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Ce numéro thématique fait suite au colloque « La réussite éducative des élèves marginalisés 
au secteur de l’éducation des adultes : une approche globale et interdisciplinaire » du 91e 
Congrès de l’ACFAS (15-16 mai 2024). Les travaux réalisés dans le cadre de ce colloque ont 
renforcé la pertinence des approches globale et située dans le champ de la recherche et de 
l’intervention auprès de jeunes adultes en contexte de formation. Le contexte de formation 
désigne ici le domaine de l’éducation des adultes, en milieu communautaire au Québec, en 
milieu associatif en France, ou en milieu scolaire. La tranche d’âge de 16 à 35 ans que nous 
retenons pour désigner la catégorie « jeune adulte », reflète les critères préconisés par les 
écoles des adultes et organismes communautaires et associatifs qui accueillent les jeunes. 
Elle reflète aussi l’idée que la période de l’entrée dans l’âge adulte s’allonge en raison 
notamment des situations de pauvreté, d’exclusion et de vulnérabilité sociale que vivent ces 
jeunes et qui font obstacle à l’atteinte de l’autonomie financière, résidentielle et relationnelle 
qui caractérise l’entrée dans l’âge adulte (Bellot et Goyette, 2011). Ce numéro propose ainsi 
d’explorer les approches globale et située dans l’intervention éducative et sociale auprès de 
jeunes adultes en situation de vulnérabilité sociale, en se concentrant sur les contextes 
québécois et français.  

Ces approches émergent comme une alternative aux perspectives psycho-médicales 
traditionnelles qui dominent actuellement le champ des sciences sociales et de l’éducation 
dans ces deux espaces francophones (Castel, 1981 ; Morel, 2014 ; Roiné, 2015). Depuis 
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plusieurs décennies, les approches médico-psychologiques influencent largement la 
compréhension et le traitement des dificultés rencontrées par les jeunes adultes en 
situation de vulnérabilité sociale (Bourdon et Bélisle, 2015 ; Morel, 2014 ; Roiné et 
Grossmann, 2022). Ces perspectives dominantes se caractérisent souvent par une 
focalisation sur les caractéristiques individuelles des apprenants, des interventions ciblées 
sur celles-ci, une tendance à la catégorisation, à la normalisation des parcours, et une 
relative négligence des facteurs contextuels, qu’ils soient externes, institutionnels ou 
relationnels (Roiné, 2015 ; Vidal, 2019). 

Ce phénomène de psychomédicalisation s’observe notamment dans le contexte de 
l’éducation des adultes au Québec et au sein des structures de formation pour jeunes 
adultes en France, alors même que le contexte contemporain d'individualisation et 
d'accélération sociale (Rosa, 2014) somme les jeunes adultes de « fonctionner » à tout prix 
(Benasayag, 2018), d’être performants (Aubert, 2001) et de s'insérer rapidement dans le 
monde du travail (Moriau, 2011). En résultent des interventions qui privilégient souvent un 
enseignement et/ou un accompagnement individualisés qui misent sur la responsabilité des 
personnes quant à leur parcours. Ces approches peuvent être lourdes de conséquences sur 
la construction identitaire des personnes qui se conçoivent alors à l’aune de leur diagnostic 
(Bonnery, 2002). Ces efets sont d’autant plus marqués auprès des jeunes adultes en 
situation de vulnérabilité sociale, confrontés à des défis multiples et complexes tels que 
l’insertion sur le marché du travail pour les personnes autochtones (Mercier, 2024) ou dans 
le cadre d’un processus migratoire (Duran-Alvarez, 2024), la précarité socioéconomique des 
jeunes adultes en situation de raccrochage scolaire (Charlebois, 2024) ou universitaire 
(Nassif-Gouin, 2024), la monoparentalité et la conciliation travail-études pour les jeunes 
mères (Lamoureux-Duquette, 2024), ou encore les défis liés aux mineurs non accompagnés 
(Jules, 2024). Or, d’autres dispositifs, ancrés dans les réalités sociales et situationnelles des 
élèves, existent (Bourdon et Bélisle, 2009 ; Kalubi, 2015; Mercier, 2016 ; Broux, 2017 ; Vidal 
et al., 2022) et se revendiquent d’une approche globale ou située.  

À l’instar de la posture en éthique de l’éducation développée par Bourgeault (2003), les 
approches globale et située rompent avec une posture d’expertise a priori. Il s’agit dès lors, 
non pas d’apposer un diagnostic ou un cadre conceptuel préalable, fondé sur des savoirs 
scientifiques établis, mais bien de découvrir la singularité d’une situation à chaque fois 
nouvelle, bien que souvent comparable à d’anciens cas (Karsz, 2011).  

Dans cette perspective critique, il convient d'adopter une posture réflexive quant à l'usage 
des termes « approche globale » et « approche située », pour ne pas réduire leur portée 
heuristique. À titre d’exemple, l’approche globale, largement mobilisée dans les documents 
ministériels québécois (MEES, 2017), peut s'avérer un terme fourre-tout, dont l'usage « se 
décante à travers une multitude d’applications qui sont mises en pratique dans la plupart 
des secteurs d’activités économiques ou sociales » (Lamoureux et al., 2012, p. 9). Face à cet 
enjeu de conceptualisation, diférentes perspectives théoriques contribuent à 
opérationnaliser et enrichir cette approche. Dans le contexte de jeunes adultes ayant 
décroché du système scolaire, certains travaux sociologiques montrent par exemple 
comment l’approche globale permet de saisir l'interconnexion des diférentes sphères de vie 
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(professionnelle, éducative, familiale, etc.) dans la compréhension des situations de 
vulnérabilité sociale (Bourdon et Bélisle, 2010; Bourdon et Roy, 2004). Il s’agit ainsi de 
prendre en compte non seulement les aspects individuels, mais aussi les facteurs 
structurels et les dynamiques temporelles qui influencent les parcours des jeunes et jeunes 
adultes (Bourdon et Bélisle, 2015 ; Lessard et al., 2016).  

Cette conceptualisation s’enrichit également des travaux issus de l’approche clinique en 
sciences humaines (Sévigny, 1993), que mobilisent notamment des chercheurs québécois 
(Charlebois, 2018; Desmarais, 2018). Cette approche se distingue par une posture 
épistémologique et méthodologique centrée sur la singularité des sujets et des situations, 
et prend acte de la relation intersubjective entre le chercheur et le(s) sujet(s). Elle outrepasse 
ainsi l’opposition entre processus psychiques et sociaux, et la subordination de l’un à l’autre, 
cherchant à comprendre les interactions entre structures sociales et subjectivités (Roiné et 
Grossmann, 2018). En d’autres mots, les dificultés que rencontre une personne sont à 
comprendre dans cette interstructuration des dimensions individuelles et collectives. 
L’approche globale consiste ainsi à appréhender des cas, en l’occurrence des dificultés, en 
prenant en compte les niveaux de réalité micro, méso et macrosocial (Desmarais, 2012).  

D’autre part, l’approche située en éducation en France (Roiné, 2020), s’inscrit également 
dans ce paradigme et emprunte une perspective non individualisante, non dualiste et 
multiréférentielle (Ardoino, 2000) ou co-disciplinaire (Blanchard-Laville, 2000). Elle prend 
acte de l’incertitude dans la relation éducative et considère les dificultés non pas comme 
des déficits intrinsèques aux personnes (Gardou, 2006), mais comme étant produites au 
sein de situations concrètes, locales et singulières. L’intervention ou la recherche se 
concentre alors sur les logiques situationnelles afin de mieux les comprendre et d’en faire 
des leviers d’action. 

De telles perspectives, qu’elles soient mobilisées dans des pratiques de recherche ou 
d’intervention, valorisent les liens sociaux et les résonances interpersonnelles 
(Hamisultane, 2018). En outre, les recherches et les interventions qui en découlent 
soutiennent l’engagement et la participation des personnes, en les ancrant dans des 
dispositifs éducatifs et sociaux sensibles aux situations qu’elles vivent (Clover et Villemagne, 
2021). Elles peuvent mobiliser, entre autres, des pratiques artistiques, environnementales, 
etc. Ces interventions permettent également de mieux comprendre les processus de 
construction identitaire des jeunes adultes en situation de vulnérabilité sociale (Charlebois, 
2019a). 

Ainsi, ces deux approches, globale et située, appréhendent in situ la complexité des 
parcours des jeunes en situation(s) de vulnérabilité, en étudiant les dynamiques à l’œuvre 
dans la construction des dificultés ou des réussites scolaires, éducatives et sociales, ainsi 
que leurs implications dans les multiples sphères de vie des personnes (Bourdon et Bélisle, 
2009 ; Desmarais, 2012).  

Objectif de ce numéro 

L’objectif de ce numéro est de documenter les approches globale et située dans les 
domaines de la recherche et de la formation avec les jeunes adultes en situation de 
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vulnérabilité sociale dans un contexte d’éducation des adultes. La présentation d’une 
diversité de recherches permettra d’analyser les retombées heuristiques et éducatives des 
cadres théoriques et des dispositifs éducatifs se réclamant de telles approches. Ce numéro 
vise également à explorer des méthodes alternatives de recherche et d’intervention, telles 
que l’utilisation de la vidéo, de l’art, les démarches autobiographiques, les approches 
partenariales et ethnographiques qui permettent de saisir plus finement l’expérience des 
participants et favoriser leur réflexivité (Charlebois, 2019b). 

Les contributeurs.trices sont invité.e.s à explorer les diférents dispositifs 
d’accompagnement, qui se fondent sur une approche située ou globale et pourront 
mobiliser une diversité de disciplines contributives (pédagogie, didactique, sociologie, 
anthropologie, travail social, etc.).  
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