement de la dimension 
humaine à tous les niveaux des entreprises, institutions et autres milieux où il exerce ses activités. 

 



   

 

Analyse transversale Sciences sociales - 2018-2019 106 de 124 

Annexe 6 : Contenus minimaux bachelier CS  
 

CONTENUS MINIMAUX 

CODE ARES 068 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER : CONSEILLER SOCIAL 

SECTEUR 1. Les sciences humaines et sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6. Sciences politiques et sociales 
NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6 (BAC)  

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS CRÉDITS  180 

   

AXE DôENSEIGNEMENT CONTENU / MATIÈRE  
(pouvant être exprimé par un ou 

plusieurs mots-clés) 

CONTENUS MINIMAUX 
en CRÉDITS (ECTS) 

Formation théorique relative à la 
profession 

Droit  (22) 

48 

Informatique (6) 

Langues étrangères  (9) 

Philosophie et histoire  (6) 

Crédits à répartir  (5) 

Méthodologie des ressources 
humaines et des sciences sociales 

Psychologie  (10) 

48 

Sciences économiques (12) 

Sciences sociales (13) 

Sociologie  (7) 

Statistique  (6) 

Activités d'intégration 
professionnelle 

Dont 30 ECTS minimum de stages et 
dôactivit®s li®es au stages 

48 

TOTAL  144 

Liberté P.O.  36 
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Annexe 7 : Référentiel de compétences bachelier ES  
 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 

CODE ARES 069 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER EN ECOLOGIE SOCIALE 

FINALITÉ N.A.  NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6  

SECTEUR 1° Sciences humaines et 
sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6° Sciences politiques et sociales 

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS  CRÉDITS  180  

 

A. SP£CIFICIT£ DE LA FORME DôENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation th®orique. Les formations propos®es sôeffectuent au niveau du bachelier et du master (D®cret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de lôenseignement sup®rieur. Dans la lign®e du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
lôopportunit® aux ®tudiants dôapprofondir leur formation et de se sp®cialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les 
Hautes Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par 
lôexercice du m®tier, tout en autorisant une r®flexion sur la pratique professionnelle. La r®alisation du travail de 
fin dô®tudes (TFE) ou du m®moire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue lôaboutissement 
dôun parcours de formation valorisant pratique professionnelle et recherche sôy appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
dôinnovation et de cr®ation de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communautés de 
r®f®rence, professionnelles et scientifiques, ¨ partir dôun ancrage r®gional et dans une vis®e internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliqu®es qui constituent, avec lôaccompagnement des apprentissages, 
le cîur de leur m®tier. Ces recherches nourrissent les formations dispens®es et permettent lô®mergence de 
nouveaux espaces de r®flexion, de mutualisation de savoirs et dôaction.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables 
dôagir dans des contextes en constante mutation et dôapporter ¨ des probl¯mes complexes des réponses 
appropriées, créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un 
accompagnement de proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce 
faire, elles recourent à une pédagogie centr®e sur lô®tudiant, qui prend pleinement la mesure des changements 
de paradigmes éducatifs, épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant 
lôinduction, le dialogue des savoirs de divers types (scientifiques, exp®rientiels, techniques), la discussion 
critique, la contextualisation des objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de 
son bien-°tre. Côest pourquoi les Hautes £coles valorisent, outre le d®veloppement de comp®tences 
professionnelles, lôacquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, 
communicationnelle et réflexive. 

B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 
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Le bachelier en ®cologie sociale organis® par lôenseignement sup®rieur de type court correspond au 
niveau 6 du Cadre européen de certification.  

Le bachelier en écologie sociale est un professionnel qui promeut le changement social, la citoyenneté, 
les capacit®s et les ressources propres des personnes afin de contribuer ¨ lôam®lioration du bien-être des 
communautés et des groupes dans leurs lieux de vie. Il traduit, vulgarise, convainc, sensibilise les usagers 
aux mesures prises par les d®cideurs. Il se situe ¨ lôinterface des d®cideurs publics ou priv®s et des 
collectivit®s. Praticien de techniques dôintervention sociale, il fait ®merger les besoins en mati¯re 
dô®quilibre local et en r®pond aupr¯s des instances concern®es. 

Il exerce sa profession dans un organisme tel que : une administration, un bureau dô®tudes, une 
entreprise, un syndicat, une collectivit®, une association. Il peut porter le nom de conseiller, dôexpert, 
dôagent dôintervention environnementale, dôintervenant en écologie sociale.  

Il fonde son action sur un syst¯me de valeurs qui garantit les principes des droits de lôhomme, de solidarit®, 
de justice sociale, de démocratie et de développement durable. 
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Annexe 8 : Contenus minimaux bachelier ES  
 

CONTENUS MINIMAUX 

CODE ARES 069 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

BACHELIER EN ÉCOLOGIE SOCIALE 

SECTEUR 1. Les sciences humaines et sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6. Sciences politiques et sociales 
NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

6 (BAC)  

TYPE COURT CYCLE PREMIER  

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS CRÉDITS  180 

   

AXE DôENSEIGNEMENT CONTENU / MATIÈRE  
(pouvant être exprimé par un ou 

plusieurs mots-clés) 

CONTENUS MINIMAUX 
en CRÉDITS (ECTS) 

Formation théorique relative à la 
profession 

Droit  (5) 

48 Sciences appliquées (20) 

Sciences humaines  (23) 

Formation technique et 
méthodologique 

Géographie et écologie urbaine (11) 

48 

Recherche appliquée (12) 

Statistiques et démographie  (5) 

Éthique et travail social (10) 

Interventions psychosociales (5) 

Éducation à la santé (5) 

Activités d'intégration 
professionnelle 

Dont 30 ECTS minimum de stages et 
dôactivit®s li®es au stages 

48 

TOTAL  144 

Liberté P.O.  36 
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Annexe 9 : Référentiel de compétences MIAS 
 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 

CODE ARES 075 

Date dépôt  

Date validation 04/10/2016 

MASTER EN INGÉNIERIE ET ACTION SOCIALES 

FINALITÉ N.A. NIVEAU (du Cadre  
des Certifications) 

7 (MA) 

SECTEUR 1° Sciences humaines et 
sociales 

DOMAINE 
Dô£TUDES 

6° Sciences politiques et sociales 

TYPE LONG  CYCLE DEUXIÈME 

LANGUE 
(majoritaire) 

FRANÇAIS  CRÉDITS  120  

 

C. SP£CIFICIT£ DE LA FORME DôENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation th®orique. Les formations propos®es sôeffectuent au niveau du bachelier et du master (D®cret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de lôenseignement sup®rieur. Dans la lign®e du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
lôopportunit® aux ®tudiants dôapprofondir leur formation et de se sp®cialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les Hautes 
Écoles. Ils permettent le développement progressif et int®grateur des comp®tences requises par lôexercice du 
m®tier, tout en autorisant une r®flexion sur la pratique professionnelle. La r®alisation du travail de fin dô®tudes 
(TFE) ou du mémoire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue lôaboutissement dôun parcours 
de formation valorisant pratique professionnelle et recherche sôy appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
dôinnovation et de création de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communautés de 
r®f®rence, professionnelles et scientifiques, ¨ partir dôun ancrage r®gional et dans une vis®e internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliqu®es qui constituent, avec lôaccompagnement des apprentissages, 
le cîur de leur m®tier. Ces recherches nourrissent les formations dispens®es et permettent lô®mergence de 
nouveaux espaces de r®flexion, de mutualisation de savoirs et dôaction.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables dôagir 
dans des contextes en constante mutation et dôapporter à des problèmes complexes des réponses appropriées, 
créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un accompagnement de 
proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce faire, elles recourent à une 
p®dagogie centr®e sur lô®tudiant, qui prend pleinement la mesure des changements de paradigmes ®ducatifs, 
épistémologiques et socio-®conomiques de la soci®t® postmoderne, en privil®giant lôinduction, le dialogue des 
savoirs de divers types (scientifiques, expérientiels, techniques), la discussion critique, la contextualisation des 
objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de son 
bien-°tre. Côest pourquoi les Hautes £coles valorisent, outre le d®veloppement de comp®tences professionnelles, 
lôacquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, communicationnelle et 

réflexive. 

D. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 
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Le master en ing®nierie et action sociales organis® par lôenseignement sup®rieur de type long correspond 
au niveau 7 du Cadre européen de certification.   

Le Master en ingénierie et action sociales vise à former des professionnels dans le secteur non-marchand 
et dans le domaine de l'action sociale, aptes : 

- à exercer des responsabilités en tant que cadre (directeur, chef de service, responsable d'équipes, 
coordinateur de projets...) et en tant que concepteur de projets, de programmes, de dispositifs, de 
politiques ; 

- à assumer des fonctions de recherche, de diagnostic, de consultance. 
La formation du Master en ingénierie et action sociales veut promouvoir les finalités suivantes : 

- favoriser la transformation des rapports sociaux vers plus de justice sociale ; 
- mettre en avant un réel développement social apte à satisfaire les besoins individuels, collectifs  et 

à construire ou renforcer le lien social et les réseaux de solidarité ; 
- développer une posture de veille critique permettant de comprendre les enjeux sociaux, de saisir 

la nature des changements sociétaux, d'observer les évolutions émergentes, d'analyser la 
pertinence des politiques sociales ; 

- promouvoir un profil dôacteur professionnel critique capable d'innover et de soutenir la création, 
l'évolution et le changement des pratiques sociales et institutionnelles ; 

- développer des pratiques collaboratives et démocratiques en impliquant les populations et les 
professionnels aux diagnostics et aux projets qui les concernent. 

 

E. COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION 

1. Questionner et actualiser son savoir et ses pratiques professionnelles en matières sociales 

¶ Prendre un recul critique par rapport au sens et à la pertinence de son savoir et de sa pratique 

¶ Veiller au caractère éthique et déontologique de sa pratique 

¶ Evaluer et actualiser en permanence ses connaissances et compétences 

¶ Sôinterroger de mani¯re syst®matique sur la justification sociale de son savoir et la l®gitimit® de sa 
pratique 

¶ Mobiliser son savoir autour de projets de recherche appliquée 

¶ Développer des connaissances nouvelles et les articuler à des pratiques sociales innovantes. 

2. Développer et pratiquer la recherche comme outil de compréhension critique et de diagnostic 
social et/ou comme appui au développement de services, projets, programmes, dispositifs ou 
politiques 

¶ Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes, appliquées à une question 
sociale, une politique sociale, un territoire, une organisation  

¶ Traduire les résultats de recherche en projet, dispositif, politique ou proposition de changement. 

¶ Assurer la diffusion et la compréhension des connaissances produites et leur utilisation par tous 
les acteurs 

¶ Développer une pratique de veille sociale. 

 
 

3. Adapter, concevoir et conduire dans une dynamique participative, des projets, programmes, 
dispositifs ou politiques d'action sociale 

¶ Exploiter les résultats du diagnostic global d'une situation complexe. 

¶ Maîtriser les théories et méthodologies d'élaboration et de conduite de projet. 
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¶ Co-construire et négocier des objectifs généraux et spécifiques du projet. 

¶ Identifier et mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 
réalisation du projet.  

¶ Mettre en îuvre et ajuster des strat®gies d'action adapt®es et participatives. 

 

4. Mobiliser, coordonner et accompagner les travailleurs impliqués dans l'organisation 

¶ Instaurer une politique de gestion du personnel éthique et concertée  

¶ Identifier, mobiliser, renforcer les compétences individuelles et collectives nécessaires au 
fonctionnement du projet et de l'organisation 

¶ Encadrer, former, soutenir, évaluer et motiver chaque travailleur  

¶ Organiser le travail, déléguer les tâches et assurer le suivi des différentes responsabilités  

¶ Coordonner, animer et réguler l'activité des équipes et collectifs de travail. 

5. Développer une démarche prospective et des pratiques d'évaluation 

¶ Maîtriser les théories, méthodes et outils de l'analyse stratégique et de l'évaluation. 

¶ Conduire des audits, des analyses prospectives et des évaluations en vue de piloter et d'ajuster 
l'action. 

¶ Définir des finalités et des objectifs communs et concertés. 

¶ Mettre en îuvre des actions int®grant les ressources et contraintes. 

¶ Adopter une attitude de remise en question permanente à l'égard de l'action. 

¶ Susciter la participation des acteurs à l'élaboration des processus d'évaluation. 

6. Développer des dispositifs de gestion financière, juridique, administrative et logistique 
efficients 

¶ Maîtriser les éléments de base de ces dispositifs de gestion.  

¶ Connaître et comprendre les procédures et pratiques de gestion.  

¶ Ajuster et/ou concevoir des dispositifs de gestion adaptés aux objectifs poursuivis et aux 
ressources disponibles. 

¶ Rechercher et mobiliser les ressources n®cessaires ¨ lôaction. 

¶ Assurer et coordonner la mise en îuvre des dispositifs de gestion. 

¶ Assurer une veille critique et agir sur lôusage des dispositifs de gestion. 

7. Développer des pratiques de partenariat(s) et de réseau(x) 

¶ Identifier les réseaux et acteurs potentiels, leurs ressources et leur logique dôaction. 

¶ Mobiliser, négocier, accompagner la création de partenariats et de réseaux. 

¶ Structurer et soutenir les pratiques de collaboration et de coopération. 

¶ Développer des pratiques interdisciplinaires et intégrer des logiques culturelles diverses. 

8. Innover en matière de politiques et de pratiques sociales 
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¶ Favoriser les d®marches innovantes fond®es sur lô®change et la diffusion des savoirs, des 
ressources et des pratiques. 

¶ D®velopper une curiosit® critique ¨ lô®gard de savoirs ®mergents, des politiques et pratiques 
alternatives sur le plan local, national et international. 

¶ Produire et argumenter des recommandations à destination des instances décisionnelles. 
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Annexe 10 : Dossier pédagogique BES CISP  
 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE  

 

ADMINISTRATION GENERALE DE LôENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE  

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

 
 

SECTION 
 

"2%6%4 $ȭ%.3%)'.%-%.4 350%2)%52 $% #/.3%),,%2 %. 
INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOCIAL DE TYPE COURT 

 
 
 
 
 

CODE : 983111S35D1  

DOCUMENT DE REFERENCE INTER -RESEAUX 
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 04 février 2013,  

sur avis conforme de la Commission de concertation  
 
 
 
 
 

BREVET $ȭ%.3%)'.%-%.4 350%2)%52 $% #/.3%),,%2 %. 
INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOCIAL DE  TYPE COURT 

 

 
 
 
1.     FINALITES DE LA SECTION 
 

1.1. Finalités générales  

#ÏÎÆÏÒÍïÍÅÎÔ Û ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ χ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ ÄÅ ÌÁ #ÏÍÍÕÎÁÕÔï française du 16 avril 1991 
ÏÒÇÁÎÉÓÁÎÔ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÃÅÔÔÅ ÓÅÃÔÉÏÎ ÄÏÉÔ ȡ 

1 ÃÏÎÃÏÕÒÉÒ Û ÌȭïÐÁÎÏÕÉÓÓÅÍÅÎÔ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌ ÅÎ ÐÒÏÍÏÕÖÁÎÔ ÕÎÅ ÍÅÉÌÌÅÕÒÅ ÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÏÎÓȟ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅ ÄÅÓ ÍÉÌÉÅÕØ ÓÏÃÉÏ-
économiques et culturels. 

 

o Finalités particulières  

#ÏÎÆÏÒÍïÍÅÎÔ ÁÕ ÃÈÁÍÐ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÅÔ ÁÕØ ÔÝÃÈÅÓ ÄïÃÒÉÔÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÐÒÏÆÉÌ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ci-
ÁÎÎÅØï ÅÔ ÁÐÐÒÏÕÖï ÐÁÒ ÌÅ #ÏÎÓÅÉÌ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ 
ÃÅÔÔÅ ÓÅÃÔÉÏÎ ÖÉÓÅ Û ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ Û ÌȭïÔÕÄÉÁÎÔȟ ÄÁÎÓ ÌÅ ÒÅÓÐÅÃÔ ÄÅÓ ÒîÇÌÅÓ ÄïÏÎÔÏÌÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ 
des limites de sa fonction, 

- de réaliser des entretiens afin de cibler la demandÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ 
des personnes dans la construction de leur projet professionnel ; 

- ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÅ ÓÕÉÖÉȟ ÌÁ ÇÕÉÄÁÎÃÅ ÅÔ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄÅ 
leur projet professionnel et de constituer des dossiers individuels ; 

- ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÅÓ ÃÏÎÔÁÃÔÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÄÏÎÔ ÄïÐÅÎÄ ÌÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ÄÅÓ 
bénéficiaires ; 

- de développer des partenariats adaptés aux orientations et objectifs à atteindre ; 

- de développer des dispositifs adaptés aux orientations et aux besoins des publics 
rencontrés ; 

- ÄÅ ÃÏÎÃÅÖÏÉÒ ÅÔ ÄÅ ÃÏÎÓÔÒÕÉÒÅ ÌȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄͻÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔȾÏÕ ÄÅ ÐÒÏÊÅÔ 
ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ; 

- ÄÅ ÇïÒÅÒ ÅÔ ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔȾÏÕ ÄÅ ÐÒÏÊÅÔ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ; 

- ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÅÔ ÄȭÁÎÉÍÅÒ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉves liées à la formation ou au projet 
ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ; 
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- ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÌÅ ÓÕÉÖÉ ÓÏÃÉÏÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌ ÄÅÓ ÂïÎïÆÉÃÉÁÉÒÅÓ ÐÅÎÄÁÎÔ ÅÔ ÁÐÒîÓ ÌÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅ 
ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÕ ÌÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ; 

- ÄÅ ÒïÄÉÇÅÒ ÄÅÓ ÒÁÐÐÏÒÔÓ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï ÅÔ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÁÃÔÉÏÎÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Ïu de projet 
ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ ; 

- ÄÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÅÒ Û ÄÅÓ ÒïÕÎÉÏÎÓ ÄȭïÑÕÉÐÅ ; 

- ÄÅ ÓȭÉÎÓÃÒÉÒÅ ÄÁÎÓ ÕÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÏÎÔÉÎÕÅȢ 
 

UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION 
 

Intitulés  

Classemen
Ô ÄÅ ÌȭÕÎÉÔï 

Codification 
ÄÅ ÌȭÕÎÉÔï 

Code du 
domaine 

de 
formatio

n 

Unités 
détermi
nantes 

Nombre 
de 

périodes  
ECTS 

Communication : Eléments 
théoriques et méthodologiques 

SCSO 961701U35D1 902  60 6 

Eléments de bureautique SCEC 725101U32D1 702  80 6 

Dynamique de groupe SCSO 961703U35D1 902  70 6 

"ÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur ȡ 3ÔÁÇÅ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
professionnelle 

SCEC 741201U32D1 708  120/20  3 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Découverte du métier 

SCSO 983112U35D1 903  60 5 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : Contexte 
institutionnel et professionnel 

SCSO 983113U35D1 903  60 6 

Méthodologie des relations 
interculturelles  

SCSO 983114U35D1  903   80 7 

Méthodologie de la recherche 
et du traitement de 
ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

SCSO 983115U35D1 903  60 6 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Législation spécifique 

SCSO 983116U35D1 903  80  7 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Orientation et insertion 
professionnelles 

SCSO 983117U35D1 903 X 80 8 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : Analyse 
ÄÕ ÍÁÒÃÈï ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÅÔ ÄÅÓ 
ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 

SCSO 983118U35D1 903 X 120 11 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
3ïÍÉÎÁÉÒÅ ÄȭÁÃÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ 

SCSO 983119U35D1 903  60 6 

Activités professionnelles de 
formation : Brevet 
ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ 

SCSO 983120U35D1 903 X 120/20  8 
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Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Méthodologie de la formation 
professionnelle 

SCSO 983121U35D1 903 X 80 8 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
-ïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
socioprofessionnelle 

SCSO 983122U35D1 903 X 160 15 

Epreuve intégrée de la section : 
"ÒÅÖÅÔ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
supérieur  de Conseiller en 
insertion socioprofessionnelle 

SCSO 983111U35D1  903  120/20  12 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1410 
B) nombre de périodes professeur 1110 
C) nombre total ECTS 120 
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3. MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION  
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Breve

Epreuve intégrée de la section : BREVET DôENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE 
CONSEILLER EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  120/20 P 

Communication : 
Eléments théoriques 
et méthodologiques 

 

60 p 

"ÒÅÖÅÔ Äȭ%ÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 
Supérieur : Stage 

ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ  ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅ 

120/20 P 

Conseiller en 
insertion 

socioprofessionnelle : 
Séminaire 
ÄȭÁÃÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ 

 

60 P 

Conseiller en 
insertion 

socioprofessionnelle : 
Contexte 

institutionnel et 
professionnel  

 

60 P 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Orientation et insertion 

professionnelles  
 

80 P 

Activités professionnelles de 
formation : Brevet 

ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ ÄÅ 
Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle 

 

120/20 P 

Méthodologie des 
relations 

interculturelles  
 

80 P 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 

-ïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ  
socioprofessionnelle 

 

160 P 

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 

Méthodologie de la 
formation professionnelle 

 

80 P 

Conseiller en 
insertion 

socioprofessionnelle : 
Découverte du métier 

 

60 P  

Conseiller en insertion 
socioprofessionnelle : 
Analyse du marché de 
ÌȭÅÍÐÌÏÉ et des dispositifs 

ÄȭÉÎÓÅÒÔÉÏÎ 
 

120 P 

Conseiller en 
insertion 

socioprofessionnelle : 
Législation spécifique 

 

80 P 

Méthodologie de la 
recherche et du 
traitement de 
ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

 

60 p  

Dynamique de 
groupe 

 

70 P 

Eléments de 
bureautique 

 

80 p 




